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ARTICLES ORIGINAUX 

. Epidémiologie de la rage au Maroc. 

Mis à par+ quelques pays insulaires ou dont me, ce qui est rare ; le plus souvent elle est 

les frontières sont faciles à surveiller (Australie, 
transmise par les carnivores domestiques dont 

Angleterre, Pays-Bas, Danemark, Suède), la rage le plus commun est le chien. 

sévit à l’état endémique dans le monde entier Au Maroc, le chien constitue à lui seul le 

malgré la rigueur des mesures de police sani- réservoir de virus et le vecteur de la maladie ; 

taire, l’augmentation constante du nombre des le Marocain refusant par conviction religieuse 

vaccinations et une meilleure connaissance des de détruire tout ce qui naît, la population 

données épidémiologiques. Le nombre des cas canine est très importante, mais un dixième 

de rage observés ne montre pas de régression seulement peut être classé parmi les carnivores 

nette. A vrai dire, on a surtout considéré ius- / d I omestiques. Les autres, chassés, errants, à demi- 

qu’ici le chien, commensal habituel de l’homme, ; sauvages rôdent la nuit près des habitations 

comme responsable de la maladie et les mesures : ou parcourent les campagnes à la recherche 

d ’ e police sanitaire s’adressent de préférence 

aux carnivores domestiques. En réalité, la rage 

existe dans les contrées à faible densité de popu- 

lation, grandes étendues boisées ou au contraire 

semi-désertiques où le virus peut, à l’abri de 

toute mesure sanitaire, se conserver sur les ani- 

maux sauvages : renards, blaireaux, coyottes aux 

U.S.A., renards et ly.nx en Espagne, vampires 

et chauve-souris en Amérique latine, loups en 

Europe centrale, chacals en Afrique. Ces loca- 

lisations des virus rabiques à des espèces zoolo- 

giques variées modifient la virulence des diffé- 

rentes souches de virus et par suite l’incubation 

et souvent la symptomatologie de la maladie. 

Celle-ci peut être transmise directement à I’hom- 

de déchets, résidus d’abattoirs, cadavres autour 

desquels les batailles sont de règle. Dans cette 

étude épidémiologique de la rage au Maroc, il 

importe donc au départ de faire une diffé- 

rence entre le chien domestique tel qu’on I’en- 

tend habituellement et le chien errant. Pour I’hom- 

me, celui-ci est le réservoir de virus, celui-là le 

vecteur, et bien entendu les contacts sont fré- 

quents. 

Le tableau I indique le nombre de cas de 

rage officiellement déclarés (bulletin sanitaire 
l 

vétérinaire mensuel) et le nombre des cas de 

rage constatés au laboratoire de recherches des 

services vétérinaires de Casablanca au cours des 

six dernières années. Deux remarques en décou- 

/ 
1952 ' 1553 1454 1957 1958 

2éc3rst10ns r ~ ; 
offic:eiles / 452 / j9~ ~ 334 381 ~ 393 i 563 1 479 

Cas de rage confirmée / 
; laboratoire 284 243 ; 165 232 ml a* i 1 363 354 

/ 
1 i : 

Reçu pour publication : juin 1959. 115 
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lent. La première d’ordre qualitatif, est qu’il 

s’agit de cas de rage déclarés ou constatés 

sur des animaux ou des prélèvements adressés 

au laboratoire par les vétérinaires-inspecteurs 

ou des particuliers et qu’en dehors de quel- 

ques dizaines d’animaux sauvages examinés, sans 

résultats, il est toujours possible d’admettre un 

réservoir de virus que nous ignorons. La seconde 

correction est d’ordre quantitatif. Si un labo- 

ratoire ne peut reconnaître comme positif que 

les examens histologiques et biologiques dont la 

réponse est univoque, il en est différemment 

des pouvoirs publics qui par mesure de sécurité 

doivent déclarer la maladie sur présomptions et 

en l’absence de preuves. 

60 p. 100 des cas dé rage déclarés sont 

donc confirmés par le laboratoire. La différence, 

1942 

~ dizaines d’unités près, le nombre des cas de 

rage existant au Maroc, il conviendrait, à notre 

avis, de majorer de 20 p. 100 les chiffres four- 

nis par les statistiques du laboratoire : le gra- 

phique I montre l’évolution de la rage au Maroc 

depuis 15 ans. 

Le nombre de cas de rage constatés a doublé 

depuis 15 a.ns, mais si en 1957 il a doublé en 

comparaison de l’année précédente, il ne s’est 

accru que de 20 p. 100 depuis 7 ans. II sem- 

ble qu’on puisse noter une recrudescence pério- 

dique de la maladie (tous les 7 à 8 ans) comme 

il est classique de le remarquer dans d’autres 

viroses. A notre avis l’augmentation en valeur 

absolue du nombre des cas de rage provient 

d’une part de l’augmentation du nombre des 

chiens au Maroc parallèle à l’accroissement de 

GRAWIQUE 1 -EVOLUTION DE LA RA'.X AU WC (1942-1958) 363 

soi+ 40 p. 100, concerne à notre avis 10 p. 100 

environ d’animaux ayant présenté des signes 

cliniques nets et pour lesquels le vétérinaire n’a 

pas jugé utile d’adresser des prélèvements au 

laboratoire, 10 p. 100 d’animaux malades mais 

abattus et dont l’examen a été négatif et 

20 p. 100 d’animaux non malades (disparus ou 

abattus pour divers motifs) et pour lesquels la 

déclaration de rage a été prise par mesure de 

sécurité. S’ii fallait donc chiffrer, à quelques 

1956 

. 354 

la population, et d’autre part à un meilleur dépis- 

tage de la maladie, l’organisation des services 

vétérinaires et l’attention des pouvoirs publics 

permettant d’acheminer dans les 36 heures I’ani- 

mal suspect au laboratoire de Casablanca (et le 

contaminé à l’Institut Pasteur). 

Nous avons jugé utile de reporter dans le 

tableau II le pourcentage mensuel des cas de 

rage constatés chaque année depuis 8 ans. 

II est indéniable que la rage est, au Maroc, 
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une maladie saisonnière, diminuant fin avril pour 

augmenter en décembre, dans les proportions 

du simple au double. A quoi est due cette 

variation saisonnière ? Les explications propo- 

sées sont nombreuses qui ne nous satisfont pas. 

La meilleure en serait dans le ralentissement de 

toutes les activités humaines et animales pen- 

dant la saison chaude et par suite de la dimi- 

nution des déplacements des chiens errants dont 

les besoins énergétiques sont moindres, dans des 

contaminations moins fréquentes. 

Le chien, ainsi que nous l’écrivons au début 

de cette étude, paraît bien être le responsabk 

de la maladie au Maroc. Dans le tableau Ill fi- 

gure le relevé comparatif des examens demandés 

- 0,3 p. 100 concernent les ovins-caprins 

avec 65 p. 100 positifs ; 

- O,3 p. IOO concernent les camelidés avec 

80 p. 100 positifs. 

Le chien à lui seul représente 8 I p. 100 du 

-otal des examens positifs. Les autres animaux 

sont ses victimes. Le chat est moins fréquem- 

ment atteint : la symptomatologie de la maladie 

chez cette espèce et son genre de vie en font 

un facteur de contamination humaine, non négli- 

geable certes, mais d’importance moindre que 

le chien. Les herbivores sont quelquefois conta- 

minés par les chiens errants mais ils propagent 

peu la maladie. L’abattage pour la boucherie 

l!ABLFAu II -POURC-EI[QGIIEL DB CAS RERAGEDE l%l ta1958 

F 1951 

- 

Mars 
- 

12,6 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

Moyenne 
rwasuelle 

- 

Janv, I 1 
I 

- 

11,9 

16 

11 

- 

Fkvr ‘. 

- 

7r6 

15 

%5 

W 

10 

5 

Il,2 

14,7 

10 

- 

12 

13.9 

A 

! \  

I  
/  

,  

11 10 

12 

11 

6.6 

4.5 

%l 

11 

5.9 

10 

1C 

3,a; 3,l I 7,7 6,; 1 5,6 
I I I 

9 !  4,9! 5,3 1 4,5 I 5,7 

l 
794 7.4: 6,6 1 

!  
6,6; 4,7 

: 

9 

a,3 

11 

16,1 1 

Il,8 

f - 

14 12 4.3 11 4.7 j 4,7 j 6.2 6.8 
: 

11 

13,4 

12,l 1 1 

1 

92 

8.5 

3,2 

OP 

7.8 

9 

15,2 

3,7 

63 

1312 

7,3 

10 

9J 

3,2 

12,3 8.7 
t 

il 
L 

'3,6 8,l 

- 

- 

DBC. 
- 

13.6 

998 

7.3 

893 

4.7 

10 

9 

5,4 
- 

a,5 

- 

et des résultats enregistrés entre les différentes étant possible sous certaines conditions chez ces 
espèces animales au laboratoire de Casablanca espèces, le facteur économique domine, surtout 
de 1951 à 1958. lorsqu’il s’agit de contamination rabique à des 

Sur 6.005 examens effec+ués, 2.18 I so-i posi- Troupeaux d’instinct grégaire (ovins). L’homme 

tifs, soit 36 p. IOCj : enfin est souvent contaminé. Si 50 p. 100 des 

- 75 p. 100 concernent jes chiens avec chiens enragés meurent sans avoir mordu, 50 p. 

39 p. 100 positifs ; 
100 contaminent avant de mourir I à 12 person- 

nes. L’Institut Pasteur de Casablanca traite an- 
- 15 p. 100 concernent les chats avec 

14 p. 100 positifs ; 
nuellement 1.500 personnes environ. 

Chacun des envois adressés au laboratoire 
-6 p. 100 concernent les bovins avec 

60 p. 100 positifs ; 
Gant accompagné d’une fiche de commémora- 

tifs, il est possible d’en tirer des renseigne- 
- 2 p. 100 concernent les équidés avec : ments concernant souvent la répartition géogra- 

40 p. 100 positifs ; phique de la maladie et quelquefois son incu- 
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batio.n, lorsque le moment de la contamination 

a pu être situé avec certitude. Sans vouloir entrer 

dans le détail de quelques 3.500 animaux recon- 

nus positifs par le laboratoire de Casablanca 

depuis 15 ans (sur 10.000 examens environ), nous 

en donnerons seulement les résultats : 

Géographiquement, aucune région du Maroc 

n’est indemne de la maladie. Celle-ci est plus 

fréquente en milieu rural (880 p. 1800) que dans 

les villes (20 p. 100). Dans les milieux ruraux, elle 

est signalée plus souvent da.ns un périmètre de 

30 à 50 km autour des grandes villes que dans 

les campagnes éloignées et les régions monta- 

gneuses où la densité de la population est 

moindre. Les cas de rage sont nombreux en été 

sur tout le liftoral où les chiens errants vien- 

nent chercher sur les plages les déchets laissés 

par les estivants. 

Les renseignements fournis par les examens 

concernant les chiens reconnus enragés dans les 

villes sont plus intéressants‘; il s’agit la plupart 

du temps d’animaux vivant étroi+ement dans I’inti- 

mi+é de leur propriétaire qui peut ainsi décrire 

la forme de l’évolution de la maladie et préciser 

la date de la contamhation (très souvent lors 

d’une sortie dominicale dans une région où des 

cas ont été constatés). Malheureusement, .nous 

ne possédons à ce sujet que 300 observations 

détaillées réparties sur une dizaine d’années et 

ce chiffre peut paraître insuffisant à des déduc- 

TABLEAU III - IWLEVIÉ DES EXAMENS DE 1951 à 1958 

ESPECES 

Positifs '248 224 193 154 189 191 299 268 1766 
Chit?IlS 

Négatifs 370 349 351 336 335 214 412 253 2710 

Positifs 17 10 6 13 3 5 14 64 132 
chats 

Négatifs 106 94 I 120 83 95 76 142 74 790 

; Positifs 22 38 31 18 33 14 34 212 
Bovins 

Iiémtifs 

116 

27 21 17 9 25 i 27 160 

Positifs 8 9 1 3 5 
EqUiIlS 

Négatifs 11 10 5, II 65 

Positifs 3 I 2 0 0 j 1 0 ovins - I 

Caprin3 !  
Négatifs 2! !  

0, 
I'O 

O O 
2 8 13 

Positifs 3 1 2 1 2 1 3 1 14 
Cmélidés 

Négatifs 1 1 0 0 1 0 0 0 3 

Positifs 0 0 0 0 1 0 0 ' ' 
Divers (1) 

NQ&ifs 11 8 9 9 14 6 13 15' 85 

Positifs 301 284 244 187 232 216 363 354 2181 
soit : 

Négatifs 528 475 541 459 467 366 604 384 3824 

Total des examens 829 759 785 646 699 582 967 730 6005 

(1) La rubrique divers comprend 85 examens effectués sur des animaux différents tels que porcs, 
sangliers, rats, souris 
résultat positif (furet 1. 

furets, chacals, lapins, rats, @mistes, etc... avec un seul 
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tions valables en comparaison des chiffres four- 

ni; au début de cette étude. Avec cette réserve 

et en retenant seulement les observations où 

l’époque de la corrtamination a pu être située, 

nous écrirons que 10 p. 100 des évolutions rabi- 

ques se font de 30 à 40 jours (morsures à la 

face le plus souvent), 80 p. 100 de 4-O à 

50 jours, 8 p. 100 de 50 à 70 jours et 2 p. 100 

de 70 à 90 jours. En règle générale l’incubation 

variant quelque peu avec le siège de I’inocu- 

lation et la quantité du matériel infectant, la 

durée de la maladie semble donc régulière. NOUS 

ne nions pas qu’il puisse exister au Maroc com- 

me ailleurs des incubations beaucoup plus lon- 

gues, mais elles sont ,toujours très rares, nous 
n’en n’avons pas encore rencontrées et en 

matière d’épidémiologie la loi des plus grands 

nombres importe seule. 

Par ailleurs le laboratoire n’a constaté en 

20 ans que 22 cas de rage sur des chiens vac- 

cinés : quatre concernent des chiens décédés 

moins d’un mois après leur vaccination et qui 

se trouvaient probablement en état d’incubation 

au moment de l’intervention et 18 échecs sur 

des chiens vaccinés depuis plus de 2 mois et 

moins d’un an, à l’aide d’un vaccin -phéniqué 

(I 3 cas) ou formolé (5 cas). La plupart du temps 

il a pu être établi que ces animaux ont été 

contaminés à l’insu de leur propriétaire et la vac- 

cination de rappel non effectuée. La proportion 

reste donc faible puisque le chiffre des chiens 

vaccinés annuellement varie de 7.000 à 15.000. 

Sans vouloir attribuer à un vaccin antirabique 

quelconque une valeur immunologique absolue, il 

est certain que la vaccination telle qu’elle est 

actuellement pratiquée au Maroc, à l’aide de 

vaccins tués, donne d’excellents résulta,ts. 

Ces données épidémiologiques permettent des 

déductions prophylactiques simples mais difficile- 

ment applicables : déclaration et vaccination 

obligatoire de ,tous les chiens dcmestiques puis 

élimination des animaux errants. La première de 

ces mesures est possible dans un pays riche lors- 

que I’Etat ou les particuliers peuvent en sup- 

porter les frais. Ce n’est pas le t’as du Maroc. 

Tout au plus peut-on attirer périodiquement 

l’attention de la population sur les dangers de 

la maladie et l’utilité de la vaccination qui n’est 

surtout pratiquée qu’en milieu urbain. La secon- 

de mesure, abattage des chiens errants, est effec- 

tuée régulièrement dans un certain périmetre 

chaque fois qu’un foyer de rage est signalé, 

mais cet abattage est insuffisant et ne touche 

que quelques isolés. La mobilité des chiens 

errants, leurs rapports avec les chiens non vac- 

cinés des douars so.nt trop fréquents pour don- 

ner à cette mesure son plein effet. Devant 

l’augmentation constante de la population cani- 

ne, et indépendamment des mesures prophylac- 

tiques iégales qui s’appliquent à chaque foyer 

de rage, des mesures générales à longue échéan- 

ce pourraient être envisagées : 

Limitation du nombre de chiens à l’échelon 

du douar, par suppression des chiots à la nais- 

sance, surtout les femelles. 

Campagne d’abattage des chiens errants 

à période fixe sur tout le territoire. 

Propagande plus intense en faveur de la vac- 

cination des chiens domestiques. 

~ 
SUMMARY 

Epidemiology of rabies in Morocco 

Based on statistical data covering the 8 years period between 195 I-I 958, the author draws 

conclusions on the epidemiology of Rabies in Morocco. The most frequently infected animal was 

the dog (81 y0 of p osi ive cases) and it was the dog wnich infected man most frequently. 1500 t 

persons per annum are treated at the Casablanca Pasteur Institute. No district of Morocco is free 

of infection. Rabies is more frecuent 17 rural arareas (80 %) th an in towns. Dog vaccinations have 

varied annually between 7000 and 15000 and are efficacious ; however 9/IOths of the dog popu- 

lation is vagrant and only semi-domesricated. 
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Under Moroccoan conditions the fight against rabies must be directed towards a litnitation of 

dogs in the villages, an annual fixed period of stray dog destruction and propaganda to increase 

the number of vaccinations of these animais. 

RESUMEN 

Epidemidogia dle la rabia en Marruecos 

Basandose en estadisticas que alcanzan 8 aiios (19.51-58) el autor examina la epidemiologia 

de la rabia en Marruecos. ‘Es una enfermedad de aparicion ligada a la estacion del afïo, que 

aumenta en diciembre y decrece hacia el fin de abril. El animal mas frecuentemente infectado es 

el perro (18 p. 100 d e I os observados positivos) y es el que contumina al hombre generalme.nte. 

I .500 personas son tratadas cada a6o en el Instituto Pasteur de Casablanca. Ninguna de las re- 

giones de Marruecos esta indemne ; la rabia es mas frecuente en 10s medios rurales (80 p. 100) 

que en las ciudades. La vacunacion alcanza, segun 10s aiios, de 7.000 a 15.000 perros, con excelen- 

tes resultados de eficacia. Sin embargo nueve décimas partes de 10s perros son errantes y semi- 

salvajes. 

En las condiciones de Marruecos, el autor estima que para luchar contra la rabia seria 

preciso limitar el numero de perros a la escala del aduar, practicar campaFias de sacrificio 

de perros vagabundos en época fija en todo el mterritorio, hacer una propaganda intensa para la 

vacunacion de 10s perros domésticos. 
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La cysticercose bovine. Son importance 
dans les zones sahéliennes d’élevage 

de la République du Tchad. 
par M. GRABER 

La cysticercose OU ladrerie bovine est une \ 

affection caractérisée par la présence dans le j 

muscle, le conjonctif intermusculaire ou les 

organes du boeuf et d’autres ruminants de CYS- 

ticerques qui ne sont pas autre chose que les i 

formes larvaires de Taenia saginafa (Goeze 
1782) de l’homme ou de Taenia hyaenae (Baer ; 

1924) de la hyène. Le cysticerque se nomme 

dans le premier cas Cysticercus bovis (Cobbold) ; 
et dans le second cas Cysticercus dromedurii j 
(Pellegrini 1945). 

Cosmopolite, la ladrerie est une zoonose im- ~ 

porta.nte non seulement du fait des saisies consi- 

dérables qu’elle entraîne chaque année, mais 

encore par les conséquences fâcheuses qu’elle : 

a sur l’un des hôtes définitifs, l’homme (téniasis 

et plus rarement cysticercose). 

II nous a paru intéressant dacs cet article, tcdt 

en étudiant les données propres au Tchad, de 

jeter un coup d’œil sur ce qui a été fait et écrit 
en cette matière dans le monde au Co>rs de i 

ces vingts dernières années. 

;olium et Taenia soginotu : il qualifie le pre- 

nier de translucide, aplati (pellucida) et le 

second de charnu, engraissé (soginata). 
Leuckart, en novembre 1861, réussit à infes- 

ter des veaux à partir de quatre-vingts anneaux 

de Toeniu suginufu. Cette transmission fut confir- 

mée par de nombreux auteurs (Hertwig). L’expé- 

rience inverse : infestation de l’homme par 
Cysticercus bovis du bœuf, fut réalisée peu de 

temps après par Perroncito en Italie (1877) et 

Oliver aux Indes (1869), ces chercheurs servant 

eux-mêmes de matériel d’expérience. 

Quant à Cysticercus cfrornedorii, il a été une 

première fois soupçonné par Martinaglia en 

1932 aux abattoirs de Johannesburg : d’après 

Monnig, les crochets ressemblaient fort à ceux 

de Tueniu hyuenoe (114). Aucun nom ne lui fut 

donné. II a été redécouvert et décrit chez les 

chameaux et les bovins de la Somalie italienne 

par Pellegrini en 1945 (74-75-76) et son cycle 

évolutif mis en évidence par le même auteur en 

1947 (77). 

HISTORIQUE l MORPHOLOGIE, DEVELOPPEMENT 
ET CYCLE EVOLUTIF DES ESPECES EN CAUSE 

Le petit nombre et la dispersion oe Cysti- 

cercus bovis sur les carcasses, semble expliquer 

le fait que ce parasite soit passé longtemps ina- 

perçus. Leuckart (57) pense néanmoins que ie 

Taenia soginoto existait déjà depuis la plus haute 
antiquité, mais qu’il était confondu avec !e 

Taenia solium. 

a) Cysticercus bovis (Cobbold). 

Les premiers travaux remontent à la fin du 

XVIII’ siècle. C’est Goeze (86) en 1782, qui 

établit une distinction assez précise entre Toenio I 

Arrivé à son complet développement dans 

les muscles ou les organes des animaux atteints, 

ce cysticerque se présente sous la forme d’une 

vésicuie oblongue de 7,5 mm à 9 mm sur 

5,5 mm environ. Sa couleur est blanc gris ou 

brun rouge. Cette vésicule, entourée d’une mem- 

brane épaisse, est remplie d’un liquide plus ou 

moins c!air au milieu duquel apparaît le plus 
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souvent une tache blanc jaunâtre qui corres- 

pond à la tête invaginée ou scolex. Ce dernier, 

légèrement déprimé en son centre, est de très 

gra.nde taille (I ,5 mm à 2 mm de diamètre) ; 

il n’est pas armé : il n’existe ni crochets ni 

rostellum. Les quatre ventouses, autour des- 

quelles se remarque quelquefois une zone de 

forte pigmentation noire, sont très fortement 

musclées permettant ainsi, à l’état adulte chez 

l’homme, une très forte adhérence à la paroi 

de l’intestin, adhérence bien supérieure même 

à celle du Taenia sodium bien que celui-ci dis- 

pose de crochets. 

Le cysticerque vivant ingéré par un être 

humain (viandes crues ou mal cuites, souillures, 

etc.) s’évagine dans l’intestin au bout de vi.ngt- 

quatre heures, sous l’influence des sucs digestifs 

ibiie surtout). Le scolex par ses ventouses s’at- 

,tache à la muqueuse intestinale au voisinage du 

pylore. Le cestode grandit peu à peu à un 

rythme qui atteint environ 72 mm par jour (861, 

les plus jeunes anneaux repoussant les plus âgés 

vers l’arrière. Les premiers proglottis mûrs sont 

expulsés par le porteur de 60 à 70 jours après 

1’ingestio.n de viande ladre, plus tard (3 à 6 mois) 

selon certains auteurs (23). 

Le parasite ad It u e, Taenia saginata, fait par- 

tie de la catégorie des grands cestodes : il me- 

sure de 4 à 10 mètres, quelquefois plus (74 

mètres - 86). Le scolex a les mêmes caractères 

que celui de Cysticercus bovis. Le cou est long 

et étroit. Les premiers anneaux sont courts, les 

autres augmentent progressivement de largeur 

et les anneaux gravides ont de 16 à 20 mm de 

long sur 4 à 7 mm de large. Ils sont rejetés 

seuls séparément, souvent dans l’intervalle des 

selles, ce qui est extrêmement gênant. Ils ren 

ferment un utérus muni de 15 à 35 branches 

latérales de chaque ,côté. L’ensemble est bourré 

d’oeufs ovoïdes de 30 à 510 p sur 20 à 30 p, 

chacun d’eux possédant un embryon pourvu de 

6 crochets. 

Taenia saginata est sujet à de nombreuses 

anomalies qui ont trait à la coloration du para- 

site (Ténia ardoisé ou ténia algérien), au nom- 

bre de ventouses, à la présence de deux pores 

génitaux sur le même anneau ou à la perfora- 

tion des anneaux (Ténia fenêtré). 

La longévité du cestode est mal fixée : on 

connaît des individus qui l’ont hébergé pendant 

20 ans, 35 ans (86) et 50 ans (1 1). Nous avons 

observé deux cas de téniasis humain à Taenia 

saginata rebelles à tout traiteme.nt : le parasite 

existait déjà depuis quatre ans et dix ans. 

En ce qui concerne le nombre d’œufs émis, 

la question est très controversée. S’elon Cobbold 

cité par Parlier (72) il faut tabler sur une éva- 

cuation de 400 proglottis mûrs par an. Chacun 

d’eux peut contenir 30.000 oeufs, ce qui donne- 

rait au total 140 millions d’oeufs éliminés au cours 

d’une année par une seule personne. Pour Rail- 

liet (86) avec le nombre de proglottis, il n’y 

a que 8.000 œufs par anneau, soit pour une 

année 42 millions d’œufs seulement. Borchert 

(Talavera - 106), avance le chiffre de 80.000 

œufs mûrs. Les quelques anneaux que nous 

avons pu examiner, ne paraissaient pas avoir plus 

de 1~0.000 œufs. Certains étaient encore moins 

riches. Une émission de 50 millions d’oeufs par 

a.n nous semble constituer un maximum pour le 

Tchad. 

Ces œufs absorbés par un ruminant, tombent 

dans l’intestin où la coque est dissoute. L’em- 

bryon, grâce à ses crochets, traverse la mu- 

queuse intestinale et passe dans la circulation 

sanguine qui l’entraîne en divers points de 

l’organisme. 

L’embryon perd ses crochets et croît selon 

un rythme qui a été étudié par Mclntosh (62) 

pour les quatre premières semaines de l’existence 

du parasite : 

TABLMU I 

Nombre Dimension totale Dinmsion 
de de la tache 

jours ladrique (en mn) 
du cysticerque seul 

(en mm 1 

11 2à3 0,13-0,15 sur 0,13-0,09 

13 3à4 0,16-0,17 sur O,lO-0,13 

20 6-10 à 7-9 1,30-1,65 ?Arr o,go-1,30 

2% 43 à 6* 0,90-1,15 su- o,eO-1,18 

A ce stade, le scolex commence à se former, 

nais iI n’a pas encore de ventouses. 

Hertwig (86-l 04) a précisé les stades sui- 

lants. Au bout de 18 semaines, la croissance du 

:ysticerque est totalement achevée. On admet 

:ependant que la cysticercose est identifiable 

i partir de la sixième semaine faisant suite à 
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I’infestation. On relève alors les dimensions sui- 

vantes : 

Ensemble de la lésion : 4,2 X 3,5 mm. 

Cysticerque : 3 X 2,5 mm. 

Scolex : I X I ,3 mm. 

Cysticercus bovis subit dans des délais varia- 

bles (un an pour la plupart des auteurs), une 

dégénérescence de type caséo-calcaire. II en 

résulte, dans certains cas, une atrophie pro- 

gressive de la vésicule qui devient très petite, 

de la grosseur d’un grain de chanvre : c’est ce 

que l’on appelle la ladrerie sèche ; elle est 

d’ailleurs rare au Tchad. 

Cadéac (14) citant Ostertag, prL+end méme 

que les parasites sont capables de disparaître 

avec le temps. Cette notion est très intéressante 

en ce sens qu’elle pourrait expliquer - comme 

nous le verrons plus loin - les différences consi- 

dérables observées au Tchad dans le taux d’in- 

festation des ieunes et des adultes. 

Enfin, il n’est pas exceptionnel de rencontrer 

sur le même animal des cysticerques vivants et 

des cysticerques morts ou dégénérés ( IO2- I 14). 

b) Cysticercus dromedorii (Pellegrini 1945). 

II se présente (74 à 81) sous l’aspect d’un 

kyste ovoïde (localisations musculaires) de 5 à 

14 mm ou d’un kyste rond de 2 à 9 mm [foie. 

cerveau, organes lymphatiques). Certains cysti- 

cerques atteignent même des tailles imposantes 

(19 à 20 mm). Le kyste, de couleur grise ou 

jaunâtre selon les espèces, contient un liquide 

limpide, ;ncolore au milieu duquel se voit UIC 

« masse » ronde, blanche qui occupe à peu 

près toute la largeur du parasite. 

Après ouverture et éclaircissement de la « mar- 

se » en question, on distingue à I’extrémité de 

celle-ci Je sco!ex globuleux mesuran? de 600 à 

1.000 p. II porte quatre ventouses et un rostre 

cylindrique armé d’une double couronne de cro- 

chets (de 32 à 44). Les plus grands (de 187 

à 218 p) possèdent un manche gros, droit et 

plus long que la lame ; celle-ci est très large 

avec un arc dorsal peu courbé et un arc ventrai 

formant un angle obtus avec une garde longue, 

muriforme et fourchue, semble-t-il. Les peti’s 

crochets ont de I 12 à I 37 p. Le manche plus 

court que la lame, est retourné dan; le sens 

C~?OSé. La garde bien relevée est fourchue. 

Nos observations à partir de quelques exem- 

plaires de Cysticercus dromedarii coïncident à 

peu de chose près avec celles de Pellegrini tant 

dti point de vue dimensions que du point de vue 

description des crochets. 

Le reste de la I< masse » est constitué par 

un « cou » et un corps relativement long (de 

10 a 25 mm) fortement imprégné de corpuscules 

calcaires. 

Le cysticerque est entouré d’une membrane 

adventice qui adhère plus ou moins aux tissus 

voisirs. Cette adhérence qui est très forte 

dans certains cas (localisations musculaires), 
^’ existe pas ailleurs, de sorte que le parasite 

Çé7lUClée facilement (foie-localisations ménin- 

g5es). 

Cyslicercus dromedorii subit les mêmes phé- 

nomènes de dégénérescence que Cysticercus 

kvis. 

Absorbé par une hyène (animaux morts - 
If, 

DeOr: d’abattoir), il se transforme dans I’intes- 

tin du carnivore et donne le Tueniu hyaenue 

‘Bec:- 1924), dont nous donnons sommairement 

les caractères essentiels (7’-8-81) : c’est un Ce;s- 

tode de taille moyenne (3 mètres à 3,50 mè- 

tres), robuste, b!anc, peu transparent. La tête 

g’obuleuse, pigmentée, porte quatre ventouses 

en saillie (400 ,w) et des crochets oui’ ont été 

décrits plus haut. Le cou est plus étroit que 

3 Ste. Les premiers anneaux se remarquent à 

I-l ,6 mm de l’extrémité du scolex ; ils sont plus 

iarges que longs. Les proglottis mûrs sont plus 

longs que larges (30 X 6 mm) avec des pores 

gitnitaux irrégulièrement alternes. L’utérus se ra- 

mifie en 24-30 branches latérales. Les ceufs de 

forme ovoïde (25-29 X 29-36 p), ont une coque 

assez épaisse. 

Ces œufs avalés par un hôte intermédiaire 

convenable (chameau - bovins - ruminants sau- 

vages), passent dans l’intestin puis, par le sys- 

tème sanguin, gagnent les sièges de prédilection 

habituels. Le cycle évolutif (adultes : hyène - 

forme larvaire : ruminants) est alors « bou- 

c:é >>. 

ESPECES AFFECTEES 

a) Cysticercus bovis. 

Nous l’avons rencontré au Tchad chez le 

bœuf, le zébu, le chameau, la gazelle (Gazelle 
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rufifrons et Gazellas dorcas) et diverse: ant;- 

lapes. Les ruminants sauvages ne sont donc pas 

éparg.nés et I’infestation prend souvent chez eux 

une allure grave : sur une gazelle abattue à 

Abougoudam (est tchadien), les cysticerques se 

touchaient presque dans les psoas. On ne saurait, 

en ce+te matière, trop insister sur le danger 

,présenté par les viandes de chasse, abondam- 

ment consommées et rarement inspectées ; le 

téniasis humain dans de nombreux cas n’a pas 

une autre origine. 

Cysficercus bovis existe également chez I’hom- 

me à l’état larvaire : il provoque une cysticer- 

case oculaire ou cérébrale. Cependant ce para- 

site est moins souvent en cause que Cysficercus 

cellulosae. 

Nous avons eu la surprise par deux fois 

(195’5 et 1956) de le mettre en évidence chez ‘e 

mouton, l’absence de crochets, après éclaircis- 

sement, permettant un diagnostic facile. 

On a signalé enfin sa présence chez la girafe 

(86) et chez le daim (1 14). 

b) Cysticercus dromedarii. 

L e parasite se retrouve chez le chameau, le 

zébu et la chèvre (81). Souvent Cysficercus bovis 

et Cysficercus dromedarii coexistent (2 1). Parmi 

les animaux sauvages, citons Cephalophus grim- 

mi en Somalie (15). 

Au Tchad, nous l’avons recueilli sur un dama- 

lisque (Damaliscus korrigum), une gazelle, un 

chameau et des zébus. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

I o C ysticercus bovis. 

II es+ cosmopolite : on l’a dételé à peu près 

dans tous les pays du monde, même en Austra- 

lie et en Nouvelle-Zélande où sa présence est 

pourtant exceptionnelle. 

a] En Europe, il faut distinguer : 

1’ Les pays où la cysticercose bovine accuse 

une certaine progression depuis la guerre. Ce 

sont : l’Angleterre, l’Allemagne, la Hongrie, 

l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, le Danemark et 

l’Islande (64). 

En Angleterre, l’incidence moyenne de la cys- 

ticercose, selon le ministère de l’Agriculture, est 

passée de 0,2 l à 0,58 p. 100 de t 949 à 

1953 (6-96-97). D ans 41 abattoirs, au cours de; 

années 1952-53, le taux d’infesta+ion oscillait 

autour de I ,03-3,47 p. 100. Ailleurs, les sondages 

effectués (39-43-6 l-85) ont montré des pourcen- 

tages de 0,3 à 6 (Blackpool - 1948-50). Dans 

99 p. 100 des cas, 

légères. ” 
il s’agissait d’infestations 

En Allemagne, la cysticercose bovine était déjà 

très répandue avant la dernière guerre. La 

proportion des bovins porteurs progresse de 

Oo36 p. 100 en 1951 à 0,52 p. 100 en 1955 

et en Allemagne orientale de 0,49 p. 100 à 

2,2 p. 100 de 1946 à 1952 (53). On signale même 

l,62 p. 100 à Nuremberg en 1954 (103). 

En Hongrie, en Italie, au Danemark, en Islan- 

de, en Hollande et en Belgique, les pourcen- 

tages atteig.nent en moyenne, pour l’année 1956, 

0,5, 1,5, 0,66, 2,73, 0,79, 1,57 et I (38-64), 

avec çà et là des zones de plus fortes contarn’- 

nations (de 3,4 à 8 p. 100 à Pise : Pellegrino 

32). 

2” Les pays où la cysticercose bovine est fai- 

ble ou semb,le marquer une nette régression. 

Ce sont : certains régions de la Russie d’Eu- 

rope, la France, l’Autriche, la Norvège, I’Es- 

pagne et le Portugal (3). 

L’Ukraine et la Haute-Volga qui présentaient 

des taux voisins de 13 à 15 p. 100 (1943), parais- 

sent se débarrasser de Cysficercus bovis à un 

rythme accaléré. Boiko (24) donne des chiffres 

probants pour les régions de laroslav et de Gorki 

où il n’y a plus actuellement que 0, l p. 100 

d’animaux ladres. Par con,tre, la cysticercose 

demeure froquente dans le nord et le .nord-est 

d u pays. 

En France, où l’affection avait subi une forte 

poussée du fait de la guerre (0,5 p. 100 d’après 

Reuter - 90), la cysticercose est aujourd’hui 

relativement rare, de l’ordre de 0,Ol p. 100 en 

1956 aux abattoirs de la Seine (64). Cependant 
des chiffres plus importants ont été notés à 

Rouen (0,68 p. 100 sur des veaux - 8) et en 

Vendée (29). II est probable qu’en France, 

comme dans bien des pays, il existe des zone’ 

$US fortement touchées !es unes que les autres, 
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sous l’influence de facteurs divers (mauvaise hy- maladie est pratiquement inexistante au Mozam- 

giène notamment). bique et à Madagascar. 

En Autriche, le pourcentage tombe de 0, I 

à 0,03 (1955 à 1957) et en Norvège (I955-56), 

de 0,02 à 0,O 15 (64). 

3” Les pays sur lesquels nous ne possédons 

pas de renseignements *très précis : la Rou- 

manie (0,35 p. 100 en 1956), la Tchécoslovaquie 

(0,2 à 0,5 p. 100) la Pologne (de 0,Ol à 0,6 p. 100 

- I I l), la Bu!garie (5,8 p. 100 - 13). En You- 

goslavie, les pourcentages publiés varient de 

0,Ol à 30 (Montenegro : 38-56-84,-9 I ‘). 

b) En Asie, on relève .notamment le taux de 

2 à 3 p. 100 pour la Kirgizie (66) et celui de 

6,8 p. 100 pour la Mongolie extérieure (20). 

L’infection est faible au Japon (0,27 p. 100) au 

Cambodge, au Vietnam (46) ; elle existe en 

Malaisie (27). Elle est commune au Pakistan. En 

Iran, on trouve de 7 (26) a 50 p. 100 des animaux 

atteints selon les régio.ns (1 10) au Liban 2 p. 100 

et en Syrie 18 p. 100 (88). La Turquie (54) 

et Israël, constituent également des pays de 

forte endémicité. 

3” Pour les autres territoires d’Afrique noire, 

les écarts dans le degré d’infestation se-révèlent 

sensibles d’un pays à l’autre. 

Abyssinie : 80 p. 100. Pour Rocher d’Héri- 

court, « tous les Abyssins sont affectés du 

ténia ». Ils estiment que la présence du parasite 

est pour eux un gage de santé. 

Kenya : 7,89 p. 100 d’après Mann (58). A 

Athi-River, d’après Ginsberg (36) 30,6 p. 100 

pour le bétail d’origine européenne et 29,4 p. 100 

pour le bétail autochtone en 1955. 

Erythrée : 29,9 p. 100 en 1949 (2 1). 

Co,ngo belge (24) : 

Ouest et sud, pas de cysticercose. 

Elevages indigènes, 64 p. 100 en 1957. 

Ruanda : 15 p. 100. 

Ituri : jusqu’à 70 p. 100. 

Oubangui (87) : 

c) En Amérique : Grégoire (38) a rassemblé 

quelques renseignements concernant l’Amérique 

du Nord. Le taux est de 0,37 p. 100 aux U.S.A. 

et de 8 à 12 p. 100 au Mexique avec des pour- 

centages plus élevés dans les états où I’i.nspec- 

tion des viandes n’est pas systématique (34). 

Bangui : 30 à 41 p. 100. 

Bouar : 68,6 p. 100 en 1955. 

Cameroun (87) : de 15 à 20 p. 100. 

Nigéria : environ 10 p. 100 sur le plateau cen- 

tral*. 

En Amérique du Sud, on signale pour le Véné- 

zuela 0,5 p. 100 à Caracas (63) et pour le Brésil 

de I p. 100 à l,9 p. 100 à Sao-Paulo (71-91). 

La cysticercose n’est pas très rare en Argen- 

tine. 

d) En Afrique, au cours de ces vingt dernières 

années, un important travail de recherche et de 

statistique a été mené à bien et l’on s’est aperçu 

d’une part que le continent africain semb’ait 

sérieusement contaminé, d’autre part que I’affec- 

tion, dans certains cas, avait tendance à pro- 

gresser dangereusement. 

Niger : 1,5 p. 100 (1957). 

Haute-Volta : 6,88 p. 100. 

Soudan : 0,78 p. 100. 

Guinée : 20 p. 100 (1955). 

Guinée portugaise : 7 p. 100 environ (107). 

Sierra-Leone : 38 p. 100 (1955). 

Sénégal (72-87) : de 0,3 à 2 p. 100. 

Mauritanie : I ,2 p. 100. 

e) Au Tchad, la répartition de la cysticercose 

bovine est fonction des régions d’élevage, de 

l’année et de l’âge des animaux. 

I’ Chez les adultes mâles et femelles stériles 

1’ L’Afrique du Nord n’est pas indemne. On 
de cinq ans et plus, les relevés pratiqués dans 

note : 0,79 p. 100 à Alger (25) de I B 15 p. 100 
les principaux abattoirs de la République don- 

au Maroc, 2,25 p. 100 en Tunisie (13) et 0,7 
/ nent les résultats suivants : 

p. 100 en Egypte (93). 
, , 

a) Abattoir de Fort-Lamy (Ouest : Kanem et 

2” En Afrique du Sud, les services sanitaires 
Baguirmi). 

* Communication de M. le Dr Lee des services v&&rinaires de donnent pour 1956 le chiffre de 2,86 p. 100. La i Nigeria. 
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m3LG!ü II - CY%TICERC@SE 

. Abatton de Fort-Iamy (Ouest : Gmem et Baguimi) 

1954 1955 1956 1957 

Animsux abattus 17.oco 18.802 21.302 21.502 

Saisies totales * 21 86 1x3 99 

POlJXelltageS 0,14 0,45 G,60 0,46 

* Ces chiffres ne comprennent pas les langues. 

b) Abattoir d’Ati (Centre : Batha). 

De 1957 à 1958, 19 animaux atteints sur 

2,08 abattus, soit 9, l p. 100. 

c) Abattoir d’Abéché (Est : Ouaddaï). 

TABLWJ III - CYCTICZRCOSE 

Abattoir d'Abéché (Est : Ouaddaï) 

1952 1953 1954 1355 

Animaux tués 2.224 1.555 2.198 3.003 

Saisies totales 184 71 301 336 

Foweentages G,2 4,5 13,2 1c,g 

d) Abattoir de Fort-Archambault 

Moyen-Chari). 

(Sud : 

Le pourcentage d’infestation oscille autour de 

5-12 p. 100 selon les années, les animaux sacri- 

fiés étant originaires pour la plupart du Batha 

ou de I’Ouaddaï. 

2” Chez les jeunes, les résultats sont nettement 

différents tout au moins au Kanem-Baguirmi qui 

a servi spécialement de champ à nos investiga- 

tions. 

Nous avons eu la possibilité de pouvoir autop- 

sier en quatre ans (1954 à 1957) 912 bouvillons 

mâles âgés de sept à vi.ngt-quatre mois, en 

provenance des régions qui nous intéressent 

(tableau IV). 

L e pourcentage moyen chez les jeunes est 

donc de I5,4 p. 100, chiffre bien’ supérieur à 

celui obtenu chez les adultes, même si l’on appli- 

que, dans ce cas, un correctif destiné à tenir 

compte des langues saisies pour cysticercose (qui 

ne figurent pas dans les statistiques d’abattoir 

de Fort-Lamy). II n’est pas exagéré de compter 

pour un adulte ladre, trois à quatre jeunes para- 

sités. Ii se révèle assez difficile de donner une 

explication absolument correcte de cet impor- 

tant écart. Tout au plus peut-on faire remarquer 

qu’interviennent chez l’adulte divers facteurs tels 

que le changement de milieu, un mode d’élevage 

différent, et selon certains auteurs, une resis- 

tance acquise de l’individu. ‘De plus, le boeuf d’e 

boucherie est tué vers 5-6 ans, ce qui laisse au 

ieune un laps de temps suffisant (3 à 4 ans) pour 

se 4: débarrasser » de ses parasites, selon des 

modalités qui sont loin encore d’être complète- 

ment élucidées (dégénérescence puis disparition 

totale du cysticerque, vu la rareté de la ladre- 

Cysticercoae chez les jeunes boviz dans l'ouest du Tchad. 

Nombre de jeunes 
abattus 

Nombre de jeunes 
parasités 

Pourcentages 

Total 

Autopsiés : 450 Autopsiés : 462 

Parasités : 67 Parasités : 74 

Pourcentage : 14,8 Pourcentage : 16 
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rie sèche ?). Comme le faisait déjà observer SIEGES DE PREDILECTION 
Peel (73) le taux d’infestation décroît en pro- 

portion directe de l’âge de l’animal. Cette cons- 1” Cysticercus boris. 

tatation faite e.n Sierra-Leone où les animaux 

de boucherie sont commercialisés à partir de 
On considère classiquement que les muscles 

cinq ans, est valable pour le Tchad et vraisem- 
, et les organes les mieux irrigués constituent les 

’ lieux les plus favorables au développement de 
blablement pour d’autres pays à élevage de 1 

type primitif. 
1 Cysticercus bovis. On admet que les localisa- 

Pour I’Ouaddaï et le Batha, nous ne possédons 1 
tions s’effectuent de préférence dans le cceur, 

I la langue ou les masséters. Or de nombreux 
malheureusement pas de chiffres précis. Néan- 1 

moins, d’après ce que nous avons pu voir en / 
auteurs estiment aujourd’hui que ces localisations, 

1951-52 en Ouaddaï sur des a.nimaux destinés ’ 
tout en demeurant exactes, n’ont pas toute la 

à la production de vaccin, le nombre de jeunes 1 
valeur qu’o.n a bien voulu leur conférer. Pour 

de moins de 2 ans touchés par la cysticercose i 
certains, la langue et les masséters ne sont pas 

semble très élevé. 
!  obligatoirement les premiers touchés (6-25-92). 

j A’II I eurs, l’examen du cœur prime ‘tout : de 40 

2” Cysticercus dromedarii. 
j à 80 p. 100 des cas de cysticercose sont mis 

à jour de cette façon (49-83-102). Actuelle- 

II s’agit pour l’instant d’un parasite essentiel- ment, on préconise de plus en plus l’examen 

lement africain. I 

En Somaiie, on décompte 24 p. 100 de cha- ) 

meaux et 10 p. 100 de bovins infectés (73) ; ; 

en Erythrée (9-2 l), 10,55 p. 100 de bêtes à I 

cornes et à Kisimaya (4) I ,5 p. 100. 

En Afrique du Sud, il existe de fortes pré- 

somptions quant à la présence de Cysticercus 

dromedurii : Viljoen (1 14) sans en apporter la 

preuve formelle, l’aurait recueilli sur un pota- ; 

mochère au Betchuanaland et Martinaglia sur / 

un bœuf à l’abattoir de Johan.nesburg. 

Au Ouaddai, où nous l’avons découvert pour 

la première fois en 195 1, le cysticerque nous 

apparaissait comme un parasite des ruminants 

sauvages ou du chameau, plus rarement du 

bœuf. Cette façon de penser a été confirmée ~ 

en 1958 à Abéché où sur 176 bêtes tuées, deux 

seulement hébergeaient le cestode, ce qui repré- 

sente 1, I p. 100. Par rapport aux saisies totales, 

la proportion atteint en gros un animal sur 

douze. 

Nous n’avons jamais eu l’occasion de revoir i 

Cysficercus dromedurii ni au Batha r?i dans 

l’ouest du territoire. Pourtant les hyènes y sont 

TABLEAU V 

Localisations de la cysticercose : jeunes bovins 

hzalisations Nombre 'owcentages 

Epeule * 49 

Généralisée 20 

PSY38 18 

Coeur 18 

Langue 15 

Quartier 
postérieur W 11 

F&COlUre 8 

tiiass&em 2 

Mapuagme 2 

Foie 1 

Pomon 1 

34,7 

14‘1 

12,7 

12,7 
10,6 

7.8 

596 
'94 

114 

097 

097 

Ihmrques : * C'est-à-dire suset sou-épineux 
grand dorsal; anconés; rhomboïde; 
grand dentelk. 

* Clesti4k-e les nuscles du plat 
de la cuisse et de la fesse. 

hütopiés‘ : 912 - Parasités : 141 
- 

nombreuses et Taenia hyaenue abondant à l’au- 5 

topsie (100 p. 100 au Baguirmi contre 90 p. 100 ( 
minutieux et systématique des carcasses toutes 
l es OIS que la chose est possible (25-38-70-73- f . 

au Ouaddai). l I 14). Les résultats semblent bons. Grégoire (38) 

Le cysticerque n’a pas été décrit jusqu’à pré- i cite le cas de l’abattoir de Zagreb e.n YOU- 

sent dans d’autres contrées d’Afrique. II est pro- goslavie où un examen attentif de 2.342 car- 

bable qu’il se manifeste partout où vivent des casses a révélé un pourcentage d’animaux infec- 

hyènes en quantité rdfisante. tés de 7,5 p. 100 contre I p. 100 auparavant. 
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‘C’est un peu de cette façon que nous avons 

i) procédé au Tchad. Les 9 12 bouvillons étudiés 

ont été littéralement mis en pièce et sur 141 

ieunes reconnus parasités, nous avons relevé 

les localisations indiquées dans le tableau V. 

Pour les adultes, nous n’avons que deux sta- 

,tistiques concernant l’abattoir d’Abéché (ta- 

bleau W). 

TABLEAU VI 

Abattoir d'iibéché. Localisations de le 
cysticercose chez les bovins adultes 

Localisations - 
t 

langue langue 

Coeur C0eU.T 

Généralisée Généralisée 

Foie Foie 

Diaphragme Diaphragme 

P.¶oas P.¶oas 

i~lasséters i~lasséters 

Poumon Poumon 

Epaule Epaule 

Quartier Quartier 
postérieur postérieur 

Encolure Encolure 

1954-1955 

537 pxasités 

465 

188 

111 

41 

33 

21 

2 

2 

- 

T i z 23 pxasités 

76,6 

29,4 

17,3 

694 

531 

32 
083 

093 

6 

1 

6 

1 

0 

5 

0 

0 

12 

- 

Fév.-nars i958 

Dans ces conditions, il est permis de distin- 

guer au Tchad : 

la langue, a) des localisations essentielles 

l’épaule, le coeur et les psoas. 

b) des localisations importantes : membre pos- 

térieur et encolure. 

c) des localisations secondaires masséters et 

diaphragme. 

La cysticercose des viscères n’est pas une 

rareté. Si le poumon ne subit en général qu’une 

atteinte légère, par contre presque 7 p. 100 

des foies, certaines années au Ouaddaï, pré- 

sentent des cysticerques (1 p. 100 à peine à 

Fort-Lamy). 

La cysticercose généralisée est assez fréquen- 

te : environ 20 p. 100 des adultes à Abéché 

et 14 p. 1101) des jeunes à Fort-Lamy. Ce taux 

approche 30 p. 100 dans certaines zones du 

Baguirmi (Massenya - 1957). 

A noter également que la partie gauche du 

corps est plus riche en vésicules que la partie 

droite, ainsi que le faisait déjà remarquer 

Reitsma en 193 1, 

Si l’on compare nos conclusions avec celles 

qui ont été tirées dans d’autres pays africai.ns, 

on s’aperçoit que les sièges de prédilection ne 

sont pas soumis à des variations très sensibles. 

Au Kenya, Ginsberg (36) donne dans l’ordre 

d’importance : l’épaule suivie par la langue, le 

coaur, les masséters, les muscles du membre pos- 

térieur, I’cesophage, le diaphragme et les psoas. 

Par rapport au Tchad, seuls les psoas et les 

masséters cha.ngent de position au classement. 

Pour Viljoen (1 14) viennent d’abord les mas- 

séters, puis l’épaule, la langue, le cœur, les 

psoas, les muscles du membre postérieur, le dia- 

phragme. Duvallet (25), tout en se défendant 

d’établir une classification précise, n’hésite pas 

à lever systématiquement les épaules. 

La localisation des cysticerques à I,‘intérieur 

d’une même carcasse, paraît d’ailleurs assez anar- 

chique. Dans certains cas, il ne se révelera rien 

ni sur la langue, ni sur le cœur, les cysticerques 

n’etant visible qu’au niveau de l’épaule. A$ 

leurs, il n’y en aura nulle part sauf au niveau 

de 1’articulatio.n du carpe ou au niveau de la 

langue. Dans d’autres cas, on découvrira un 

cysticerque sur la langue et par des examens 
., 

appropries, plusieurs dans l’épaule ou dans les 

muscles du plat de la cuisse par exemple. Toutes 

les combinaisons sont possibles. 

Lorsque l’on ne retrouve qu’un seul cysticer- 

que dans une carcasse, il est donc difficile de 

prétendre qu’il est unique et qu’il n’en existe 

pas en d’autres points. D’où la nécessité absolue 

d’examiner très soigneusement les viandes sou- 

mises à l’inspection sanitaire. 

2” C ysticercus dromedarii. 

D’après Pellegrini (72) chez les bovins, les 

lieux d’éslection sont : les ganglions mésentéri- 

ques, le cerveau, le cœur, la langue et les psoas ; 

chez le chameau, le foie, le cœur, la langue, 

le cerveau et les masséters. 

Au Ouaddaï, on retrouve de préférence Cys- 

ficercus dromedarii dans le cœur et les psoas. 

La cysticercose généralisée ne semble pas très 

rare chez les ruminants sauvages : le damalisque 
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que nous avons autopsié, en était abondam- 

ment pourvu [plusieurs centaines). 

FREQUENCE DE L’INFESTATION 

Les notions de cysticercose légère ou de cys- 

ticercose généralisée n’ont fait l’objet d’aucune 

codification dans la plupart des législations mo- 

dernes. Elles sont d’ailleurs très variables d’un 

pays à l’autre. Au Tchad, la fréquence de I’in- 

festation, paraît être approximativement la sui- 

vante : 

?AAuI&IJ VII 

?réqwnce de la cysticercose au Tchad 

Adultes 

de 10 à 257: 

-de 50 à 6C$ suivant 
kS 

de 15 à 2C$ régions 

de 5 à 2’7; 

SYMPTOMES 

Les symptômes de la cysticercose bovine sont, 

dans l’ensemble extrêmement discrets sinon nuls. 

0: a décrit de temps en temps des myocardi- 

tes caractérisées (94-I 14-l 16), plus rarement des 

atteintes cérébrales. 

DIAGNOSTIC 

a) Ante Mortem. 

On a tenté de rechercher la cysticercose du 

vivant de l’animal au moyen de diverses réac- 

tions immunologiques (III). Clarenburg (I 14), chez 

le bœuf, utilisant un extrait alcoolique de Taenia 

soginufa a pu obtenir, par la méthode de dévia- 

tion du complément, certains résultats qui n’ont 

malheureusement pas été confirmés par tous les 

auteurs, les réactions étant considérées comme 

non spécifiques. Par contre la déviation du com- 

pkment a donné entre les mains d’Ales et d’Ar- 

iona (106) d’assez bons résultats dans le diag- 

nostic de la cysticercose humaine à Cysticercus 

cellulosae. A partir de l’antigène de Lange 

modifié, les auteurs parviennent à détecter un 

grand nombre de cas de cysticercose c&ébrale. 

Les cas d’infestation très légère (une vési- Ils considèrent qu’une déviation positive con- 

cule) ne dépassent probablement pas 25 p. 100. solide singulièrement le diagnostic clinique. 

INFESTATION PRENATALE 

L’infestation intra-utérine constitue une éven- 

tualité qui a été envisagée, il y a longtemps 

déjà, par de nombreux auteurs (1 14). Plus récem- 

ment, Canham (18) au Natal et Mihajlovic (651 
en Yougoslavie, ont signalé la présence de cys- 

ticerques sur de très jeunes animaux. Gins- 

berg (37) en a récolté sur un veau âgé de deux 

iours : le taux d’infestation, entre le deuxième 

et le quatorzième jour, se situe, à Athi-River, 

autour de 4,5 p. 100. Les dimensions et i’aspect 

des vésicules correspondent exactement à ce qui 

a été décrit par Mc Intosh (62). 

Au Tchad, nous en avons cbservé un cas wr 

un a.nimal de deux semaines. 

L’infestation prénatale implique comme con- 

séquence l’examen serré des carcassse de veaux 

expédiées à l’abattoir, alors que sauve-t cette 

inspection est négligée (3 I-33). 

Skvortsov et ses collaborateurs (95) ont mis 

a11 point sur le bœuf un test cutané. Ils tra- 

vaillent à partir d’un antigène qui est un extrait 

de tête d’hydatide en solution salée. Les con- 

c:csions ne se sonr pas montrées favorables : 

ie taux d’infestation relevé à l’autopsie ne sem- 

bie pas coïncider avec le pourcentage fourni 

oa: le test. 

Les réactions immunologiques ne deviendront 

vraiment intéressantes, en matière de cysticer- 

z3-e bovile, que le iour où elles seront absolu- 

-~LIT sjres et où on conlaitra la façon de traiter 

2 malaoie : actuellement, un animai reconnu de 

son vivant porteur de parasites, perd de ce fait 

rne grande partie de sa valeur commerciale. Le 

oroprié+aire n’a pas d’autre alternative que de 

le laisser se stériliser un an ou deux sur un 

pâturage indemne avec tous les risques que ce 

genre d’opération comporte c’est-à-dire réinfes- 

tation possible, vieiilissement ou amaigrisseme.nt 

, de la bête, maladies, fraudes, etc. 
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ICI La diagnose de Cysficercus bovis ne souf- 

fre pas de difficulté puisque, seul de tous les 

cysticerques, il ne possède ni crochets ni rostel- 

lum. Pour ce faire, on éclaircit le parasite dû- 

ment comprimé, dans de l’acide lactique pen- 

dant plusieurs jours. On peut se servir aussi de 

la méthode de Schmidt-Mulheim qui consiste 

à placer le cysficerque à examiner à la tempé- 

rature. de 40” ,C, dans 6 à 8 fois son volume 

d’une solution à I p. 100 d’acide chlorhydrique. 

Rissling, de son côté, préconise une solution de 

soude. 

II faudra éviter de confondre les vésicules la- 

dres avec : 

a) Les ieunes kystes echinococciques : la pré- 

sence de vésicules proligères renfermant chacune 

de nombreux scolex lève le doute. De plus, la 

membrane cuticulaire est blanche, épaisse et stra- 

tifiée. 

b) Les lésions dues à Sarcocysfis hirsufa (Moulé 

1887). ‘Ces parasites, de 4 mm de long sur 3 mm 

de large, très tôt calcifiés, se rencontrem dans 

les psoas et le diaphragme. Au Tchad, la sarcos- 

poridiose est fréquente au Batha (7 p. 100 des 

bœufs abattus). 

c) Les nodules actinomycosiques : l’aspect de 

la lésion sous le microscope ne trompe pas (grains 

rayonnés). 

d) Les nodules parasitaires répartis çà et là 

dans la carcasse (foie, épaule, etc.). Provoqués 

par le passage de divers nématodes, au cours 

de leurs migrations, ils affectent la forme d’un 

petit foyer purulent grisâtre entouré d’une coque 

fibreuse ou d’un gros nodule de 2 cm environ 

de couleur verdâtre. 

e) Dans la langue, les petits abcès créés par 

la pénétration d’épines acérées qui peuvent en 

imposer pour des cysticerques très jeunes. 

2” Cysfkercus dromedarii devra être diffé- 

rencié : 

a) D’avec Cysficercus cellulosae dont il est 

voisin et dont il ne diffère, d’après Neveu- 

, 
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b) Post Mortem. 

Les cysticerques sont facilement reconnaissa- 

bles à l’intérieur d’une carcasse. 

Lemaire, que par le plus petit nombre de cro- 

chets (22 à 3 I) la longueur des plus grands 

(160-I 80 p) et l’aspect de ces derniers dont Ie 

manche est plus court que la lame. 

b) D’avec Cysficercus fenuicollis, dont la loca- 

lisation est presque uniquement péritonéale, rare- 

ment pleurale. Les kystes sont dans l’ensemble 

beaucoup plus volumineux. 

c) D’avec Cysficercus ovis : les crochets sont 

moins nombreux (24 à 34) et de plus petite 

dimension (156 à 188 bu pour les grands crochets 

et 98 à 128 I-L pour les petits). 

d) D’avec Cysficercus bovis : l’absence de 

crochets rend le diagnostic facile. Sur ‘une car- 

casse, avec un peu d’habitude, on peut se faire 

une idée du cysticerque en cause, en tenant 

compte de sa localisation, de la forme de la 

vésicule et de sa taille, puisque Cysficercus 

dromedarii atteint assez souvent 19-20 mm. 

MODE D’INFESTATION 

7” Cysticercus bovis. 

L’infestation des animaux par Cysficercus 

bovis dépend de divers facteurs, les uns pro- 

pres à l’homme, les autres d’ordre physiqLle 

ou biologique. 

a) Les facteurs propres à l’homme. 

Les régio.ns où la cysticercose bovine est la 

plus répandue sont, en général, celles où ies 

conditions d’hygiène se révèlent médiocres, sinon 

mauvaises : c’est le fait de beaucoup de pays 

sous-développés (67. I l3- I 17). La contamination 

des animaux s’effectue directement au moyen de 

déjections remplies d’oeufs ou d’anneaux de 

Taenia saginafa, déjections qui sont rejetées 

à proximité des zones où vivent les bêtes à cor- 

nes : écuries, pourtour des habitations, etc. Dans 

d’autres cas, I’infestation se produit à partir 

d’anneaux émis en dehors des défecations nor- 

males, puisque l’évacuation du cestode a lieu 

souvent de cette manière. 

II importe donc que le contact entre le por- 

teur et le bétail soit très étroit : c’est ce qui 

arrive dans les élevages de type primitif, notam- 

ment au Tchad. tn brousse, le troupeau, dans 

de nombreuses régions est rentré le soir dans 

Ie but de traire les femelles et d’éviter les VOIS 
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ou l’action des bêtes fauves (lions-hyènes). Le? 

animaux sont parqués dans des enclos bordés de 

branches d’épineux ou « zéribas » qui corres- 

pondent à peu près, du point de vue utilité, aux 

« kraals > sud-africains ou aux « bornas B du 

Kenya. Ces « zéribas » sont construites au voi- 

sinage immédiat des habita+ions. Les éleveurs 

africains ont l’habitude d’aller défèquer dans 

ces « zéribas » quand elles sont vides, à I’in- 

Grieur des cases ou même, en dehor;s des 

villages, dans les champ de mil et les maigres i 

« bois » qui les ceinturent. 

Le bœuf ne paraît pas naturellement copra- i 

phage, mais dans ces pays, comme il manque / 

souvent de protéines et de sels minéraux, il peut I 

le devenir. II ira volontiers lécher, dans les 

« zéribas B, le sable et la terre salée qui sup- i 

portent les excréments humains. Il arrive ainsi 

à absorber des oeufs et des anneaux. Le len- 

demain matin, le bœuf repart au pâturage, 

quelquefois fort loin de son lieu de repos. 

Les ieunes, de leur côté, sortis des « zéribas » 

où ils sont soumis aux mêmes conditions que les 

adultes, s’éloignent assez peu pendant le jour. 

Au cours de leurs déplacements, ils ont la pos- ~ 

sibilité de retrouver des déjections humaines ~ 

émises le matin aux alentours des habitations, i 

dans les champs ou dans la brousse entourant ~ 

immédiatement le village. Les risques d’infesta- ~ 

tion son+, dans ces conditions, bien plus grands 

chez les jeunes que chez les adultes. 

Quant aux veaux, ils demeurent attachés près 

des cases. Dans certaines régions, ils passent 

même la nuit à l’intérieur de celle-ci, avec leur 

propriétaire. Cette promiscuité favorise au maxi- 

mum la cysticercose. 

II existe, bien errtendu, beaucoup d’autres lieux 

où bêtes et gens se regroupent. Ce sont les 

zones de pâture et les puits qui, dans les régions 

sèches, représentent, durant la journée, un cen- 

tre d’attraction et d’activité humaine important. 

Les troupeaux, après y avoir bu, séjournent à 

proximité, au moment des grosses chaleurs. Les 

chances d’infestation sont là encore sérieuses. 

Dans les villes africaines, on a incriminé les ~ 

terrains de parcours situées sur le pourtour de 

celles-ci, terrains généralement transformés en 

lieu public d’aisance (72). 

On a décrit enfin d’autres modes de propa- 

gation : 

Les voyages : en Amérique, les œufs de Toenio 

;oginoto, projetés des toilettes de train, sont sus- 

zeptibles d’aller infester les animaux qui paissent 

e !ong des voies (5). 

Le camping (24) : en Hollande, dans certains 

endroits, les citadins ont contaminé les pâturage 

1ù ils venaient camper. 

Le nomadisme : les grands nomades sont 

capables de disséminer œufs et anneaux sur de 

très larges surfaces. 

b) Les facteurs physiques. 

Leur rôle se situe, paradoxalement, sur deux 

ojans opposés. D’une part, ils agissent en ‘limitant 

‘infestation, par la destruction des œufs rejetés 

h l’extérieur ; d’autre part, en assurant, dans 

certaines circonstances, la dispersion de ces 

mêmes œufs sur une grande échelle. 

7” Rôle limitotif. 

Des expériences ont été réalisées dans le but 

de connaître la résistance des œufs de Taenia 

soginota. Tous, en effet, ne se transforment pas 

obligatoirement en cysticerques. Jepsen et 

Roth (47) ont montré qu’en administrant à des 

veaux des embryophores au moyen d’une sonde 

stomacale, il ne restait que 8 à 10 p, 100 de 

cysticerques avec des doses de 30 à 100 œufs 

et 14 p. I OCI avec des doses de 500 œufs. Le 

déchet est donc dès le départ considérable. En 

tenant compte des facteurs physiques dont nous 

ajlo?s parler, il ne devrait y avoir théoriquement 

qu’un très petit nombre d’œufs capables de 

donrer des cysticerques. Malheureusement, le 

facteur humain (promiscuité, mauvaise hygiène, 

e+c.), joue en modifiant le problème et en lais- 

53~ aux œufs des chances d’infestation qu’ils 

r!e possédaient pas au départ. 

Parmi les facteurs physiques, citons : 

a) Le froid. Son action paraît assez faible. En 

Europe (47), on a pu conserver des embryo- 

phores vivants de février à juillet soit pendant 

près de 23 semaines. 

b) La chaleur. Les œufs sont détruits en dix 

minutes à 59°C. Ils vivent encore après avoir été 

chauffés à 45°C pendant quatre heures (101). 

c) La sécheresse semble être le facteur limi- 

tatif le plus important. D’après Silvermann (IOI), 

les œufs ne survivent pas au-delà de 14 iours, 

s’il n’y a pas une certaine humidité. 

131 

Retour au menu



d) La chaleur et l’humidité. D’après Jep- 

sen (47) au Danemark, des owfs placés dans 

des -touffes d’herbe en juin-juillet, perdent 80 à 

90 p. 100 de leur pouvoir infectant au bout de 

58 iours. Daubney (22), au Kenya, observe l’in- 

festation d’animaux six mois après avoir fait 

déposer des anneaux de t8nia sur une petite 

étendue de pâturage. 

e) L’eau. On a ejsayé : 

L’eau du robinet (47) à 18°C. Passé 70 heu- 

res, le nombre d’oeufs susceptibles de se déve- 

lopper est encore très élevé. 

L’eau de ruisseau à 18°C. Les résultats sont à 

peu près semblables. 

L’eau salée (101) à - 4°C et à température 

ordinaire : les owfs résistent (335 iours dans le 

premier cas et 60 jours dans le second). 

Les eaux d’égoût à 18°C (47) montrent encore 

un très grand nombre d’oeufs viables 19 iours 
\ 

apres leur pollution par des anneaux de ténia. 

Les puri.ns tu& les cwfs dans un délai de 

71 iours (47). 

2” Rôle de dispersion. 

a) La sécheresse. On a remarqué en Afric;ue 

du Sud qu’après des périodes de grande séche- 

resse, on assistait à une recrudescence des cas 

de cysticercose : Ilherbe est, en effet, plus 

rare, les déjections humaines plus apparentes 

et les animaux plus affamés. 

b) Les eaux. 

Les fleuves, les rivières peuvent charrier des 

ceufs de Taenia saginafa, parfois fort loin de 

leur lieu d’origine (1 13). La chose semble avoir 

été’ démontrée pour le Rhin et peut-être pour 

les régions d’Afrique du Sud voisines de la 

Cô*te (1 14). 

Les mares, les petits lacs, les eaux stagnantes, 

souillées par des individus porteurs de parasFtes, 

constituent une source de contamination possi- 

ble pour le b t I é ai qui vient s’y abreuver. Ces 

collections d’eau, après les pluies, jalonnent les 

étapes de ,transhumance et voient passer beau- 

coup d’animaux, d’où risques d’infestation pour 

des bêtes indemnes à l’origine. 

Les eaux d’égoût, autour des villes, renferment 

fréquemme.nt des oeufs qui ont la possibilité de 

se maintenir en vie près de trois semaines. Ces 

eaux alimentent des champs d’épandage en? 

ployés souvent comme pâ+urages. Les animaux 

qui y sont placés, sont alors particulièrement 

exposés à la maladie. Ce mode d’infection a fait 

l’objet d’études approfondies en Etirope et en 

Australie ces dernières années (7-47-48-69-98 99. 

104-l I2- I 14). Jepsen et Roth (4,8), après avoir 

installé vingt bê+es sur une pâture de ce type 

des environs de Cope.nhague, ont retrouvé à 

l’abattoir la moitié d’entre elles atteintes de 

cysticercose. 

Les moyens classiques dont on se sert pour 

purifier les eaux d’égoût (sédimen,tation, filtre 

à écoulement lent, digestion anaérobie, boues 

siccatives), n’empêchent pas le passage des ceufs. 

Par filtration sur sable, il est ‘possible d’en arrê- 

ter 50 p. 100 environ (99). La meilleure solution 

serait, au laboratoire, une sorte de « gaze 

d’acier. » qui retiendrai+ 90 p. 100 des ceufs. 

c) Autres facteurs. 

On s’est aperçu que certains oiseaux tels que 

mouettes, goëlands, gobe-mouches, qui se posent 

au voisinage des canaux d’évacuation d’eau 

d’égoût, pouvs:ent avaler des ceufs de Taenia 

saginafa, le; garder et les expulser au bout d’un 

certain temps sans que ceux-ci aient perdu la 

faculté d’évoluer ultérieurement (40-4 i -99). Ce 

mode original de dispersion méritait d’être rele- 

vé, certai.ns auteurs le considérant comme pri- 

mordial (en Europe surtout). 

2” Cysficercus dromedarii. 

Pour que la contamination se produise, il im- 

porte qu’un contact étroit soit établi entre le 

bétail et les hyènes. Dans le; régions où celles-ci 

sont nombreuses, cette condition est réalisée 

autour des villages, auiour des puits et sur les 

lieux de pâture. Les chances d’infestation parais- 

setyt néanmoins assez faibles. 

IMMUNITE 

L a question est en pleine évolution et des 

recherches sont effectuées actuellement dans le 

but de mettre au point une méthode efficace 

d’immunisation contre Cysficercus bovis. On sait 

depuis longtemps déjà (Penfold, 1936 - l 14) 

qu’une première infestation détermine dans l’or- 
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ganisme de l’animal atteint une libération d’an- 

ticorps qui empêchent les œufs de ténia absor- 

bés ultérieurement de se transformer en cysti- 

cerques. 

On a réussi (17) expérimentalement sur des 

souris, à provoquer l’immunité contre des cys- ~ 

ticerques en migration, 21 partir de Taenia tue- 

niueformis. 

L’immunité croisée (Cysficercus bovis-œufs de 
Tuenio pkiformis) a été mise en évidence récem- 

ment (37) et l’on s’oriente aujourd’hui vers I’at- 

ténuation des embryophores de Taenia sugindu 
par les rayons X. 

TRAITEMENT 1 

On a cherché à traiter la cysticercose bovine 

au moyen de substances chimiques. Herin et I 

Thienpont (44) injectent à l’animal ladre de 

I’huile thymolée à 50 p. 100 par la voie intra- 

musculaire. Les résultats se sont révélés déce- ~ 

vants : le cysticerque n’est pas tué ; en outre, i 

les délabrements qui font suite à l’injection, ~ 

apparaissent trop importa.nts pour que la mé- 

thode puisse être appliquée sans risque. 

Ginsberg (37) d e son côté, a observé qu’une 

solution d’acide oxalique à 0,5 p. 100 était 1 

capable in vitro de détruire Cysticercus 60~;s. ! 
L’action de cet acide mériterait d’être précisée ~ 
in vivo sur des cysticerques adultes et sur des 

cysticerques en évolution. La question présente 

un grand intérêt du point de vue économique : 

le sisal qui pousse en abondance dans certaines 

région de l’Afrique tropicale, contient, en effet, 

0,4 p. 100 d’acide oxalique. 

Enfin, d’autres produits qui sont connus com- 

me insecticides et habituellement utilisés comme 

tels, se montrent très actifs à l’égard de cer- 

tains parasites gastro-intestinaux. D’après des 

travaux américains (37), l’action de ces corps 

pourrait également s’étendre à Cysficercus bovis. 1 

Les essais sont en cours. I 

PROPHYLAXIE 

Nous envisagerons successivement : 

1. - La destruction des cysticerques. 

I 

II. - L’élimination de Tueniu suginufu chez 

‘homme. 

III. - Le relâchement de la symbiose homme- 

Détail. La pratique du ranching. 

IV. - Le bilan. 

Le probl8me de l’inspection des viandes sus- 

pectes de ladrerie a déjà fait couler beaucoup 

d’encre (I 14). Nous n’y reviendrons pas. Nous 

nous contenterons de résumer brièvement les 

principales coupes et incisions préconisées par 

Viljoen (1 14) coupes qui semblent les plus appro- 

priées au milieu africain. Ce sont : 

Deux longues incisions parallèles dans les mas- 

séters de chaque côté de la face. 

Deux longues incisions dans les ptérygoïdiens. 

Quelques incisions dans les muscles de la lan- 

gue (dans le sens de la longueur). 

Palpation manuelle du cœur et incision du 

ventricule gauche. 

Une ou plusieurs incisions dans les muscles 

de I’enco ure. / 
La levée de l’épaule : celle-ci devrait être 

systématique dans tous les abattoirs. 

L’examen complet des viscères. 

Le décollement des psoas avec, au besoin, 

une incision en longueur dans le muscle. 

Une incision dans les muscles adducteurs de 

,a cuisse, à cinq centimètres de la symphyse 

oubienne et parallèlement à celle-ci. 

L’incision de la bosse et 1’inspectio.n de l’œso- 

ohage ne semblent pas d’une grande utilité au 

Tchad. 

L’inspection terminée, quelle conduite faut-il 

adopter ? Là encore les avis divergent. NOUS 
pensons - et bien d’autres avec nous (3,6-l 14) - 

que, dans tous les cas, les viandes ladres doivent 

être retirées de la circulation, quel que soit le 

degré de I’infestation, faible ou massif. Les 

moins atteintes seront stérilisées d’une manière 

ou d’une autre, selon les moyens dont on dis- 

pose ; elles seront ensuite remises en vente sous 
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1. - LA DESTRUCTI,ON DES CYSTICERQUES 

Elle sera assurée : 

a) Par une inspection sévère des carcasses. 
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le nom de viandes récupérées ou encore réem- 

ployées dans l’industrie de la conserverie. Les 

plus contaminées sero.nt expédiées à I’équarris- 

sage pour la fabrication de poudres ou d’en- 

grais ou totalement détruites. 

Ces mesures draconiennes sont parfaitement 

justifiées : il faut se souvenir que la présence 

d’un seul cysticerque n’indique pas obligatoire- 

ment le degré réel d’infestation, que des cys- 

ticerques vivants et des cysticerques morts peu- 

vent cohabiter et que le rO!e d’un abattoir 

est d’éliminer du circuit commercial les viandes 

impropres à l’alimentation humaine : les viandes 

ladres entrent parfaitement dans cette catégo- 

rie (64). II serait absurde en effet de vouloir 

lutter contre la cysticercose en laissant ultérieu- 

rement transiter des carcasses qui iront infester 

d’éventuels consommateurs. 

b) Par la multiplication des abattoirs contrôlés. 

C’est une mesure souhaitable, mais lourde d’in- 

cidences financières pour des pays sous-déve- 

loppés. L’éleveur, en génsral, t;ent à ses bêtes. 

II lui arrive cependant d’en égorger à l’occasion 

de certaines cérémonies coutumières, en cas d’ac- 

cidents, de maladies incurables (peste bovine, 

péripneumonie, trypanosomiases, etc.) ou en cas 

de vieillesse, les vieux animaux ne pouvant plus 

suivre le troupeau. 

Cette consommation en dehors de tout con- 

trôle paraît être à l’origine d’un très grand nom- 

bre de foyers de ,téniasis humain. 

c) Par la stérlisatio,n des viand’es ladEs. 

1” Méthodes. 

Elles sont nombreuses. Citons : 

a) La chaleur. 

C’est le procédé le plus au point. Au Tchad, 

on le pratique, à l’heure actuelle, dans la plupart 

des postes de brousse, puisque seuls les abattoirs 

de Fort-Lamy et de Fort-Archambault sont pour- 

vus de chambre de congélation. 

Les travaux d’AIlen (2) ont démontré qu’à 

54”C, le scolex du cysticerque s’évagine encore 

quand il est placé dans une solution de tauro- 

cholate de soude et les cellules flamme ont une 

activi,té normale. A 56”C, toute activité cesse et 
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es vésicules sont digérées quand elles passent 

dans l’intestin de ‘l’homme. Pour plus de sécu- 

“ité, les services sanitaires américains (89) ont 

définitivement adopté la température de 60°C 

ou 140°F à cœur. D’après Kuchenmeister (I 14), 

Jne température extérieure de 77-809C permet, 

avec d’assez grosses pièces, d’obtenir 63°C dans 

les zones les plus profondes. Pratiquement en 

tenant compte des aléas d’une telle opération 

[arrêt ou irrégularité de cuisson), il est conseillé 

de faire bouillir les viandes pendant une heure 

au moins à 100% 

b) La salaison. 

On prépare une saumure à 25 p. 100 dans 

laquelle les morceaux de viande sont immergés. 

Pour Clarenburg (I I4), Cysticercus bovis est tué 

en cinq iours. Dans la pratique, on attend trois 

semaines avant d’ôter les viandes de la sau- 

mure. 

c) Le froid. 

Les modalités d’application en sont très diver- 

ses et l’on peut ‘presque affirmer qu’à chaque 

auteur correspond un procédé de réfrigération 

ou de congélation différent (51-108-t 14, etc.). 

Dans les conditions expérimentales, de nom- 

breux essais ont été réalisés à ,partir de petits 

morceaux de viande enfermés dans de’s « free- 

zers » ou des chambres de congélation. Les der- 

niers en date, ceux de Landi et de Monzini (55) 

sont intéressants. Les auteurs travaillent sur des 

fragments de 100 à 200 grammes dont I’épais- 

seur est de 3 à 4 cm. Cysticercus bovis meurt 

en 9 heures à - l5”C, en 8 heures à - 20°C 

en 7 heures à - 25C et en 4 heures à -~4O”C. 

Une chute de 1°C retarde le temps de refroi- 

dissement de douze minutes environ. Ces expé- 

riences co.nfirment ~ ce que pensait Monnig : 

comme le parasite est très bien protégé exté- 

rieurement, plus la i,;ongélation est rapide, moins 

le cysticerque a de.,?chances de résister ‘long- 

temps. 

Dans les conditions commerciales, il n’existe 

aucune table de correspondance entre la tem- 

pérature et le temps nécessaire pour tuer les 

larves (64). C’est extrêmement regrettable. Aus- 

si les températures envisagées varient-elles con- 

sidérablement d’un pays à l’autre, sans qu’il 

soit possible d’en donner une explication satis- 

faisante : en Allemagne, - 3°C à cœur pen- 
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dant 24 heures ; en France, - 5°C pendant [ Nous les énumérerons brièvement: 

8 iours ou 30 iours à 0°C ; en Italie, - 5°C 

pendant 15 iours ; au Tchad, - 12°C pendant 

5 iours ; à Madagascar, - 8°C pendant 8 
a) Modification de l’aspect physique des vési- 

cules. 
jours (64). 

Le froid ne modifie pas fortement l’aspect 

Viljoen (1 14) à la suite d’expériences pro- du cysticerque. Tout au plus peut-on remar- 

bantes, a démontré que, pour une température quer, au bout de six semaines de congélation, 

commerciale de - 10°C facilement réalisable, des changements de couleur, les vésicules les plus 

les vésicules de Cysticercus bovis situées en superficielles devenant brunes et les plus pro- 

profondeur, sont incapables de survivre plus de fondes rosées. 

sept jours. Les services sanitaires d’Afrique du La chaleur a une action plus nette. A 65”C, le 

Sud ont recommandé le passage à la chambre kyste apparaît flasque, mou, facile à comprimer 

de congélation à -- 10°C pendant 14 jours. entre deux lames. L’énucléation est difficile : 

Viljoen estime qu’un délai de 10 iours assure une le sco:ex, visqueux, se brise facilement. 

sécurité totale. 

C’est cette méthode qui est aujourd’hui uti- 
b) Test à la chaleur. 

lisée avec succès en Afrique du Sud, au 
Déposé dans de l’eau à 37-4O”C, le scolex 

Kenya (36) au Congo belge (24), en Hollande, slévagine et ‘lagite* 

au Danemark, en Norvège (64) et en Angle- . 

terre (6 1). Malheureusement, elle présente deux 
c) Coloration. 

inconvénients : elle est onéreuse, surtout pour 

des pays africains pauvres ; elle nécessite I’im- 
Le meil!eur produit semble être la solution 

mobilisation prolongée des chambres de congé- 
acide de vert de méthyle. Le scolex des cysticer- 

lation, ce qui pose des problèmes lorsque la 
ques morts (chaleur) se colore violemme.nt en 

dite chambre est unique et que le nombre de 
vert, tandis que les cysticerques vivants ne 

carcasses à congeler est important. 

prennent pas le co)orant. 

cl) Autres méthodes. d) Fluorescence. 

Keller (50) a essayé de traiter les viandes ladres 

dans une atmosphère de gaz carbonique à 
Une fluorescence rouge se manifeste lorsque 

0°C. 75 p. 100 des cysticerques sont détruits 
l’on soumet des cysticerques vivants à l’action 

au bout de neuf jours et 100 p. 100 le dixième 
des rayons ultra-violets (52). Elle est beaucoup 

jour. Avec l’oxygène, les résultats paraissent su- 
plus faible, sinon nulle avec des cysticerques 

calcifiés. Ce procédé n’a pas reçu d’applications 
perposables. Plus récemment, Ginsberg (37) a pratiques 

suggéré l’emploi des rayons X et des essais 

ont- lieu actuellement à l’université du Michi- 

gan (1 15). Sous réserve, bien entendu, que ies 

qualités de la viande ne subissent pas de modi- 

fications fondamentales, on pourrait envisager 

e) Tests à la bile et aux sels biliaires. 

Pour plus de clarté, nous avons condensé dans 

un tableau tout ce qui a trait à cette question 

iiab:eau VIII). 
. . 

I’apphcatron rapide de rayons sur des carcasses 

ladres avant de les remettre dans les chambres 

de congélation, ce qui réduirait le temps d’expo- 

sition à l’intérieur de celles-ci. 

2” Contrôle de la viabilité des cysticerques. 

II est indispensable dans un abattoir, et à 

plus forte raison quand on expérimente une tem- 

pérature nouvelle, d’effectuer des tests de via- 

bilité des cysticerque s sur les viandes stérilisées. 

Viljoen (1 14) p a rès avoir rupturé la membrane 

extérieure du cysticerque, l’immerge dans une 

solution de taurocholate de soude à 5 p. 100 

chauffée à 18°C. L’évagination du scolex se pro- 

duit en moins de deux heures. L’auteur fait 

observer que le procédé est excellent quand on 

dispose de cysticerques frais ; il est déjà moins 

bon avec des parasites soumis à l’action de la 

saumure pendant trois semaines ou congelés pen- 

dant 24 heures. II est irrégulier da.ns tous les 
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TABLEAU VIII 

Viabilité des cysticerques. Epreuves B IA bile et aux sels biliaires 

Produit utilisé Température 
laps de temps nécessaire 

à l'évagination du scolex 

yile ";;f pure 

Bile de boeuf à 5 p. 100 
(Clarenburg) 

Bile diluée 
(Ma~ni) 

Solution de taurocholate 
de sodium à 1 100 

(Nalkani) 
p. 

Solution de taurocholate 
de sodium à 5 p. 100 

buoini) 

40 - 41% 1 à 3 minutes (*) 

40% de 10 minutes à 8 heures (**) 

37% jusqu'à 20 heures (*) 

37T jusqu'à 18 heures (*) 

38% de 29 minutes B 2 heures (*) 

Solutions de glycocholate 
de sodium B 1 p. 100 et 5 p. 100 

(l~lalkani) 
37oc plus de 20 heures (*) 

* = pour des cysticerques frais 

** = pour des cysticerques passés h la chmbre froide 

autres cas (congélation au-delà de 48 heures). 

f) Tesfs d’infecfion. 

Aussi Viljoen pense-t-il que les tests d’infection 

selon les méthodes d’lwanizki ou de Keller, cons- 

tituent les seuls critères valables. Le principe 

est le suivant : essayer d’obtenir à partir d’un 

cysticerque de bceuf I’évagination du scolex dans 

l’intestin de l’hôte définitif, sans causer de dom- 

mage à la santé de celui-ci. Pour ce faire, on 

place le cysticerque à examiner dans des sacs 

de soie (Iwanizki) ou des a.nneaux de celluloïd 

(Keller). Ceux-ci sont absorbés par un être 

humain, passent dans l’intestin et sont finalement 

ramassés pour examens, aussitôt après avoir été 

rejetés à l’extérieur. 

Le tube ainsi préparé, est avalé par un volon- 

taire. Après élimination, il est ouvert et exa- 

miné et sous l’action des sucs digestifs de l’hôte, 

le scolex s’évagine, s’il est encore vivant. 

En définitive, quel test faut-il adopter de pré- 

férence ? II ne faut pas perdre de vue qu’une 

bonne étude de contrôle doit assurer une sécurite 

absolue : l’association du test au taurocholate 

et du test d’infection paraît répondre à cette 

exigence. 

II. - L’ELIMI~NATI~ON DE TAENIA SAGINATA 
CHEZ L’HOMME 

ET DE TAENIA HYAENAE CHEZ LA HYENE 

Pratiquement, on se sert d’un tube de celluloïd 

de 10 mm de long (diamètre 7 mm, épaisseur 

des parois 0 mm 5), ouvert aux deux bouts. 

Une fine toile de soie est enroulée en une seule 

épaisseur autour du tube. Les quatre angles de 

la toile sont alors tordus ensemble, de manière 

à obtenir deux fils qui seront étroitement noués 

au corps du cylindre. Les deux morceaux de soie 

qui couvrent les extrémités du tube vont être 

tendus comme une peau de tambour. 

a) L’élimination de Taenia saginafa, dans le 

cas d’un traitement individuel, ne souffre aujour- 

d’hui pas de difficulté. Si les anthelminthiques 

de type ancien sont de plus en .plus délaissés, 

par contre la pharmacopée moderne offre de 

nombreuses possibilités : thymol, sels d’étain, 

dérivés de I’acridine (quinacrine), phosphate de 

chloroquine, camoquine, diphentane 70, etc. 

La prophylaxie de masse est infinimem plus 
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délicate à réaliser, surtout dans les pays de 

transhumance et les techniques préconisées n’ont 

pus donné les résultats que l’on escomptait (24. 

113-114). 

La première chose à faire est, en collaboration 

avec le service de santé, d’éduquer le public, 

en insistant tout particulièrement sur le danger 

que représente le dépôt des matières fécales 

à proximité d es pâtures, des parcs ou des habi- 

tations destinées aux animaux. Malgré cela, avec 

la meilieure volonté du monde, il semble diffi- 

cile d’empêcher l’émission d’anneaux expulsés en 

dehors des selles normales, anneaux qui iront 

infester les animaux du voisinage. C’est peut-être 

le point sur lequel la prophylaxie moderne du 

,téniasis humain risque de buter le plus long- 

temps (16). 

0) La disparition de Taenia hyaenae suppose 

parallèlement celle des hôtes définitifs : les 

hyènes. La présence de Cysticercus dromedarii 

sur le zébu peut fournir un argument supplé- 

mentaire à ceux qui sont partisans de leur des- 

truction pour d’autres raisons (attaques et morts 

d’animaux domestiques). En trois ans ( 1955 1958). 

dans les zones montagneuses de l’est tchadien, 

plus de 3~300 hyènes ont été empoisonnées à ;a 

strychnine et plus de 500 dans le Baguirmi (87). 

III. - RELACHEMENT DE LA SYMBIOSE 

HOMME-BETAIL - PRATIQUE DU RANCHING 

II est inutile de s’étendre sur les avantages 

de la pratique du ranching. D’une façon géné- 

rale, sur un ranch. les animaux sont mieux ali- 

mentés, mieux abreuvés, donc en meilleur état 

qu’ailleurs. La circulation des êtres humains y est 

peu intense puisque tout est clôturé. Le person- 

nel de l’établissement lui-même est peu abon- 
dant, le rôle des bergers étant limité à cer- 

taines opérations courantes (castration, vaccina- 

tion, déplacements des animaux de parcs à parcs 

ou vers les points d’eau, etc.). 

Toutes ces circonstances, éminemment favo- 

rables, laissent supposer qu’en principe le taux 

de cysticercose devrait étre réduit sur de telles 

surfaces. 
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Au Ranch de i’Ouadi Rimé (Batha), y, a été 

décide, pour plus de sûreté, de traiter réguiière- 

ment tout le personnel de l’établissement. A la 

fin du mois, au moment de percevoir les som- 

mes auxque:ies il a droit, chaque employé est 

tenu d’avaier une dose de quinacrine de 0,80 g. 

Sur des individus porteurs de Taenia saginato, 

iet essais effectués au laboratoire ont, en effet, 

montré que le produit se révélait totalement effi- 

cace dans 85 à 90 p. 100 des cas et qu’il était, 

dans !‘ensemble. bien supporté par les adultes 

‘diète sans purgation). 

En opérant de cette façon, l’âge du cestode 

ne doit pas dépasser 30 jours, s’il y a eu réin- 

festation dans l’intervalle. Le ténia n’aura envi- 

ron que 420 à 450 anneaux (86) soit le tiers du 

chiffre normal. Sa taille ne dépassera pas 2,lO 

mètres-2,2O mètres (la moitié de la longueur 

habituelle). Dans ces conditions, les œufs conte- 

nus dans les anneaux, paraissent devoir être peu 

nombreux, immatures ou incapables de se déve- 

lopper ultérieurement. Les oeufs et les anneaux re- 

jetés grâce à l’action mensuelle de la quinacrine, 

semblent donc se trouver, dès le départ, dans 

une situation .peu adaptée à une évolution ulté- 

rieure chez l’hôte intermédiaire. 

Les essais commencés, il y a un an, se pour- 

suivent : il faudra attendre, pour tirer des con- 

clusions définitives, que les ieunes nés au ranch 

soient parvenus au stade de bête de bouche- 

rie. 

IV. - BILAN 

La lutte contre la cysticercose ne se pré- 

sente pas comme une opération facile. 

Dans les pays riches, notamment les pays 

e.iropéens, il est possible de mettre en œuvre 

tout à la fois l’inspection rigoureuse des viandes 

et leur stérilisation, le traitement des individus 

porteurs - traitement nécessaire et accepté -- 

et de puissants moyens pour éliminer les sources 

d’infection (eaux d’épandage). Aussi le taux 

de cysticercose est-il au demeurant assez peu 

élevé, avec tendance .très nette à la diminution 

dans certains territoires. 

En région sowdévelopp8e, le problème est 

complètement différent. Le milieu humain, la 

symbiose homme-bétail, jouent un rôle bien plus 

important qu’ailleurs. Les traitements de masse 

sont illusoires, vu l’état d’esprit et les habitudes 

des populations. Actuellement, la prophylaxie 

de la cysticercose bovine est presque unique- 

ment basée sur l’inspection des viandes à I’abat- 
i foi:. Or ie nombre de tueries, dans un territoire 
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comme le Tchad, est loin, pour des raisons 

diverses (faiblesse des abattages, manque de 

personnel qualifié, coût de l’installation, etc.), 

de couvrir la totalité du pays. Les moyens de 

stérilisation restent sommaires et le froid - très 

onéreux - n’est utilisé que dans les grands 

centres. 

Cette, situation peut durer encore longtemps 

avec tous les ennuis que cet état de choses 

implique pour un pays producteur et expédi- 

teur de viandes, indépendamment des consé- 

quences indirectes sur les individus parasités. 

II paraît donc souhaitable d’orienter différem- 

ment la prophylaxie! Outre les mesures classiques 
- augmentation du nombre d’abattoirs, géné- 

ralisation du froid et utilisation moins onéreuse, 

association des rayons X - il serait intéressant 

d’employer une methode capable de déceler 

le cysticerque du vivant de l’animal. Une bête 

reconnue atteinte serait alors marquée et trai- 

tée, au moyen de produits chimiques. En cas 

de refus du propriétaire, l’animal serait obliga- 

toirement abattu et stérilisé. 

Toutes ces mesures qui demeurent auiour- 

d’hui encore dans le domaine de l’hypothèse, ne 

pourront être envisagées avec succès que lorsque 

les méthodes de diagnostic et de traitement 

seront absolument sûres. 

CONCLUSIONS 

a) II existe au Tchad, sur les bêtes à cornes, 

deux cysticerques d’aspect à peu près sembla- 

ble, Cysficercus bovis (Cobbold) et Cysficercus 

dromedarii (Pellegrini 1945), formes larvaires de 

Taenia saginafa de l’homme (Goeze 1782) et de 

Taenia Hyaenae (Baer 1924). 

b) Cysticercus dromedorii se voit sur les rumi- 

nants sauvages (damalisques et gazelles), les 

chameaux et les zébus de l’est du ‘pays où le 

nombre de hyènes est très grand. Nous ne 

l’avons pas rencontré ailleurs. 

Chez le zébu, il faut compter sur un taux 

d’infestation d’environ I p. 100. Les sièges de 

prédilection sont le cceur et les psoas. 

Taenia hyaenae infeste 90 à 100 p. 100 des 

hyènes abattues. La seule façon efficace de 

lutter contre ce parasite est d’éliminer le plus 

possible de porteurs, au moyen d’appâts empoi- 

sonnés (strychnine). 
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c) Cysticercus bois. 

1” Se rencontre, au Tchad, chez le zébu, 

hez le chameau (rare), chez le mouton (excep- 

ionnel) et chez les ruminants sauvages qui cons- 

ituent aipparemment une importante source de 

ontamination (gazelles, damalisques, bubales, 

tc.). 
Le taux d’infestation, chez le zébu adulte, varie 

onsidérablement suivant que l’on envisage la 

one ouest (0,40 p. IOO), le centre (9, I p. IOO), 

‘est (de 4,5 à 14 p. 100) ou le sud du terri- 

oire (5 à 12 p. 100) ; chez les ieunes de six 

nois à deux ans, le pourcentage s’élève à l5,4 p. 

00 (de 1954 à 1957). L’écart considérable enre- 

jistré entre jeunes et adultes de la même région, 

,emble devoir être mis sur le compte d’une sté- 

ilisation progressive - encore mal connue - 

urvenant avant que les animaux ne soient vendus 

)our la boucherie vers l’âge de 5-6 ans. 

2” Se localise surtout au niveau de la langue, 

je l’épaule, du cœur et des psoas, moins fré- 

quemment au niveau de l’encolure et du membre 

oostérieur. Les masséters et le diaphragme ne 

Aennent que bien après. Le foie est un organe 

;ouvent touché (Ouaddaï). La cysticercose géné- 

Aisée frappe 14 p. 100 des jeunes (ouest) et 

snviron 20 p. 100 des adultes (est). 

3” L’infestation prénatale des veaux est au- 

ourd’hui démontrée. 

4” Le diagnostic posf morfem de la cysticer- 

case ne souffre pas de difficultés particulières. 

Les réactions immunologiques préconisées ne 

oaraissent pas spécifiques. 

5” Le mode d’infestation exige un contact 

étroi,t entre l’homme, hôte définitif et le zébu, 

hôte intermédiaire. Cette condition, favorisée 

par le manque d’hygiène et la méconnaissance 

du cycle évolutif du parasite, se trouve bien 

souvent réalisée dans les zones sahéliennes du 

Tchad à vocation essentiellement pastorale. 

Fort heureusement, des facteurs physiques tels 

que la sécheresse de l’air et les grosses chaleurs, 

imterviennent pour limiter la résistance des oeufs, 

émis par les porte’urs humains. Ces mêmes fac- 

teurs peuvent jouer en sens inverse, en permet- 

tant une dispersion plus ou moins grande des 

cléments d’infestation (fleuves, mares, eauy 

d’épandage, etc.). 
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6” Des essais sont tentés actuellement dans 

le but de traiter les animaux atteints de cysti- 

cercose. L’intérêt du traitement est fonction de 

la ,possibilité de mettre en évidence la maladie 

du vivant de ,I’animal. 

7” La prophylaxie nécessite : 

a) La destruction des cysticerques. 

Par des incisions et des coupes appropriées, 

il est possible de détecter le maximum de car- 

casses parasitées. D’une façon générale, toutes 

les viandes ladres seront retirées de la circulation, 

définitivement si la cysticercose est massive, 

provisoirement dans le cas contraire : elles 

subiront alors une stérilisation par la chaleur, 

la salaison ou le froid, selon les moyens dont 

on dispose. Si tous les auteurs sont à peu près 

d’accord sur la manière d’utiliser la chaleur 

ou la salaison avec le maximum de sécurité, les 

avis divergent en ce qui concerne l’emploi du 

froid. A ce sujet, on .ne peut que regretter 

l’absence d’une table de correspondance entre 

la température et le temps nécessaire pour tuer 

le cysticerque. 

b) L’élimination de Taenia saginafa. 

Individuellement, les ténifuges modernes se 

montre.nt efficaces et assez bien tolérés. Par 

contre, la prophylaxie de masse se heurte à divers 

obstacles, les uns propres au parasite lui-même 

(élimination des anneaux en dehors des déféca- 

tions normales), les autres d’ordre psychologique 

(interprétation fallacieuse du rôle du cestode) 

ou matériel (mode d’é’levage traditionnel-cherté 

des anthelminthiques). 

c) ‘Le relâchement de la symbiose homme- 

bétail, par la &Pratique du ranching, forme d’éle- 

vage qui est particulièrement recommandée. 

d) Malgré toutes ces mesures, la prophylaxye 

de la cysticercose bovine demeure difficile en 

milieu sous-développé et l’on se préoccupe aujour- 
d’hui de renforcer les classiques moyens de 

lutte par d’autres procédés (diagnostic du vivant 

de l’animal - traitement) qui sont d’ailleurs loin 

d’être au point). 

Section d’helminfhologie 

Laboratoire de recherches vétérinaires 

de Farcha, Fort-Lamy - Tchad. 
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SUMMARY 

/ 
Bovine cysticercosis 

lis ~imp&tance in the Saharian production areas of the Tchad Republic 

; .The- author records the presence in cattle of that area of Tchad Republic within-the Sahara 

of stwo related species o,f Cysticercus, the descriptions of. which -he repeats viz. C. kov<s (Cob- 

bold) and C. dromedarii (Pellegrini 1945) the larval forms of Taenia saginafa (Goeze 1782) of 

man and T. hyaenae (Baer 1924) of ,the hyena. 

The incidence of C. dromedarii is about I. I y0 in the zebu of the eastern part of the territory 

with predilection sites in the heart and psoas muscles. 

The incidence of C. bovis is adult cattle varies considerably between regions (0.4 y0 to 15 %). 

I.n Young cattle in the West of the territory the incidence is 15 %. 

The preditection sites of C. bovis are in order of importance tongue, shoulder, heart, psoas, 

neck, hind leg, masseter muscles and diaphragm. 

Further studies are being undertaken on questions of prenatal infection, diagnosis, treatment, 

immunity and pcophylaxis of bovine measles. The heavy annual economic loss from this infestation 

in under-developed countries necessitates the improvement of the classical measures Iemployed for 

the reduction of this zoonosis. 

RESUMEN 

La cisticercosis bovina 

Su importancia en las zonas de cria de la Rep6blica del Tchad 

El autor seiiala la existencia en el ganado de las zonas de cria de la Republica del Tchad de 

dos cisticercos: parecidos, de 10s cuales recuerda la description, Cysficercus bovis (Cobbold) y 
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Cysficercus dromedorii (Pellegrini 1945) formas larvar’as de Taenia soginofo (Goeze 1782) del homr 

bre y de Taenia hyoenoe (Baer 1924) de la hiena. 

Cysficercus dromedorii afecta alrededor de 1, I p. 100 de 10s zébus de la parte oriental del 

terrktorio, teniendo como localizaci6n esencial el c2raz6n y 10s psoas. 

El porcentaje de infestaci& por Cysticercus bovis en 10s adultos sufre variaciones sensibles 

segGn las regiones (de 0,4 a 15 p. 100). E n os I ‘ovenes, alcanza 15 p. 100 en el oeste del terrijorio. 1 

Las localizaciones de predileccion son, en orden de importancia : la lengua, la espalda, el cora- 

z6n, 10s psoas, el cuello, 10s miembros posterioses, 10s maseteros y el diafragma. 

El autor, sirviendose de 10s mas recientes trabajos estudia, ademas, un cierto numero de cues- 

tiones ,tales como la infestaci& prenatal, el diagn&tico, el tratamiento, la inmunidad y la profilaxis 

de la cisticercosis bovina. SeiYala especialmente la necesidad, en pais subderarrollado, de completar 

10s medidas cksicas de lucha contra esta zoonosis cuyas incidencias economicas son cada aFio muy 

importantes. 
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Les parasites des tiimaux domestiques 
et sauvages de la République du Tchad. 

1. Régions du Kanem et du Bahr el Ghazal. 

par A+i. GRABER 

INTRODUCTION 

La République du Tchad, cet immense terri- 

toire qui s’étend du Sahara à l’Oubangui, cons- 

titue, comme bien des pays tropicaux d’Asie, 

d’Afrique ou d’Amérique, une région fort riche 

en parasites de toute nature. Ceux-ci, outre les 

pertes ,plus ou moins sérieuses qu’ils .provoquent 

suivant les années et les saisons, ont avec raison 

été rendus en partie responsables de l’état sou- 

vent médiocre des animaux. 

L’Ouaddai et le Salamat. 

Le bassin du bas-Chari, le lac Tchad et leurs 

environs immédiats. 

Le Mayo-Kebbi. 

Le Karem et le Bahr el Ghazal, premières 

régions qui nous intéressent, s’étendent approxi- 

mativement dans l’est-nord-est du lac, entre 13” 

et 16” de latitude nord et I 1” et 16” de longi- 

tude : elles touchent de ce fait le Sahara. Le 

Kanem est un pays sablonneux avec de nom- 

Le problème n’ayant pas fait l’objet d’études 
i breuses dunes fixées coupées de profondes dé- 

approfondies dans les zones sahélien.nes voisines 
pressions à sol argileux où se dressent çà et là 

du Sahara, il nous avait été demandé, lors de 
d e petites palmeraies, l’eau nécessaire à la 

notre affectation à la section d’helminthologie du i 
croissance des arbres ne se trouvant pas loin 

Laboratoire de Farcha : 
de la surface du sol. Le Bahr el Ghazal est une 

a) D’établir un inventaire détaillé des para- 
profonde dépression qui s’allonge dans le nord- 

sites des animaux domestiques et sauvages du 
est jusqu’au Djourab. 

Le climat est de type sahélien, caractérisé par 
pays ; ’ une saison des pluies assez bien marquée, des 

b) De rechercher les anthelmi.nthiques les plus : écarts de température importants et une grande 

efficaces dans la lutte contre les grandes affec- sécheresse de l’air. On peut diviser l’année en 
tions parasitaires (Distomatoses - Paramphisto- : deux saisons : une saison des pluies qui va de la 

moses - Schistosomiases - Téniasis - Ascaridiases, , mi-juin à début septembre et une saison, sèche 

etc.). cù i; ne tombe pIus une goutte d’eau. Les 

La première partie de notre travail éta:t au- précipita,tions sont faibles et irrégulières : 300 

jourd’hui bien avancée, il nous a paru opportun mm ;es bonnes années à Mao. Souvent, il ne 

d’en donner un bref aperçu. p’eut qu’un an sur deux. L’humidité, de ce fait, 

n est importante que pendant la saison des 

Pour plus de clarté, nous diviserons le Tchad pluies ; en saison sèche, le degré hygrométrique 

en piusieurs régions, à savoir : varie de 10 p. 100 à 40 p. 100 au maximum. 

Ii 
La région du Kanem et du Bahr ei Ghazal. 

existe, en outre, une période fraiche de 

no,vembre à mars avec des écarts de température 
La région du Batha avec le lac Fitri et le i quelqueiols très accusés (de + 6” à .+ 36” cer- 

fleuve qui l’alimente c’est-à-dire :e Batha. : tains hivers). : . . . . 

Reçu pour publication : juin 1959. 14s 
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De telles conditions climatiques - chaleur 

irrégulière, humidité faible et limitée dans le 

temps - ne paraissent pas, à priori, favorables 

à la conservatio.n et à la dissémination des para- 

sites ou à la survie des hôtes intermédiaires. Cette 

hypothèse est, en grande partie, exacte en sai- 

son sèche, où les parasites tout en devenant 

très peu nombreux, subsistent néanmoins grâce 

aux mauvaises conditions d’hygiène, à la pré- 

sence d’une certaine humidité dans les bas-fonds 

au voisinage des points d’eau, au déplacement 

du bétail, en fin de saison sèche, vers les maré- 

cages du lac où les possibilités d’infestation et 

de réinfestation sont, bien entendu, meilleures. 

Par contre, le parasitisme croît brusquement en 

saison des pluies : les conditions de chaleur et 

d’humidité sont alors optima. De plus, la re- 

montée des troupeaux transhumants venus des 

zones méridionales et la présence de .nombreux 

ruminants sauvages parasités, vont permettre 

uw ,très large dispersion des helminthes et I’in- 

festation plus ou moins massive d’un grand nom- 

bre d’animaux. 

Ceci dit, nous avons étudié la faune parasitaire 

chez les animaux domestiques suivants : 

Cheval : Equus caballus 

Ane : Equus asinus 

Zébu : Bibos indicus 

Mouton : Ovis aries 

Chèvre : Capra hircus 

Dromadaire : Camelus dromedarius 

Poulet : Gallus gallus domesficus 

et chez un certain nombre d’animaux sauvages : 

Gazelle : Gazella dorcas 

Fennec : Fennecus zerda 

L.ièvre : Lepus chadensis 

Pintade : Numida meleagris 

Outarde : Choriofis arabs stieberi 

Himantopus himantopus 

MATERIEL ET METHODES 

Les recherches ont été effectuées ,ta.nt au 

Laboratoire de ‘Farcha que dans les postes de 

brousse. 

1’ Les animaux examinés provenaient : 

a) Des abattoirs de Mao (Kanem) et de Mous- 

soro (Bahr el Gha.zaI). 

b) Du Laboratoire de Farcha où de jeunes 

bouvillons originaires de ces régions sont entre- 

tenus sur place pour la fabrication de vaccin. 

c) De divers postes de ,brousse (N’Gouri- 

Nokou). 

C’est ainsi qu’ont été autopsiés 365 bouvillons 

4 chameaux, 50 zébus adultes,’ une centaine de 

moutons et chèvres, une douzaine de chevaux et 

snes. 

2” Les matières fécales ont été recueillies, la 

plupart du temps par nos soins. Seules, les ma- 

tières fécales de veau ont été prélevées dans 

divers postes par des infirmiers spécialisés ; elles 

ont été placées dans des sacs de nylon herméti- 

quement clos avec quelques gouttes de formol, 

ce qui assure une conservation satisfaisante (une 

semaine) avant les examens de laboratoire. 

Quant aux techniques coprologiques, nous 

avons utilisé des méthodes classiques, à savoir : 

- Technique qualitative : 

méthode de Cauchemez pour les oaufs de 

nématodes 

méthode de Janeckso et Urbanek pour les 

ceufs de trématodes, bien que cette dernière 

soit irrégulière. 

- Technique quantifative : 

mé,thode de Brumpt pour les ruminants, la plus 

facile à appliquer en brousse. 

RESULTATS STATISTIQUES 

A) ANIMAUX DOMESTIQUES 

I ’ Anes et chevaux 

1. - Tractus digestif 

a) Nématodes. 

- Parascaris equorum (intestin - Fréquent chez 

l’âne). 
- Oxyuris equi (colon et caecum). 

- Sfrongylus (= Delafondia) vulgaris (colon). 
- Sfrongylus (= Alfortia) edenfatus (cae- 

cum). 
- Triodonfophorus serrafus (colon du cheval). 

- Trichonema (= Trichonema) lkgibursa- 

fum (colon et caecum du cheval). 
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- Trichonema (= Cylicocyclus) radiafum 

(colon et caecum du cheval). 

- Trichonema (= Cylicocyclus) auriculafum 

[caecum de l’âne). 
- Poferiostomum imparidenfafum (caecum et 

colon du cheval). 

- Habronema muscoe (estomac). 

- Habronema megasfoma (estomac du che- 

val). 
- Habronema microsfoma (estomac). 

b) Cestode. 

- Anoplocephala magna (intestin grêle). Ce 

cestode est beaucoup plus rare chez le cheval 

que chez l’âne. 

c) Trématode. 

- Gasfrodiscus aegypfiacus (colon). 

d) Insectes. 

- Gasferophilus veferinus (pylore et surtout 

rectum de l’âne). 

II. - Cavité péritonéale 

- Sefaria equina (âne et cheval - Très fré- 

quent). 

III. - Appareil respiratoire 

Insectes. 

- Rhinoestrus porpureus (fosses .nasales et 

pharynx de l’âne). C’est vraisemblablement la 

première fois que ce parasite est signalé au sud 

du Sahara. 

- Gasferophilus infesfinalis (pharynx de 

l’âne). Cette localisation est assez curieuse ; le 

parasite se trouvait d’ailleurs au premier OU se- 
cond stade larvaire. 

2” Zébu 

1. - Tractus digestif 

a) Nématodes. 

- Neoascaris vifulorum (intestin ; très répan- 

du chez le veau). 

- Strongyloides papillosus (intestin grêle). 

- Oesophagosfomum (= Bosicola) radiafum 

(larves de l’intestin grêle au caecum ; adultes, 

caecum et gros intestin). 

- Ga;gera pachyscelis (intestin grêle). Ce né- 

matode ne touche que O,3 p. 100 des animaux 

auiopsiés. 

- Bunosfomum phlebofomum (intestin grêle). 

- Cooperia puncfafa , 

- Cooperia pecfinafa \ 
intestin grêle. 

-- Cooperia sp. (intestin). II s’agit sans doute 

d’une variété nouvelle de Cooperia pecfinafa 

dont elle ne diffère que par la longueur des 

spicuies. 
- Nemofodirus spafhiger (intestin). 

- Haemonchus place; 

(= confortus var. bovis) l 

\ 

caillette 
- Haemonchus confortus 

- Trichuris ovis 
i caecum et gros 

- Trichuris globulosa j intestin. 

b) Cestodes. 

- Moniezia expansa (intestin grêle). 

- Moniezia benedeni (intestin grêle). 

Ces deux cestodes sont irrégulièrement répar- 

tis : pour un Moniezio beneden;, il existe deux 

Moniezia expansa. 
- Helicomefra giardii (intestin grêle). Très 

répandu. 

c) Trématodes. 

- Cofylophoron cofylophorum (formes imma- 

tures : caillette ; adultes : panse). 

- Carmyerius spafiosus [panse). 

d) Protozoaire. 

- Eimeria zürni (intestin). 

II. - Foie 

a) Trématode. 

- Fascio/a gigantica (voies biliaires). 

b) Cestode. 

- Echinococcus polymorphus (environ 5 p. 

100 des foies saisis aux abattoirs). 

Ill. - Cavifé péritonéale 

a) Nématode. 

- Seforia cervi. Nous n’avons jamais pu 

mettre en évidence Sefaria digifafa. 

b) Cestodes. 

2 Cysficercus fenuicollis. - 
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IV. - Appareil vasculaire 

a) Trématodes. 

- Schisfosoma bovis / Veines hépatiques 

- Schisfosoma maffheei \ et mésentériques. 

Ces trématodes se voient sur la plupart des 

zébus adultes ; ils provoquent des ecchymoses 

et des taches hémorragiques sur le colon et sur 

le caecum. Souvent, par simple grattage de la 

muqueuse caecale, il est possible de mettre en 

évidence de nombreux oeufs de schistosomes. 

b) Nématode. 

- Onchocerca armillafa (aorte). Cette filaire 

vit pelotonnée dans la paroi des aortes, aorte 

antérieure et aorte postérieure jusqu’aux artères 

rénales. Le siège de prédilection est la crosse 

de l’aorte. Ce parasite détermine des lésions 

multiformes se présentant à l’intérieur du vais- 

seau sous l’aspect de nodules à surface car- 

tonnée ou de fines lignes spiralées de couleur 

jaune-verdatre ou vieil ivoire et à l’extérieur sous 

forme de nodules de la grosseur d’une noix, 

remplis d’un magma épais où fait saillie géné- 

ralement l’extrémité antérieure de I’onchocer- 

que. 

Huephora poeli, si fréquent en Asie, semble 

jusqu’à maintenant inconnu au Tchad. 

‘v. - Muscles et ligaments 

a) Cestode. 

- Cysticercus bovis (muscles et organes di- 

vers : foie et poumons). 

b) Nématode. 

- Onchocerca guffurosa. Cet helminthe qui 

attei.nt 50 p. 100 des adultes est à l’origine des 

trajets sinueux visibles au niveau du ligament 

cervical lorsque l’animal est fendu en deux par 

le milieu. 

3” Mouton 

Beaucoup de parasites sont communs à la 

fois au zébu et au mouton. 

1. - Appareil digestif 

a) Nématodes. 

- Sfrongyloides pupillosus (intestin grêle). 
- Oesophugostomum (= Proferucrum) co- 

lumbianum. Très fréquent. Les sièges de pré- 

dilection des parasites adultes se situent au 

niveau du caecum et au niveau de la zone 

du gros intestin qui fait suite immédiatement à 

ret organe. 

- Gaigeriu pachyscelis (intestins grêle). Assez 

souvent rencontré. 

- Haemonchus contorfus ( cai,,ette, 

- Haemonchus place; 
\ * 

- Trichuris ovis 

- Trichuris globulosa 
l 
\ 

Caecum, 

3) Cestodes. 

- Moniezia expansa (intestin grêle. Quelque- 

fois plusieurs centaines de grammes). 

- Helictomefra ovilla (intestin). 

- Stilesia globipuncfafa (duodénum). Cet 

anoplocéphale entraine la formation de nodules 

en saillie sur la muqueuse duodénale, suc une 

longueur qui va de 5 à 15 centimètres. Le 

scolex de chaque parasite pénètre dans u.n 

nodule où il s’accroche solidement par ses ven- 

touses. 

- Avitellina centripunctafa (intestin grêle). 

C’est le cestode que l’on recueille le plus sou- 

vent chez le mouton. 

- Avitellina sudaneu (intestin grêle). 

c) Tréma,todes. 

- Cofylophoron cofylophorum (panse). 

- Carmyerius spafiosus (panse), 

d) Protozoaire. 

- Globidium fuurei (intesti.n). 

II. - Foie 

a) Cestode. 

A Echinococcus polymorphus (assez répan- 

du). 

b) Trématode. 

- Fasciola gigunficu (voies biliaires). 

III. - Appareil vasculaire 

Trématodes. 

- Schisfosomu bovis ’ Veines hépatiques 

- Schisfosoma mattheei i et mésentériques. 

IV. - Cavité péritonéale 

Cestode. 

- Cysficercus fenuicollis. 
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Y. - Appareil respiratoire cl Protozoaire. 

Insecte. 
- Globidium came/; (intestin). Fréquent. 

- Oetrus ovis (sinus). Excessivement fréquenf. 
II. - Appareil respiratoire 

3) Cestode. 
4” Chèvre - ~chi~ococcus polymorphus (poumon). 

1. - Appareil digestif ~ : ,, 
~ CY Insecte. 

a) Nématodes. - Cepholopsis titillator (sinus et arrière- 

- Oesophagostomum (= Proteracrum) CO- gorge). Ce parasite se rencontre sur tous les 

lumbianum (caecum et colon). 
chameaux et couvre queiquefois complètement 

_ ~,,nos~om,,m ph/e~ojomum (intestin grêle). , ie Voi!e du palais. II est courant d’en récolter 

Très rare. de 200 à 400 grammes à chaque autopsie. 

- Haemonchus contortus cai,,ette. 

- Haemonchus place; 1 
111. - Foie 

- Trichuris ovis 
Ces’oce. 

- 
- Trichuris globulosa I 

caecum. Echinococcus polymorphus. 

b) Cestode. 

- Moniezia expansa (intestin grêle). 
6” Poulet 

c) Trématodes. 

- Cotylophoron cotylophorum (panse). Appareil digestif 

- Carmyerius spatiosus (panse). Nématodes. 

- Ascaridiu sthyphlocercu (intestin). 

II. - Appareil vasculaire - Ailodapu brumpti (caecums intestinaux). 

Trématode. 

- Schisfosoma bovis (veines hépatiques et 
Cesiodes. 

mésentériques). Assez rare. 
- Raillietinu tetrugona (intestin). 

’ - Ruilliefina echinobothrida (intestin). 

III. - Cavité péritonéale 

Cestode. 

- Cysticercus tenuicollis (péritoine et quel- 

quefois plèvre). 
7” Espèces sauvages 

1. - Gazella dorcas 

15 secte. 

5” Dromadaire - Hypodermu corinnue (peau). Ce parasite 

1. - Appareil digestif 
a;i avait déjà été décrit il y a une trentaine 

d’arsées par M. le professeur Roubaud sur des 

a) Nématodes. exemp:aires venus du Soudan, parait, jusqu’à 

- Oesophagostomum (= Proferucrum) co- ~ maintenant :e seul hypoderme présent au Tchad. 

lumbianum. Ce nématode se voit chez le mou- 

ton, chez la chèvre et chez le chameau. II. - Fennecus zerda 

- Huemonchus longistipes (caillette). Nématode. 
- Nematodirus sputhiger (intestin). - Spiruru rytipleurites (estomac). 
- Trichuris globulosa (caecum). 

b) Cestode. 111. - Lepus chadensis 

- Stilesia globipunctutu (6uodéncm). Fré- Nématode. 

quent. - Micipseliu numidicu (péritoine). 
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IV. - Numida meleagris 

a) Nématodes. 

- Ascaridia numidae (intestin). 
- AIlodapa brumpfi (caecums inetstinaux). 

b) Cestodes. 

- Railliefina pinfneri (intestin). 
- Cofugnia meleagridis (intestin). 

c) Acanthocéphales. 

- Empodius segmenfafus (intestin). 

v. - Choriotis arabs stieberi 

Nématode. 

- Aprocfa crassa (sinus préorbitaires). 

VI. - Himantopus himantopus 

Cestode. 

- Acoleus vaginafus (intestin). 

DISTRIBUTION ET FREQUENCE 
<DES HELMINTHES 

La distribution et la fréquence des helminthes 

à l’intérieur de la région considérée varient de 

façon assez sensible : 

I” Certains d’entre eux sont des parasites 

quasi-constants, qui affectent à peu près 100 

p. 100 des animaux. Parmi ceux-ci cktons : 

Les Ascaris de l’âne et dans une moindre me- 

sure ceux du veau. 

Les Haemonchus des bovins, camelins, ovins 

et caprins. 

Les Oesophagosfomes du mouton et de la 

chèvre. 

Les Cesfodes des ovins et caprins. 

Les Schkfosomes et les Paramphisfomes du 

zébu. 

Oesfrus ovis du mouton et Cephalopsis fifil- 

lafor du chameau. 

2” La plupart des parasites n’ont cependant 

pas le caractère de quasi-constance des pré- 

cédents. C’est le cas, entre autres : 

Des Oesophagosfomes du zébu. 

Des Bunosfomes, des Cooperia et des Ces- 

fodes du zéb,u. 

Des Sfrongles et des Cylicostomes des che- 

vaux et des ânes. 

Des Filaires périfonéales des chevaux et des 

zébus. 

3” Certaines espèces sont beaucoup plus ra- 

res. Ce sont souvent les plus dangereuses pour 

la santé de l’homme. Nous citerons surtout 

Cysficercus bovis et Echinococcus polymorphus. 

L e premier, forme larvaire du Taenia 8saginafa 

de l’homme, touche environ 15 p. (00 des jeu- 

nes bouvillons. Le second, forme larvaire d’fchi- 

nococcus granulosus du chien, Se remarque dans 

le foie et le poumon du zébu et du mouton. Le 

taux d’infestation varie, selon les localités, de 

2 à 180 p. 100. Mention spéciale doit être faite 

de I’échinococcose du chameau qui ,est très 

répandue (50 p. 100 d es animaux ‘autopsiés) et 

affecte généralement une forme pulmonaire. 

4” Enfin il est des espèces que nous n’avons 

jamais pu, jusqu’à maintenant, mettre ‘en évi- 

dence dans cette région : ce sont essentielle- 

ment Dicrocoelium lanceolatum et tous les 

németodes pulmonaires. 

INCIDE’NCE DES lINFESTATIONS VERMINEUSES 
SUR LA PATHOLOGIE DE CERTAINS 
ANIMAUX DOMESTIQUES DU ,KANEM 

ET DU BAHR EL GHAZAL 

Nous nous contenterons d’exposer les’ points 

les plus saillants et les plus dignes d’intérêt. 

a) Chez le cheval et l’âne. 
Très souvent les parasites agissent en asso- 

ciation et il est bien rare de ne déceler qu’une 

seule espèce en cause. L’ascaridiase de l’âne, 

la gastrodiscose du cheval, les strongyloses, les 

cylicistomoses et les gasterophiloses dans les deux 

espèces, constituent les affections les plus fré- 

quemment rencontrées. Le traitement au dithio- 

carbamate de pipérazine (= Choisine Spécia), 

détruit à peu près tous les helminthes et tous lel 

gastérophiles (Gasferophilus veferinus), à 

l’exception des Gasfrodiscus, des anoplocéphales 

et de Gasferophilus intesfinalis qui résistent au 

produit. Nos observations, en cette matière, cor: 

roborent celles qui ont été faites par divers 

expérimentateurs anglo-saxons. 
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b) Chez le zébu. 

II importe de distinguer trois étages de para- 

sitisme, suivant l’âge des animaux considérés : 

I” L’ascaridiase mérite de retenir l’attention ; 

elle frappe les jeunes depuis leur naissance jus- 

qu’à trois mois et demi environ. Par contre, elle 

est rarissime chez l’adulte. 19 à 25 p. 100 des 

veaux, selon la saison, sont attei.nts, avec comme 

conséquences diarrhée, amaigrissement, retard 

de croissance, création d’un terrain favorable à 

l’infection bactérienne et finalement mort de 

l’animal. 

2” Chez les bouvillons, de quatre à dix-huit 

mois, ce sont les associations de nématodes intes- 

tinaux qui causent les plus gros dégâts. Parmi 

ceux-ci, deux « strongles » hématophages du 

tube digestif sont particulièreme.nt dangereux : 

il s’agit d’un trichostrongle, I’l-laemonchus de la 

caillet+e dont le r6le pathogène est bien connu 

et d’un ancylostome, Bunostomum phlebofomum 

dont nous avons pu dénombrer plusieurs cen- 

taines d’exemplaires par tête sur de jeunes bou- 

villons parvenus au dernier stade de l’anémie. 

Habituellement on en compte seulement trois 

ou quatre douzaines solidement implantées dans 

l’infestin, au voisinage du duodé.num. D’après 

ce que l’on sait de ce parasite, il n’est pas 

nécessaire qu’il soit très abondant pour provo- 

quer des accidents. Ceux-ci sont de deux types : 

anémie profonde et paralysies diverses dont nous 

avons pu examiner un assez grand nombre de 

cas. 

Quant aux oesophagostomes, c’est à l’état lar- 

vaire, logés dans la muqueuse de l’intestin (quel- 

quefois du duodénum au caecum) qu’ils font sen- 

tir leur action avec diarrhée et amaigrissement 

sensible. 

Les cestodes sont nombreux au Kanem chez le 

bouvillon : ils paraissent bien tolérés. 

Les coccidioses à Emeria zürni existe-t : on 

relève de temps en temps des foyers e: début 

d’hivernage. 

3” Chez les adultes, les némaiodes de I’in-tes- 

tin disparaissent à peu près complètement, sauf 

les Haemonchus. Les oesophagostomes et les 

siiage du lac. Les fascioloses hépato-biliaires 

oit je même caractère de gravité que dans les 

aÿtres parties du monde. 

Schisfosoma bovis est un trématode extrême- 

neni banal dans tout le Kanem, y compris dans 

es zones les plus sèches. La même remarque peut 

stre faite, dans un autre ordre d’idée,’ pour 

5chisfosoma haemotobium de l’homme. Les hôtes 

ntermédiaires de ces deux parasites semblent 

jonc s’accommoder de conditions d’existence 

Darticulièrement dures (ils vivent souvent dans 

es puits permanents). 

Les Cotylophoron et les Carmyerius de la 

panse représentent des espèces très dangereu- 

ses. ,L’infestation est souvent massive : dans une 

seule panse, il nous est arrivé de peser plus 

de deux kilogrammes de ces parasites. Des foyers 

sont signalés çà et là chaque année. Malheu- 

reusement le traitement des paramphistomoses 

du zébu est loin d’être encore au point. 

C)I Chez le mouton et chez la chèvre. 

1’ L’oesophagostomose constifue, à, nos yeux, 

la plus sérieuse des affections ovines et aussi la 

plus difficile à combattre ; elle provoque, cer- 

taines années, des pertes importantes tant en 

milieu africain qu’en milieu européen (25 p. 100). 

2” Le téniasis ovin revêt au Kanem et au 

Bahr el Ghazal une gravité exceptionnelle. De 

tous les pays du Tchad, c’est la région la plus 

durement contaminée. Monieziu, Sfilesia et Avi- 

fellina, agissent en association étroite et cons- 

tante (deux tiers des cas). Pour les détruire, on 

ne peut utiliser que des iénifuges actifs à la 

fois sur les trois espèces d’anoplocéphalinés en 

cause, ce qui complique le problbme. Seul, jus- 

qu’à maintenant, I’arséniate de Iplomb remplit 

ces conditions mais son emploi est délicat. Aussi 

doit-on envisager de le remplacer par d’autres 

arséniates moins toxiques, notamment I’arséniate 

d’étai:, si les essais en cours se révèlent satisfai- 

sants. 

Le téniasis caprin est essentiellement à base 

de Monieziu. On peut s’en rendre maître, auiour- 

d’htii, grâce au sulfate de cuivre ou à la quina- 

Cri?e, très efficace à l’égard de cette espèce. 
bunostomes sont très rares. Par contre, on ne 

peut être que surpris par l’abondance de tré- 

matodes de divers types. 

Foscio/o giganfica ne se rencontre qu’au voi- 

3” Troisième affection importante : I’oestrose 

ovine à Oestrus ovis. Les oestres peuvent être 

très nombreux dans les sinus et les premières voies 

151 

Retour au menu



respiratoires. Leur localisation les rend difficile- 

ment vulnérables. 

d) Chez le chameau. 

L’haemonchose de la caillette domine la scène. 

Haemonchus longisfipes est un parasite à peu 

près constant, tant chez les jeunes que chez les 

adultes. II en existe souvent des milliers d’exem- 

plaires. Ces trichostrongles, de couleur rouge 

sombre, sont très hématophages. En général, ils 

paraissent bien supportés à condition que les 

chameaux ne soient pas trypanosomés et que le 

pâturage soit convenable. Sinon, les Haemonchus 

provoquent une anémie intense avec amaigrisse- 

ment progressif et mort de l’animal. 

II nous a été signalé*, d’autre part, des pertes 

dues à Haemonchus confortus dans des trou- 

peaux de chameaux placés sur des pâturages fré- 

quentés auparavant par des moutons hébergearrt 

vraisemblablement le parasite. La chose n’est 

pas étonnante. Au Ouaddai, nous avons relevé 

dans un lot d’Haemonchus longisfipes de nom- 

breux Haemonchus conforfus. La même consta- 

tation avait déjà été faite en Afrique du Sud 

en 1929. 

*Communication verbale de M. le Dr Vkt. Martin, de 

MaO. 

CONCLUSIONS 

Les parasites sont donc fort nombreux au 

Kanem et au Bahr el Ghazal. Toutes les grandes 

affections parasitaires cosmopolites ou propres 

au milieu tropical, se trouvent, à quelques excep- 

tions près, représentées. Beaucoup d’entre elles 

sont d’habitude relativement bénignes et un 

équilibre plus ou moins stable s’établit entre le 

parasite et I’hôte qui I’héberge. Quand cet équi- 

libre se trouve rompu sous diverses influences 

(mauvaise nourriture - autres affections - mul- 

tiplication accélérée dans le milieu extérieur des 

formes iifestantes au cours de l’hivernage), le 

parasyte prend le dessus et les helminthiases 

deviennent alors spectac’ulaires avec des pertes 

importantes (moutons - chameaux notamment]. 

C’est dire tout l’intérêt qu’il y a, pour éviter 

de tels incidents, à se pencher étroitement sur 

ces probZmes complexes, de façon à recher- 

cher ‘d’abord les époques de l’année où le para- 

sitisme est le plus massif et le plus dangereux 

et ensuite des méthodes de *traitement appro- 

priées aux helminthes et au mode d’élevage des 

animaux. 

Section d’helminthologie, 

Laboratoire de recherches véféEnaires 

de Farcha Fort-Lamy - Tchad. 

SUMMARY 

Th e parasites of domestic and wild animals of the Republic of Tchad 

1. Kanem and Bahr el Ghazal districts 

This is the first of a series of notes on the parasi+es of domestic and wild animals of the Repu- 

blic of Tchad, beginning with the districts of Kanem and Bahr el Ghazal in the West. These noteb 

refer to the distribution and the importance of the disease state and mthe pathology of infections 

in the horse, donkey, came1 and cattle, sheep and goats. 

RESUMEN 

Los parkitos de 10s animales domésticos y salvages de la Républica del Tchad. 

1. Regiones del Kanem y del Bahr el Ghazal 

El autor empieza por este articula una serie de notas referente a 10s parasitas de 10s animales 

domésticos y salvages de la Republica del Tchad. La primera lista se refiere al Kanem y al Bahr el 

Ghazal en eI oeste d’el territorio ; mostrando con numerosas indicaciones la reparticion y la impor- 

tancia de 10s parasitas. El autor insiste particularmente en las principales enfermedades parasita- 

rias encontradas en el caballo, asno, camello, zeb3, oveias y cabras estudiando algunos aspectos 

de la patologia que les concierne. 
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Les helminthes des animaux domestiques 
de l’Afrique occidentale. 

Revue 

par P.C. MOREL 

L’Afrique occidentale ici désignée doit être 

comprise dans le sens de l’ensemble des terri- 

toires de l’ancienne Afrique occidentale fran- 

çaise et des territoires enclavés, et non pas com- 

me la sous-région occidentale de la région éthio- 

pienne, telle qu’elle est définie en biogéogra- 

phie. 

L a présente note n’a pas dessein de dresser 

une liste com,plète des vers parasites des ani- 

maux domestiques, pas plus qu’elle ne peut four- 

nir une répartition géographique rigoureuse de 

certains de ceux-ci. II s’agit seulement d’un re- 

cueil des références déjà publiées sur le sujet, 

auxquelles sont jointes celles du Laboratoire Cen- 

tro/ de /‘Elevage de Dakar. Cette documenta- 

tion est assez disparate. Une enquête métho- 

dique sur ces parasites n’a pas encore été menée, 

comme elle l’a é+é dans d’autres domaines, en 

raison de l’absence d’un spécialiste qui aurait 

eu la possibilité de se consacrer à I’helmintho- 

logie. II a paru utile, cependant, de réunir la 
documentation dont on pouvait disposer, même 

incomplète, afin d’en comparer les données à 

celles qui existent pour d’autres territoires d’Afr;- 

que. 

Les publications qui traitent des l-elminthec 

d’Afrique occidentale sont très peu nombreuses, 

et la plupart ne concernent que les parasites 

des animaux sauvages ou de l’homme. Les prin- 

cipales qui nous intéressent sont dues à quelques 

auteurs : PECAUD (1912), HENRY et JOYEUX 

(1920), JOYEUX, GENDRE et BAER (1928), 

TENDEIRO (de 1948 à 1953). D’autre part les 

rapports annuels des divers territoires fournis- 

sent des renseignements sur les grandes enzooties 

1 parasitaires. M Ih a eureusement cette source de 

documents est parfois d’utilisation malaisée, du 

I fait de la d’ff t usion restreinte de ces textes (qui 

sont tous polycopiés), de l’expression partielle 

des données (exposées le plus souvent d’une 

manière globale pour un territoire, et non par 

localité), ou encore en raison de la détermina- 

~ tion incomplète ou approximative du parasIte. 

Il en a été cependant tenu compte le plus pos- 

sible. La référence à un rapport annuel s’adres- 

se toujours au territoire dont le nom précède 

l’alinéa, dans le détail des point; de trouvaille 

d’une espèce ; cela évite de répé,ter le nom d’un 

territoire à des lignes trop voisin&. 

Les renseignements originaux du service de 

1 parasitologie du Laboratoire Central de I’lElevage 

o?t été recueillis au hasard des autopsies, sur 

~ place ou lors de tournées. Les demandes de 

/ d” ererminations venant des circonscriptions d’éle- 

1 vage de l’intérieur ont été assez peu nombreuses, 

~ et sans plan méthodique. 

, Les déterminations ont été effectuées par 

I’auteur de cette note ; elles ont été confirmées 

ou amendées en ce qui concerne les néma- 

iodes par Mme ROUGET-CAMPANA de I’!ns- 

1 titut de 

1 de 

Parasitologie de la Faculté de Médecine 

P aris, ce dont nous la remercions grande- 

ment. 

La bibliographie ne comporte que les rensei- 

gnements concernant la répartition géographi- 

que des espèces qui nous occupent. Les réfé- 

rences concernant exclusivement la morphologie 

O;I !a biologie de ces espèces ont été écartée:, 

’ car elles eussent été hors du propos de cette 

, r.ote. 

Reçu pour publication : mars 1959. 153 
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Les noms géographiques ont été simplifiés et 

unifiés le plus possible, du point de vue de l’or- 

thographe, selon les recommandations de la 

Société des Africanistes de l’Ouest (Commission 

Officiel#le de Toponymie Ouest-Africaine). Les 

noms les plus courants conservent l’orthographe 

d,‘usage ; il eut é,té prématuré de leur appliquer 

les conventions de transcription auxquelles il est 

fait allusion ci-dessus (ainsi Hann, Ouagadou- 

gou, Bouaké, Tahoua demeurent, au lieu de Hane, 

Wagadougou, Bwaké, Tawa ; par contre Accra, 

Ditinn, Gaoual, Cotonou, Macenta deviennent 

Akra, Ditine, Gawal, Kotonou, Massenta). 

TREMATODA FASCIOLOIDEA 

famille : Fusciolidae 

1’ Foscio/u gigantitu ‘Cobbold, 1885 : la douve 

géante.’ 

Cette douve se rencontre à l’état adulte dans 

les canaux et la vésicule biliaire de divers rumi- 

nants domestiques et sauvages dans les régions 

éthiopienne et orientale ; elle est plus rarement 

parasite des solipèdes et de l’homme. Elle est 

très fréquente en Afrique occidentale chez les 

bovins et zébus et affecte gravement les veaux 

de moins d’un an dont les foies présentent les 

Iésio.ns classiques d’angiocholite et de cystite. Les 

saisies des foies de bovins et zébus sont impor- 

tantes pour ce motif dans t8us les abattoirs. 

Références. , 

La douve géante doit être présente presque 

partout. 

COTE D’IVOI~RE : Abidjan, Bouaké, Boudoukou, 

Korhogo : bovins (Rapport annuel, 1955) ; 

mêmes localités plus Gagnoa, Séguéla, 

Man, Odiéné, Ferkessédougou : bovins (Rap- 

port annuel, 1957). 

DAHOMEY : Kotonou, Porto-Novo, Parakou, 

SKandi : bovins (Rapport annuel, 1953) ; 15 

à 25 o/O des bovins sont atteints de disto- 

matose. 

GHANA : Tamalé, Kumasi : bovins, moutons, 

chèvres (MOODY, 1922) ; Tamalé : bovins 

(BEAL, 1929 ; STEWART, 1930). 

GUINEE : Kouroussa : bovins, moutons (HENRY 

et J#OYEUX, 1920) ; Télimélé : bovins 

(CURASSON, 1938) ; Dubréka, Koya, Foré- 

karia, Konakri, Mamou, Kindia, Dalaba, Labé, 

Pita, Télimélé, Gawal, Mali, Youkounkoun, 

Tougué, Kankan, Kouroussa, Siguiri, Dabola, 

Dinguiray, Farana, Beila, Nzérékoré, Massen- 

ta, Guékédou, Kissidougou (Rapport annuel, 

1955). 

GUI(NEE PORTUGAISE : Bissau : bovins (TEN- 

DlElRO, 1958, 195 1). 

HAUTE VOLTA : Ouagadougou, Bobo-Dioulas- 

SO : bovins (Rapport annuel, 1953) ; Banan- 

kélédaga (Bobo) : bovins. 

MAURITANIE : toute la région du fleuve, Tid- 

jikja, Kifa, Sélibabi : bovins (Rapport an- 

nuel, 1953) ; Rosso : zébu. 

SENEGAL : Saint-Louis, Dakar, Louga, Thiès, 

Dagana, Podor, Mbaké, ‘Kaolak, Tambakoun- 

da, Kédougou, Vélingara, Sédiou, Ziguin- 

char : bovins, zébus (Rapport annuel, 1953) ; 

Podor, Matam, Dagana, Saint-Louis, Thiès, 

Ziguinchor : moutons (Rapport annuel, 1953); 

Kaolak : bovins, chèvres ; Sénégal : homme 

(localisation pulmonaire) (G,OUVEA, 1895). 

SOUDAN : El Waladji : moutons (CURAS- 

SON, 1938) ; Gao (33 y0 des zébus, 25 % 

des moutons en sont atteints), Ansongo, Rha- 

rous, Tombouctou : bovins et moutons (Rap- 

port annuel, 1953) ; Bamako, Sikasso, Kayes, 

Nioro, Ségou, Goundam, Niafounké, Tom- 

bouctou, Rharous, Gao, Ansongo :, bovins 

(Rapport annuel, 1957). 

2” Fusciolu hepuficu (L. 1758) : la douve du 

foie. 

Le ,parasitisme par cette douve semble très 

rare en Afrique occidentale, et de toute façon 

d’établissement secondaire à l’introduction de 

bétail d’Europe. Beaucouo des anciennes réfé- 

rences doivent être des d’énominations inexactes 

de F. giganfica. On ne peut donc en tenir comp- 

Ste. Une référence certaine est celle de TEN- 

DEIRO (1948) ; Bissau (bovin). 

famille : Dicrocoehhe 

3” Dicrocoelium hospes L~OS, 1906 : la petite 

douve africaine. 

Le parasitisme par ce trématode passe cer- 

tainement inaperçu du fait de sa petite ,taille ; 

il est très rarement signalé ; il est d’autre part 

confondu avec D. /anceolatum (RUDOLPHI, 
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1803) dans queiques cas. Le rôle pathogène de 1952, 1955) ; Cové : moutons (JOYEUX, 

D. hospes semble le même que celui de la petite GENDRE et BAER, 1928). 

douve d’Europe. GUINEE : Kankan : moutons (JOYEUX, GENDRE 

D. hospes est signalé de Tamale (Ghana) (BEAL, 

1929 : D. lanceolafum ; STEWART, 1930 : D. hos- 
et BAER, 1928) ; Konakri, Labé, Kankan, 

Beila : bovins. 
pes) sur bovins ; JOYEUX, GENDRE et BAER 

(1928) le donnent comme très fréquent en Afri- 
HAUTE VOLTA : Ouagadougou, Fada, Dori : 

que occidentale ; selon M0NNIG (1956) il est 
bovins, zébus. 

présent en Nigeria et Gold Coast. II existe deux 
MAURITANIE : région du Hodh (Aioun el 

lots de cette espèce au Laboratoire de Dakar, 
Atrouc) : moutons (Rapport annuel, 1952). 

venant de Kaolak (Sénéaall : bovin. et de Ditine NIGER : Niamey, Birni-Nkoni, Nguigmi : zébus. 

(Guinée) : mouton.> La rife;ence de’ CURASSON !  SOUDAN : Bamako : zébu (BRUMPT, 1931 : 

(I 938) de D. lanceolafum chez un lapin de Téli- 1 S. curassoni) ; Mopti : zébus (Rapport annuel, 

mélé (Guinée) se rapporte peut-être à D. hospes, 1956) . Nioro : moutons, chèvres. 

ou au véritable lanceolafum si le lapin en cause SENEGAL : Louga, Matam, lac de Guiers : 

a été importé de France. zébus. 

TREMATODA SCHISTOSOMATOIDEA 

famille : Schisfosomatid~e 

4” Schistosoma bovis (Sonsino, 1876). 

Ce parasite se localise dans les systèmes vei- 

neux mésentérique et porte des ruminants domes- 

tiques et sauvages du sud de l’Europe, de I’Afri- 

que et de l’Asie. Son rôle pathogène n’est pas 

clairement défini en ce qui concerne les bovins et 

ovins d’Afrique occidentale, car le polyparasi- 

tisme qui est courant chez ces animaux ne per- 

met pas de mettre en évidence les symptômes 

qui relèvent de la schistosomose proprement 

dite. C’est surtout lors des nécropsies ou de 

l’inspection des viandes que le parasitisme est 

mis en évidence, par l’aspect congestionné et 

ecchymotique du gros intestin, par I’asci,te plus 

ou moins prononcée, par les lésions hépatiques 

[hypertrophie, aspect irrégulier, cirrhotique, cou- 

leur grisâtre), spléniques, pancréatiques 01; vési- 

cales. 

Références. 

En plus des renseignements cons;gnés dans ies 

rapports annuels des territoires, ii sera tenu 

compte d’une enquêfe menée en 1951 par ~‘IIs- 

pection Générale de I’Elevage d’A.0.F. sur la 

demande de l’Organisation Mondiale de ;a San- 

té, en complément d’information d’une enquête 

sur les schistosomoses humaines. 

DAHOMEY : Kandi : bovins (Rapports annuels 

TREMATODA PARAMPHISTOMATOIDEA 

famille : Pammphistomatidae 

La systématique de cette famille, assez com- 

plexe à l’heure actuelle, ne permet pas d’établir 

avec sûreté l’identité des espèces d’Afrique occi- 

dentale. Les anciennes publications leur avaient 

attribué des noms d’espèces européennes ou asia- 

tiques, qui ne s’appliquent pas réellement aux 

formes africaines. En attendant des détermina- 

tions précises, il est préférable de s’en tenir à une 

dénomination seulement générique. 

5” Paramphisfomum sp. I (du type cervi). 

DAHOMEY : Bodjecali : cobe de Buffon (Ade- 

nota kob) (JOYEUX, GENDRE et BAER, 

1928) ; Goungoun : bubale (Alcelaphus mu- 

jor) (JOYEUX, GENDRE et BAER, 1928). 

COTE D’IVOIRE : Korhogo : bovins (CURAS- 

SON, 1938). 

GHANA : Tamalé : bovins (BEAL, 1929 ; STE- 

WART, 1935) : Nabogo, Yamalaga : bo- 

vins (STEWART, 1937). 

GUINEE : Konakri : bovins (CURASSON, 1938) ; 

TéliméIé : bovins (CURASSON, 1939). 

HAUTE VOLTA : Banankélédaga (Bobo) : bovins. 

LIBERIA : bovin (SZIDAT, 1932). 

MAURITANIE : Tidjikja : zébus (Rapport annuel, 

1953) ; Rosso : zébu. 

SENEGAL : Kaolak : bovins ; Sangalkam (Rufis- 

que) : bovins. 
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6” Parcmphisfomum sp. II (du type explana- 

fum). 

GUINEE PORTU’GAISE : Bissau : bovins (TEN- 

DEIRO, 1948). 

SENEGAL : Kaolak : chèvres ; Sangalkam (Rufis- 

que) : moutons. 

7” Cofylophoron cofylophorum (Fischoeder, 

1901). 

DAHOMEY : Bodjécali : cobe de Buffon, redunca 

(JOYEUX, GENDRE et BAER, 1928) ; Abo- 

mey : bovins (PECAUD, 1912) ; Bori (Nikki) : 

bubale (Alcelaphus major). 

GUINEE : Kouroussa : bovins (HiENRY et 

JOYEUX, 1920) ; Tamassadou : chèvre 

(SmZIDAT, 1932). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : bovins (TEN- 

DEIRO, 1948). 

MAURITANIE : Kaédi : moutons. 

SENEGAL : Kaolak : chèvres. 

SOUDAN : El Waladji : moutons (PHILIPPE, 

1939). 

Tous ces Paramphistomatidue parasitent le ru- 

men. 

famille : Gusfrodiscidae 

8” Gasfrodiscus uegypfiucus (Cobbold, 1876). 

Cette espèce se localise dans les intestins, 

mais surtout dans le caecum et le côlon, chez 

les équidés et suidés. Elle s’y trouve parfois en 

extrême abondance, provoquant des coliques par 

obstruction. 

Références. 

DAH’OMEY : Goungoun : phacochère (JOYEUX, 

GENDRE et BAER, 1928). 

GHANA : Tamalé, Kumasi : cheval (M’OODY, 

1922 ; STEWART, 1930). 

GUI~NEE : Kouroussa : cheval (HENRY et 

JOYEUX, 1920). 

MAURITANIE : Boghé : cheval (Rapport annuel, 

1953) ; Bouli (Sélibabi) : phacochère. 

NIGER : Nguigmi : cheval. 

SENEGAL : Bambey : cheval. 

SOU\DAN : Kayes : cheval (JOYEUX, GENDRE 

et BAER, 1928). 

famille : Gusfrofhylucidue 

9” Curmyerius spufiosus (Brandes, 1898). 

LIBERIA : bovins (SZIDAT, 1932). 

CESTODA PSEUDOPHYLLIDEA 

famille : Diphyllobofhriidue 

10” Diphyllobofhrium sp. (erinucei (Rudolphi, 

1819) ?) 

SOUDAN : Nioro : serval. 

CESTODA CYCLOPHYLLIDEA 

famille : Mesocesfoididue 

I 1’ Mesocestoides lineufus (Goeze, 1782). 

La rareté apparente de cette espèce tient 

probablement au fait que les cestodes des car- 

nivores domestiques ne sont que rarement déter- 

minés avec exactitude, et rapportés par routine 

aux genres Taenia et Dipylidium. 

GUINEE PORTUGAISE : Pessuba (Bissau) : chat 

sauvage (Felis lybica suvunicolu) (TENDEI- 

RO, 1951). 

famille : Davuiner ‘d ae 

Les espèces de cette famille sont très nom- 

breuses et de détermination malaisée. II n’a pas 

kté fait mention dans cette note des récoltes 

opérées chez les colombiformes sauvages, quoi- 

qu’ils aient toute chance de parasiter les pigeons 

domestiques ; plusieurs espèces ont été décrites 

d’Afrique occidentale ou y ont été signalées. 

D’un autre côté l’étude des cestodes récoltés 

3 Dakar, Fatik et Nioro chez les pigeons domes- 

tiques s’avérant passablement délicate, il n’a 

pas semblé possible de faire état de détermina- 

tions qui n’ont pas encore un caractère de 

certitude. La publication des espèces parasites 

des colombiformes domestiques et sauvages est 

donc remise à plus tard. 

Par contre la pintade casquée (Numidu me- 

/eugris guleutu) étant considérée comme un 

oiseau domestique, toutes les références concer- 

Tant les cestodes des galliformes ont été rafppor- 

tées. 
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Les Davaineidae fournissent en Afrique occi- 

dentale les parasites les plus fréquents des 

volailles, et les plus abondants ; les intestins des 

poulets et pintades sont parfois littéralement 

bourrés de cestodes, ce qui est une des causes 

les plus courantes du mauvais état d’entretien 

de ces oiseaux. Comme les hôtes intermédiaires 

en sont des fourmis ou des mouches, on com- 

prend la facilité de ces infestations. La diffi- 

culté des médications ajoute encore aux incon- 

vénients de ce parasitisme. 

12” Cofugnia meleagridis Joyeux, Baer et Mar- 

tin, 1936. 

C’est un parasite assez fréquent des pintades ; 

il en existe le plus souvent quelques exemplaires 

dans les lots qui com’prennent surtout Raillietina 

pinfneri, l’espèce de beaucoup la plus abon- 
dante. 

GUI~NEE PORTUGAISE : Piche : pintade (TEN- 

DEIRO, 1948, 1953). 

SOUDAN : Sotuba, Moribabougou [Bamako) : 

pintades. 

13” Davainea paucisegmenfafa Fuhrmann, 1909. 

DAHOMEY : Aguigadji : Numida meleagris 

gaieata (JOYEUX, 1923 ; JOYEUX, GEN- 

DRE et BAER, 1928). 

14” Porogynia paronai (Moniez, 1892). 

SENEGAL : confluent du Niériko et de la Gam- 

bie : Numida meleagris galeata (JOYEUX, 

1923 ; JOYEUX, GENDRE et BAER, 1928). 

SQUDAN : Sotuba, Moribabougou (Bamako) : 

pintade domestique. 

Dans les récoltes de la région de Bamako 

cette espèce était assez rare (quelques exem- 

plaires sur une quinzaine de pintades autop- 

siées). 

15” Railliefina (Railliefina) bouefi Joyeux et 

Baer, 1928. 

DAHOMEY : Agouagon : Francolinus bicalca- 

rofus [JOYEUX, GENDRE et BAER, 1928). 

I b” Raillietina (Railliefina) echinobofhrida (Mé- 

gnin, 188 1). 

Ce cestode est très fréquent chez les pou- 

Jets. 

DAHOMEY : Abomey, Cové : poules (JOYEUX, 

GENDRE et BAER, 1928). 

COTE D’IVOIRE : Bouaké : poules. 

SOUDAN : Sotuba, Moribabougou : poules. 

SENEGAL : Kaolak : poules. 

I 7” Railliefina (Railliefina) pinfneri (Klaptocz, 

19 12). 

C’est l’espèce de loin la plus fréquente chez 

les pintades. 

DAHOMEY : Agouagon : Numida meleagris 

galeafa (JOYEUX, 1923 ; JOYEUX, GEN- 

DRE et BAER, 1928). 

SOUDAN : Sotuba, Moribabougou’ : pintade 

domestique. 

GUINEE : Télimélé : pintade domestique. 

COTE D’IVOIRE : Bouaké : pintade domes- 

tique. 

18” Railliefino (Railliefina) fefragona (Molin, 

1858). 

C’est une espèce également très fréquente 

chez les poulets. On la trouve associée à R. echi- 

nobothrida avec la même abondance. 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : poule (TEN- 

DEIRO, 1948). 

SOUDAN : Sotuba, Moribabougou (Bamako) : 

poule. 

COTE D’IVOIRE : Bouaké, Bingerville (Abidjan) : 

poule. 

19” Railliefina (Pcrroniello) numide (Fuhrmann, 

1912). 

Ce cestode est peu abondant par rapport aux 

espèces parasites des pintades. 

GUINEE : Labé : Numida meleagris galeata 

(JOYEUX, 1923 ; JOYEUX, GENDRE et 

BAER, 1928). 

SOUDAN : Sotuba, Moribabougou : pintade 

domestique. 

COTE D’IVOIRE : Bouaké : pintade domes- 

tique. 

famille : Hymenolepididae 

II n’a pas été trouvé de représentants de 

cette famille chez les oiseaux domestiques. Il a 

d’autre part semblé intéressant de citer ceux 
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qui ont été récoltés chez certains passereaux 

Ploceidae dont on peuple couramment les voliè- 

res, ou remarquables par leur rôle prédateur. De 

plus sont rapportés certains Hymenolepis de ron- 

geurs, que l’on retrouve fréquemment sur les 

animaux de laboratoire. 

20” Hymenolepis diminuta (Rudolphi, 18 19). 

GUINEE : Labé : Lemniscomys barbarus (rat 

rayé)- (JOYEUX et BAER, 1927 ; JOYEUX, 

GENDRE et BAER, 1928). 

DAH#OMEY : Abomey : rats indéterminés 

(JOYEUX et BAER, 1927 ; JOYEUX, GEN- 

DRE et BAER, 1928). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : Rattus r. ratfus 

(rat noir] et rat albinos (TENDEIRO, 1951). 

2 1’ Hymenolepis microsfoma (Dujardin, 1845). 

La localisa,tion de ce cestode dans les voies 

biliaires est caractéristique. II a été trouvé au 

Laboratoire de Hann (Dakar) chez des souris 

blanches. 

22” Hymenolepis nana (Siebold, 1852) fraterna 

Stiles, 1906. 

La variété parasite des rongeurs est morpho- 

logiquement semblable à celle qui parasite I’hom- 

me. Cette dernière a été vue à Kouroussa (Gui- 

née) (HENRY et JOYEUX, 192#0), en pays lobi 

(G awa, Haute Volta) (LE GA%, l930), et en 

d’autres localités depuis ces premières publica- 

tions. La Vari#été murine a été trouvée à Dakar 

chez le rat de Gambie (Cricefomys gumbianus). 

II est nécessaire également de rappeler que 

certains auteurs admettent l’identité absolue des 

deux formes. 

23” Echinocotyle dolosum (Joyeux et Baer, 1928). 

IC’est une espèce typique des Ploceidae afri- 

cains. 

DAHlOMEY : Bohicon : Spermestes cucullatus 

(manakin bronzé) (JOYEUX, GENDRE et 

BAER, 1928). 

SENEGAL : Sénégal : Euplecfes franciscana 

(franciscain) (JOYEUX, GENDRE et BAER, 

1928) ; Hann (Dakar) : Queleu quelea (man- 

ge-mil), Spermestes cucullafus. 

SOUDAN : Sotuba (Bamako) : Euplecfes francis- 

cana, Estrildu troglodytes. 

famille : Dilepididae 

sous-famille : Dilepidinae 

24” Amoebotaenia sphenoides (Railliet, 1892). 

COTE D’IVOIRE : Bouaké : poulet. 

sous-famille : Paruterininae 

25” Rhabdomefra numida (Fuhrmann, 1909). 

DAHOMEY : Aguigadji : Numida meleagris 

galeata (JOYEUX, 1923 ; JOYEUX, GEN- 

DRE et BAER, 1928). 

sous-famille : Dipylidiinoe 

26” Dipylidium caninum (L., 1758). 

GHANA : Tamalé, Kumasi : chien (M’OODY, 

1922). 

GUI#NEE : Konakri : chien. 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : chien (TEN- 

DEIRO, 1948). 

SENEGAL : Dakar : chien. 

SOUDAN : Nioro : chacal. 

27” Diplopyiidium acanthotetra (Parona, 1886). 

GUINEE PORTUGAISE : Pessuba (Bissau) : Ge- 

netfa sp. (TENDEIRO, 195 1). 

DAHOMEY : Parakou : chat domestique. 

SENEGAL : Dara : chat souvage (Felis lybica). 

28” Joyeuxiella pasqua/ei (Diamare, 1893). 

SOUDAN : Nioro : serval. 

famille : Anoplocephalidae 

sous-famille : Anoplocephalinae 

29” Moniezia expansa (Rudolphi, 18 10). 

DAHOMEY : Abomey : mouton et chèvre, assez 

rare -(PECAUD, 19 12). 

GHANA : Tamalé, Kumasi : bovins (MOODY, 

1922). 

GUI#NEE : Télimélé : bovins (CURASSON, 1938). 

GUI(NEE PORWGAISE : Bissau : chèvre (TEN- 

DEIRO, 1948). 

NIGER : Maradi : chèvre ; Agadès : dromadaire. 

SENEGAL : Kaolak : moutons, chèvres. 

SOUDAN : Bamako : moutons. 
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30” Moniezia benedeni (Moniez, 1879). famille : Taeniidae 

GUINEE : Konakri : mouton ; Ditine : mouton ; C’est ici que nous trouvons les cestodes para- 

Kindia : bovin. I sites de l’homme, soit à l’état larvaire (Echino- 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : bovins (TEN- , COC~US SP.), soit à l’état adulte (Taenia SP.). 

D’EI RO, I 948). Comme c’est à l’occasion de l’inspection des 

HAUTE VOLTA : Banankélédaga (Bobo) : bo- 1 viandes que les formes infestantes pour I’hom- 

vins. 1 me peuvent être décelées, la plus grande, part 

SENEGAL : Kaolak : bovins, chèvres ; Sangal- ( 
’ des références se rapporte aux cysticercoses et 

kam (Rufisque) : bovin. 
1 échinococcoses des ruminants domestiques, obser- 

SOUDAN : Sotuba : mouton ; Bamako 
( vées dans les abattoirs. Les Taenia de I’hom- 

’ mou- 1 me sont trop répandus pour qu’il soit utile de 

sous-famille : Thysanosominae 

3 1” Avitellina cenfripuncftdu (Rivolta, 

citer ces cas ; d’autre part le parasitisme du 

chien par Echinococcus granulosus est tr8s rare- 

’ ment constaté du fait de la petitesse de l’adulte. 

1874). / 35” Taenia saginafa Goeze, 1782 (Cysticercus 

/ 6ovis, Cobbold, 1886). 
GHANA : Akra : mouton (NAGATY, 1929 : 

A. soufhwelli). 

GUINEE PORTUGAISE : Bolola : Cephalophus 
maxwelli ; Mampata : Cephalophus rufila- 
tus ; Bissau : Trageluphus scriptus (TEN- 
DEIRO, 1948, 1951). 

MAURITANIE : Moudjeria : chèvre ; ROSSO : 
mouton. 

N#IGER : Maradi : chèvre ; Tahoua : chèvre. 

SOUDAN : Sotuba : mouton ; Bamako : mou- 

tons. 

COTE D’IVOIRE : Abidjan, Bondoukou, Bouaké, 

Korhogo : bovins et zébus la plu,part origi- 

naires des savanes (Rapport annuel, 1955). 

DAHOMEY : tout le Dahomey (PENAUD, 1912) ; 
Kotonou, Porto-Novo, Parakou, Natitingou, 

Kandi : cette cysticercose est plus rare dans 

le sud que celle du porc (Rapport annuel, 

1955). 

voici les taux d’infestation enregistrés pour 

les années t 952 et 1953 dans divers abattoirs : 

Kotonou (0,33 et 0.51 %), Porto-Novo (I,9 et 

I ,75 %), Parakou (3 et 3 %), Kandi (1 ,I %). 

!  

GUINEE : Télimélé (CURASSON, 1938); très 

abondant dans le Fouta où les populations 

humaine et bovine ont une très grande 

SENEGAL : Kaolak : chèvres ; Sangalkam (Ru- 

fisque) : bovins. 

32” Stilesiu globipunctatu (Rivolta, 1874). 

Cette espèce provoque un nodule induré sur densité. L’indice d’infestation des bovins est 

la muqueuse intestinale au poirrt de fixation. le plus élevé entre 2 et 5 ans ; chez les 

MAURITANIE : Togba (Tamchaket) : moutons. ( 
animaux plus âgés on trouve surtout des 

SOVDAN : Nioro : moutons. 
kystes calcifiés ; les fortes infestations sont 

1 en relation avec des carences minérales 

33” Stilesio hepufico Wollfhügel, 1903. 

DAHOMEY : Kandi : koba (Hippotragus equi- 
nus), canaux biliaires. 

34” Thysanieziu ovilla (Rivolta, 1878) = Heli- 

cometra giordi (Maniez, 1879). 

GUINEE : Konakri : bovin. 

NIGER : Tahoua : zébu. 

SENEGAL : Kaolak : bovin. 

SOUDAN : Bamako : mouton. 

diverses, qui poussent le bétail à la copro- 

phagie ; ce parasitisme est beaucoup moins 

important en haute Guinée et en région 

forestière ; le Rapport annuel de 1952 don- 

ne les pourcentages d’infestation suivants 

pour les animaux observés dans les abat- 

toirs : Labé : 23 y0 ; Dabola : 22 y0 ; 

Mamou : 16,3 y0 ; Kindia : 1 I ,2 % ; Kona- 

kri : 8,8 % ; Kankan : 9,3 %. 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : 9,79 y0 des 

bovins abattus en 1950 ont été trouvés 

infestés (TENDEIRO, 195 1). 
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HAUTE VOLTA : Ouagadougou, Bobo-Dioulassc , 

(Rapport annuel, 1953). 

MAURITANIE : la cysticercose est présente par- 

tout (Ra,pport annuel, 1952) ; taux d’infes- 

tation dans les abattoirs : Aleg : 4 y0 ; 

Moudjeria : 3 y0 ; Tidjikja : 1,5 y0 (Rap- 

port annuel, 1953). 

SI[ERRA ‘LEONE : PEEL (1953) étudie l’acquisi- 

tion de l’immunité à la cysticercose selon les 

âges chez les bovi.ns ndama abattus à 

Freetown ; de ce poi.nt de vue les animaux 

parasités se répartissent comme suit : moins 

de 2 ans : 54,96 %, de 2 à 3 ans : 43, I I %, 

de 3 à 4 ans : 39,34 %, de 4 ans et au- 

dessus : 23,09 y0 ; sur le total des sujets 

parasités la cysticercose généralisée repré- 

sente 7,29 ‘JO des cas, mais parmi ces der- 

niers les bovins de plus de 4 ans n’en four- 

nissent que I,l8 %. Parmi les animaux qui 

arrivent à Freetown, 38,4 y0 appartiennent 

à des peuls venant du nord de la Sierra 

Leone ou de Guinée. D’après BIRKETT 

(1953) ces populations qui consomment elles- 

mêmes peu de viande n’auraient pas une in- 

fluence directe dans la cysticercose du 

bétail, qui serait plus directement en rap- 

port avec l’état du parasitisme humain dans 

les régions traversées par les troupeaux 

au cours de leurs déplacements. 

SENEGAL : Dakar (PARLIER, 1938) ; Saint-Louis, 

Louga, Mbaké, Thiès’, Diourbel, Rufisque, Da- 

kar, Tambakounda, ‘Kédougou, Kolda, Zi- 

guincher (Rapport annuel, 1953). 

SOUDAN : Bamako, Kayes, Nioro, Koutiala, Si- 

kasso, Ségou, Mopti, Niafunké (Rapport a.n- 

nuel, 1953) ; les zébus maures et peuls sont 

les plus parasités car les nomades mangent 

la viande saignante, à peine grillée (ils 

considèrent d’ailleurs le ténia comme un 

signe de santé) ; par contre les populations 

skdentaires mangent leur viande très cuite, 

en ragoût, ce qui est une raison possible 

de la moindre fréquence de la cysticercose 

dans le sud du territoire (Rapport annuel, 

1952). Le Rapport annuel de 1956 donne 

comme localités supplémentaires : Goundam, 

Tombouctou, Rharous, Gao, Ansongo. 

36” Taenia solium L., 1758 (Cysficercus cellu- 

losae Gmelin, 1790). , 

Le parasitisme de l’homme par cette espèce 

/ 
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paraît beaucoup moins important que celui qui 

est dû à T. saginafa ; cela tient aux conditions 

d’élevage dans les savanes africaines au .nord 

de l’équateur, dont les populations sont en ma- 

jeure partie islamisées ; l’élevage du porc s’y 

trouve donc pratiquement nul, sauf en certains 

îlots où il est pratiqué par des chrétiens ou des 

animistes. II est évident que dans ce cas le 

parasitisme de l’homme par T. saginafa sera seul 

possible. Par contre dans le sud de, l’Afrique 

occidentale où les populations sont en majorité 

non musulmanes, partout où on élève le porc, 

celui-ci présentera de la cysticercose avec la 

même fréquence que dans tous les pays où les 

conditions d’hygiène ne sont pas satisfaisantes, 

c’est-à-dire très souvent. Dans ce cas les hu- 

mains hébergeront corrélativement T. sodium et 

T. saginafa sera beaucoup plus rare. II faut 

ajouter qu’en plus des impératifs religieux inter- 

viennent, dans la distribution de l’élevage du 

porc, les conditions climatiques propres à cha- 

cune des grandes régions géographiques. Cet 

élevage sera le propre de sédentaires, surtout 

en savanes boisées ou en forêt, où le porc 

représentera un appoint alimentaire plus ou 

moins important (de venue facile, car l’animal 

est pour ainsi dire livré à l’ui-même) dans des 

zones où les traditions pastorales n’existent pas. 

Références 

SOTE D’IVOIRE : Abidjan, Bouaké [Rapport 

annuel, 1955). 

IAH’OMEY : bas Dahomey (PECAUD, 1912’) ; 

les Rapports annuels donnent pour les an- 

nées 1952 et 1953, les taux d’infestation 

suivants dans les abattoirs : ‘Kotonou (3,14 

et 264 %), Porto-N ovo (1,22 et l,3 %), 

‘Parakou (6 et 8,7 %) ; Natitingou (Rapport 

annuel, 1955). 

3HANA : Akra ou Takoradi : homme (cysticer- 

case) (BOWESMAN, 1952). 

SUINEE : abattoirs de ,Konakri (Rapport annuel, 

1955). 

>UI*NEE ‘PORTUGAISE : Bissau (TENDEIRO, 

1948) 3,18 =jO d e saisies en 1950 aux abat- 

toirs (TEN’DEIR’O, 195 1). 

iAUl’E VOLTA : Ouagadougou, Bobo-Dioulasso 

(Rapport annuel, 1953). 

SENEGAL : Kaolak (Rapport annuel, 1953). 

SOUDAN !  Bamako (Rapport annuel, 1956). 
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37” Echinococcus granulosus (Batsch, 1786). 9) Adulte. 

COTE D’IVOIRE : Abidjan : bovins (Rapport COTE D’IVOIRE : Bingerville (Abidjan) : chien 

annuel, 1955). [JOYEUX, GENDRE et BAER, 1928). 

DAHOMEY : quelques cas (abattoirs) (Rapport GHANA : Tamalé, Kumasi : chiens (MOODY, 

annuel, 195 1). i 922). 

GUINEE : Boké, Dubréka, Koya, Forékaria, Kona- GUINEE PORTUGAISE : Bissau : chien (TENDEI- 

kri, Mamou, Kindia, Dalaba, Labé, Pita, ) RO, 194.8, 1951). 
Gawal. Mali, Youkounkoun, Kouroussa, Si- 

guiri, Dinguiray, Farana (Rapport annuel, 

1955). 

SENEGAL : Hann (zoo) : guépard. 

SOUDAN : Bamako : chien. 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : porcs (TEN- 

DEIRO, 195 1). 

MAURITANI’E : Boghé, Aleg, Moudieria, Tidiikja, 

Kifa, Sélibabi : moutons et chèvres (Rapport 

annuel, 1953) ; d’autre part I’échinococcose 

est toujours fréquente chez le dromadaire. 

SENEGAL : Kaolak, Tambakounda, Matam : 

zébus, bovins (Rapport annuel, 1953) ; PO- 
dor : moutons (Rapports annuel, 1953). 

SOUDAN : Bamako, Ségou, Tombouctou, An- 

songo : zébus (Rapport annuel, 1956). 

38” Tuenia hydatigeno Pallas, 1766 (Cysticercus 

tenuicollis Rudolphi, 18 10). 

a) Cysticerque. 

DAHOMEY : fréquent au Dahomey (PECAUD, 

19 12) sur moutons et chèvres. 

GUINEE : Kouroussa : singe rouge (Erythrocebus 

patas) (HENRY et JOYEUX, 1920). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : Tragelaphus 

scriptus, Adenota kob (TEN’DEIRO, I948), 

moutons (TENDEIRO, 195 1). 

GHANA : Tamalé, Kumasi : mouton, chèvre 

(MOODY, 1922). 

HAUTE VOLTA : Banankélédaga (Bobo) : bo- 

vin. 

NIGER : Air : mouflon (mort au zoo de Hann). 

SEN[EGAL : Saint-Louis, Dagana, Kolda, Sé- 

diou : moutons (Rapport annuel, 1953) ; 

Kaolak : chèvres ; Hann (Dakar : parc 

zoologique) : Gazella rufifrons, Hippotrugus 

equinus. 

SOUDAN : Nioro : moutons. 

II est possible que les cysticerques rencon- 

trés chez les animaux du parc zoologique appar- 

tiennent à d’autres espèces que T. hydutigena, 

mais la diagnose sur les formes larvaires seules 

présente de grandes difficultés. 

39” Taenia taeniaeformis Batsch, 1876 (Cysti- 

cercus fascioloris Rudolphi, 1808). 

a) Cysticerque. 

DAHOMEY : Abomey : Ratfus r. rattus 

(JOYEUX, GENDRE et BAER, 1928). 

GU#INEE PORTUGAISE : Bissau : Rattus r. raftus, 

rat blanc (Rattus norvegicus albus) (TEN- 

D’EIRO, 195 1). 

b) Adulte. 

GUINEE PORTUGAISE : Pessuba (Bissau) : 

Genettu sp. (TENDEIRO, 1951). 

C’est un parasite ordinaire des chats ef des 

petits carnivores sauvages. 

40” Taenia (Multiceps) seriolis (Gervais, 1847). 

DAHOMEY : Parakeu : lièvre (Lepus aegyptius 

rechi). 

GHANA : Akra : ra,ts (CLAPHAM, 1942). 

La position systématique de Multiceps glome- 

ratus (Railliet et Henry, 1915) n’est pas claire- 

ment définie ; certains auteurs (CRUSZ, 1948) le 

considèrent comme une forme insuffisamment dé- 

veloppée de serialis. M. glomerotus a été signa- 

lé en Nigeria dans un kyste des muscles inter- 

costaux de l’homme (TURNER et LEIPER, 1919); 

un cénure non spécifié a 6té egalement extrait 

d’un kyste du bras droit d’un Africain. de Nigeria 

(CANNON, 1942). 

4 1’ Tuenia (Mukeps) brauni Setti, 1897 (= T. 

crassiceps Zeder, 1800). 

SOUTHWELL et KIRSCHNER (1937) décri- 

vent de Sierra Leone un cysticerque pol$xéphale 

chez Masfomys erythroleucus, qu’ils ra’pp&te.nt 

à Multiceps brauni. 
2 “3 :, 1 : 
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NEMATODA ASCAROIDEA 

famille : Ascaridoe 

sous-famille : Ascorinae 

42” Ascaris lumbricoides L. 1758 suum Goeze, 

1782. 

Il est actuellement reconnu par de nombreux 

auteurs que les ascaris parasites de l’homme et 

d u porc sont morphologiquemen,t indifférencia- 

bles ; cependant les nombreuses expériences d’in- 

festations croisées ne permettent pas de conclure 

définitivement à leur identité ; le plus sage est 

alors d’admettre leur distinction en tan,t que 

formes biologiques, ou comme sous-espèces. En 

Afrique occidentale c’est un parasite très fré- 

quent des porcs. C’est la raison probable qui 

fait qu’on omet de le signaler ou de le prélever, 

,car les référe.nces en sont très peu nombreuses. 

DAHOMEY : Parakou [Rapport annuel, 1953) ; 

Kotonou : chien (qui l’avait probablement 

ingéré en même temps que des intestins de 

porc). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau (TENDEIRO, 

1948, 1951) ; Bissorâ (TENDEIRO, 1951). 

43” Neoascaris vifulorum (Goeze, 1782) 

C’est un nématoae très fréquent chez les 

jeunes bovins en région humide. La morbidité 
A 

apparait au début de la saison des pluies et 

affecte surtout les veaux de moins d’un an. 

COTE D’IVOIRE : Bouaké (CURASSON, 1938) ; 

Man, Daloa, Séguéla, Mankono, Korhogo, 

Boundiali, Wangolodougou, Bondoukou, 

Abengourou (Rapport annuel, 1955). 

DAHOMEY : sud du Dahomey (PECAUD, 19 12) ; 

Porto-Novo, Parakou, Na+itingou (Rappor? 

annuel, 195 1). 

GHANA : Tamalé, Kumasi (MOODY, 1922) ; 

Porto-Novo, Yamalaga (STEWART, 1937). 

GUI~NEE : Télimélé (CURASSON, 1939) ; asca- 

ridiose très répandue (Rapport annuel, 1955). 

HAUTE VOLTA : Bobo-Dioulasso, Toussiana, 

Houndé (Rapport annuel, 1953). 

44” forascuris equorum (Goeze, 1782). 

C’est un parasite probablement très répandu 

chez les chevaux d’Afrique occidentale, mais 

dont ie ne possède que peu de références : 

Dakar et Bambey (Sénégal). 

45” Toxoscoris leonino (Linstow, 1902). 

GUINEE : Télimélé : chien (CURASSON, 1938 : 

T. /imbata). 

SENEGAL : Hann (zoo) : guépard. 

46” Toxocuru cunis (Werner, 1782). 

GHANA : Tamalé, Kumasi : chiens (MOODY, 

1922). 

GUI,NEE ‘PORTUGAISE : Bissau : chien (TENDEI- 

RO, 1948). 

SENEGAL : Dakar : chien ; Hann (zoo) : lion. 

47” Toxocara mystax (Zeder, 1800). 

GUINEE : Kouroussa : chat, serval [HENRY et 

JOYEUX, 1920). 

SENEGAL : Dakar : chat ; Hann (zoo) ,: lion. 

famille : Ascaridiidae 

sous-famille : Ascaridiinae 

48” Ascaridia columbae (Gmelin, 1790). 

DAHOMEY : Irocogné (Abomey) : Vinogo ca/va 
{JOYEUX, GENDRE et BAER, 1928). 

GUINEE : Konakri : pigeon domestique. 

SENEGAL : Dakar : pigeon ; Fatik : “pigeon. 

SOUDAN : Nioro : pigeon. 

49” Ascaridia ga//i (Schrank, 1788). ’ 

Ce nématode est très fréquent chez les pou- 

lets. 

COTE D’IVOIRE : Abidjan, Boueké, Korhogo. 

DAHOMEY : très fréquent (PECAUD, 1912) ; 

Parakou. 

GUINEE : TélimBIé (CURASSON, 1938) ; Di- 

tine. 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau, Pessuba, Ilheu 

do Rei (TENDEIRO, 1948, 1951). 

SENEGAL : Dakar, Sangalkam (Rufisque), Fa- 

tik. 

SOUD.4N : Nioro, Sotuba, Bamako. 

50” Ascaridia numidae (Leiper, 1908). 

DAHOMEY : Agouagon : pintade (JOYEUX, 

GENDRE et BAER, 1928) ; Parakou : pin- 

tade domestique. 

GUINEE : Labé : ‘pintade (JOY’EUX, GENDRE 

et BAER, 1928). 
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GUINEE PORTUGAISE : Mampata : pintade sous-famille : Subulurinae 

(TENDEIRO, 1948). ’ ’ 

COTE D’IVOIRE : Bouaké : pintade domestique. 

SOUDAN : Sotuba, Moribabougou : pintades 

domestiques. 

NEMATODA OXYROIDEA 

famille : Oxyuridae 

5 1’ Aspiculuris tefrapfera (Nitzsch, 182 1). 

SENEGAL : Hann : souris blanche. 

l 
52” Oxyuris egui (Schrank, 1788). 

Parasite fréquent du cheval. 

DAHOMEY : Kandi, Natitingou (Rapport an- 

nuel, 1953) ; Kika (Parakou). 

GUINEE : Kouroussa (HENRY et JOYEUX, 1920). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau (TENDEIRO, 

1948). 

GHANA : Tamalé, Kumasi (MOODY, 1922). 

MAURITANIE : Boghé, Sélibabi (Rapport annuel, 

1953). 

SENEGAL : Saint-Louis, Louga, Podor, Rufisque 

(Rapport annuel, 1953). 

53” Passalurus ambigus (Rudolphi, 18 19). 

GUINEE : Kankan : lapin domestique. 

famille : Heferakidae 

sous-famille : Heferakinae 

54” Heferakis brevispiculum Gendre 19 I 1. 

COTE D’IVOIRE : Bouaké : francolin (Fronco- 

linus bicalcarotus). 

DAHOMEY : Abomey : poule (GENDRE, 191 1) : 

Agouagon : pintade, francolin (GENDRE, 

191 1) : Parakou : pintade domestique. 

GUINEE PORTUGAISE : Mampata : pintade 

56” Subulura brumpfi (Lopez-Neyra, 1922). brumpfi (Lopez-Neyra, 1922). 

GENDRE (1909, 1911) 1909, 191 1) avait tout d’abord rap- avait tout d’abord rap- 

porté cette espèce à Subuluro suctorio (Molin, espèce à Subuluro suctorio (Molin, 

1860). 

COTE D’IVOIRE : Bouaké : pintade domestique. 

DAHOMEY : Abomey : poule (JOYEUX, G’EN- 

DRE et BAER, 1928) ; Agouagon : pintade, 

francolin (JOYEUX, GENDRE et BAER, 

1928) ; Parakou : pintade domestique. 

GUINEE : Labé : pintade (JOYEUX, GENDRE 

et BAER, 1928). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : poule (TEN- 

DEIRO, 1948) ; Mampata’ : pintade (TEN- 

DEIRO, 1948). 

SENEGAL : Mbour : francolin. 

SOUDAN : Sotuba : pintade domestique. 

NEVEU-LEMAIRE (1936) cite dans la distri- 

bution géographique de Subuluru differens (Son- 

sino, 1890), qui est un parasite des galliformes, 

la Guinée et le Dahomey. L’origine de ces réfé- 

rences n’est pas indiquée. 

NWATODA STRONGYLOIDEA 

famille Sfrongylidae 

57” Sfrongylus edentafus (Looss, 1900). 

GUINEE : Kouroussa : cheval (HENRY et 

JOYEUX, 1920). 

58” Sfrongylus eguinus Mueller, 1780. 

GHANA : Tamalé, Kumasi : cheval (MOODY, 

1922). 

SENEGAL : Dakar : cheval. 

59” Sfrongylus vulgaris (Looss, 1900). 

GUINEE : Kouroussa : âne, mulet (HENRY et 

JOYEUX, 1920). 

sauvage (TENDEIRO, 1948). 

SENEGAL : Mbour : francolin. 

SOUDAN : Sotuba : pintade domestique. 

famille : Trichonemidae 

60” Trichonema sp. 

55” Hefera&is gallinae (Gmelin, 1790). 

GHANA : Tamalé : poule (STEWART, 1930). 

GUINEE : Konakri : poule. 

SENEGAL : Sangalkam (Rufisque) : poule, din- 

don. 

GHANA : Tamalé, Kumasi : cheval (MOODY, 

1922 : Sclerostomum tetracanthum) ; Tama- 

lé : cheval (STEWART, 1930 : Cylicostomum 

SP.). 

GUINEE : Kouroussa : cheval, âne, mulet (HEN- 

RY et JOYEUX, 1920). 
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famille : Qesophagosfomidae 

6 I ’ Oesophagostomum columbianum (Curtice, 

1890). 

Ce nématode très répandu en Afrique occi- 

dentale provoque un des plus graves parasitismes 

des petits ruminants ; les abcès d’enkystement 

des larves infestantes dans la muqueuse du 

gros intestin déforment complètement celui-ci 

par confluence des nodules, qui sont d’ailleurs 

la plupart infectés secondairement. L’oesopha- 

gostomose est responsable, avec I’haemonchose 

de la caillette et du jejunum, de la maigreur 

des adultes et de la mort de bien des ieunes 

à des saisons où .les pâturages sont encore satis- 

faisants. 

Réfërences 

GHANA : Tamalé : mouton, chèvre (MOODY, 

1922). 

GUINEE : Kouroussa : mouton (HENRY et 

JOYEUX, 1920) ; Ditine : mouton ; Kindia : 

chèvre. 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : chèvre (TEN- 

DEIRO, 1948). 

NIGER : Maradi : chèvre ; Tahoua : chèvre. 

SENEGAL : Kaolak : chèvre ; Sangalkam (Ru- 

fisque) : mouton, chèvre ; Kolda : chèvre. 

SOUDAN : Nioro : mouton. 

MAURITANIE : Aioun el Atrous : mouton ; Tog- 

ba (Tamchaket) : mouton ; Rosso : mou- 

ton. 

62” Oesophagosfomum denfafum. (Rudolphi, 

1803). 

GHANA : Tamalé : porc (STEWART, 1930). 

GUINEE : Kouroussa : porc (HENRY et JOY:EUX, 

1920). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : porc (TEN- 

DEIRO, 1948). 

63” Oesophagostomum radiatum (Rudol,phi, 

1803). 

L’oesophagostomose des bovins et zébus ne 

présente pas un aspect aussi grave que celle des 

mouto.ns ; en général les nodules sont moins nom- 

breux, il y a peu d’infections secondaires ; en 

-définitive les lésions sont beaucoup moins déla- 

brantes que celles d’0. columbiunum. 

Références 

COTE D’IVOI~RE : Bouaké : bovin. 

DAHOMEY : sud Dahomey : bovins (PECAUD, 

1912). 

GHANA : Tamalé : bovin (STE!WART, 1935) ; 

Nabogo, Yamalaga : bovins (STEWART, 

1937). 

GUINEE : Kouroussa : bovins, zébus (HENRY 

et JOYEUX, 1920) ; Télimélé : bovin (CU- 

RASSON, 1939) ; Kindia : bovin. 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : bovins (TEN- 

DEIRO, 195 1). 

HAUTE VOLTA : Banankélédaga (Bobo) : bo- 

vin. 

NIGER : Tahoua : zébu. 

SENEGAL : Kaolak : bovin ; Sangalkam (Rufis- 

que) : bovin ; Thiès : bovin. 

SOUDAN : Bamako : zébu. 

famille : Stephanuridae 

64” Sfephanurus denfafus (Diesing, 1839). 

Ce parasife se localise dans le bassinet rénal, 

la paroi des uretères, la graisse périrénale, plus 

rarement ailleurs (foie, poumons). Qua.nd il est 

abondant les lésions provoquées entraînent une 

baisse d’état, qui peut’ aller jusqu’à la cachexie. 

DAHOMEY : affection souvent grave (PECAUD, 

19 12). 

GHANA : Tamalé (STEWART, 1930). 

GUINEE : Télimélé (CURASSON, 1938). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau (TEND’EIRO, 

1948, 195 l ; MONTEIRO, 1926). 

famille : Ancylosfomidae 

L’ancylostomose canine est une affecti0.n très 

ré,pandue en Afrique occidentale, mais se révèle 

avec une gravite particulière chez les chiens 

importés d’Europe. Les parasites responsables 

sont au nombre de deux ; le plus fréquent est 

A. caninum ; d’autre part A. braziliense, récem- 

ment signalé à Dakar, doit se retrouver sur cer- 

tains points de la côte, associé à l’espèce pré- 

cédente. Four un complément d’informations con- 

cernant la clinique ou la thérapeutique, se repor- 

ter à la ‘publication de MORNET, ORUE et 

SANE (1953). 
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65” Ancyclosfoma braziliense Faria, 19 10. 

SENEGAL : Dakar : chien (MORNET, ORUE 

et SANE, 1953) : Hann (zoo) : guépard. 

Les larves infestantes d’Ancy/ostoma brazi- 

liense provoquent chez l’homme, en tentant de 

pénétrer par la voie cutanée, des lésions pruri- 

gineuses migrantes, nommées oerbis en volof. 

Comme l’homme ne représente pas l’hôte défi- 

nitif de l’adulte, la larve demeure en cette situa- 

tion jusqu’à sa mort, qui peut ne se produire 

qu’après un ou deux mois. ROUBAUD (1914) 
avait fait l’étude de l’affection humai.ne sans 

en trouver l’agent causal. L’identité réelle de la 

larve fut établie par KIRBY-SMITH, DOVE et 

WHITE (1926, 1929) à pro,pos de la même 

dermite +rès connue dans toute la zone d’exten- 

sion de cet ancylostome (U.S.A., Amérique du 

Sud, Australie, Indes, Philippines, Japon). 

66” Ancylostoma caninum (Ercolani, 1859). 

DAHOMEY : Porto-Novo, Kotonou : chien (Rap- 

port annuel, 1955). 

COTE D’IVOIRE : Abidjan, Bouaké, Wangolo- 

dougou, Bondoukou : chien (Rapport annuel, 

1955). 
GUINEE : Kouroussa : chien (HENRY et 

JOYEUX, 1920). 

SENEGAL : Dakar : chien (MORNET, ORUE 

et SANE, 1953) ; Hann (zoo) : guépard ; 

Hann : Genetio senegalensis. 

SOUDAN : Bamako : chien (CURASSON, 1939) ; 

Nioro : chacal. 

67” Bunosfomum phlebotomum (Railliet, 1900). 

Ce .nématode est un parasite fréquent des 

bovins et zébus mais se renconfre le plus sou- 

vent en petit nombre ; son rôle pathogène pro- 

pre est mal établi, car il se joue toujours dans 

le cadre d’un polyparasitisme intestinal dont les 

éléments les plus importants sont les Hoemonchus 

et les oesophagostomes. Les bunostomes se loca- 

lisent dans la première partie de l’intestin grêle. 

GUINEE : Kindia : bovin. 

HAUTE VOLTA : Banankélédaga (Bobo] : bovin. 

SENEGAL : Kaolak : bovin ; Sangalkam (Rufis- 

que) : bovin. 

SOUDAN : Bamako : zébu. 

68” Gaigeria pachyscelis Railliet et Henry, 19 10. 

Cette espèce semble remplacer en Afrique 

cccidentale Bunosfomum frigonocephalum, qui n’a 

oas encore été trouvé chez les petits ruminants. 

Son rôle pathogène intervient, cbmme dans le 

cas précédent, dans l’ensemble du polyparasi- 

t:sme des moutons et chèvres du Sahel et des 

savanes soudaniennes. 

NIGER : Maradi : chèvre. 

SENEGAL : Kaolak : chèvre ; Sangalkam (Ru- 

fisque) : mouton, chèvre. 

SOUDAN : Nioro : mouton. 

famille : Syngamidae 

69” Syngamus fracheo (Montagu, 181 1). 

Parasite cosmopolite des ieunes poulets, fré- 

quemment rencontré en Afrique occidentale, sur- 

tout en région humide. 

COTE D’IVOIRE : Bingerville (Abidjan). 

GUINEE : Kindia (WILBERT et DELORME, 1931) ; 

très fréquent en Guinée (CURASSON, 

1939). 

SOUDAN : Sotuba (Bamako). 

NEMATODA TRICHOSTRONGYLdDEA 

famille : Trichosfrongylidae 

Hormis Haemonchus conforfus, les espèces de 

cette famille sont rarement observées et préle- 

vées du fait de leur très petite taille et de 

leur transparence ; en réalité elles doivent être 

aussi fréquentes que les Haemonchus auxquels 

elles sont associées dans la caillette comme dans 

!e jéjunum. 

70” Huemonchus confortus (Rudolphi, [ 803). 

II se présente avec une abondance extraordi- 

naire chez tous les ruminants domestiques en 

hivernage et en saison fraîche ; les moutons et 

chèvres arrivent à en avoir la caillette absolument 

revêtue comme d’une villosité. L’effet de ce 

parasitisme est désastreux sur les agneaux de 

l’année et les moutons jusqu’à 3-4 ans, et c’est 

à lui qu’on doit rapporter la plus grande part de 

la mortalité d’hivernage des petits ruminants. 

On rencontre H. conforfus partout. 
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Références 

GUINEE : Kouroussa : bovin, zébu, mouton 

(HENRY et JOYEUX, 1920) ; Kindia : bo- 

vin ; Ditine : mouton. 

GHANA : Tamalé, Kumasi : mouton, chèvre 

(MOODY, 1922) ; Tamalé : mouton, chèvre 

(STEWART, 1930) ; Nabogo, Yamalaga : 

bovins (STEWART, 1937). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : chèvre (TEN- 

DEIRO, 1948) ; Pessuba (Bissau) : bovin 

(TENDEIRO, 195 1). 

MAURITANIE : Rosso : mouton ; Aioun el 

Atrous : mouton. 

HAUTE VOLTA : Banankélédaga (Bobo) : bo- 

vin. 

NIGER : Maradi : chèvre ; Tahoua : chèvre. 

SENEGAL : Kaolak : bovin, chèvre ; Sangalkam 

(Rufisque) : bovin ; Hann (zoo) : Gazella 

rufifrons, Hippofragus equinus ; Thiès : bo- 

vin ; Kolda : chèvre. 

SOUDAN : Nioro : mouton ; Sotuba (Bamako) : 

mouton. 

7 1’ Hoemonchus longittiper Railliet et Henry, 

1909. 

C’est un parasite spécifique du dromadaire, 

chez lequel il semble assez fréquent (provoquant 

une inflammation de la caillette et du jéiu- 

num). 

MAURITANIE : Atar, Rosso. 

NIGER : Agadès, Nguigmi. 

72” Cooperia pectinatu Ransom, 1907. 

Cette espèce semble moins abondante que 

la suivante, à laquelle elle a été trouvée. mêlée 

dans les cas rapportés. 

SENEGAL : Kaolak : bovin ; Sangalkam (Ru- 

fisque) : bovin. 

73”. Cooperiu punctata (Linstow, 1907). 

GUINEE : Kindia : bovin. 

SENEGAL : Kaolak ,: bovin ; Sangalkam (Ru- 

fisque) : bovin. 

74” Nematodirus fi/ico//is (Rudolphi, 1802). 

DAHOM’EY : bas Dahomey : chèvre (PECAUD, 

1912); mortalité élevée en saison des pluies. 

75” Ostertagiu ostertogi (Stiles, 1892). 

GUINEE : Télimélé : mouton (CURASSON, 

1938). 

76” Trichostrongylus axei (Cobbold, 1879). 

GHANA : Nabogo, Yamalaga : bovins (STE- 

WART, 1937). 

SENEGAL : Kaolak : chèvre (quelques exemplai- 

res parmi l’espèce suivante). 

77” Trichostrongylus colubriformis (Giles, I 892). 

SENEGAL : Kaolak : chèvre ; Sangalkam (Ru- 

fisque) : chèvre. 

SOUDAN : Nioro : mouton. 

78” Ornithostrongylus quadriradiatus (Stevenson, 

1904). 

Ce parasite hématophage provoquait une en- 

térite grave chez les pigeons d’u.n éleveur euro- 

péen de Fatik (Sénégal) ; l’anémie consécutive 

était très forte et les malades non traités mou- 

raient pour la plupart. 

NEMATODA METASTRONGYLOIDEA 

famille : Metastrongylidae 

79” Metustrongylus elongatus (Dujardin, 1845). 

GHANA : Tamalé : porc (BEAL, 1929 ; STE- 

WART, 1930 : M. apri, 1935). 

GUINEE : Télimélé : porc (CURASSON, 1938 : 

M. apri). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : porc (TEN- 

D’EIRO, 1948, 195 1). 

Localisation : bronches. 

80” Choerostrongylus pudendotectus Wostokow, 

1905. 

DAHOMEY : bas Dahomey : porc (PECA.UD, 

1912 : M. brevivaginafus, détermination de 

Railliet) ; la bronchite vermineuse provo- 

quée par ce parasite apparaît à la fin de la 

saison des pluies. 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : porc (MON- 

TEIRO, 1926). 

Localisation : bronchioles. 
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8 1’ Dictyocaulus filaria (Rudolphi, 18’0). ) 86” Habronema muscae (Carter, 1861). 

SOUDAN : Massina : mouton. 1 Cette espèce a été -trouvée en même temps 

Localisation : bronches. 
1 que H. megostoma, dans des sillons à la sur- 

face de Ia muqueuse du cul-de-sac droit de 

82” Dictyocaulus viviparus (Bloch, 1782). ; l’estomac, chez des chevaux de Dakar. 

DAHOMEY : bas Dahomey : bovin (PECAUD, : I 
I 

B7" Spirocerca sanguinolenta (Rudolphi, 18 19). 
1912 : St. micrurus) ; occasionne chez les 

veaux une bronchite vermineuse peu grave. 

Localisation : bronches. 

83” Profostrongyhs rufescens (Leuckardt, 1865). 

DAHOMEY : bas Dahomey : mouton et chèvre 

(PECAUD, 1912) : p rovoque une bronchite 

vermineuse très fréquente. 

SENEGAL : le Rapport annuel de 1953 signale 

une dictyocaulose des moutons et des chè- 

vres à Thiès, Kaolak et Saint-Louis, sans 

que le parasite en cause soit précisé ; peu- 

vent donc en être responsable D. filaria ou 

P. rufescens. 

Localisation : bronchioles. 

La spirocercose de I ‘oesophage est très fré- 

quente en Afrique occidentale chez les chiens 

et les chacals. Les symptômes en passent habi- 

tuellement inaperçu5 lorsque les parasites so.nt 

peu nombreux ou la ,tumeur peu volumineuse. 

Par contre quand celie-ci est importante il s’en- 

suit une gêne mécanique car les nodules siègent 

dans la sous-muqueuse de la portion thoracique 

postérieure de l’œsophage et au niveau du car- 

dia, et leur ma:se en diminue très notablement la 

lumière ; la déglutition devient difficile ; d’autre 

part les compressions diverses des nerfs sym- 

pathiques provoquent certains troubles : nausées, 

vomissements [rendus pénibles par obstruction de 

I’œsophage), dyspnée, troubles du rythme car- 

diaque, syncope : on assiste parfois à des crises 

d’excitation qui peuvent simuler un accès rabi- 

que. GAUBERT (i932) rapporte le cas d’un chien 

présentant des crises épileptiformes, avec sali- 

gation, mâchonnements spasmodiques, puis para- 

lysie de la mâchoire inférieure, qui se sont trou- 

vées en relation avec une tumeur œsophagienne 

à spirocerques qu’on a découverte lors de I’au- 

topsie de l’animal. II est certain que bien des 

cas que l’on rapporte cliniquement à la rage sont 

en fai+ de la soirocercose ; le symptôme des 

vomissements répétés doit orienter le diagnostic 

d ans ce sens. 

Références : 

NEMATODA SPIRUROIDEA 

famille : Spiruridae 

sous-famille : Spirurinae 

84” Habronema megasfoma (Rudolphi, 18 19). 

Cet habronème est caractéristique par les 

tumeurs de la muqueuse stomacale qu’il pro- 

voque chez les équins, en raison de sa situa- 

tion profonde (les autres espèces, qui demeu- 

rent en position superficielle, ne produisent pas 

le même phénomène). Les plaies d’été, dues à 

une allergie développée à la suite des infesta- 

tions ,transcutankes répétées par les larves des 

différents habronèmes, sont fréquentes sur les 

chevaux du Sahel et de la région soudanienne. 

Ces larves sont déposées par divers diptères 

COTE D’IVOIRE : Bouaki : chien (CURASSON, 

1938). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : serval (TEN- 

DEIRO, 1948). 

SENEGAL : Dakar : chien (GAUBERT, 1932) ; 
(Stomoxys SP., Musco SP.). 

Dakar : chien ; Yof (Dakar) : chacal ; Dara : 
GHANA : Tamalé. Kumasi : cheval (MOODY. char souvage (felis lybica). 

1922). SOUDAN : Nioro : chacal (5 chacals autopsiés : 
SENEGAL : Dakar : cheval ; Thiès, Diourbel. 

Matam : cheval (Rapport annuel, 1953). 
chacun présentait au moins 2-3 nodules à 

spirocerques). 

85” Habronema microstoma (Schneider, 1866). sous-famille : Spiroxyinae 

GHANA : Tamalé, Kumasi : cheval IMOODY, ~ Les espèces suivantes sont citées car elles sont 

1922). susceptibles de se retrouver chez les rongeurs 
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de laboratoire ; de plus le ra,t de Gambie (Cri- 

cetomys gambianus) peut lui-même servir d’ani- 

mal de laboratoire. 

88” Profospirura numidica Seurat, 19 14. 

DAHOMEY : Agouagon : rat roussard (Arvi- 

canfhis niloticus = maurus) (JOYEUX, GEN- 

DRE et BAER, 1928). 

89” Profospiruru muris (Gmelin, 1790). 

DAHOMEY : Abomey : rat noir (Ratfus r. 

raftus) [JOYEUX, GENDRE et BAER, 1928). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : rat blanc (TEN- 

DGIRO, 1951). 

95” Acuaria (Dispharynx) nusufa (Rudolphi, 

18 19). 

GUINEE : Mamou : poule. 

SOUDAN : Bamako : poule. 

96” Acuuria (Disphurynx) spirulis (Molin, 1858). 

SOUDAN : Nioro : poule. 

famille : Tefrumeridue 

97” Teframeres fissispina (Diesing, 1861). 

SENEGAL : Hann (Dakar) : poule (proventri- 

cule). 

famille : Theluziidue 

90” Profospiruru muricolu Gedoelst, 19 16. 

DAHOMEY : Agouagon : rat de Gambie 

(JOYEUX, GENDRE et BAER, 1928). 

GUINEE : Guinée : rat roussard (JOYEUX, GEN- 

DRE et BA-ER, 1928). 

sous-famille : Arduenninue 

DAHOMEY : bas Dahomey : bovins (PECAUD, 

98” Thelariu rhodesi (Desmarest, 1827). 

19 12 : F. lacrymalis) ; ces parasites déter- 

minent en saison des pluies des symptômes 

de conjonctivi,te aiguë, se compliquant par- 

fois de kératite ; localisation du nématode 

sous le corps clignotant, souvent en grand 

nombre (jusqu’à 42). 

9 1’ Arduenna sfrongylinu (Rudolphi, 18 19). 

SENEGAL : Thiès : porc (estomac). 

sous-famille : Gongyloneminae 
~ 

92” Gongylonemu ingluvicola Ransom, 1904. 

Parasite du jabot des poulets. 

DAHOMEY : Abomey (JOYEUX, GENDR;E et 

BAER, 1928). 

GUINEE : Labé (JOYEUX, GENDRE et BAER, 

1928). 

famille : Acuuriidue 

d 

Toutes ces espèces se localisent dans la paroi 

u proventricule (jabot) et du gésier. 

93” Acuaria (Cheilospirura) gruveli Gendre 

1913. 

DAHOMEY : Agouagon : francolin (GENDRE, 

1913 ; JOYEUX, G’ENDRE et BAER, 1928). 

94” Acuuriu (Cheilospirura) humulosa (Diesing, 

1851). 

SENEGAL : Dakar : poule. 

GUINEE : Konakri : bovin. 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : bovin (TEN- 

DEIRO, 1948). 

, 

/ 

NEMATODA FCLARIOIDEA 

famille : Dipetalonemufidae 

?9” Dipefulonema dracunculoides (Cobbold, 

1870). 

SOUDAN : Bamako : Hyaena crocuta (cavité 

168 

péritonéale) (LEGER, 1911 ; RAiLLI ET, 

HENRY et LANGERON, 1912). Ce para- 

site a été également trouvé chez le chien. 

NEVEU-LEMAIRE (1936) donne dans la dis- 

tribution géographique d.e l’espèce le Sou- 

dan et le Niger ; ce dernier terme semble 

avoir pour origine l’expression Haut Séné- 

gal et Niger qu’ont utilisé les auteurs de la 

référence de Bamako ; en replaçant cette 

ville dans son territoire actuel NEVEU- 

LEMAIRE n’a fait que transcrire la moitié de 

la formule, nommant à la suite le Niger 

comme un second territoire d’où D. dra- 

cunculoides aurait été signalé. 
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100” Dirofiloria immitis (Leidy, 1856). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : chien (TEN- 

DEIRO, 1948). 

Localisation : ventricule droit du cwr et 

artère pulmonaire. 
, 

famille : Setariidae 

10 1” Setaria equina (Abildgaard, 1789). 

GHANA : Tamalé : cheval, âne (STEWART, 

1930, 1931). 

GUINEE : Konakri : cheval. 

SENEGAL : Dakar : cheval. 
, 

102” Setaria labiatopapillosa (Alessandrini, ~ 

1838). 

DAHOMEY : Dahomey : très commune chez les 

bovins (PECAUD, 19 12). 

GUINEE : Kouroussa : zébu (HENRY et 

JOYEUX : sous le nom de S. digifota (Lins- 

tow, 1906); il paraî,t probable que leur 

filaire n’était pas différente de celle qu’on 

rencontre communément en Afrique occi- 

dentale ; c’est pour cette raison qu’elle est 

citée ici, jusqu’à confirmation de I’exis- 

tente dans ces territoires d’une deuxième 

espèce de sétaire chez les bovidés ; Téli- 

mélé : bovin (CURASSON, 1938). 

GUINEE PORTUGAISE : Bolola : Cephalophus 

maxwelli et Mampata : C. rufilatus (TEN- 

DEIRO, 1948) ; Bissau : Tragelaphus scripfus 

(TENDEIRO, 195 1). 

GHANA : Tamalé : bovi.n (STEWART, 1935). 

MAURITANIE : Moudjeria : chèvre. 

SENEGAL : Kaolak : bovins ; Sangalkam (Rufis- 

que) : bovin ; Hann [zoo : Dakar) : Gazella 

rufifrons. 

SOUDAN : Bamako : zébu ; Nioro : mouton. 

famille : Onchocercidae 

103” Onchocerca armillata (Railliet et Herry, 

1909). 

C’est une filaire très commune de la crosse 

de l’aorte des bovins et zébus ; le ver se pelo- 

tonne dans la tunique moyenne et ses sinuosités 

sont visibles à la surface de I’endothélium aorti- 

que. Son rôle pathogène est habituellement nul ; , 

chez les sujets âgés on constate parfois des lésions j 

d’athéromatose dont le point de départ est 

constitué par le passage du parasite. 

DAHOMEY : Kandi (Rapport annuel, 1955). 

GHANA : nord du territoire (CHODNIK, 1957 : 

étude morpho!ogique e+ biologique de I’on- 

chocerque). 

GUINEE : Télimélé (CURASSON, 1938). 

SENEGAL : Kaolak, Sangalkam (Rufisque). 

SOUDAN : Bamako (COMMES et DEVANELLE, 

1917). 

104” Onchocerco fuscicrtu Railliet et Henry, 

1910. 

Ce parasite n’est jusqu’à présent connu que 

d’Atar (Mauritanie) ; il provoque des nodules 

dans le tissu conjonctif sous-cutané des dro- 

madaires. II y a toute chance pour qu’il soit 

assez répandu. 

105” Onchocerccr reticulata Diesing, 184 1. 

GHANA : Tamalé : âne (BEAL, 1929) : ligament 

suspenseur du boule+. 

106” Onchocerca sp. 

Des nodules kystiques de la taille d’un pois, 

trouvés communément dans les muscles inter- 

costaux de bovins de la région de Tamalé 

(Ghana) par BEAL (1929) et STEWART (1930), 

contenaient des onchocerques que CAMERON 

(1928, 1951) ne peut morphologiquement séparer 

de 0. volvulus (Leuckart, 1893) de l’homme, 

parasite très fréquent en Afrique occidentale. 

Ces nodules risquent d’être confondus avec Cys- 

ticercus bois ; on reconnaît par section leur 

-aSure compacte, et non vésiculaire. 

NEMATODA TRICHUROIDEA 

famille : Trichuridae 

197” Copillario columboe (Rudolphi, 18 19). 

SENEGAL : Fatik : pigeon ; Hann (Dakar) : 

pigeor. 

108” Trichuris ovis (Abilqaard, 1795). 

Parasite très fréquent du gros intestin et du 

caecum des ruminants. 

GHANA : Tamalé : chèvre (STEWART, 1930). 
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GU[INEE : Kouroussa : zébu, mouton (HENRY 

et JOYEUX, 1920) ; Kindia : chèvre ; Kona- 

kri : chèvre. 

GUINEE PORTUGAISE : Bolola : Cephalophus 

maxwelli et Mampa-ta : C. rufilatus (TEN- 

DEIRO, 1948) ; Pessuba (Bissau) : chèvre, 

porc-épic (Nysfrix crisfata senegalicu) 
(TENDEIRO, 1951). 

HAUTE VOLTA : Banankélédaga (Bobo) : bo- 

vin. 

SENEGAL : Sangaikam (Rufisque) : chèvre ; 

Thiès : bovin ; Kolda : chèvre. 

SOUDAN : Nioro : mouton ; Sotuba (Bamako) : 

mouton. 

109” Trichurit globuloso (Linstow, 190 1). 

MAURITANIE : Atar : dromadaire. 

SENEGAL : Kaolak : chèvre ; Hann (zoo) : Gu- 

zellu rufifrons. 

LISTE DES PARASITES PAR HQTE 

1’ BOVIDES (boeuf et zébu) 

Trématodes 

Fasciolu gigunficu (foie) 

Dicrocoelium hospes (foie) 

Schisfosoma bovis (veines mésentériques et 

porte) 

Puramphisfomum sp. l (type cervi) (rumen) 

Parumphisfomum sp. II (type explanufum) (ru- 

men) 

Cotylophoron cofylophorum (rumen) 

C&odes 

Moniezia expansa 

Moniezia benedeni 

Avitellina cenfripunctafa 

Thysunieziu ovilla 

Cysticercus bovis (Taenia sodium) (muscles) 

Echinococcus granulosus [viscères) 

Cysficercus fenuicollis (Taenia hydatigena) 

(périfoine) 

Nématodes 

Neouscaris vitulorum 

Oesophagosfomum radiutum (gros intestin, cae- 

cum) 

Bunostomum phlebotomum 
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Haemonchus contorfus 

Cooperia pecfinata 

Cooperia punctata 

Trichostrongylus axei 

Dicfyocaulus viviparus (bronches) 

Theluzia rhodesi (cornée) 

Setaria labiaf~pupillosa (cavité péritonéale) 

Onchocerca armillafu (tunique aortique) 

Onchocerca sp. (volvulus ?) (nodules inter- 

:ostaux) 

Trichuris ovis (gros intestin, caecum) 

2” MOUTON et CHEVRE 

rrématodes 

Fusciolu giganficu (foie) 

Dicrocoelium hospes [foie) 

Schistosoma bovis (veines mésentériques et 

porte) 
Paramphistomum sp. II (type explanufum) (ru- 

men) 
Cotylophoron cotylophorum (rumen) 

Cestodes 

Monieziu expansa 

Moniezia benedeni 

Avifellina centripuncfata 

Stiiesia globipuncfata 

Thysaniezia ovilia 

Echinococcus granulosus (viscères) 

Cysticercus fenuicollis (péritoine) 

Nématodes 

Oesophagostomum columbianum 

Gaigeria pachyscelis 

Haemonchus confortus 

Nematodirus filicollis 

Ostertagia osferfugi 
Trichosfrongylus axei 

Trichostrongylus colubriformis 

Dicfyocuulus filaria (bronches) 

Profosfrongylus rufescens (bronchioles, alvéo- 

les) 
Setaria labiatopapillosa (cavité péritonéale) 

Trichuris ovis (gros intestin, caecum) 

Trichuris globulosa (gros intestin, caecum) 

3” DROMADAIRE 

Cestodes 

Moniezia expansu 
IZchinococcus granulosus (viscères) 
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Nématodes 

Haemonchus longistipes 

Onchocerca fasciafa 

Trichuris globulosa 

7” CHAT 

Cestodes 

Mesocestoides lineatus 

Diplopylidium acanthotefra 

4” EQUINS [cheval, âne et mulet) i Nématodes 

Trématodes 
Toxocora mystax 

Spirocerca sanguinolenta (œsophage) 

Gastrodiscus aegyptiacus (gros intestin, cae- 

cum) 8” RAT BLANC 

Nématodes 

Parascaris equorum 

Oxyuris equi 

Strongylus edentatus 

Sfrongylus equinus 

Sfrongylus vulgaris 

Trichonema sp. 

Habronema megastoma (estomac) 

Habronema microsfoma (estomac) 

Habronema muscae (estomac) 

Setaria equina (cavité péritonéale) 

Onchocerca reticulata (ligament suspenseur du 

boulet) 

5” PORC 

Cestodes 

Cysficercus cellulosae [muscles) 

Nématodes 

Ascaris lumbricoides suum 

Oesophagosfomum dentatum 

Sfephanurus denfafus (reins, uretères) 

Metasfrongylus elongafus (bronches) 

Choerostrongylus pudendofectus (bronchioles) 

Arduenna sfrongylina (estomac) 

6” CHIEN 

Cestodes 

Dipylidium caninum 

Taenia hydafigena 

Nématodes 

Toxascaris leonina 

Toxocara canis 

Ancyiostoma braziliense 

.4ncylostoma caninum 

Spirocerca sanguinolenta (œsophage, cardia) 

Dirofilaria immitis (ventricule cardiaque droit) 

Cestodes 

Hymenoiepis diminuta 

Cysticercus fasciolaris (cavité péritonéale) 

Nématodes 

Protospirura muris (estomac) 

9” SOURIS BLANCHE 

C&odes 

Hymenolepis microstoma [canal cholédoque) 

Nématodes 

Aspiculuris tetrapfera 

I 10” POULE 

i Cestocles 

Amoebotaenia sphenoides 

: Raillietina echinobothrida 

Raillietina tetragona 

Nématodes 

Ascaridia galli 

Heferakis brevispiculum 

Heterakis gallinae 

Subulura brumpti 

Syngamus trachea (larynx, trachée) 

Gongylonema ingluvicola (jabot) 

Acuaria hamulosa (jabot, gésier) 

Acuaria nasuta (jabot, gésier) 

Acuaria spiralis (jabot, gésier) 

Teframeres fissispina (jabot) 

I l” PINTADE (N umida meleagris, galeata, do- 

mestique et sauvage) 

C~odes 

Cotugnia meleagridis 

Davainea paucisegmentata 
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Porogynia paronai 

Raillietina pintneri 

Raillietina (Paroniella) numida 

Rhabdometra numida 

Nématodes 

Ascaridia numidae 

Heterakis brevispiculum 

Subulura brumpti 

12” ‘PIGEON DOMESTIQUE 

Cestodes 

Raillietina sp. (3 espèces) 

Nématodes 

Ascaridia columbae 

Ornifhostrongylus quadriradiafus 

Capillaria columbae 

13” AUTRUCHE 

Cet oiseau ayant été parfois considéré com- 

me domestique ou exploitable, les références 

concernant l’Afrique occidentale sont citées ici. 

Cestodes 

Houttuynia struthionis (Houttuyn, 1773) : Kori 

d’Arghenat (Aïr, Niger) (Davaineidae). 

Nématodes 

Codiostomum strufhionis (Horst, 1885) : Hann 

(zoo] (Strongylidae). 

Laboratoire Central de ?Elevage 

« Georges Curasson » 

Dakar (Directeur : P. Mornet) 
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SUMMARY 
,’ 

The helminths of domestic animals in West Africa 

The author has prepared a list of published references on ,the helminths of domestic animals 

occurring in that region of Africa, previously referred to as French ‘West Africa, including further 

information collected by the Central Veterinary Research Laboratory at Dakar-Hann. It is not there- 

fore a methodical bibliography, but a collection of existing documentation. For each species iden- 

tified, the place of origin and host is given as also its particular characters. 

RESUMEN 

Los helmintos de 10s animales domésticos del Africa Occidental 

El autor reune en este articula las referencias ya publicadas, sobre 10s helmintos de 10s ani- 

males domésticos en Africa Occidental (antigua A.O.F. y territorios enclavados) y 10s resultatos de 

10s trabajos del Laboratorio central de cria de Dakar-Hann. No se trata pues de una inve’stigacih 

metodica, sino de la exposition de la documentacion actualmente existente. El autor indica el sitio 

de recogida, el huesped en que ha sido encontrado el parasita y eventualmente precisa caracteres 

particulares de éste. 
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Note sur la valeur bromatologique des 
graminées des “ savanes noyées ” en 

Guyane française. 

par M. HIDIROGLOU 

La Guyane française, située en région équato- 

riale d’Amérique du Sud entre 2” et 4” de lati- 

tude nord comprend deux régions distinctes : 

- la région côtière atlantique, ou Terres 

basses, de 50 kilomètres de profondeur et 350 

kilomètres de longueur ; 

- le reste du pays, les Terres houtes, couvert 

par la forêt. 

Les Terres bosses sont des terres alluviales, pro- 

;égées de l’influence océanique directe par un 

:ideau de palétuviers. C’est la région des savanes 

>LI prairies naturelles sur lesquelles se fait I’éle- 

2. Sa\-ane CI Echinochloa polystachia 
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vage. Mais ,très souvent elles sont marécageuses, 1 Le tableau V indique les taux de matières 

noyées en saison des pluies. La mise en valeur 

de ces « savanes noyées », particulièrement 

dans le sud-est, est envisagée pour un proche 

avenir, ce qui permettrait de développer I’éle- 

vage. 

minérales de deux graminées, ~chinochloa po- 

/ystachia et Leersia hexandra. 

On pourrait considérer comme pâ,turages de 

première qualité dans ces savanes ceux qui 

renferment plus de 30 p. 100 de Panicum bar- 

TABLEAU 1 - COIWOSITION PHYSIQU5 DU SOL 

(en pourcentage de terre séchée à l'air) 

Frofondea Terre fine Argile 
Sable 

total fin 
LimOIl Humidité 

lO-40cm 100 G2,8 097 os7 31,5 3,o 

5G-9Ocl3 100 59 os4 os4 34,5 $96 

190~2oocm 100 GO 096 026 33 314 

TABLEAU II - ANALYSE CHIiJIQLZE iXJ SOL 

(en pourcentage de terre séchée h 1CY') 

PTO- 
Bases échangeables S t v m 

fondeur 
en mg 7; 

%ncm Ca 
t k K 

k mg$ mg5 mg5 

i 1 
4 

i10-40 3 13 0,45 0.8 17,4 
I 

2714 74,3 5.4 ; 

lp-200, 5,2 15,2 0.72 '16 2i:l i5,4 ‘87 ;,l ' 

Qmposition du soi des savanes, noyées. 
, 
I II s’agit ‘d’argiles marines quaternaires dont 

lai composition ‘physique est donnée par le ta- 

blpau 1” et l’analyse chimique par les tableaux II* 

et $), 
.x 

, :IT 
!  r! 

Vhlkr : hfritive de la végétation des savanes 
nhyées. 

t Les: herbes les plus couramment rencontrées, 

dbnt le tableau’lv donne l’analyse, sont : Pani- 

cdm barkizde, Echinochloq polystachYa, Leersia 

h&andra, Hymenacnae’ an&exicaulis, Panicum 

mertenseii, Paspalum riparium, Acroceros zizi- 

noides, Luzeola SP., Cyperus. 

-- 
*Les tableaux 1, II et III nous ont été communiqués par 

M. Ziefferman, pédologue. 

TABLEAU III - &4LYSE CHIMIQUE DU SOL 

(pour 100 g de terre s6ch6e à 1050) 

Pro- Bases totales 
fondeur - P2o5 

mcm Ca Ng K Na mg 

10-40 8,03 53 39 1,9 2o6,3 

50-99 15.6 50 45 2.7 118,l 

190-200 15,36 / 68 50 50 149 

binode, d’Echinochloa polysfachia ou encore de 

Paspalum riparium, comme pâturages de deuxiè- 

me qualité ceux qui renferment entre 15 et 

30 p. 100 de ces mêmes graminées et comme 

pâturages de troisième qualité ceux qui en 

re.nfermsnt moins de 15 p. 100. 

D’après les résultats des analyses, nous pou- 

vons adopter la classification suivante en ce 

qui concerne le « degré de qualite » de ,ces 

plantes : 

1. Excellentes : 

Panicum barbinode. 

Hymenacnae amplexicaulis. 
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Extrzct. Extract. Eléments 
::;u,!i,iitG 

iL:!ti 4-c s i.'ltiLrm 
:~:ntik--2.3 &tGres Cdlll- 

,. 14atiBres CdlU- 
1ose non mm azoté Glucides digest. 

7; C!ICï 
cc whn I 

protkl. 
protelflA. 

digest. 
glasses grasses 

digest. 
1ose digest. azoté digest. totaux 

l 

P I Ca 

I?micu:1 :irhino:b c-l,4 12,fi G,Q 14 a,4 282 i,i2 22 14174 53,3 35,7-i 18 61,42 
_.-._.. 

Ilinoc!llri:l 
ly~,t~:cJii:~ 

l',lTlprllUC 03,G 16,2 0,5 Q,Q G,% 281 i,G2 22 13,02 5Q,6 34,69 21 57,01 0,14 0,22 riyrivn 

-. _.~ 
cr00cm3 70,i 2?,9 9,5 6,2 3,61 2,4 1,29 23 l3,40 549 34,33 33 54,14 0,16 0,22 
iznnoiiicn 

zcola up. 1Lj,6 36,4 1.8 7,G 4,5 2 i,t8 26 12,48 57,6 32,14 22 51,83 i;b8 0,16 
~~ -~ 

-~ 
CpXU 74 26 v 4.0 2,72 2~4 1,15 25 14,15 59,G 23,1? 21 49,31 0,oq c,,Oi! 
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Résultats en g pour 100 g de mtière séck& (étuve 1:5O) 

E. polyütich'a 

feuilles 

0,21 

G,22 

1,32 

0,02 

0,14 

0,55 

3,56 

1 tiges 

o,m 

0,24 

2,37 

0,07 

0,19 

2,3 

1,s; 

L. ilexandr; 

feuilles 

0,19 

@,lC 

1,62 

0,04 

c,29 

291 

7.32 

L 

Hésultats en mg pour 100 g de matiare sd&& (étüve lV50) 

Fe 

CU 

Mn 

Al 

Zn 

MO 

CO 

43 

2;2 

92 

20 

7,2 

1,75 

132 

CT 091 

Ni 0,22 

Ti 193 

Sn 0,07 

Pb 0,22 

r 

2. Bonnes : 

Paspalum riparium. 

Echinochloa polystachia. 

3. Moyennes : 

Les autres graminées du tableau IV. 

4. Mauvaises : 

93 

081 

795 

10,3 

0,08 

0,02 

0,6 

1 

Os6 

-1 

environ 

092 

1 Les Cyperus. 

* 

inalyse du 
SO1 

u. 201 

ng p. 100 g rive 
acide citrique 

25, o/,, 

4,2 

0,13 

65 

7 

0,67 

0,0008 

0,Cl 

0,024 

0,024 

0,075 

0,075 

0,236 

Evaluation de la production des herbes. 

L’herbe a été recueillie par fauchage des 

pâtures, les prélèvements se faisant toujours le 

matin à 8 heures. 

*Analyse faite au laboratoire de l'Institut d'enseignement 
et de recherches tropicales, Bondy (Seine). 

Les résultats ci-après on,t été obtenus, par 
mètre car& : 
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3. Savane à Echinochloa, Para et Paspahm niparium 

I” Ponicum borbinode = 1,800 kq d’herbe Conclusion. 

fraiche à 80 p. 100 d’humidité. 

2” Echinochloo polystachia = 2,200 kg d’her- 

be fraîche à 80, l p. 100 d’humidité. 

3” Pospalum riporium = 1,100 kg d’herbe fraî- 

che à 78 p. 100 d’humidité. 

Nous avons dénombré 200 tiges par mètre 

carré de Ponicum borbinode de 60 cm de hau- 

teur, et il a fallu cinq semaines à l’herbe fauchée 

pour atteindre de noJvea3 cette hauteur. 

Ces savanes noyées présentent un intérêt capi- 

:a! pou: le d5velopp ement de l’élevage, bubalin 

en particulier. En effet, pour un pays tel que la 

G uyane, qui est un des rares pays de l’Amérique 

q=: Puis:e compter des troupeaux de buffles, on 

:;Voir l’utilisation intensive de ces « sava- ;;;t p -. 

rayées » en vue de constituer des troupeaux 

~a buff!ec hautement sélectionnés pour la pro- 
^JL&C7 oe lait et de viande, et qui pourraient 

;e:,dlr. oar la suite, de noyau d’approvisionne- 

me-i de ce genre d’élevage pour les autres pays 

;e ‘Am5rYqLre tropicale. 

SUMMARY 

Note on the nutrition value of grasses of the swamps of f+ench Guiana 

A large part of the ;ow lying areas of French Gtiiana is swampy Savannah inundated in the 

rainy season. It is proposed that .the area should be pu, + into use. The author records the nature of 
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the soi1 and the grasses found thereon and considers that intensive utilisation could be achieved 

by ,the development of buffalo-breeding in these swampy areas. 

RESUMEN 

Nota sobre et valor bromatologico de las gramlneas de las « sava,nas ahogadas » 

en la Guayana Francesa 

Una gran parte de las tierras baias de la Guayana esta constituida por savanas pantanosas, 

inundadas durante la estacion de las Iluvias y que deben revalorizarse en un futuro proximo. El autor 

setTala cual es la composicon de este suelo y cuales son las hierbas que en el se encuentran. El cree 

que la utilizacion intensiva de esas savanas deveria permitir el desarrollo de la cria de bufalos. 
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INFORMATIONS GIÉNÉRALES 

FIEVRE APHTEUSE - IDENTIFICATION DES SOUCHES 

Reproduction de l’article paru dans Pages d’in- 
formation du Bureau interafricain des épizooties 

(I.B..E.D.), mars 1959, IBED, 9/59. 

Les recommandations de 1’I.A.C.E.D. de 1957 

et 1958, ainsi que la création d’un centre mondial 

de référence à Pirbright ont eu pour conséquence 

une augmentation du nombre des prélèvements 

envoyés à ce laboratoire pour identification. Par 

contre, il y a aussi une augmentation du nombre 

des prélèvements, qui bien que contenant du virus 

au moment de l’envoi, n’en contiennent plus au 

moment où les recherches sont faites. 

II est absolument indispensable que les instruc- 

tions données par Pirbright sur la façon de faire 

la récolte et sur les opérations à effectuer pour 

l’envoi des prélèvements soient scrupuleusement 

suivies, pour éviter des recherches inutiles. 

Ces instructions sont répétées ci-dessous. 

I.B.E.D. 

Laboratoire mondial de référence sur la fièvre 

aphteuse 

Adresse télégraphique : 

Research Institute 

(Animal Virus Diseases) 

Pirbright, Surrey 

Angleterre. 

Worreflab, Research, Pirbright 

Prélèvements d’échantillons de matériel infecté 

par les maladies vésiculeuses en vue de leur 

examen au laboratoire. 

Le matériel à examiner doit se composer de 

tissu épithélial de lésions vésiculeuses récemment 

formées sur la langue ou dans la bouche de 

bovins ou de porcins et l’échantillon prélevé :LT 

fragment de 5 cm de côté à peu près suffit) 

doit être placé dans un milieu de pH 7,6 com- 

posé pour parties égales de glycérine pure et 

de tampon phosphate M/25. 

Le récipient doit être une petite fiole de verre 

à capuchon vissant muni d’une rondelle de caout- 

chouc interdisant, lorsqu’il est vissé, toute fuite 

de liquide peut-ê-tre infectieux. La fiole doit 

être entourée d’un morceau de ruban adhésif 

où seront inscrites les indications ‘nécessaires à 

/‘identification de l’échantillon. La fiole doit être 

enveloppée dans de la charpie ou dans de 

l’ouate et placée dans une petite boite de fer 

blanc parfaitement soudée pour assurer son étan- 

chéité. Si l’on emploie les nouveaux récipients 

en aluminium fournis par l’Institut de Pirbright, 

il est impossible de les souder, opération qui 

serait d’ail!eurs inutile car le couvercle de ces 

récipients est muni d’une rondelle de caout- 

chouc qui les rend étanches lorsque le couvercle 

est vissé à fond. En outre, la fiole de verre n’a 

pas à être enveloppée d’ouate ou de charpie 

car elle est maintenue en place par du papier 

gaufré inséré autour et au-dessous d’elle. 

Le colis doit être expédié à l’adresse ci- 

dessus par voie aérienne au tarif marchandise 

et un télégramme sera envoyé pour annoncer 

la date de l’envoi et si possible le numéro du 

vol ainsi que le nom de la compagnie aérienne 

de manière que des dispositions puissent être 

prises pour en prendre livraison à l’aérodrome de 

Londres dès l’arrivée. Si l’envoi au tarif mar- 

chandise est impossible, le colis doit être expédié 

oar voie aérienne au tarif lettre et un télégram- 

me sera envoyé pour indiquer la date de I’expé- 

dition. Il convient de nous adresser séparément 

par poste aérienne une petite carte schématique 

mor,+ant le lieu d’origine de l’échantillon, OU 

à défaut le nom de lieu d’origine de I’échan- 

t;\!on et ses longitude et latitude, ainsi que de 

brèves indications sur les espèces et le nombre 

d’animaux atteints (bovins, ovins, porcins OU ca- 

prins), et tous autres détails utiles. 

~ N.B. - Les paquets doivent porter la mention 

« Attention, fragile > avec les mots « Echantillon 

pathologique - sans valeur commerciale ». 
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Préparation du milieu glycérine/tampon phos- 
phate M/25, de pH 7,b pour la conservatio’n 
du virus de la fièvre aphteuse dans des tissus 
infectieux. 

Solution A. 

Phosphate de sodium bibasique, M/25. 

Une certaine quantité de Nan HPO, : I2H,O 

est séchée à l’étuve pendant 3 ou 4 jours. 7, I3 

grammes du sel séché sont dissous dans l’eau dis- 

tillée et la solution est complétée à l litre. 

Solution B. 

Phosphafe de potassium monobasique. 

5,45 grammes de KH,PO, sont dissous dans 

de l’eau distillée et la solution est complétée à 

l litre. 

Solution tampon. 

Six parties de, solution A, plus une partie de 

solution B, donnent une solution tampon dont le 

pH est approximativemen+ de 7,6. 

‘Cette solution est ensuite mélangée à un 

volume égal de glycérine, le mélange est stérilisé 

dans un autoclave et le pH est contrôlé. 

SOCIÉTfi INTERNATIONALE DE MYCOLOGIE 
HUMAINE ET ANIMALE. 

Cette Société a é+é fondée à Paris le 6 juillet de congrès internationaux et à publier un bulle- 

1954 par un groupe d’experts représentant 10 tin consacré à la mycologie humaine et animale. 

nations et réunis à l’occasion du ,huifième Con- Les candidats au titre de membres de cette 
grès infernafional de botanique. Le but de cette Société doivent adresser leur demande au Secré- 
Société consiste à rassembler les techniciens taire Général, le Dr R. VA,NBREUSEGHEM, de 
intéressés a l’étude des champignons parasi+es 

de I’hommb et des’ animaux, à encourager la 
l’Institut de Médecine Tropica!e d’Anvers (Bel- 

formation de Sociétés régionales groupant ces 
gique), en indiquant de façon précise leurs 

techniciens, à drganiser des réunions à l’occasion 
titres et en joignant une liste de leu’rs publica- 

fions scientifiques. 
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EXTRAITS - ANALYSES 

Maladies diverses à virus 

70. DEPOUX (R.), ORIO (J.), MERVEILLE (P.) 

et CECCALDI (J.). - La rage en Afrique 

Equatoriale française au cours des cinq der- 

nières années. - 1. Activités de l’Institut 

Pasteur de Brazzaville pour le dépistag#e de 

la rage. Ann. Insf. Pasteur, 1958, 95 (3), 

302-5. 

ORIO (J.), DEPOUX (R.), MERVEILLE [P.) 

et CECCALDI (J.). - 1’1. Activités de I’lns- 

titut Pasteur de Brazzaville dans la préven- 

tion et le traitement de la rage humaine. 

Ann. Insf. Pasfeur, 1958, 95 (3), 306-l 3. 

Brazzaville (vétérinaire et humain) est un vacci.n 

phéniqué, type Fermi, répondant aux normes de 

I’0.M.S. II est distribué dans les quatre états 

de l’ancienne A.E.F. D’ailleurs, pour la vaccina- 

tion des animaux, il faut ajouter à la production 

de l’Institut Pasteur, le vaccin formolé fabriqué 

par le Laboratoire de l’élevage de Farcha (Fort- 

Lamy). 

La rage sévit à l’état endémique en Afrique 

équatoriale. L’Institut Pasteur de Brazzaville doit 

consacrer une grande part de son activité à la 

lutte contre cette maladie. Les auteurs décrivent 

ici le dépistage de la rage, pui: la prévention 

et le traitement de la rage humaine. 

Le nombre de personnes traitées à l’Institut 

2asteJr de Brazzaville et dans le reste de I’an- 

c;e:le féd6ra.tion a été : en 1953, respective- 

meri de 334 et 325, en 1954, de 466 et 301, 

ei 1955, de 422 et 225, en 1956, de 427 et 

635, en 1957 (1” semestre), de 227 et 273. 

Le diagnostic est fait à partir de cerveaux 

d’animaux suspects. Des examens anatomo-patho- 

logiques et des inocu’ations sont pratidués, à con- 

dition que les cerveaux soient envoyés, partie 

dans la glyckrine,. oartie dans une solution à 

10 p. 100 de formol commercial. Les colorations 

utilisées sont ce!les de Lépine, de Mann et de 

hiallory. Les inoculations sont faites par voie 

intracérébrale à 10 souris et éventuellement à 

2 cobayes, un laFin et un singe. Dès l’apparition 

des paralysies, les animaux sont sacrifiés et les 

cerbeaux prélevés pour examen anatomo-oatho- 

logique. La réaction de déviation Ou Com&ment 

n’a pas semblé assez fidèle pour éire :+;iiske 

systématiquement. Du I cr janvier au ILr ;uiliet 

1957, sJr 364 cerveaux examinés 13 I c-17 été 

reconnus infectés de rage, doni 97 de chiens 

sur 2 18 susoect:, et 16 de chats sur 97 suspects. 

Les auteurs n’ont pu mettre en évidence ;a rage, 

à la suite de recherches systématiques, -; chez 

les ra+s ni chez :es chauves-souris. 

Les auteurs insistent sur l’importance du rôle 

des animaux domestiques dans la transmission 

c!e la rage à l’homme. Les chiens et chats des 

Européens sont régulièremen+ immunisés, mais 

ceux des Africains, en brousse particulièrement, 

ne le ~071 pas. La prophylaxie de la rage hu- 

maine est surtout du ressort vétérinaire mais 

doivent s’y ajouter le ramassage et l’abattage 

des chiens errants. Ceci implique un& action éner- 

gique de; pouvoirs publics, une propagande 

oercLasive et l’éducation du public. 

71. HXYGELEN (C.) et MORTELMANS (J.J. - 

La rage à virus Hury chez le cobaye et 

l’effet de la vaccination préalable au moyen 

de vaccin phéniqué. Ann. Soc. belge Méd. 

tro,o., 1958, 38 (4), 657-67. 

Les aureti:s titilisent la souche L.E.P. qui sert 

à ‘a iabp;cation du vaccin destiné aux chiens 

et inoculen’ trois groupes de cobaye; avec des 

quant;t& variables de virus : dose d’un ml d’une 

suspenjioc à 40 p. 100 de tissu embryonnaire 

v;ru:e+ de poulet, dose d’un ml à 4 p. 100, 

dose d’ur ml à 0,4 p. 100. Dans le premier 

groupe (dose d’un ml d’une suspension à 40 

p. IOO), la courbe des mortaI?% présenfe deux Le vaccin que fabrique l’Institut PasLeur de 
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maximums, le 3e jour et le IOe, entre lesquels 

on ne constate aucun cas. La première vague de 

mortalité (15 p. IOO), du 2” au 5” iour est 

provoquée par un facteur toxique non déterminé, 

existant dans le ,tissu embryonnaire ainsi que le 

prouvent des mortalités comparables dans un 

autre groupe de cobayes inoculés avec une 

même suspension de tissu embryonnaire seul. 

Ce facteur toxique n’agit qu’à concentration im- 

portante, car aucune mortalité n’est constatée les 

premiers jours dans les deux groupes qui reçoi- 

vent une suspension plus diluée. La maladie due 

au virus Flury commence le 9’ io’ur ; on constate 

toujours la paralysie des membres postérieurs 

puis la forme typique de paralysie ascendante 

avec mort après un temps assez variable. Jamais 

les auteurs n’ont observé, sur plus de cent 

cobayes morts par inoculation de virus Flury, 

de convulsions, de crises épileptiformes, de symp- 

tômes de rage furieuse. 

Le ‘pourcentage des mortalités varie avec la 

dose inoculée : 79, p. 100 dans le 1”’ groupe, 

24 p. 100 dans le 2’; 2 p. 100 dans le 3”. 

La mise en évidence du virus Flury, par ino- 

culation à des souris à partir du cerveau de 

cobayes morts ‘dans la deuxième vague.de mor- 

talités, n’a pu être faite que 5 fois sur 10. 

Les auteurs, dans une seconde expérimenta- 

tion, ont inoculé le virus Flury (1 ml à 40 p. 100 

de virus Flury) à des cobayes préalablement 

vaccinés avec un vaccin antirabique phéniqué 

suivant la méthode de Fermi. La mortalité dans 

les premiers jours est comparable à celle cons- 

tatée dans le premier groupe de l’expérience 

précédente, mais entre le 6” et le 35e iour, elle 

est considérablement moindre, ce qui montre une 

certaine protection due au vaccin phéniqué. 

72. HUYGELEN (C.) et MORTELMANS (J.). - 

L’e~mploi du lapin dans les tests de con- 

trôle des vaccins antkabiques. 26 réf. Ann. 

Soc. belge Méd. frop., 1958, 38 (6), 1037- 

43. 

Les auteurs ont employé souvent des lapins 

pour contrôler l’efficacité de lots de vaccin 

antirabique, vaccin phéniqué à base de cerveau 

de mouton. Les lapins recevaient 2 ml de ce 

vaccin chaque iour par voie sous-cu,tanée, la 

moitié pendant 10 iours, l’autre moitié pendant 

20 jours. Dès la 5’ ou la be injection les lapins 

maigrissaient, perdaient l’appétit. La mort sur- 

venait sans symptômes spécifiques préalables. Sur 

76 lapins recevant une série de 10 injections, 

9 sont rno~t; ; sur 76 recevant 20 injections, 19 

sont morts. Les décès s’étalent entre le 9” jour 

qui suit la première injection et le 27’. L’âge du 

cerveau au moment de la préparation du vaccin 

ne semble pas avoir d’influente, au contraire du 

nombre d’injections. Des cobayes soumis aux 

mêmes épreuves n’y ont pas été sensibles. 

Sur 14 des I9 lapins morts, les auteurs ont 

cherché à mettre en évidence, le virus rabique 

dans le cerveau et n’y ont réussi que dans 4 cas., 

Dans aucun des cas, les lapins ‘n’avaient présenté 

les symptômes de la rage à virus fixe., D’autre 

part une experimentation fut faite avec 20 lapins 

auxquels on- inocula pendant 20 jours 2 ml d’une 

émulsion phéniquée de cerveau de mouton sain. 

6 lapins moururent dans des conditions analo- 

gues, et les autres présentèrent des signes de 

dépression et d’amaigrissement. /I apparaît donc 

que c’est la substance nerveuse et non le viw 

qui cause les accidents au cours de la vaccina- 

tion antirabique du lapin. 

Les auteurs estiment que le lapin n’est pas un 

animal de choix pour le contrôle des vaccins 

antirabiques puisqu’au moment où il doit être 

chargé du virus d’épreuve, ‘il se trouve dans u.n 

état de moindre résistance. 

73. LALANE (A.). - La maladie nodulaire con- 

tagieuse de la peau des bovins (Lumpy 

skin diseuse) à Madagasctir, en 1956 et 

1957. Vingf-sixième session du comifé de 

/‘Off. infern. E+., mai 1958, 50, 3’22-9, 

résumé repris ibid. 

En 1956 et 1957, la « lumpy skin, disease » 

a sévi d’une façon très localisée sur le *territoire 

de Madagascar. II n’a pas été observé de pro- 

gression régulière et la maladie est survenue en 

des endroit; nettement éloignés les uns des 

autres. C’est la forme cutanée, sans complica- 

tions, en général bénigne, qui a été, de beau- 

coup, la plus fréquente. La race, le sexe, l’âge, 

ne semblent avoir aucune influence. On soup- 

çonne les insectes piqueurs et les tiques d’inter- 

venir dans la transmission de la maladie, mais 

leur rôle n’a pu être encore précisé. 

Les éleveurs malgaches n’accordent pas une 

grande attention à cette maladie qui frappe 
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quelques animaux seulement dans le troupeau ’ 10 iours d’intervalle, à la même dose et par la 

et n’en tue que rarement. L’incidence écono- !  même voie. Dans tous les cas, une injection de 

mique sur l’élevage bovin est, en effet, e+ rappel est nécessaire 6 mois après la dernière 

contrairement à ce qui est signalé dans d’autres injection de vaccin. 

pays, relativement faible : diminution, parfois I Parmi les méthodes d’immunisation expérimen- 
tarissement, de la sécrétion lactée et déprécia- : tées, seule la vaccination simple a été retenue 
tion des cuirs, qui ne porte d’ailleurs aucun pour les interventions en milieu autochtone. Elle 
préjudice à l’éleveur parce que les acha,ts de ; ne détermine pas de pertes et protège actuelle- 
bétail sur pied sont toujours faits sans la moin- ment les animaux contre une inoculation expé- 
dre considération pour la valeur de la dépouille. rimentale de virus de Teschen dans la proportion 

S’agissant d’une maladie nouvelle, avec la- de 85 à 90 p. 100. Toutefois, chez certains, 

quelle tous les agents .ne sont pas encore fami- l’immunité est faible ou de courte durée et les 

liarisés, il semble qu’il y ait parfois des confu- résultats obtenus ont été nettement meilleurs 

sions avec d’autres maladies cutanées. i dans la région des plateaux que dans les zones 

/ côtières. 

74. LALANN’E (A.). - La Pa#ralysie contagieuse i Mais la production de ce vaccin, qui exige cha- 

du porc a Madagascar (maladie de Teschen). que année l’abattage de plusieurs milliers de 

Vingt-sixième session du comité de /‘Office. porcelets, n’est pas encore suffisante pour con- 

Off. intern. Epiz., mai 1958, 50, 439-65 ; / t -1 roer tout le cheptel et on fonde beaucoup 

résumé de l’auteur. 1 d’espoirs sur un autre vaccin, actuellement à 

La méningo-encéphalite enzootique du porc est 1 l’étude, à base de culture du virus de Teschen 

connue à Madagascar sous le nom de paralysie 
i sur cellules épithéliales de reins de porcelets, 

contagieuse ou maladie de Teschen. Identifiée 
: qui a l’avantage d’être d’un prix de revient 

pour la première fois en 1945, elle est respon- moins élevé que le précéderrt et de pouvoir 

sable de la disparition, en quelques années, de 
être plus facilement préparé en très grandes 

pius de 60 p. 100 du cheptel porcin, ce qui 
quantités. Si les résultats prometteurs obtenus 

a entraîné une diminution considérable des abat- 
jusqu’à ce iour sur 120 porcelets se confirment 

tages dans les usines de conserves. 
sur des effectifs plus importants, il sera préparé 

La relance de l’élevage du porc, indispen- 
induytriellement de façon à intervenir le plus 

sable parce que cet animal constitue pour les 
rapidement possible sur l’ensemble du cheptel 

populations de bien des régions la seule ressource 
de [‘Ile. 

en matières grasses, n’a pu être assurée que En effet, la prophylaxie sanitaire et le traite- 
, I I I - HI- ~~~ 

grâce à la mise au point d’un 

et à sa production en quantités 

contrôler la maieure partie du 

vaccin atténué 

suffisantes pour 

cheptel. 

Ce vaccin est préparé avec les centres ner- 

veux de porcelets infectés expérimenfalement. 

Comme substance adiuvante, on utilise du gel 

d’alumine. L’atténuation est obtenue par l’action 

de l’acide phénique dans la proportion de 

0,5 p. 100 et l’exposition à la température du 

laboratoire pendant 24 heures. Par la suite, il 

doit être soigneusement conservé à la tempéra- 

ture de + 4”. 

Une bonne immunité de 6 mois environ est 

obtenue sur les porcs des élevages autochtones 

avec deux injections, à I 5 jours d’intervalle, 

de 5 ml de vaccin chacune, par la voie sous- 

cutanée, en arrière de l’épaule. Pour les sujets 

d e pure race, il est conseillé trois injections à 

ment se sont averes, en TouTes CIrconsTances, 

totalement inefficaces. Seule la vaccination pré- 

ventive a donné de bons résultats. C’est uni- 

quement grâce à elle que l’élevage du porc, 

abandonné pendant quelques années, a progres- 

siverne+ repris de l’importance et que le chep- 

tel se reconstitue. On espère aIteindre à nou- 

veau le chiffre plafond de 1942 dans cinq ou 

six ans. 

75. WITTMANN (G.). - Diffusion-précipitation 

spécifique en milieu gélifié dans la maladie 

de Teschen (Virusspezifische Prazipitation bei 

der ansteckenden Schweinelahmung (Tesche- 

ner Krankheit) mit Hilfe des Agar-Diffu- 

sionsverfahrens). Zbl. Vet. Med., 1958, 5, 

505- 14. Repris dans Vet Bull., 1959, 29 (I), 
14-5. 
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On a pu démontrer une précipitation spéci- 

fique en milieu gélifié entre les sérums de por- 

cins guéris de maladie de Teschen et un -anti- 

gène constitué de virus de Teschen cultivé sur 

tissus. 

0 n pouvait mettre en évidence des anticorps 

précipitants dans le sérum des animaux infectés 

à partir du troisième jour de la maladie expé- 

rimentalement provoquée per os ou par voie 

intracérébrale, tandis que le test de séro-neutra- 

lisation était positif chez les animaux infectés 

per os dès le premier jour de la maladie. Les 

2 types d’anticorps pouvaient ainsi être ‘détec- 

tés dans le sang des animaux infectés pendant 

plusieurs mois, bien que les anticorps précipi- 

tank aient montré une tendance à régresser 

plus rapidement dans le sérum que les anticorps 

neutralisants. Ces observations laissent penser 

que les deux types d’anticorps ne son+ pas iden- 

tiques. 

Lorsque des anticorps précipitants peuvent 

être mis en évidence dans un sérum, le test de 

séro-neutralisation est toujours positif. Par con- 

tre, lorsque l,e #test de précipitation n’est plus 

positif, le premier peut être encore positif. Les 

résultats négatifs ou douteux doivent justifier 

la répétition de ce test sur les échantillons de 

sérums soumis à l’analyse. 

76. GORET (P.), BRION (A.), FONTAINE (M.), 

FONTAINE (M me M.) et PILET (C.). - 

Premiè#re enzootie de « pneumonie à virus » 

d u porc constatée en Fran#ce. Recherches 

préliminaires sur la souche de virus isolé. 

C.R. Acad. SC;., 1958, 247 (18), 153 l-2. 

Les auteurs ont identifié dans une porcherie 

de la région parisienne, pour la première fois 

en France, la pneumonie à virus du ‘porc, déjà 

reconnue dans la plupart des pays. Après une 

incubation d’environ quinze iours, les symptômes 

principaux sont : une haute contagiosité, un 

arrêt de la croissance, une toux quinteuse incu- 

rable, de la dyspnée ; l’examen nécropsique 

morrtre des foyers d’hépatisation sur les lobes 

antérieurs des poumons, des infiltrations périal- 

véolaires e+ péribronchiques, en nappe ou en 

nodules par des cellules mononucléées. L’anti- 

biothérapie est efficace. Les auteurs ont isolé 

un virus qui déclenche chez des porcelets une 

maladie expérimentale analogue à la maladie 

naturelle. Ce virus persiste dans les lésions SUI 

l’animal vivant plus de 88 iours, et est démtruit 

in vitro après un contact de 3 heures avec des 

solutions d’auréomycine et de terramycine. Un 

sérum d’animaux malades ne possède aucune pro- 

priété neutralisante vis-à-vis du virus. 

77. ,PARAF (A.), ASSO (J.), VERGE (J.), 

DHENNIN (Mme 1.) et DHENNIN (L.). - 

Etude quantitative des propriétés immunigè- 

nes du virus aphteux « lapinisé ». Vaccina- 

tion antiaphteuse par virus vivant chez les, 

bovins. C.R. Acad. SC;., 1959, 248 (9), 

1455-8. 

Les auteurs décrivent l’expérimentation qui 

leur a permis de mettre en évidence le pouvoir 

immunigène pour les bovins du virus aphteux de 

‘type C « Loupoigne » ayant subi’ un certain nom- 

bre de passages sur lapins de plus en plus Agés. 

Des doses de 10’ DL 50 à 107 DL 50 souriceau 

sous forme de 5 ml de suspension dans du sérum 

physiologique de tissu virulent broyé, sont ino- 

culées par voie, soit sous-cutanée, soit intra- 

musculaire, à des bovins indemnes de fièvre 

aphteuse. 

‘Ces bovins subissent l’épreuve virulente au 

bout de 21 jours, sous forme d’une double injec- 

tion intralinguale de 10.000 doses minimales 

infectantes de virus C Loupoigne bovin et son+ 

abattus cinq à sept iours plus tard pour recher- 

cher les lésions aphteuses. Les auteurs cons- 

tatent un certain nombre de cas de fièvre aph- 

teuse post-vaccinale, plus fréquents avec les ino- 

culations par voie intramusculaire que par voie 

sous-cutanée, et d’autant moins graves que le 

virus a subi un plus grand nombre de passages 

(bénins au-dessus de 100 passages). Le pour- 

centage des animaux immunisés en l’absence de 

réaction post-vaccinale décelable s’élève régu- 

lièrement à mesure qu’augmewte le nombre de 

passages du virus chez le lapin (avec’ des doses 

de virus comprises entre 104 et 107 DL 50 sou- 

riceau inoculées par voie sous-cutanée, le pour- 

centage de vaches vaccinées pour des’ passages 

de 56, 74, 87, 104 et 124 est respectivement 

10, 30, 45, 56 et 58). 

En conclusion, ce virus après 136 passages sur 

lapins n’a pas perdu sa valeur immunogène; I’aug- 

mentation progressive de l’âge des lapins récep- 

tifs a permis de lui conserver un reliquat de 
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virulence pour les bovins. La voie d’inoculation 

sous-cutanée susci+e moins d’accidents, mais la 

voie intra-musculaire est plus fidèle. 

78. PARAF (A.), VERGE (J.), DHENNIN (Mme 

L.), DHENNIN (L.) et ASSO (J.). Propriétés 
antigéniques du virus aphteux « lapinisé ». 
Production chez les bovins d’anticorps neu- 
trralisants et fixant le complément. C.R. 
Acad. SC;. 1958, 247 (l5), I 145-8. 

Les auteurs exposent dans cette nouvelle note 

sur l’adaptation du virus aphteux de type « Lou- 

poigne » au lapin les expériences qui montrent 

le pouvoir antigénique élevé de ce+te souche. 

Ils mettent en évidence la présence du virus 

aphteux dans les tissus virulents du lapin par la 

méthode de fixation du complément, l’antigène 

étant du muscle de lapin mort de fièvre aphteu- 

se ; celte réaction est spécifique si le tissu mus- 

culaire virulent provient d’un lapin de plus de 

trente jours ; cette spécificité est prouvée par ce 

test de séro-.neutralisation : des souriceaux ino- 

culés avec un mélange du virus et de sérum 

antiC survivent alors que ceux inoculés avec un 

mélange du virus et de sérum anti-A ou anti-0 

meurent. Des cobayes inoculés avec ce virus lapi- 

ni& possèdent des anticorps spécifiques ; au 22” 

iour quatre animaux sur sept et au 30” iour, cinq 

sur six possèdent des anticorps spécifiques alors 

qu’avec du virus de cobaye, au 22” jour aucun 

animal ne possède d’anticorps et au 30e, trois 

seulement sur sept. 

Chez les bovins, ce virus fait apparaître des 

anticorps spécifiques de type neutralisant et 

fixant le complément ; les auteurs décrivent le 

protocole qui leur a permis d’obtenir des réac- 

tions de fixation du complément spécifiques. 

L’épreuve de séro-neutralisation montre que la 

dose protectrice 50 p. 100 atteint l/50.000” 

pour le sérum du bovin ayant reçu du virus la’pi- 

nisé alors qu’elle n’est que de l/lOOOe pour le 

sérum témoin d’animaux hyperimmunisés avec du 

virus bovin. 

Le fait que ce virus lapinisé est meilleur anti- 

gène chez le cobaye que le virus d’origine cobaye 

et chez le bœuf que le virus d’origine bovin 

semble dû au fait qu’il est moins pathogène pour 

ces animaux. 

79. OMORI, TSUNEYOSH’I, HARADA (K.), 

TOKUDA (G.), ISHII (S.) et MATSUMO- 

TO (M.). - Etude d’une pneumonie infec- 
tieuse de la chèvre provoquée par un 
virus. V. Enquête sur l’apparition des anti- 
corps fixateurs de complément (en iapo- 

nais). Bull. nat. Inst. anim. Health, 1956, 31, 
35-8. Repris danc Act. vet. iap., 1957, 2 
(3/4), 41. 

Des sérums furent recueillis à partir de 1.433 

chèvres dans tout le pays en vue de les tester 

avec le test de fixation du complément vis-à- 

vis du virus de mIa pneumonie des’ chèvres. On 

obtint une forte incidence (43,9 p. 100) d’anti- 

corps, ce qui indique une distributidn géographi- 

que étendue du virus parmi les chèvres au 

Japon. Cette incidence était plus élevée parmi 

les chèvres gardées en troupeaux plus impor- 

tants que parmi celles constituant de petits 

troupeaux. Cette incidence n’était pas liée au 

sexe ni à l’âge des animaux. 

Peste Bovine 

80. TURC0 (V.). - De l’importance du « Goat \ La peste bovine sévissait en Europe jusqu’à 

virus » dans la lutte contre la peste bovine. Ja fin du XI* siècle, mais la possibilité d’aP- 

Bu//. ogric. Congo belge, 1957, 48 (4), 936- i plica+ion d’une police sanitaire rigoureuse et 

46. l’amélioration des conditions d’hygiène l’ont fai+ 

disparaitre. En Afrique, où l’organisation est 

Quoiqu’écrit en 1947, cet article reste intéres- moindre et l’élevage plus primitif, il a fallu re- 

sant ne serait-ce que par l’importance que repré- courir à la vaccination. II a été jusqu’alors im- 

sente le virus caprinisé comme étape contre la possible d’empêcher que des épizooties de pes- 

peste bovine. te bovine se développent à partir de foyers 
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naturels, de même que de supprimer ces Yoyers, 

le virus se mairrtenant aussi chez le gibier. 

Lors de I’éspizootie d’Aru e.n 1945, fut déci- 

dé l’établissement d’un cordon sanitaire et d’une 

zo.ne de protection dans laquelle tout le bétail 

devait être vacciné. En brousse, 3.000 à 4.000 

bovins furent vaccinés avec le vaccin capri- 

nisé avec succès. Ce même vaccin fut employé 

par l’auteur b la ferme de Kerekere (mines d’Or 

de Kilo-Moto). Mais au début, le vaccin avait 

causé de telles réactions et des pertes si impor- 

tantes, que l’auteur employa la séro-vaccination 

en utilisant le virus caprinisé. Ainsi il put vac- 

ciner 5.308 animaux avec seulement l,82 p. 100 

de mortalité. 

De cette vaccina+ion et de diverses expérir‘ 

mentations, l’auteur tire comme conclusions que 

le vaccin caprinisé est une arme puissante et 

précie+e contre. la peste bovine ; la pos’sibilité 

de son emploi en milieu indemne permet de créer 

des zones de protection autour des foyers de 

peste bovine et d’alléger les mesures de police 

sanitaire. II conseille l’emploi de la séro-vaccina- 

tion, quitte, pour renforcer l’immunité, à la faire 

suiv& d’une nouvelle vaccination au virus capri- 

nisé. 

8 1. ELS (Th.) et coll. - La campagne contre la 

peste bovine en lturi e’n 1954. Bull. agric. 

Congo belge, 1957, 48 (4), 947-60. 

L’lturi qui est situé au nord-est du Congo 

belge, fut atteint en 1954 par une épizootie de 

peste bovine venant du Soudan et de l’Uganda. 

Le virus fut isolé et identifié fin janvier par le 

laboratoire vétérinaire de 1’I.N.E.A.C. à Gabu. 

Ce laboratoire prépara immédiatement 41 .OOO 

doses du virus-vaccin lapinisé desséché et 15.000 

doses de virus-vaccin caprinisé desséché et la 

vaccination fut pratiquée autour des foyers. Puis, 

compte tenu des possibilités matérielles de pro- 

duction des laboratoires de Gabu et Stanley- 

ville .et de la sensibilité du bétail à imm’uniser, 

il fut décidé d’utiliser le. virus-vaccin hpinisé 

frais, qui serait fourni quotidiennement pour la 

vaccination qui commencerait le 28 mars dans 

tout le territoire, après différents contrôles pré- 

liminaires dont : 

- le contrôle d’immunité des animaux vac- 

cinés avec le virus-vaccin desséché utilisé au 

début de la campagne : l’immunité conférée a 

é,té suffisante ; 

- le contrôle de la viabilité de la souche 

lapinisée fraîche en suspension à 20 p. tOO et 

conservée à la température de 4°C : la durée 

de conservation est fixée à 4 iours ; 

- le contrôle d’un lot de vaccin ayant séjourné 

24 heures en brousse et transporté pendant 

360 km : la valeur ,du vaccin n’est pas modi- 

fiée ; 

- le contrôle de l’efficacité du virus-vaccin 

lapinisé frais chez le bétail en présence de la 

souche locale de peste bovine. 

La technique de préparation du vaccin est 

décrite en détail, à partir de la souche KIO 

Nakamura du virus de la peste bovine adapté 

au lapin. 

Le vaccin ,a été transporté, en camionnet,te, 

dans des thermos contenant de la glace. La 

campagne dura deux mois et une semaine ; 

324.577 bovidés ont été vaccinés. Des réactions 

thermiques fugaces (0,04 p. IOO), parfois assez 

fortes, ont été consta+ées chez les jeunes, en 

même temps qu’on remarque des lésions buc- 

cales tardives. 

L a précocité du diagnostic, l’action rapide, 

l’efficacité de l’organisation, la valeur du vac- 

cin ont permis de combattre efficacement ce+te 

épizootie de peste bovine, qui n’a pas occa- 

sionné, comme les précédentes, une hécatombe 

de bovins. Cette épizootie s’est propagée len- 

tement et sous une forme atténuée surtout 

chez les animaux sauvages doués d’une résis- 

tance naturelle. 

82. JEZIERSKI (A.), SCOTT (G.R.) et WIK- 

TOR (T.J.). - I mmunisation contre la peste 

bovine. Essai d’utilisation du « goat virus » 

chez le bétail local de Wturi (Congo belge). 

Bull. agric. Congo belge, 1957, 48 (4), 
968-75. 

Lors de l’épizootie de 1954 en Ituri, on utilisa 

le virus-vaccin lapinisé. Ce vaccin fut choisi 

parce que, dans la campagne contre la peste 

bovine au Congo belge en 1944, il apparut 

[Gillain, Colback) q ue l’utilisation de virus-vaccin 

zaprinisé avait entraîné de trop fortes réactions 

st un pourcentage de mortalité trop élevé. Ce- 

Dendant, les’ possibilités d’utilisation du virus- 
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vaccin caprinisé ont été étudiées au moment de 

la vérification de l’efficacité du virus-vaccin 

lapinisé. L’expérimentation porta sur les fro’c 

types de bétail de I’lturi, les types Luqware, 

Bahema (Sanqa) et Nioka. Le virus capripes- 

tique, souche KAG, était constitué par la pou- 

dre de rate d’animaux inoculés, desséchée sous 

vide à basse température. Les animaux etaien: 

inoculés avec 2 ml d’une dilution au Il250 

de virus. Aucun des animaux inoculés dans cette 

première expérience n’est mort ; une réaction 

thermique moyenne a été observée chez les trois 

types de bétail. Dans une seconde expérience 

portant sur le bétail Bahema, le plus sensible au 

virus-vaccin caprinisé, la mortalité fut inférieure 

à 2 p. 100 et les réactions plus sévères. Ces réac- 

tions et cette mortalité se rapprochent de celles 

normalement constatées au Kenya. 

Ainsi cette expérimentation permet de suq- 

gérer que le virus-vaccin caprinisé aurait pu 

être utilisé sans danger contre I’é’pizootie de 

peste de 1954. Elle est en contradiction avec 

les résultats décrits antérieurement. 111 est peu 

probable que ceci soit dû à la modification de 

la résistance naturelle du bétail, la peste bovine 

n’étant pas une maladie enzootique en Ituri, 

ou à une diminution de la virulence du virus- 

vaccin caprinisé, les virus utilisés en 1944 et en 

1954 ayant subi tous les deux 600 passages sur 

chèvres. Peut-être faut-4 penser à une améliora- 

tion de l’élevage et des conditions sanitaires 

des animaux. 

83. NGUYEN-BA-LUONG et VU-THIEN-THAI. 
- Contribution a l’étude du virus-vaccin 

contre la peste bovine, souche Nakamu- 

rd III. Vhgf-sixième session du Com:té. Off. 

infern. Epi~., mai 1958, 50, 55963. 

Le virus pestique iapinisé, souche Nakamu- 

ra III, employé à l’état frais dans ies climats 

chauds demande beaucoup de soins souvent 

incompatibles avec les conditions de travail en 

brousse : préparation rapide, aseptique, avec 

du matériel réfrigéré, dilutions précises, maintien 

à l’abri de la lumière et de la chaleur. Employé 

sous forme de vaccin lyophilisé, il donnera plus 

de garanties, la préparation se faisant au iabo- 

ratoire. 

Les auteurs indiquent leur mode de prépara- 

tion du virus-vaccin lyophilisé à partir de gan- 

gllocs mésentériques et rate (une partie) et de 

:aig défibriné (4 parties). Ils inoculent à des 

if-Yes de lapins des dilutions de vaccin frais 

I ml) avant lyophilisation et des dilutions de 

,:accin lyophilisé reconstitué à son volume pri- 

-i-if et calcuient la Dl 50 selon la méthode de 

Reed et Muench. Le titre du vaccin frais obtenu 

est 10-7m’” et celui du vaccin lyophilisé 

10-“,il (dont le poids est réduit au quart). Ensuite 

ies auteurs ont cherché à déterminer la dose 

minima vaccinale pour les bovins et les buffles ; 

ils ont reconnu qu’une dose de vaccin lyophilisé 

correspondant à 0,29 mg et à 100 DI 50 pour le 

lapin a conféré l’immunité à un bufflon et à un 

veau. 

84. PROVOST (A.), VILLEMOT (J.M.) et QUE- 

VAL (R.). - La production du virus capri- 

pestique au laboratoire de Farcha, Fort- 

Lamy. Bu//. &z. Afr. (I.B.E.D.), 1958, & 

(4) 36 I-6. 

Le vaccin capripestique est employé au Tchad 

depuis 1945, mais la production semi-industrielle 

n’a commencé qu’en 1955 à Farcha. Les auteurs 

comparent leur technique à celle utilisée et 

décrite par MacLeod et coll. (ibid., 1957, 5, 

213) au laboratoire de Muguqa. Ils décrivent : le 

matériel (bâtiments et équipements ; virus, chè- 

vres] et les méthodes (inoculation et abattage 

des chèvres, récolte des rates, titrage du vac- 

cin) ; les deux techniques présentent plusieurs 

différences : les chèvres sont inoculées avec un 

broyat de rates fraiches (gain d’un iour), et 

ne sont pas ensuite maintenues en stabulation 

[moindre mortalité) ; l’autopsie et le prélève- 

ment sont simplifiés : le broyage de la pulpe est 

très soigné ; on ne fait qu’une seule lyophilisa- 

tion. 

Les résultats obtenus sont comparables : I 

gramme de vaccin sec donne 400 doses vacci- 

nales à Farcha et 500 à Muguga. 

85. BIRKETT (J.O.). - Durée de l’immunité con- 

férée par le virus pestique lapinisé humide 

chez les bovins N’ Dama en Sierra Leone 

(Duration of immunity conferred by we+ 

lapinised Rinderpest Virus Vaccine in 

N’Dama cattle in Sierra Leone). J. camp. 

Poth., 1958, 68, I 15-20. Repris dans Vef. 

Bull.. 1958, 28 (6) 302. 

L’auteur fait un bref historique de I’introd,uc- 
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tion du virus lapinisé en Sierra Leone. Le virus 

lapinisé humide se révéla être un excellent agent 

immunologique chez les bovins N’Dama et I’im- 

munité conférée dura au moins 49 mois. Les 

symptômes’ consécutifs à son inoculation sont dé- 

crits dans l’article. 

86. FURUTANI, TAKESHI, NAKAMURA (H.), 

ISHII (5.) et KURATA (K.). - Etude de la 

méthode de neutralisation du virus pestique 

s’ur ceuf ‘embryonné (en japonais). Bull. naf. 

Insf. anim. Healfh., 1956, 3 1, 39-46. Repris 

dans Acf. vef. jap., 1957, 2 (3.4), 41. 

Les auteurs ont comparé les avantages des 

msthodes d’injection intraveineuse et d’inocu- 

la,tion du sac vitellin dans le test de neutralisa- 

tion du virus lapinisé-avianisé (LA) sur ceuf em- 

bryonné. Les résultats sont ainsi résumés : 

1’ Des titrages comparés du virus furent 

entrepris avec le; deux méthodes sur neuf pré- 

lèvements de rate d’embryon infecté dont qua- 

tre étaiem gardés comme témoins. Les titres 

infectieux déterminés n’étaient ni équivalents, ni 

semblables. Les titres obtenus par voie intra- 

veineuse étaient relativement constants (10-j pour 

huit prélèvements et IOe4 pour le neuvième). 

Les titres obtenus par inoculation dans le sac 

vitellin étaient cependant variables (1 O-“, l O-” 

et IO-” pou,r six prélèvements et IO-” pour trois 

prélèvements). Ces variations de titre peuvent 

être expliquées par une infectiosité variable lors- 

que ‘de faibles quantités de virus sont utilisées. 

2” Lorsque I’inoclilation des mélanges virus- 

sérums était effectuée par la voie intraveineuse, 

trois immum-sérums testés neutralisaient le virus 

et leur, activité diminuait régulièrement en fonc- 

tion de IeLlr dilution. Des sérums normaux utilisés 

comme ,témoin; ne neutralisaient absolument pas 

le virus. La mkthode d’inoculation dans le sac 

vitellin donna de piètres résultats. L’une des 

quatre expériences effectuées ne donna aucun 

résultat ‘car le titre du virus était très faible. 

Parmi les trois immun-sérums ,testés, deux neu- 

tralisaient effectivement le virus. Leur pouvoir 

neutralisant estimé ‘par cette méthode était 

cependant Lin peu plus faible que celui qui était 

estimé ‘par la voie intraveineuse et les effets 

de dilution en s&ie du sérum ne pouvaie.nt 

être mis en évidence aussi régulièrement. D’au- 

tre part, il faut signaler que deux sérums normaux 

sur trois utilisés comme témoins étaient appa- 

remment capables de neutraliser le virus. 

On peut conclure des expériences précéden- 

tes que la voie intraveineuse donne des résul- 

tats plus constants que la voie vitelline dans la 

détermination quantitative des anticorps neutra- 

lisant le virus lapinisé-avianisé. 

87. SCOTT (G.R.) et BROWN (R.D.). - Un 

test de séro-neutralisation pour la détection 

- des anticorps pestiqules (A neutralization 

test for the detection of rinderpest anti- 

bodies). J. camp. Pafh., 1958, 68, 308- 14. 

Repris dans Vef. Rec., 1,958, 28 (l2), 7 12. 

Les auteurs décrivent un test pour la détec- 

tion des anticorps pestiques, basé sur la réponse 

imm,no!ogique au virus pestique lapinisé. Grâce 

à cette technique, des anticorps furent détectés 

dans les sérums de bovins possédant une immu- 

ni+é active et passive, acquise naturellement ou 

artifi~ciellement. Des souches de virus virulentes 

et atténuées stimulent des titres d’anticorps équi- 

valents, supérieurs à ceux déterminés par la vac- 

cination avec du virus partiellement inactivé. 

Les titres d’anticorps obtenus chez d’autres ani- 

maux sensibles à l’inoculation virulente étaient 

semblables à ceux obtenus chez les bovins. 

Les rapports entre les quantités de virus neu- 

tralisées et la dilution du sérum requise pour 

cette neutralisation sont linéaires. 

88, HUARD (M.), ANDRE (J.) et FOUR- 

NIER (J.). - Essais de titrage des anti- 

corps neutralisant le virus bovipestique. Ann. 
Insf. Pasteur, 1959, 96 (4), 506-9. 

Le titrage des anticorps neutralisant le virus 

bovipestique présente un grand intérêt pour la 

standardisation des sérums, pour l’appréciation 

des résultats de la vaccination, pour le diagnos- 

tic de la maladie et pour ies enquêtes épizootio- 

logiques. Les auteurs indiquent ici comment ils 

ont modifié la technique de Nakamura et coll. 

en mettant en présence anticorps et antigène 

à la température de 37” au lieu de 4”. Pour 

protéger le virus contre les effets nocifs de cette 

température maintenue pendant une heure, un 

diluant a été choisi, composé de solution de 

Hanks additionnée de 10 p. 100 de sérum de 

poulain au moment de la dilution du virus. Le 
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virus est fourni par un broyat de ganglions de 

lapin infecté par la souche lapinisée Nakamu- 

ra III. 

La technique du ,titrage est décrite : à partir 

d’une suspension-mère d’un broyat de ganglion 

mésentérique de lapins ayant assuré les passages 

du virus pestique lapinisé Nakamura III dans 

une quantité de diluant quatre fois supérieure 

en poids, préparation avec le même diluant 

d’une série de dilutions de raison 10-l allant 

de 2 x 10-l à 2 x IO-a ; dans chaque tube de 

deux séries de huit tubes à hémolyse, dépôt 

d’un ml de dilution, de la dilution 2 x 10-l dans 

le premier tube à la dilution 2 x IO-* dans le 

huitième : addition dans chaque tube de la pre- 

mière série d’un ml de sérum à titrer, et dans 

chaque tube de la deuxième, d’un ml du diluant ; 

maintien des tubes à 37” pendant une heure : 

inoculation, à chaque lapin d’une série de huit, 

d’un ml du contenu d’un tube de la première 

série, et à chaque lapin d’une autre série de 

huit, d’un ml du contenu d’un tube de la deuxiè- 

me série. 

Les inoculations virulentes déclenchent une 

montée thermique de I à 2°C. La différence 

entre les logarithmes des deux dilutions maxi- 

mums qui ont, dans chaque série, causé la réac- 

tion caractéristique; donne le titre de sérum. 

Les auteurs ont titré ainsi les sérums de bovins 

et buffles divers, non vaccinés, ou vaccinés, ou 

hyperimmunisés. Sur 33 veaux et bufflons non 

vaccinés, ils ont trouvé 2 veaux et un bufflon 

réfractaires à l’infection expérimentale et dont 

le sérum titrait respectivement 5,5 et 4 ; 3 buf- 

flons, dont le sérum titrait I, normalement sen- 

sibles à l’infection ; 27 n’ayant aucun anticorps 

neutralisant et réceptifs à l’infection expérimen- 

tale. Chez des veaux et des bufflons vaccinés, 

le titre a toujours été supérieur à 3. Chez des 

baaufs hyperimmunisés de l’Institut Pasteur de 

Nhatrang (injections de virus-souche bovine et 

de virus-souche lapinisé), le titre moyen du sé- 

rum est 5. 

89. McKERCHER (P.D.). - L’adaptation du 

virus pestique à la membrane chorio-allan- 

toidienne de l’embryon de poulet. Son att& 

nuation et son utilisation comme vaccin (Rin- 

derpest virus adapted to the chorio-allantoic 

membrane of -the chick embryo. Its atte- 

nuation and use as a vaccine). Canad. J. 

Comp. Med., 1957, 21, 374-8. Repris dans 

Vet. Bull., 1958, 28 (7) 374. 

Alors que le virus pestique avait pu être passé 

sur embryon de poulet et être atténué au bout 

de plusieur s passages en série, la souche viru- 

lente d’origine, utilisée dans la préparation de 

vaccin à la station expérimentale de Grosse Isle 

aJ cours de la seconde guerre ‘mondiale, fut 

perdue en fin de compte. 

Le présent art’ 1 IC e relate la parfaite adapta- 

tion de la souche Kabete de virus pestique à la 

membrane chorio-allantoidienne de l’embryon de 

poulet et la propagation du virus ‘sans difficulté. 

Sa virulence disparut après quelques 40 pas- 

sages en série sur a?uf, mais la for,me non patho- 

gène du virus faisant l’objet de ‘passages ulté- 

rieurs conférait une immunité sans entraîner 

d’autre signe d’infection que, parfois, une légère 

élévation de température. La concentration du 

virus dans les membranes et liquides d’un seul 

œuf était suffisante pour immuniser au moins 

200 bovins. 

90. BOULANGER (P.). - L’utilisation du test de 

fixation du complément pour la mise en 

évidence du virus pestique dans du tissu 

de lapin mis en présence d’antisérum de 

lapin (The use of the complement - fixation 

test for the demonstration of rinderpest 

virus in rabbit tissue using rabbit antisera). 

Conad. J. Con-p. Med., 1957, 2 I, 363-9. 

BOULANGER (P.). - L’utilisation du test de 

fixation du complément pour la mise en évi- 

dence du virus pestique dans du tissu de 

bovin infecté mis en présence d’antisérum 

de lapin. 1. Résultats avec les souches Kabe- 

te et Pendik. (Application of the comple- 

ment fixation test for the demonstration of 

rinderpest virus in the tissue of, infected 

cattle using rabbit antiserum. 1. Results 

with the Kabete and Pendik Strains of 

virus). Ibid., 379-88. Repris dans Vet Bull. 

1958, 28 (8), 435. 

1. - Les méthodes de diagnostic de la peste 

Devine, ‘basées sur les tests de neutralisation, 

so:t incommodes, coûteuses et lentes en cas 

d’urgence notamment ; c’est pourquoi des essais 

furent effectués en vue de mettre au point un 

test séro!ogique. Des essais, effectués en vue 

de mettre en évidence le virus’ et les anticorps 
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dans les tissus et les sérums des bovins suspects, 

ont toujours donné des résultats négatifs. Ce- 

pendant, des antisérums fixateurs de complé- 

ment, de titre modérément élevé, purent être 

obtenus chez le lapin ; en utilisant ces anti- 

sérums, le virus pestique a pu être détecté dans 

un extrait de rate de lapin. Les résulta+s furent 

considérés comme encourageants et l’auteur a 

discuté la possibilité d’utiliser les antisérums de 

lapin pour détecter le virus pestique dans les 

tissus d’animaux infectés ou les Ceufs infectés 

utilisés dans la pré’paration du vaccin antipes- 

tique. Les anti-sérums de lapins pourraient éga- 

lement être utilisés dans le test indirect de fixa- 

tion du complément pour la détection d’anti- 

corps dans les sérums des bovins guéris ou vac- 

cinés contre la peste bovine. 

II. - Un sérum de lapin de titre élevé, obtenu 

à la suite d’inoculation de la souche japonaise 

de virus pestique lapinisé, fut utilisé avec succès 

dans un test de fixation du complément pour 

détecter la présence de virus dans un tissu de 

bovin infecté. Le tissu suspect était soumis à 

l’extraction par I’é,ther-acétone et un resultat 

positif était O)btenu dès le troisième iour suivam 

l’infection expérimentale avec la souche Pendik. 

Des résultats positifs furent observés avec la 

souche Kabete à partir du cinquième iour sui- 

vant l’inoculation. En raison de sa spécificité 

et la possibilité de donner un résultat sûr en 

moins de 3 jours suivant la réception du maté- 

riel suspect, l’auteur considère le test de fixa- 

tion du complément comme une méthode de 

diagnostic utile et rapide de la peste bovine. 

Malad;ies microbiennes - Microbiologie 

91. THIENPONT (D.) et coll. - Reche#rches sur 

la brucelke bovine et humaine au Congo 

belge et amu Ruanda-Urundi ; à propos d’une 

enquête dans le territoire d’Astrida (R.U.) ; 

17 réf., 2 phot., l carte. Ann. Soc. belge 
Mécf. trop., 1958, 38 (6), 1048-73. 

Les auteurs rappellent d’abord les publications 

et les observations précédentes concernant la 

brucellose au Congo belge et au Ruanda-Urundi 

depuis I a première observation en 1914 par 

Van Saceghem. Leurs propres recherches vont 

de 1956 à 1958 et n’englobe que le territoire 

d’Astrida, soit 2.610 km”, entre I .500 et 2.000 

mètres d’altitude ; ils considèrent successivement 

la brucellose bovine et la brucellose humaine. 

Après avoir décrit rapidement l’élevage local, 

pastoral, qui dans une certaine mesure est 

moins favorable à la contagion que l’élevage 

en stabulation, les auteurs dénoncent comme 

facteurs d’infection naturelle, l’absence d’hygiè- 

ne des éleveurs, l’intense promiscuité, I’abondan- 

ce des hôtes-vecteurs possibles, les tiques en 

particulier, très nombreuses dans cette région, 

qui peuvent inoculer la brucellose avec leur 

rostre contaminé. Les taureaux présentent rare- 

ment des symptômes ou des lésions dues à la 

brucellose ; cependant assez souvent les éle- 

veurs se défont d’animaux stériles ou à l’origine 

d’avortements. Chez la vache, le pourcentage 

d’avortements et de non-délivrance est ,très fai- 

ble et un certain nombre de cas ne sont pas dus 
à la brucellose. Quand cette dernière est en 

cause l’avortement a lieu entre le 5” et le 8” mois 

et est souvent suivi de non-délivrance et de 

m8trite. Les. lésions macroscopiques des foetus 

examinés ne sont pas pathognomoniques de la 

brucellose. Le symptôme qui prédomine est I’hy- 

groma, dont le contenu est très variable de cou- 

leur, d’aspect et de consistance. Les localiwtions 

les plus fréquemment rencontrées sont les faces 

antérieures et postérieures du genou, la face 

externe de l’articulation fémoro-tibiale, l’angle 

externe de la hanche, les faces antérieure et 

posté’rieure du boulet. On en a aussi rencontré 

exceptionnellement sur le chanfrein, le sommet 

de I’olécrane, les apophyses sacrées, les vertè- 

bres coccygiennes et la poirrte de I’ischium. En 

général on ne trouve qu’un hygroma sur un 

animal, mais on peut trouver un certain pour- 

centage d’animaux atteints de deux ou plus. 

L’étude bactériologique a porté sur 68 sou- 

ches dont une d’origine humaine. Ces souches 

furent soumises à l’épreuve de différenciation 
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par les colorants (fuchsine basique et thionine) 

et à l’épreuve des sérums monospécifiques. Tou- 

tes se rapprochent de l’espèce Aborfus. 

Les agglutines furent recherchées dans le sang 

(agglutination rapide avec anrigène coioré puis 

réaction de Wright) et dans le :ait (épreuve de 

l’anneau) ; des ensemencements furent faits à 

partir du contenu des hygromas et à partir du 

lait, et 67 souches ont été isolées : 63 à partir 

de liquide d’hygroma, I du lait, 2 de placenta, 

I d’avorton). 

Dans certains cas, d’après I’anamnèse, les au- 

teurs ont pu établir que la brucellose était bien 

à l’origine de stérilité. 

Les auteurs ont fait une enquête chez les 

éleveurs dont le bétail était infecté et, utilisant 

la réaction de séroagglutination de Wright et 

l’épreuve intradermique à la mélitine (qui leur 

parut plus sensible que la réaction de Wright) 

constatèrent que ce sont les hommes adultes qui 

semblent s’infecter le plus (ce sont d’ailleurs les 

hommes qui s’occupent du bé*tail). 

92. RENOUX (G.). - Etudes sur la bruyzellose 

ovine et caprine. XX. Vaccination des bre- 

bis conire l’infection à Brucella meliiensis. 
Comparaison de trois vaccins. Arch. Inst. 

Pasteur Tunis, 1958, 35 (3-4), 25 I-74 ; résu- 

mé de l’auteur. 

Une expérience de comparaison de trois vac- 

cins destinés à protéger contre l’infection par 

Br. melifensis est conduite sur des brebis sué- 

doises (race ?) et sur des brebis barbarines I-uni- 

siennes. Ces animaux sont, antérieurement à 

toute expérimentation, vérifiés indemnes de bru- 

cellose par 4 examens sérologiques et bactério- 

logiques pratiqués à 10 jours d’intervalle et 

par l’autopsie, suivie de culture, d’un certain 

nombre de brebis prises au hasard. 

Les vaccins comparés sont : a) vaccin vivant, 

Br. melifensis Rev. 1, une injection s.-c. de l ml, 

soit 2 X 10g Brucello ; b) vaccin tué par la 

chaleur en excipient irrésorbable, souche 

Q rough B R.6, une injection s.-c. de I X 10” 
bactéries tuées ; c) vaccin tué par le formol en 

excipient irrésorbable, souche a smooth » Br. me- 

lifensis 53 H. 38, une injection s.-c. de 2 X 10” 

bactéries tuées. 

Tous ces vaccins provoquent l’apparition d’an- 

ticorps agglutinant ou déviant le complément. 

Les épreuves infectantes ont lieu 4 mois après 

les vaccinations par a) et c), 3 mois après la vac- 

cination par b). En même temps, des lots appro- 

priés de brebis suédoises et tunisiennes sont 

éprouvés par des quantités graduelles de Br. me- 

lifensis 53 H. 38 pour déterminer les D.ml.50 des 

témoins comme des vaccinées. 

En effet, ces expériences de comparaison ,de 

vaccins antibrucelliques chez les brebis sont ba- 

sées, comme des essais antérieurs chez les caprins, 

sur les élévations éventuellement constatée; des 

D.l.50 (dose 50 pour 100 infectante). 

Les autopsies ont lieu de 30 à 50 iours après 

l’infection d’épreuve ; à chaque séance un nom- 

bre égal de brebis des différents lots est tué. 

La D.I.50 des brebis suédoises témoins e*t 

5 X 105 Br. melifensis, des brebis tunisiennes 

témoins 4,5 X 10”. Ces chiffres sont quasi 

identiques à celui de la D-l.50 des brebis sué- 

doises trouvé 4 ans auparavant. Preuves de la 

validité de la méthode. 

La D.l.50 des brebis tunisiennes vaccinées par 

a R.6 » est 7 X 106 Br. melifensis, soit 15 fois 

celle dles témoins ; la D.l.50, après vaccination 

par « Rev. I » est 5,5 X 10’ Br. melifensis 

chez les brebis suédoises et 4 X 107 chez les 

brebis ,tunisiennes, soit 89 à I 10 fois celle des 

témoi.ns ; la D.l.50 des brebis, qu’elles soient 

tunisiennes ou suédoises vaccinées par a H.38 » 

est 9 X 107 6r. melifensis, soit 180 à 200 fois 

la D.l.50 des témoins. 

Les deux vaccins, l’un vivant a Rev. 1 », l’autre 

mort « H.38 » sont supérieurs au vaccin a R.6 » 

dont l’activité est médiocre. 

La localisation de Br. melifensis aux ganglions 

lymphatiques de la ,tête est similaire chez les 

animaux témoins et les animaux vaccinés. 

Pour des raisons pratiques (absence de tout 

pouvoir pathogène, simplicité et économie de 

fabrication et de manipulation, conservation lon- 

gire et aisée) le vaccin tué par le formol, Br. 

nel;tensis H.38 a smooth » en excipient irrésor- 

bable doit être préféré. 

93. NIKIPHOROVA (N.M.). - La pasteurellose 

des animaux domestiques. Vingf-sixième ses- 

sion du comité de /‘Office infern. Epiz., 

mai 1958, 50, 176-88. 

La pasteurellose est enregistrée en Union sovié- 

tique sur la plupart des espèces animales. Elle 
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se rencontre, chez les buffles, les bovins et (es 

mouton;, principalement dans le sud. Le choléra 

des poules sévit en différentes zones du pays 

d’aoû,t à ianvier. Les souches de Pasteurella 

isolées chez les différents animaux ne se distin- 

guent que par leur virulence par rapport à cha- 

cune des espèces d’animaux et par leur struc- 

ture antigénique ; cependant, au microscope 

électronique, on a pu constater dans les cas 

aigus de la maladie que les bacilles isolés d’oi- 

seaux ont une forme arrondie, que ceux isolés 

de bovins sont allongés, et que ceux isolés de 

porcs sont tantôt arrondis tantôt allongés ; dans 

tous les cas de maladie aiguë, la capsule est 

bien visible. Parmi les souches de pasteurelles, 

isolées en Union soviétique, c’est le type I 

[d’après Roberts) ou le type B (d’après Carter) 

qui prédomine chez les bovins et ovins et le 

type A chez les oiseaux. L’emploi du vaccin- 

pricipité formolé contre la pasteurellose bovine, 

ovine et porcine, associé aux mesures d’ordre 

sanitaire et hygiénique dans les zones infestées 

permet de combattre efficacement le fléau. Par 

contre aucun vaccin ne donne des résul,tats suffi- 

sants chez les oiseaux. Le traitement du choléra 

aviaire est réalisé avec efficacité par des anti- 

biotiques : la terramycine, administrée par voie 

intra-musculaire 16 heures après l’infection à (a 

dose de 25 ml/kg &Pétée trois iours de suite, 

a protégé toutes les poules d’expérience, de 

même que par voie orale aux doses de 50 ml 

par tête, 16 heures avant l’infection, répétées 

trois jours de suite ; mélangée aux aliments 

à la dose de 60 ml par tête et donnée trois 

heures avant l’infection et les tr0i.s iours sui- 

vants, elle a protégé 90 p. 100 des poules. 

En milieu d’enzootie, l’auteur recommande 

d’injecter la terramycine le premier jour par voie 

intramusculaire (25 ml/kg) puis de l’administrer 

avec les aliments trois fois par iour pendant cinq 

à six jours. 

94.’ DHANDA (M.R.). - Immunisation des bo- 

vins contre la septicémie hémorragique avec 

un antigène capsulaire Ipurifié (‘Communi- 

cation préliminaire) (Immunisation of cattle 

against haemorrhagic septicaemia with puri- 

fied capsular antigen). (A preliminary com- 

munication). Ind. vef. J. 1959, 36 [I), 6-8. 

L’auteur rapporte des travaux1 entrepris sur 

l’isolement et la mise en évidence d’un antigène 

soluble de P. septica, possédant une haute valeur 

antigénique susceptible d’être utilisée ‘dans la 

préparation d’un vaccin avec admjuvant huileux. 

25 solvants différents furent utilisés en vue de 

l’extraction d’antigènes solubles, actifs ‘tant du 

point de vue sérologique qu’immunologique. 

C’est ainsi que des bactéries P. sept& (souche 

Roberts type I), cultivées sur gélose additionnée 

d’extrait de levure, furent traitées avec diffé- 

rents solvants tels que du chlorure de sodium 

à 2,5 p. 100, du ph énol à 45 p. 100, du thio- 

cyanate de potassium et du trichlorotrifluoroé- 

thane à 45 p. 100. Le liquide surnageant ainsi 

obtenu était alors fractionné avec une solution 

d’éthanol ou de sulfate d’ammonium. Par ce 

procédé, les 5 fractions suivantes purent être 

ainsi mises en évidence : 

11 la fraction « l A », constituée de protéine 

et d’hydrocarbone ; 

2) la fraction « I B », entièrement protéique ; 

3) la fraction « II a », qui est une toxine ; 

4) la fraction « I~II », lipopolysaccharide ; 

5) la fraction « IV », polysaccharide capsulaire, 

ayant perdu toute trace de protéine. 

Seules les fractions protéiques se révélèrent 

posséder d’excellents caractères immunogènes 

pour les souris, lapins, cobayes et bovins. 

14 bovins de la race des colli.nes furent ino- 

culés par voie sous-cutanée avec I mg de la 

fraction I B en solution aqueuse, tandis que 

16 autres recevaient 1/2 mg de cette même 

fraction. Les anticorps agglutinants, fixateurs de 

complément et protecteurs pour la souris, appa- 

raissaient dans le sang entre’ la première et la 

seconde semaine suivant la vaccination. Au bout 

de 4 semaines, 8 semaines, 4 mois et 194 jours 

respectivement suivant la vaccination, ces ani- 

maux furent éprouvés avec I ml d’une dilution 

à 10-l d’une culture sur bouillon de P. septica 

virulente, vieille de 18 heures, et estimée, conte- 

nir 10’ DMM/souris. 

Les 30 animaux vaccinés furent répartis en 

4 groupes, les trois premiers constitués de 7 su- 

jets chacun et le quatrième de 9 individus. Les 

résultats furent les suivants : sur les 14 sujets vac- 

cinés avec I mg d”antigène et éprouvés respec- 

tivement 4 et 8 semaines après (a vaccination, 

14 survécurent ; wr 7 sujets vaccinés avec l/2 mg 

et éprouvés 4 mois plus tard, 7 survécurent tan- 

dis que sur 9 sujets, également vaccinés avec 
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1/2 mg et éprouvés 194 iours plus tard, 8 sur- 

vivaient. Par contre, ,fous les témoins, auxquels 

la même dose de culture avait été inoculée, suc- 

combaient à cette épreuve. 

Ces observations semblent confirmer que la 

fraction IB est un agent efficace d’immunisa- 

tion contre la septicémie hémorragique. 

Du fait que le rendement de la fraction IB est 

de l’ordre de 30 à 32 p. 100 du poids sec des 

bactéries et que 2 mg de poids sec est la dose 

minimum immunisante pour bovins selon BAIN 

(Ceylan vet. J. 1957, 5, (1 et 2), 2-7), la dose 

de fraction IB, économique et efficace, à uti- 

liser, peut-être estimée à l/2 mg. D’autre part, 

l’auteur considère que, puisque cet antigène 

s’est révélé en solution aqueuse être un excellent 

produit immunogène, il ne sera que plus efficace 

s’il est incorporé à un adjuvant huileux. Enfin, 

cette dose de I/2 mg pourrait être réduite si la 

fraction IB était additionnée des fractions Ill 

et IV. 

95. VAN OYE (E.) et DEOM (J.). - Les salmo- 

nelloses chez les oiseaux de basse-cour au 

Congo belge et au Ruanda-Utwndi. 23 réf. 

Vingt-sixième session du comité de /‘Off. 
intern. Epi~., mai 1958, 50, 337-45 ; résumé 

repris ibid. 

Les auteurs font la synthèse des données, réu- 

nies au cours des douze dernières années, sur 

les Sa/monello isolées au Congo belge et au 

Ruanda-Urundi chez des oiseaux de basse-cour : 

poules, canards, dindons et pigeons. 

Au cours de leurs investigations, ils se sont 

surtout attachés à rechercher dans quelle mesure 

les volailles peuvent présenter un danger com- 

me réservoirs et comme sources de dissémination 

de Salmonella pathogènes. Ils ont acquis la 

conviction que les canards et les poules jodent 

effectivement un rôle important dans l’entretien 

de l’endémie paratyphoïde, dans l éclosion spo- 

radique de petites épidémies et dans la propaga- 

tion, à travers les divers pays d’Afrique, de 

bacilles paratyphiques. 

On ne doit donc pas ignorer le danger réel 

que présentent les oiseaux de basse-cour comme 

sources d’infection à Solmonella. Pour lutter con- 

tre lui, une étroite collaboration est nécessaire 

entre les médecins et les vétérinaires. 

96. SHIRLAW (J.F.). - Diagnostic et traite- 

ment des saimonelloses d& veaux. Vet. Dept. 
l Kenyu Newsleffer, 1958, no 8 ; repris par 

Pages Inform. Bureau interufric. Epiz. 
(I.B.E.D.), n“ 2, janv. 1959. 

Dan; (es cas de paratyphoïde du veau, au lieu 

de f:ire des recherches bactériologiques à partir 

de ganglion mésentérique ou de foie, souvent 

prélevés sur un cadavre ayant subi un commen- 

cement de putréfaction, l’auteur préconise d’uti- 

liser un peu de fèces, So:t pendant la maladie, 

soit après la mort. Les fèces recueillies en petite 

quantité (juste suffisante pour recouvrir un cer- 

cle de 2 cm de diamètre) sont déposés à I’in- 

térieur du couvercle d’une boÎte mfitallique que 

l’on referme. Le prélèvement est séché en atmo- 

sphère chaude rapidement, puis’ retiré du cou- 

vercle par grattage. On le place dans une feuille 

d e papier : l’expédition postale peut se faire 

ainsi dans une simple enveloppe. La conservation 

des salmonelles dans les fèces ainsi desséchées 

est longue (25 jours par exemple,pour S. dublin, 
à Kabete, entre novembre et février). 

L’utilisation des dérivés du nitrofurane donne 

d’excellents résultats, la dose habituelle étant de 

0,lO g par iour en 2 fois pendant une semaine. 

97. LAPEYSSONNIE (L.). - Mise au point : 

Bacille de Whitmore et mélioïdoses. 30 

Réf. Ann. Inst. Pasteur, 1958, 95 (31, 334-42 ; 
résumé de l’auteur. 

Le bacille de Whitmore (Mulleomyces pseu- 
domu//ei), trouvé à peu près simultanément 

en Extrême-Orient chez l’homme et chez le ra,t, 

a vu au cours des quarante dernières années 

con pouvoir pathogène se diversifier et s’étendre 

considérablement (suppurations diverses, formes 

aiguës septicémiques, localisations pulmonaires 

et pleurales, nerveuses, hépatiques, etc.) et le 

nombre des cas augmenter, parce que l’affection 

est mainterapt mieux connue sur le plan clinique 

et parce que des msthodes de laboratoire (iso- 

Iemen: des souches, séro-agglutination, hémo- 
agglui;naiion, réaction de fixation du complé- 

meni) sont entrées dans la pratique. 

Sur le plan épidémiologique, il apparaît main- 

tenant comme démontré que le bacille de 

Whitmore existe normalement dans les boues 

et les eaux stagnantes du Vietnam qui consti- 
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tuent le principal réservoir de virus ; il y a été 

trouvé soit directement, soit indirectement par 

la mise en évidence de bactériophages anti- 

Whitmore. 

En outre, de ces recherches récentes on peut 

conclure que le bacille de Whitmore est un 

germe bien individualisé et non un mutant d’es- 

pèces voisines. 

L’aire actuelle de réspartition du germe, limitée 

à l’Extrême-Orient, n’est vraisemblablement que 

provisoire. 

98. MANSI (W.). - Test de diffusion - précipi- 

tation en milieu gélifié sur lame (Slide gel 

diffusion precipitin test). Nafure, 1958, 181 

(4618), 1289-90., 

L’auteur propose une modification i.ntéressante 

du test de diffusion - précipitation en milieu 

gelifié sur plaque, consistant à l’adapter sur 

lame microscopique. L’utilisation d’une mince 

couche de milieu sur lame, ainsi que la réduction 

de la distance séparant antigènes et anticorps, 

permettent une lecture plus rapide de la réac- 

tion. C’est ainsi que, suivant l’espèce de virus 

ou bactérie en cause (virus de Carré, de Rubarth, 

de la myxomatose, de la peste porcine ou Bru- 

cella melifensis, Closfridium welchii D., Erysipe- 

lofhrix rhusiopafhiae), le délai d’apparition de 

la réaction varie approximativement de 45 minu- 

tes à 4 heures pour le test sur lame contre 3 à 

12 heures pour le test sur plaque. 

La technique es,t la suivante : on trace 2 lignes 

verticales distantes de 4 cm sur une lame avec 

un crayon gras, afin de délimiter la S<urface 

devant être couverte par le milieu. L’épaisseur de 

celui-ci est approximativement dans ces condi- 

tions de O,l6 cm. 

Le milieu utilisé est le même que pour la 

technique sur plaque. De petites quantités de 

ce milieu, conservées en flacons à bouchons à 

vis dans un bain marie à 64", sont renouvelées 

chaque semaine, afin de disposer constamment 

d Sun produit immédiatement utilisable. Le milieu 

peut être alors coulé entre les deux lig.nes tracées 

sur la lame avec une pipette Pasteur de I ml. 

de 6 cuvettes disposées chacune au sommer 

d’un hexagone et distantes les unes des autres 

de 0,15 cm. Les lames ainsi ‘préparées, gardées 

en bottes de Pétri, sont utilisées de préférence 

un à deux jours plus tard, mais on peut les 

conserver jusqu’à une semaine, à condition de 

les garder à une température de 4”. 

Les réactifs sont disposés dans les cuvettes à 

l’aide d’une pipette très fine, dans les mêmes 

conditions que pour le test sur plaque. D’autre 

part, pour faciliter les opérations, une pipette 

est fixée à demeure dans le bouchon d’un flacon 

de 10 ml contenant I’anti-sérum spécifique. L’an- 

tigène est, dans la plupart des cas, utilisé sous 

forme de suspension. Les lames, sont mises à 

l’étuve à 37” dans des boîtes de Pétri, après 

introduction du système antigène-amicorps. 

Dans le cas des lames, on obtient de meilleurs 

résultats en effectuant la lecture dès, l’apparition 

des lignes de ‘précipitation, variable avec le 

système particulier antigène-anticorps utilisé. Si 

l’on attend plus longtemps, certaines lignes ris- 

quent de devenir floues. 

Un tableau indique les résultats respectivement 

obtenus avec les techniques sur plaque et sur 

lame, en utilisant les mêmes réactifs au même 

moment. Sept systèmes différe.nts antigène-anti- 

corps, dont 4 d’origine virale et 3 d’origine 

bactérienne, furent successivement utilisés et les 

résultats sont basés sur 38 réactions antigène- 

anticorps, pratiquées dans des conditions iden- 

tiques. 

Dans ces conditions, pour le virus de Carré, le 

délai d’apparition des lignes de précipitation 

varie de 5 à 12 heures pour le test sur plaque 

et de I à 3 heures pour le test sur l,ame. 

Pour le virus de Rubarth, le délai varie de 

7 à 12 heures sur plaque et de 3 à 4 heures 

sur lame. Pour le virus de la myxomatose, le délai 

varie de I h. 50 à 5 heures sur plaque et de 

45 min. à I heure sur lame. Pour le virus de la 

peste porcine, le délai varie de 3 à 12 heures 

sur plaque et de I h. 30 à 2 h. 10 sur lame. 

Pour Brucella melifensis, le délai varie de 5 à 

12 heures sur plaque et de I h. 25 à 2 h. 30 sur 

lame. Pour Closfridium welchii, le délai varie 

de 3 à 12 heures sur plaque et de I h. 40 à 

3 heures sur lame. Pour Erysipelofhrix ,rhusio- 

pafhiae, le délai varie de 5 à 12 heures sur plaque 

et de l h. 25 à 3 heures sur lame. I 
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Le découpage du milieu est réalisé avec des 

tubes cylindriques d’acier traversant une feuille 

« Perspex » de la dimension de la surface de 

lame utilisable. Ces tubes permettent de forer 

deux jeux, disposés côte à côte sur Chaq#ue lame, 
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Les avantages présentés par cette technique 

sont essentiellement la rapidité et l’économie de 

réactifs qui permet l’utilisation de très faibles 

quantités de matériel suspect disponibles. 

Une figure jointe à l’article illustre les réac- 

tions de précipitation observées sur de’ux lames 

différentes. 

99. JACOBS (M.B.), GERSTEIN (M.J.) et WAL- 

TER (W.G.) - Dictionnaire de microbio- 

logie (Dictionary of Microbiology). 1957 

pp. 276 (Editeur Van Nostrand CO Inc. 

Princeton. New Jersey U.S.A.). Repris dans 

Rev. méd. vét. Mycol. 1958, 3 (2), 39. 

Plus de 5.000 mots, inclus dans ce dictionnaire, 

soit ceux les plus communément utilisés dans 

les domaines de la bactériologie, la virologie, la 

sérologie, la cytologie, la biochimie, la micros- 

copie et la mycologie. Les mycologues recon- 

naitront l’utilité de cet ouvrage, notamment 

pour toutes informations sortant de leur propre 

spécialité. 

Péripneumonie 

100. LINDLEY (E.P.). - L’agglutination rapide 

sur lame employée dans la lutte contre la 

péripneumonie contagieuse bovine au Nige- 

ria (The rapid slide agglutination test in 

the control of contagious bovine pleuro- 

pneumonia in Nigeria). Bull. @%z. Afr. 

(I.B.E.D.), 1958, 6 (4), 373-5 et 376-7. 

La péripneumonie bovine a gagné du nord-est 

du Bornou où elle était enzootique les provinces 

voisines en 1957. Aussi a-,t-on cherché à con- 

naître la valeur diagnostique de l’épreuve d’ag- 

glutination rapide sur lame dans la lutte contre 

‘cette maladie. L’expérimentation a porté sur 

4.159 bovins au Bornou, où l’abattage des ani- 

maux contaminés n’est pas systématique : on a 

trouvé 489 réagissants dont 404 (82.6 p. 100) 

ont présent& des lésions pulmo-aires. Dans :a 

province de Kano où ;a police sanitaire prévoit 

l’abattage systématique, :‘épreuve d agglutina- 

tion porta sur 173 animaux sur 87 pos?ifs 

(50 ‘p. 100) 65 ont présenté des !ésiors pu’mo- 

naires ; chez les 86 autres, négatifs, o? a reycon- 

tré des lésions typiques de pérlpneumorie sur 

46 animaux (53 p. 100). 

« Deux groupes de bovins infect& sont néga- 

tifs au test d’A.R.L., ceux en période d’inccba- 

tion et cetix qui possèdent de i’antigèpe C~TCÜ- 

;a+ (les prises de température devraient per- 

metire d’éliminer ce dernier groupe). 

« Dans les conditions naturelles, la proportion 

relativement petite d’animaux positifs au test 

d‘A.R.L. qui ne possèdent pas de lésions macros- 

copiques, doit être négligée ; ces’ animaux peu- 

vent très bien être infectés. Cependant, il est 

évident que lorsque dans un ,troupeau un grand 

?Ombre d’animaux est atteint, il pe,ut y avoir 

parmi ceux-là un certain nombre de négatifs, ce 

qri signifie que dans un tel troupeau le test 

d A.R.L. ?‘a que I’utiiité d’évaluer l’importance 

je :a maladie. 

« Il faut noter que le test d’A.R.L. est le seul 

-est valab!e utilisable dans la plupart des régions 

e n Nigeria actuellement, et comme tel, continue- 

ra à être utilisé, particulièrement, pour faciliter 

un premier diagnostic dans un troupeau et pour 

co,:firmer l’efficacité de la vaccination. II faut 

que :es vs-térinaires en brousse se souviennent 

des I[m:tes du test d’A.R.L. lorsqu’ils I’utilise.nt 

dass u” autre but ; car en l’absence d’autres 

méthodes plus précises de diagnostic, on peut 

être tenté de l’utiliser pour des diagnostics 

;ndlvidue!s et les caractères de la péripneumonie 

sont tels qu’ils ne permettent pas de s’apercevoir 

imméd:atement des erreurs qui seraient commi- 

ses. » 
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Hématologie 

101. SMITH (I.M.). - La composition normale 

du sang de vaches zébu en Ouganda (The 

blood picturé of normal zebu cows in Ugan- 

da). Brif. vef. J. 1959, I 15 (3), 89-96. 

Des prélèvements de sang furent effectués à 

partir de 40 vaches zébu à courtes cornes d’Afri- 

que orienta!e à divers états physiologiques de 

leur existence : en période d’oestrus, de gesta- 

tion, de lactation et de tarissement. Ces ani- 

maux étaient entretenus dans des conditions voi- 

sines de celles prévalant po’ur les autochtones, 

la seule différence entre ces conditions consis- 

tant en I’adminisira+ion de sels minéraux et en 

pulvérisations de « tiquicides » toutes les 3 

semaines. 

Le nombre moyen d’hématies trouvé par ml 

de sang était de 6,2 I X I OG, chiffre relativement 

faible si on le compare à ceux obtenus par 

d’autres auteurs. II faut égaleme.nt tenir compte 

du fait que les animaux examinés par Smith 

vivaient à une altitude de I .2OO mètres environ 

alors que ceux faisant l’objet des résultats des 

autres auteurs vivaient à des altitudes supérieu- 

res. Malheureusement, on ne possède pas d’indi- 

cations précises sur la race de ces derniers 

animaux, ce qui rend difficile toute compa- 

raison. 

En ce qui concerne la mesure de I’hémoglo- 

bine qui, comme l’auteur le rappelle, est une 

indication essentielle du degré d’anémie dans 

les trypanosomiases des bovidés, la moyenne 

obtenue était de 8,98 g/lOO ml, chiffre égale- 

ment faible si on le compare à d’autres cités 

par divers auteurs. 

Cette différence constatée pourrait être due 

à la chute de l’hémoglobine pendant la saison 

sèche. En Nigéria, d’autres auteurs ont éga- 

lement observé une chute sanguine semblable, 

qu’ils ont attribuée à une carence alimentaire. 

Quoiqu’il en soit, il semble que les animaux 

vivant en régions tropicales, en particulier à basse 

altitude, ont un taux d’hémoglobine inférieur 

à celui des animaux vivant en régions tempé- 

rées. 

Le nombre moyen de leucocytes était de 

I I ,22 X IO’, chiffre relativement élevé par rap- 

port à ceux observés en régions tempérées. Cette 

leucocytose relative du zébu, pourrait être attri- 

b’uée à une plus grande exposition de l’animal 

à des germes pathogènes qu’en régions plus 

favorables. 

D’autres moyennes concernent le volume de 

cellules auto-agglutinées, le volume corpusculaire, 

l’hémoglobine corpusculaire, la densité, la fra- 

gilité érythrocytaire, etc. sont é,galement indi- 

quées par l’auteur et comparées à celles ob+e- 

nues par d’autres auteurs en divers pays. 

Trypanosomiases * 

102. VAN DEN BERGE (L.), CHARDOME (M.) 

et PEEL (E.). - Les trypanosomes transmis 

par Glossinu morsifans au Mutara (Ruanda). 

Ann. Soc. belge Méd. trop., 1958, 38 (5), 

965-70. 

Les auteurs ont cherché l’identité des trypa- 

nosomes et le pourcentage d’infection chez G. 

morsifans dans deux zones de savane du Mutara, 

l’une autour de Kiboga au centre du Mutara, 

l’autre dans l’extrême nord autour de Kakolé. Les 

deux zones sont comparables à tout point de 

vue ; seule diffère la densité du bétail, beaucoup 

plus importante à Kiboga. 

L’étude s’est étendue d’avril à janvier et a 

porté sur 6.166 G. morsitans à Kiboga et sur 

2.381 à Kakolé, avec une moyenne à Kiboga 

de 6,73 p. 100 pour T. vivax, 3,90 p. 100 pour 

T. congolense, 0,87 p. 100 pour T. brucei, 0,55 

p. 100 pour T. grayi et à Kakolé, 2,Ol p. 100 

pour T. vivax, O,I6 p. 100 pour T. congolense, 

0,04 p. 100 pour T. brucei &t 2,34 p. 100 pour 

*Voir aussi : chimiothérapie et entomologie. 
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7. groyi (ii y a de nombreux crocodiles). II appa- 

raît que les concentrations de bétail entraîne 

certainement un pourcentage élevé des mou- 

ches infectées. Les pourcentages d’infection 

varient avec la saison. Les pourcentages d’in- 

fection par 7. brucei et par T. congolense sont 

les plus bas en fin de saison des pluies et les 

plus hauts à la fin de la saison sèche (pour 

T. brucei 0,14 p. 100 en juin et I ,87 p. 100 en 

septembre; pour T. congolense O,I9 p. 100 en 

mai et 5,84 p. 100 en novembre). Les trypa- 

nosomes disparaissent rapidement dans les mou- 

ches tuées au chloroforme, aussi est-ii essentiel 

de procéder à la dissection immédiatement après 

la mort des glossines. 

103. SQUIRE (F.A.) - Les possibilités d’infes- 

tation de Glossina palpalis et G. fachinoi- 

des avec Trypanosoma vivax. (Infectibility 

of tsetse flics, Glossina pcdpcdis (R.D.) 

‘and G. iachinoides Westw. with Trypano- 

soma vivax) Bull. ent. Res., 1959, 50, 183-9. 

Repris dans Rev. app. Entomol., 1959, 47, 

ser. D. (5), 78-9. 

Des observations furent effectuées dans la 

région Nord-Ouest du Ghana pendant les mois 

chauds de mars et avril sur les possibilités d’infes- 

tation de G. palpalis et G. tachinoïdes. Des 

pupes de ces 2 espèces furent récoltées sur les 

rives de la Volta noire où les températures sous 

ombrage varient de 21 à 37” et donnèrent nais- 

sance à des glossines qui furent introdui,tes sépa- 

rément dans des tubes en verre (de 15 X 2,5 

cm) maintenus en laboratoire à des températures 

de 30 à 35” et dans une atmosphère de 60 à 

80 pour cent d’humidité. Ces insectes prenaient 

4 à 20 repas sanguins sur des chèvres infestées 

de ,trypanosomes puis étaient disséquées à des 

âges s’échelonnant entre 7 et 45 jours. Les oour- 

centages d’infestation étaient de 56, I oot.r I’er- 

semble des glossines appartenant aux 2 espèces 

considérées. Ils étaient de 72,2 chez :es mâles 

et 34,6 chez les femelles G. polpolis tandis que 

pour les mâles et femelles G. tachinoïdes, ils 

étaient respectivement de 68,4 et 56,8, ce qui 

semble prouver que cette dernière espèce est 

plus susceptible que l’autre de retenir dans son 

organisme les trypanosomes. 

L’infestation au cours des premiers iocrs de 

vie était la règle chez les insectes ; cependant, 

: iniestation pouvait également se produire à ;in 

âge plus avancé. 

Sur un total de 107 glossines ayant pris cha- 

cune une dizaine de repas infestants, 47 se 

révélèrent réfractaires à toute infestation. D’au- 

tre part, 67,8 p. 100 des insectes âgés de 

moins de 14 Iours pouvaient être contaminés 

ce qui vient à l’appui des observations précé- 

dentes. 

104.. CHANDLER (R.L.). - Etudes sur la toléran- 

ce 21 la trypanosomiase du bétail N’Dama 

(Studies on the tolerance of N’Dama cattle 

to trypanosomiasis). J. camp. Pafh. Ther., 

1958, 68, 253-60 ; résumé français repris 

dans Bull. biblio. signal. B.P.I.T.T., 1958, 

9, 213, no 2262. 

Les bovins de race N’Dama qui avaient été 

exposés à la trypanosomiase non se,ulement main- 

tinrent leur état de santé mais l’améliorèrent 

iorsqu’ils furent soumis à la rigueur des extrêmes 

saisonniers du climat dans une région se trou- 

vant à 4.000 pieds au-dessus du niveau de la 

mer. Aoparemment les animaux éliminèrent les 

-ryoa:osomes de leur zone périphérique. Des 

études sérologiques ne révélèrent pas d’anticorps 

spécifiques dans le sérum de 4 animaux sur 5. 

Après avoir été piqué par des glossines infec- 

tées de T. vivax le bétail N’Dama, qui avait déjà 

été exposé antérieurement à la piqûre des glos- 

s;nes infectées de T. vivax, présema des infec- 

tions mo:ns intenses et moins prolongées q’ue 

ce:L;i qui !‘était pour !a première fois, en parti- 
<_ 

sc<.ter IV témoin zébu. 

Des Tests sérologiques montrèrent que les ani- 

maux produisirent un anticorps agissant sur deux 

souches de T. vivox mais non sur une souche de 

T. corgolense. 

Qua~d on utilisa du sang infecté par T. con- 

go!ense, i! en résulta des infections qui dimi- 

rLère-i: par la suite chez les N’Dama et cau- 

sèrent une maladie clinique chez le témoin de 

race zébu. 

Des anticorps contre T. congolense furent pro- 

dL;i.ts ; ces anticorps n’étaient pas spécifiques 

oour la souche. 

Les constatations recueillies font penser que 

le bétaii N’Dama possède un degré de tolérance 

a:x effets pathogéniques des infections pro- 
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voquées par quelques souches, d’origine géo- 

g&phique différente, de T. vivax et T. congo- 

lense. Les études sérologiques font croire que 

des anticorps spécifiques ne sont pas élaborés 

excepté comme réa,ction à l’infection et ils sont 

alors spécifiques pour l’espèce. 

‘Ces études, ainsi que celles qui ont été rela- 

tées antérieurement, montrent que la tolérance 

à la trypanosomiase est une qualité propre à la 

race N’Dama ; de pl,us, on a observé que I’expo- 

sition à l’infection accroît cette tolérance. Les 

preuves recueillies sont suffisa,mment convain- 

cantes pour justifier l’introduction limitée du 

bétail N’Dama dans les régions infestées de tsé- 

tsés de l’Afrique occidentale, mais seule I’expé- 

rience pratique montrera si cette tolérance s’avè- 

re réelle dans différentes conditions sur le ter- 

rain. 

0.n pense que si des mesures chimioprophy- 

lactiques ou chimiothérapiques étaient requises 

dans certains cas, elles donneraient vraisembla- 

blement de meilleurs résultats chez le bétail 

N’Dama que chez ‘le zébu car leur effets seraient 

renforcés par le degré de stolérance- des animaux 

de race N’Dama. 

105. HOARE (C.A.). - Révision de la classifi- 
cation des trypanosomes pathogènes afri- 
cains. C.C.T.A. 6” réunion Comité scient. 

intern. Rech. Trypano. (I.S.C.T.R.), Salisbu- 

ry, 1956, 13 T, 67-80. 

L’identification exacte des trypanosomes est 

une question d’importance capitale : les infec- 

tions qui leur sont dues diffèrent considérable- 

ment par leurs vecteurs, leur épidémiologie, leurs 

manifestations cliniques et leur réaction à la chi- 

miothérapie. Aussi est-il alarmant de constater 

chez certains chercheurs’ un manque de connais- 

sances manifestes en ce qui concerne la diffé- 

renciation des trypanosomes. 

Les premières. classifications (Laveran et Mes- 

nil en 1912, Yorke et Blacklock en 19 14) basées 

sur des différences de structures peu importan- 

tes étaient artificielles ; elles furent améliorées 

par Bruce en 19 14, puis par Knith et Du Toit en 

192 I ; ‘Wenyon en 1926 introduisit comme cri- 

tère essentiel de différenciation le mode d’évo- 

lution chez la glossine. Hoare, en 1949, pré- 

conisa une classification basée sur des données 

phylogénétiques. 

Depuis, il fut signalé des souches hybrides, 

mais il est apparu nettement que cette hybrida- 

tion ou cette syngamie était en fai,t une infec- 

tion mixte. Si l’on appliqua les méthodes statis- 

tiques à la différenciation des trypanosomes 

parfois, avec succès, l’auteur estime, vu les résuf- 

tats obtenus pour T. vivax et T. evansi, que la 

signification statistique des données métriques ne 

peut pas toujours être interprétée en termes de 

signification taxonomique ou biologique. On a 

redécouvert et dkcrit en détail T. suis (Peel et 

Chardonne 1946) n’infectant que le porc et 

ayant chez G. brevipalpis un développement 

analogue à T. brucei. Les trois variétés de 

T. congolense isolées par Peel et Chardonne en 

1954, urundiense, berghei et mossoense, ne sont 

pas pour l’auteur distinctes les deux premières 

de T. dimorphon et la dern’ière de T. simiue. 

Quant à T. evonsi, l’auteur ‘le rattache au groupe 

brucei. 

Du point de vue taxonomique, les principaux 

critères différentiels sont basés sur la morpho- 

logie des formes sanguines (flagelle ; kinétoplas- 

te). En ce qui concerne les caractères biologiques, 

le lieu et les stades d’évolution du trypanosome 

dans la glossine permettent la séparation des 

différents groupes ; les rapports hôte-parasite 

sont par contre sujets à variation. 

Un diagnostic différentiel correct de trypa- 

nosomes ne peut être fait que sur des frottis 

sanguins, minces parfaitement colorés. 

La classification revisée que propose l’auteur 

est basée sur la phylogénie. Les trypanosomes 

des mammifères sont scindés en deux sections : 

le groupe Lewisi et le groupe comprenant tous 

les trypanosomes africains transmis par la tsé- 

tsé et ayant en commun les caractéristiques sui- 

vantes : dans /a forme sanguine, kinétoplaste 

terminal ou subterminal, terminaison postérieure 

du corps généralement obtuse, reproduction 

continue par fission binaire ; chez la glossine, 

trypanosomes métacycliques se développant dans 

le milieu salivaire de la partie antérieure de 

l’appareil digestif, et transmis par inoculation 

lors de la piqûre (cl. tabl. 1). 

Dans le groupe 1, T. vivax (20-26 p) peut être 

maintenu wr des rongeurs de laboratoire, mais 

non T. uniforme (12-20 p). Ce dernier n’a pas 

été signalé en Afrique occidentale probable- 

ment parce qu’il est confondu avec une autre 

espèce locale. 
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Dans le groupe II, T. congolense (9-l 8 p) n’a 

généralement pas de flagelle. T. dimorphon (le 

nom, selon l’auteur, doit être conservé) est ana- 

logue à T. congolense ou présente des formes 

longues (25 p) sans flagelle libre. Chez T. simioe, 

les formes longues et épaisses prédominent ; 

quelquefois on remarque un flagelle court. Dans 

le groupe III, à côté de T. suis monomorphe, 

chez T. brucei, T. rhodesiense et T. gambiense 

le polymorphisme est constant, les formes tra- 

pues étant toujours présentes, alors que chez 

T. evansi ,les formes trapues n’apparaissent que 

sporadiquement. 

La classification propos,ée par l’auteur, basée 

sur ,les affinités probables des trypanosomes, 

trouve une confirmation dans la physiologie, cha- 

que groupe possédant un e.nsemble ‘distinct d’ac- 

tivités métaboliques, et dans l’action sélective des 

agents chimiothérapiques sans doute liée aux 

différences dans le métabolisme ; les trypanoso- 

mes du groupe lewisi (T. cruzi) ne sont pas 

affectés par les médicaments utilisés en Afri- 

que ; parmi les trypanosomes africains, T. vivax, 

T. congolense et T. simiae sont sensiblles a’ux 

composés à base de phénanthridine et à I’antry- 

cide, le groupe brucei au Bayer 205 (= antry- 

pal, suramine, naganol), à la tryparsamide et aux 

diamidines. 

L’auteur rappelle enfin que chez les glossines, 

au stade actuel de nos connaissances, ,il es+ 

seuiement possible de différencier les groupes, 

mais non les espèces, des trypanosomes. 

TABLEAU I 

CL4SSIFICATION DES TFXPANOSOMIS PA- bRuGAINS (d'aprh C.A.IiOARB) 

CBRACtiTIQ~ DIAGIIOSTIQUGS 

Groupea / 
hroluticm I 

wJ-= 
Flagelllun 

libre 
lci.dto- dansla 
plate Fomes 

ts&.ts6 

1. Vivax F-résent Grand u 1. T. vivax 
telminal n-rphe 

COU-t 2. T. unifonm 

:1. Congnlsllse Abssnt Moyen Intestin Monmorphe CCWt 3.T.congolsnse 
OU marginal m0.m 

p63ent +trcmp I Dimorpbe 1 court+lcurg 4. T. dimorpbon 
l I 

jpo-, *épais 5. T. simiae 
+1ongm%ce 

I +-Ul-t 

III. Brucei Présent Petit , Intestin ' lIlxmorpbe Epnis 6. T. suis 
ou subte*1moyea 

absent i+i$arha Minces + inte+ 7. T. brucei 
médiairss 8. T. rbodesienst 
t t=w 9. T. gembisnse 

Hinces+inter- 10. T. evsnsi 
(agent vecteur 

2-m *que) 

106. WILLETT (K.C.) - Les relations spécifiques 

de Tryponosoma rhodesiense. 18 réf. C.C. 

T.A., 6’ réunion Comité scient. intern. Rech. 

Trypano. (I.S.C.T.R.), Salisbury, 1956, 9 T, 

35-50 ; résumé de l’auteur. 

Les relations spécifiques entre T. rhodesiense, 

T. brucei et T. gambiense sont discutées avec 

l’intention de met+re en évidence l’origine de 

T. rhodesiense. 

L’échec de toutes les tentatives expérimen- 

tales soit pour rendre T. brucei infectieux pour 

l’homme ou pour provoquer chez T. rhodesiense 

la perte de son pouvoir infectant’ es+ souligné 

comme étant une preuve de la stabilité de 
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l’unique distinction qui existe entre ces deux 

espèces. 

Les rapports historiques sur un certain nom- 

bre d’épidémies de la maladie du sommeil, rho- 

désienne sont examinés pour voir si : 

a) 7. rhodesiense fut importé d’une source 

connue ou, 

b) si 7. gambiense était déjà présent dans la 

région et se serait développé sous une forme 

plus virulente ou, 

c) si en’ l’absence de pareille évidence une 

mutation de T. brucei en 7. rhodesiense ,pourrait 

être envisagée. 

L’auteur alors relate l’histoire des premières 

apparitions de la maladie du sommeil rhodé- 

sienne en se basant sur les citations de la litté- 

rature contemporaine et arrive à la conclusion 

qu’elle se développa de la maladie gambienne 

introduite dans la, région à G. morsitans de 

la Rhodésie et du Nyassaland et qu’aucune appa- 

rition de 7. rhodesiense n’a pu être attribuée à 

7. brucei qui serait devenu infectieux pour I’hom- 

me. 

107. ROBERTSON (D.H.H.) et BAKER (J.R.). - 

La trypanosomiase humaine’ au sud-est de 

l’Uganda. 1. Une étude sur I’élpidémiologie 

et la virulence actuelle de la maladie 

(Human trypanosomiasis in south-east Ugan- 

da. I. A study of the epidemiology and 

present virulence of the disease). 22 réf. 

Trans. roy. Soc. trop. Med. Hyg., 1958, 52, 

337-48 ; résumé repris dans Bull. biblio. 

signa/. B.P.I.T.T., 1958, 9, 2 10, no 2255. 

I” La virulence de la souche actuelle de try- 

panosome au sud-est de l’Uganda est décrite 

et on montre que T. gambiense est mamtenant 

complètement remplacé par T. rhodesiense, pro- 

bablement depuis l’épidémie de 1940. 

2” L’emplacement des chancres trypanoso- 

miens prouve que G. pallidipes est ‘le principal 

vecteur de T. rhodesiense dans. cette région. 

3” Bien que T. rhodesiense ait remplacé T. 

gambiense, et que le vecteur principal soit 

G. pallidipes, la maladie reste encore concen- 

trée dans les mêmes foyers et affecte la même 

catégorie de gens (pêcheurs et marchands de 

poissons) qu’avant 1940, lorsque T. gambiense 

était en cause. 

4” Pendant et immédiatement après la saison 

des pluies, en mai et juin 1957, l’incidence aug- 

menta dans les villages qui se trouvaient à la 

lisière intérieure de la ceinture de protection 

contre G. pallidipes, ceci étant dG à I’extensi,on 

saisonnière de la zone fréquentée par cette 

mouche. 

5” Le fait que la maladie soi+ localisée à un 

foyer, donne à penser que le gibier n’est pas 

un réservoir principal dans cette région et que 

le passage homme-mouche-homme est continu. 

On pense que les cas asymptomatiques et ceux 

qui ont une rechute après un usage incorrect 

de ‘I’antrypol, constituent le réservoir ,principal. 

Deux de ces cas sont décrits. 

6” On ne trouva pas de ,preuve que la viru- 

lence d’une souche de T. rhodesiense diminuait 

si elle restait chez l’homme pendant une longue 

période (deux ans et demi). 

7” ‘Comme Lugula et Sigu’lu (Matoro) sont les 

foyers principaux de T. rhodesiense, et comme 

ces endroits son,t constamment fréquentés par 

des pêcheurs et des marchands de poissons, ils 

constituent un risque important pour les terri- 

toires voisins. On a trouvé T. rhodesiense à 

Bunyala, au Kenya, et il est probable que d’au- 

tres cas surviendront puisque la population vi+ 

en contact étroit avec G. pallidipes. La rive 

orientale du lac Victoria est particulièrement 

en danger, mais une extension ultériewe est sus- 

ceptible de se produire comme les pêcheurs et 

marchands. de poissons voyagent beaucoup à 

bord de leurs boutres. 

8” Le critère le plus important pour distin- 

guer, en laboratoire, T. gambiense de T. rhode- 

siense est la possibilité constante pour T. rho- 

desiense de provoquer une forte parasitémie 

chez le rat et sa complète résistance à un dosage 

é,levé de tryparsamide (160 mg/kg) chez le rat, 

ou la rechute rapide (dans un délai maximum 

de 10 iours) après ce traitement. 

108. PACKCHANIAN (A.). - Sur la culture de 

Trypunosoma brucei in vitro (On the cul- 

tivation of Trypanosomq brucei in vitro). 

Am. J. trop. Med. Hyg., 1959, 8 (2), l68- 
74. 

L’auteur rappelmIe qu’en 1904 déjà, NOVY et 

Mac NEAL avaient ‘pu cultiver T. brucei in vitro 

alors que lui-même et ses collaborateurs n’ont 
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pu réussir à cultiver la même souche maintenue 

pendant près de 30 ans chez le cobaye par 

inoculations successives, ce mode de transmission 

semblant avoir fait perdre à la souche ses pos- 

sibilités d’adaptation à une culture in vitro. En 

1936 cependant, BRUTSAERT et HENRARD 

(Ann. Soc. belge Med. trop., 16, 479-81) par- 

venaient à cultiver une autre souche 7. brucei 

sur mi,lieu de von Razgha constitué de sang 

humain citraté et de solutions de Ringer et de 

Tyrode. 

Dans le présent article, l’auteur signale qu’il 

a pu cultiver in vitro avec succès pendant 

4 ans (de 1954 à 1958) 2 souches de T. brucei 

qu’il a isolées à partir de 74 animaux d’ou- 

ganda (Afrique orientale britannique) infestés 

expérimentalement. Parmi ces 2 souches, l’une 

était maintenue chez des animaux domestiques 

(espèces non précisées par l’auteur) grâce à une 

transmission continue par l’intermédiaire de glos- 

sines G. morsitans tandis que ‘l’autre provenait 

d’un chien et avait été passée sur souris. 

Ces 2 souches furent entretenues dès leur arri- 

vée aux Etats-Unis sur cobayes, lapins et souris 

américaines (Peromyscus maniculatus gambeli). 

Chez cette dernière espèce, l’affection prend 

une forme subaiguë et dure 60 à 200 iours 

environ. Lorsqu’une souche de 7. brucei prove- 

nant de souris américaines est inoculée à des 

souris Mus musculus ou rats, elle y provoque une 

infestation mortelle qui évolue au maximum 

en 6 à 12 jours. Le milieu de culture utilisé 

êtait celui de NOVY et Mac NEAL (N.N.) 

quelque peu modifié. Ces modifications consis- 

taient en l’utilisation de bouillon de viande de 

boeuf (extrait à froid puis à chaud), de NaOH 

au lieu de Na2C03 et de peptone Difco au 

lieu de peptone Witte. Ce bouillon de viande 

était combiné à de la gélose, puis additionné de 

sang de lapin défibriné. Le milieu ainsi utilisé 

était qualifié de N.N.P. ~NOV~, Mac Neal, 

Packchanian). 

L’auteur a également préparé un second mi- 

lieu NNP2, contenant I,3 pour 100 de gélose 

au lieu de 2 pour 100 et 20 à 40 pour 100 de 

sang de lapin défibriné au lieu de 50 à 75 

pour 100, pour cultiver des trypanosomes moins 

délicats que T. brucei. 78 animaux dont 48 sou- 

ris ordinaires, 2 souris américaines, 24 rats et 

4 cobayes étaient infestés avec 7. brucei, puis 

te sang du cœur de ces animaux était recueilli 

et inoculé dans le milieu de culture NNP. 6 tubes 

de ce milieu étaient ainsi ensemencés chacun 

avec 0, I à 0,5 ml de sang infesté, le sang du 

milieu étant ou non défibriné au préalable. Tous 

les tubes étaient alors placés à l’étuve, soit à 

25", soit à 37”. 

Une goutte de l’eau de condensation de cha- 

que ,tube était examinée au microscope après 7, 

14 et 21 iours d’étuve pour y déceler éventuel- 

lement les trypanosomes. Les résultats furent les 

suivants : les prélèvements de sang du cœur 

de 47 souris inoculées avec les 2 souches pré- 

citées donnèrent tous une culture positive de 

trypanosomes. Des sous-cultures pratiquées à par- 

tir des premiers tubes ensemencés donnèrent 

également des résultats positifs. 

La morphologie des trypanosomes ainsi obte- 

qtis est décrite en détail dans l’article. Quel- 

ques souches sélectionnées purent être entrete- 

nues in vitro plus de 3 ans après avoir subi 25 

sous-cultures, leur morphologie restant la même. 

Cependant, 25 souris et 4 rats normaux ino- 

culés avec ces cultures de T. brucei ne purent 

être infestés. 

Lauteur conclut que la possibilité pour les 

trypanosomes de s’adapter à la culture ne reste 

possible que lorsqu’i’ls font périodiquement I’ob- 

jet de passages par les glossines. D’autre part, 

il n’a pu retrouver la raison pour laquelle ces 

cultures perdaient leur pouvoir infestam tandis 

que NOVY et Mac NEAL avaient démontré 

que leurs cultures de T. brucei sur milieu N N 

restaient infestantes pour les animaux de labo- 

ratoire. 

109. LI’PPI (M.) et BENEDEllO (A.). - Varia- 
tions des eucolloides sériques dans la trypa- 
nosomiase expérimentale du cobaye à Try- 

punosoma brucei (Variazioni delsla eucolloi- 

dita serica in corso di tripanosomiasi spe- 

rimentale della cavia da Trypanosoma bru- 

ce;). 37 réf. Arch. itol. Sci. Med. trop., 

1958, 39, 135-41 ; résumé repris dans Bull. 
Biblio. signal. B.P.I.T.T., 1958, 9, 2 18, 

no 2267. 

Les auteurs ont étudié les variations de l’état 

colloidal normal du sérum des cobayes infectés 

expérimentalement avec Trypanosoma brucei en 

appliquant une « constellation d’index dysproti- 

d’ emiques ». 
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11s ont ainsi observé que certains tests de 

habilité colloïdale devenaient progressivement 

positifs ce qui témoignerait de la présence d’une 

dysprotidémie de plus en plus grave. 

Ils concluent en affirmant que les altérations 

de l’état colloïdal normal du sérum seraient en 

partie attribuables à la formation d’anticorps, 

mais surtout aux lésions hépatiques et à ‘l’atteinte 

subie par le système réticule-endothélial (réticulo- 

endothéfiiose parasitaire). 

110. BOUISSET (L.), LESSA (A.) et RUFFIE (J.). 

- Survie des trypano8somes et des héma- 

tozoaires dans le sang citraté et glucosé 

conservé en glacière. C.R. Soc. B;ol. 1958, 

152 (4), 674-8. 

Les auteurs ont éprouvé la durée de la survie 

de Trypanosoma equiperdum et de Plasmodium 

berghei dans le sang additionné d’un anticoa- 

gulant à base de glucose sodé et d’acide citrique 

et conservé en réfrigérateur à f 4”. La Viabi#lité 

des parasites était déterminée par leur inocu- 

lation intra-péritonéale à des rongeurs réceptifs. 

Les auteurs, constatèrent que les trypanosomes 

ainsi conservés gardaient leur virulence pendant 

6 heures tandis que ‘les plasmodies la conservaient 

pendant 18 heures. 

I l 1. ALWAR (V.S.). - TransmisGon expérimen- 

tale de Try~unosomu evunsi (Experimental 

transmission of Trypunosoma evansi) Indiun 

vef. J. 1958, 35, 412-5. Repris dans. Vef. 

Bull. 1959, 29 (1 ), 9- 10. 

T. evansi fut cultivé sur embryons de pigeon 

et de canard. L’infestation des embryons deve- 

nait apparente en 48-72 heures. Le tiers des 

oiseaux provenant de l’incubation des oeufs ainsi 

inoculés renfermait des parasites. 

On parvint à transmettre T. evansi en inoculant 

du sang de mammifère infesté à des pigeon- 

neaux, cannetons et dindonneaux âgés de quel- 

ques heures à un jour. Les parasites furent retrou- 

vés dans le sang de ces oiseaux après un minimum 

de 5 jours et persistèrent pendant un maximum 

de 24 jours. L’infestation pouvait être, égale- 

ment transmise d’un pigeon à un autre. 

La virulence du parasite était inaltérée au 

cours de son passage chez les canards et les 

dindons. Mais, chez les rats blancs inocullés avec 

une souche passée sur pigeons, on put mettre 

en évidence des ,trypanosomes circulant dans leur 

sang 3 à 8 semaines après l’inoculation ; d’autre 

part, ces animaux succombèrent 2 à 10 semaines 

plus tard, ce qui est une preuve évidente de 

l’atténuation de la virulence du parasite. 

Parasitologie 

I 12. CROFTON (H.D.) - Le parasitisme des 

moutons par les nématodes dans les éleva- 

ges de vallées. IV. - Les effets des traite- 

ments anthelminthiques. (Nematode parasite 

populations in sheep on lowland farms. 

IV. - The effects of anthelmintic treatment). 

Parasifol. 1958, 48 (3-4), 235-42. 

L’auteur conclut que des ,traitements mensuels 

systématiques à la phénothiazine et au mélange 

sulfate de cuivre-sulfate de nicotine retardent 

l’augmentation du nombre d’ceufs de nématodes 

dans les fèces de moutons et même parviennent 

à juguler la maladie dans ,le cas d’une infestation 

moyenne. 

Par contre, dans le cas d’une plus forte infes- 

tation, provoquée par une surcharge des pâtu- 

rages par exemple, le mélange cuivre-nicotine 

peut être moins efficace que la phénothiazine 

et l’on peut observer une exacerbation de la 

maladie. Le coefficient d’efficacité de ces médi- 

caments peut être mesuré en jugeant les effets 

des traitements utilisant une dose unique de ces 

produits, mais il est préférable de juger de leur 

1 efficacité en tenant compte de l’intensité de 

I’infestation ou de l’augmentation du nombre 

d’animaux dans les troupeaux. 

Dans ces conditions, l’intervalle à adopter 

entre traitements est essentiellement variable 

avec les besoins des troupeaux envisagés et le 

traitement mensuel systématique en particulier 

ne saurait être justifié. Celui-ci était autrefois 
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oase sur le fait que la majorité des formes ies 

plus pathogènes possèdent un cycle vital durant 

un mois au maximum. Ce traitement ne serait er 

fait justifié que s’il tuait à la fois tous les stades 

du parasite chez l’hôte. Or, aucun traitement 

anthelminthique connu n’est complètement effi- 

cace contre les helminthes adultes et certains 

de ces traitements n’ont aucun effet sur les 

parasites impubères. L’auteur a ainsi constaté 

que des traitements bi-mensuels à la phénothia- 

zine diminuaient considérablement le nombre de 

nématodes vivants dans l’élevage examiné. Ces 

traitements semblent provoquer une réelle dimi- 

nution de l’intensité de I’infesta,tion et non pas 

seulement un retard dans la multiplication des 

parasites. Si un éleveur traite normalement ses 

animaux en 4 fois espacées d’un mois, on peut 

conclure des observations précédentes qu’il abou- 

,tirait aux mêmes résultats si ces 4 traitements 

étaient effectués à intervalles plus rapprochés 

tous les 15 jours par exemple. En traitant son 

troupeau précocement, au début de la saison de 

contamination, il diminuera du même coup ;e 

nombre initial de parasites dans son exploita- 

tion. 

113. UROUHART (G.M.J. - La produdion 

expérimentale de la cysticercose sur les 

veaux du Kenya (The production of experi- 

mental cysticercosis in calves in Kenya). 

Bull. Epiz. Afr. (I.B.E.D.), 1958, 6 (4), 

385-93. 

Une lutte efficace contre la systicercose -e 

peut être menée que si l’on corraît bien /es 

modalités de I’infestation. L’auteur c essayé ce 

réaliser une infestation expérimentaie chez 46 

veaux âgés de I à 95 jours en leur faisant ingé- 

rer des milliers d’oeufs de T. sag;no+a. L’artetr 

trouva chez la moitié des veaux, q:“:i cz-s’dèpe 

comme résistants à i’infestatior, mo;-s de 100 

cysticerques alors que chez les autres des cen- 

taines et des milliers de cysticerquec fupent trou- 

vés. 

La résistance rencontrée pe,r être due à deux 

facteurs : soit à une infestation antérieure à 

l’expérimentation comme l’indiquerait la présence 

de kystes trop gros pour être dues à I’expérimer- 

tation ; mais I’infestation prénatale ne doit pas 

être aussi fréquente : - so;t à une résistance 

jndividuelle naturelle ne découlant oas d’une 

‘îtesiat;ofl antérieure : ainsi 4 veaux chez les- 

quels ne fut découvert aucun kyste provenaient 

de 10 même ferme. 

L’absence ou la présence de colostrum n’in- 

fluèrent pas sur le degré de résistance. 

Les veaux femelles seraient plus résistants. 

Enfin, des œufs provenant du segment ter- 

minal d’un T. soginata expulsé par un malade trai- 

té à la mépacrine et des œufs provenant des 

égoûts de Nairobi ont montré le même pouvoir 

‘nfectant. 

114. RIEK (R.F.), TURNER (H.N.), Mc KE- 

VEll (M.) et ROBERTS (F.H.S.). - Correc- 

tion à apporter au nombre d’ceufs d’helmin- 

thes trouvé dans les fèces de bovins, basée 

sur la consistance de ces fèces ainsi que 

sur l’âge et le poids vif de l’hôte. (Adjust- 

ments for faecal worm egg counts from 

cattie based on faecal consistency and on 

age and body weight of host). Aust J. 

agric. Res., 1958, 9 (3), 391-402. (Résumé 

des auteurs). 

Les études entreprises visaient à déterminer 

-. le nombre d’helminthes trouvé par gramme 

i f‘ e eces et qui traduit les fluctuations du nom- 

bre d’helminthes présents dans le tractus gastro- 

intestinal des bovins aurai,t avantage à être 

corrigé en fonction de la consistance des fèces 

et de la quantité variable de ces fèces liée à 

:‘âge et au poids de l’hôte. La correction basée 

sur la consistance fécale ne montra que peu 

d’i,ltérêt. Par contre, l’âge et le poids du corps 

se révélèrent être des facteurs importants. Les 

auteurs indiquent dans un tableau les correc- 

tions dont il faut tenir compte pour un âge et 

d u poids standards. Dans les conditions de la 

pratique, on peut évaluer l’âge plus facilement 

que le poids et les résultats obtenus ont montré 

qLe ies prévisions de la quantité de fèces excré- 

tés ec +onciion de l’âge des animaux ne diffé- 

-aie?’ que iégèrement des prévisions tenant 

compte du poids du corps. 

i 15. ONO, MOTO0 et WATANABE (S.). - 

Etudes sur les polysaccharides contenus 

dans l’antigène du test cutané de la fascio-- 

lose bovine (en japonais). Jup. J. vet. SC;.. 
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1956, 18 (3), 141-8. Repris dans Acf. vef. 

jup., 1957, 2 (3-4), 40. 

Les auteurs ont extrait un certain hydrate de 

carbone (fraction glycogénique) du corps de 

Fascio/a hepafic,a qui contient le principe actif 

de l’antigène utilisé dans un -test cutané des- 

tiné au diagnostic de la fasciolose bovine. 

La substance active de la fraction glycogé- 

nique n’a pu être décomposée par I’amylase a, P 

ou (0 + p) et son activité est respectée dans 

le test intradermique après digestion par I’amy- 

lase et purification ultérieure par l’acide trichlo- 

racétique à 3 p. 100. Dans le ;Produit de I’hydro- 

lyse acide obtenu avec cette substance, le glu- 

cose et le fructose ont été mis en évidence par 

chromatographie sur papier. On suppose en te- 

nant compte de ces résultats que la substance 

active appartient au groupe des polysacchar;des 

avec fructose et sans glycogène. 

Entomologie * 
1 16. GLASGOW (J.P.). - La nourriture de la 

mouche tsé-tsé. C.C.T.A., 6” réunion Comité 

scient. intern. Rech. Trypan. (I.S.C.T.R.), 

Salisbury, 1956, 5 T, 2 I-4. 

La connaissance des animaux sur lesquels se 

nourrit la mouche tsé-tsé est intéressante ; elle 

permet de savoir quelles sont les sources possi- 

bles des trypanosomiases et s’il est possible de 

détruire la mouche en supprimant ses ressources 

alimentaires. Déjà en 1920 Carpenter signale 

que chez G. pa/pa/is, capturée près du lac Vic- 

toria, un quart seulement du sang absorbé pro- 

vient de mammifères. La technique des tests 

sérologiques faits sur le sang extrait d’un insecte 

récemment nourri a été perfectionnée par B. 

Weifz ; le prélèvement en brousse est simple 

puisqu’il suffit d’exprimer le sang de l’insecte 

sur un petit papier filtre, de le dessécher et de 

l’envoyer au laboratoire. Des travaux de Weitz 

et Glascow (1956) portant sur 1.400 examens 

de repas sanguins en Afrique orientale, il appa- 

raît que la moitié des repas identifiés sur G. 

morsitans, G. swynnertoni et G. ausfeni pro- 

viennent de suidés ; G. pallidipes se nourrit sur 

le chevreuil de brousse, G. brevipcdpis surtout 

sur l’hippopotame et G. pdpalis sur les reptiles. 

Aucune mouche ne se nourri+ du sang du 

bubale, du zèbre ou du topi ; très rares sont 

celles qui se nourrissent du sang de I’impala. 

Mais l’auteur attire l’attention sur le fait que 

les méthodes de capture habituelles de mouches 

permettent surtout d’attraper des glossines affa- 

mées, que le pourcentage de mouches repues 

capturées est bien inférieur à celui qui existe 

dan; une population entière. De plus il est pos- 

sible que le sang des suidés engourdisse les 

mouches, ou ne les satisfasse pas, ce qui dans 

les deux cas augmenterait le pourcentage des 

mouches capturées ayant sucé du sang de por- 

cin. 

II se peut inversement que certains types de 

sang soient très rapidement digérés. II est impor- 

tan,t de découvrir les gîtes de repos des glos- 

sines. Dans une expérimentation portant sur 

G. swynnerfon;, Isherwood trouve chez des mou- 

ches mâles actives que 64 p. 100 se sont nour- 

ries sur des suidés et sur des mouches mâles ef 

femelles capturées au repos que ce pourcentage 

est respectivement de 86 et 87 p. 100 ; les 

suidés sont donc encore plus importants qu’il 

n’apparaissait avec les captures classiques de 

mouches. 

I 17. RENNISON (B.D.). - Taux d’infection d,es 

mouches tsé-tsé et estimation du nombre 

de trypanosomes nécessakes à l’infection ; 

40 réf. C.C.T.A., 6’ réunion Comifé scient. 

infern. Rech. Trypano. (I.S.C.T.R.), Salis- 

bury, 1956, 10 T, 51-60. 

Les espèces de trypanosomes sont classées en 

quatre groupes suivant leur cycles de dévelop- 

pement chez la mouche : 

REPTILES : 

I- Maturi+é dans l’intestin grêle. 

MAMMIFERES : 

2” Développement dans ia trompe : groupe 

de T. vivax. 
-~ 

*Voir auw : trypanosomiases et chimiothérapie. 
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3” Développement dans l’intestin moyen, ma- ’ l 18. VAN DEN BERGHE (L.) et LAMBRECHT 

turité dans la trompe : groupe de T. congolense. (F.L.). - Note préliminaire sur la biologie 

4” Développement dans l’intestin moyen pu:s de Glossinu vonhoofi Henrard (Preliminary 

migration dans les glandes salivaires : groupe note on the biology of Glossina vanhoofi 

de T. brucei. Henrard). Bull. ent. Res., 1958, 49, 291-300, 

repris dans Bull. signal. biblio. B.P.I.T.T., 
On est amené à supposer que la fréquence 1958, 9, 231, no 2.298. 

de ces groupes est inversement proportionnelle ’ 

à la complexité de leurs cycles ; c’est d’ailleurs 1 ( Glossina vanhoofi Henrard a #été trouvée à 

ce que l’on constate généralement. i la station de 1’I.R.S.A.C. à Irangi au Congo 

Les rapports des tsé-tsés avec les divers grou- 
belge en forêt humide et dense et fut étudiée 

pes de trypanosomes diffèrent. L’infestation des i 
1 dans un habitat pendant trois mois. Normalement 

glossines par les divers groupes de trypano- ~ 
1 cette glossine n’attaque pas l’homme et on la 

somes est différente. De même les mouches i 
captura sur de petits arbres jeunes où elle se 

choisissent l’animal-hôte : G. morsitans, G. Po/li- 
1 repose la tête en bas, à une hauteur moyenne 

dipes, G. swynnertoni choisissent les suidés, G. 
de 133 cm, les femelles se tenant légèrement 

p. fuscipes les reptiles. On a constaté que l’ani- 
plus bas que les mâles. La densité des mouches 

mal-hôte peut augmenter le taux d’infection 
au repos est plus élevée sur les hauteurs que 

chez la glossine et aussi que les tsé-tsés n’ont 
dans les vallées, et plus forte le ‘matin. La pro- 

pas le même pouvoir infectant (au laboratoire, 
portion entre mâles et femelles d’environ I est 

G. morsifans transmet deux fois plus T. rbode- restée ‘Onstante. 

siense que G. palpalis). Le sexe et l’âge des ’ II semblerait que ce soit l’odorat qui guide 

glossines jouent un rôle : les femelles vivant cette glossine vers des hôtes éventuels. On a 

plus longtemps doivent être de meilleures vec- rarement trouvé des pupes vivantes. Au labo- 

trices que les mâles ; les mouches les plus âgées ’ ratoire, à 26”‘C et en humidité rela’tive de 

sont les plus infectées. La densité des glossines / 90 p. 100, (a periode pupale dure 35 jours. En 

augmentent quand croît l’humidité si la tempéra- captivité, G. vanhoofi se nourrit volontiers sur 

ture est élevée. La tempéra,ture élevée favorise ie porc-épic Afherurus africanus. 

aussi le développement du trypanosome chez la 

mouche et chez la pupe. 
1 19. FOSTER (R.). - La mouche tsé-tsé G. mor- 

La capture des glossines, qui est à la base 

de l’étude de la répartition des trypanosomes, 
sitons dans un habitat étranger. C.C.T.A., 

B.P.I.T.T., Trypanosomiase, Public. no 215/T, 
peut se faire à la main ou au piège. A la main, 

octobre 1958. 
la capture peut se faire sur toute la randonnée, 

et elle correspond alors à des lots de mêmes La région de Loljoro, à 30 km au sud d’Arusha 

communautés végétales, ou sur des sections !noro’ du Tanganyika), est formée de plusieurs 

linéaires. La quantité de mouches capturées io-é-s séparées les unes des autres par une 

exprime uniquement la densité en rapport avec ~ brotisse clairsemée. Si !‘on a trouvé G. swynner- 

l’activité au moment de la capture. On uti!ise I foii, G. pallidipe;, G. longipennis, jamais n’a 

comme mesure soit la densité apparerte (ncmbre été découverte G. morsifans. Afin d’expérimen- 

de mouches attrapges rapporté à une Ynité de ter ! ’  efficacité des épandages insecticides aériens 

surface), soit le nombre de mouches par heure et sur une population isolée de G. morsifans, on 

par homme. La capture par piège, qui est conti- ( a essaye tout d’abord d’implanter une telle popu- 
nue, donne une va!eur proportionneile B !a den- ~ ’ .aticn dans une des forêts (50 ha). Des larves 

sité véritable. Le choix du piège et son empla- furen+ aoportées et, ensuite, des captures quo- 

cernent sont importants. tidisnnes permirent de juger de la densité de 

Pour dépister I’infestation, on utilise !a dissec- la population. Les apports de larves furent faits 

tion de la glossine. l’entretien des glossines sur !e 25 mars (940 larves), le 13, 20 et 27 mai 

des animaux non infectés chez lesquels OI recher- 1880. 2800, 2000). La densité apparente attei- 

chera les trypanosomoses transmis, l’examen sur gnlt 78 dans la semaine se ,terminant le 3 juin, 

lames de préparations diverses (salive, sang). iour où eut lieu l’épandage d’insecticide Y BHC. 
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La densité apparente tomba à 98-99 p. 100. 

Quatre mois après l’épandage cette densité 

subsistait, et la capture simultanée de mou- 

ches jeunes et âgées prouve que les t&tsés 

survivant à la désinsectisation vivent et se repro- 

duisent dans la région. 

L’auteur a précédemment fait parattre un arti- 

cle sur l’élevage de G. morsifans (colonie I) en 

laboratoire (Parasifology, I 957, 47, 36 I-74 ; ana- 

lyse dans la présente revue, 1958, II, 107). II 

indiquait alors que, dans l’expérimentation futu- 

re, on emploierait des chambres dont l’humidité 

et la température seraient exactement contrôlées. 

Les résultats qu’il a obtenus dans de ,telles condi- 

tions font l’objet du présent article, ainsi que 

la comparaison avec ses travaux antérieurs. 

Après un essai concluant (colonie 2) en utilisant 

un réglage sommaire (1957, Colon. Pesticides Res. 

U’nit., Miscellaneous Rep. no 176) il garda deux 

colonies (colonies 3 et 4) de G. morsifons dans 

des incubateurs à réglage électrique, à la tem- 

pérature constante de 79°F (26, IOC), ne modi- 

fiant pas sa technique d’élevage si ce n’est que 

la durée de l’intervalle entre les repas fut réduit 

à 3 jours Po#ur la colonie 3 et à 2 jours pour 

la colonie’4. On utilisa le mouton comme ani- 

mal de base et accessoirement le cobaye quand 

des mouches refusaient le mouton. La durée 

de la période interlarvaire fut la même dans 

toutes les colonies ; elle croît avec l’âge de la 

mouche. 

L’auteur a pu obtenir respectivement pour les 

mâles et les femelles des durées moyennes de 

vie de 67,8 et 87,6 iours dans la colonie 3 et de 

85,4 et 90 jours dans la colonie 4 (41 et 60,8 

jours dans la colonie I). 

Alors que dans sa première expérimentation, 

la mortalité pendant le premier mois avait été 

de 63,3 et 58,6 p. 100, respectivement pour les 

mâles et les femelles, elle n’atteignit plus que 

25,2 et I7,4 p. 100 d ans la colonie 3 et l5,9 et 

9,7 p. 100 dans I a colonie 4. Cette prolonga- 

tion de la vie entraîna une augmentation du 

nombre de femelles produisant des larves (62 p. 

120. FOSTER (R.). - Colonies de mouches tsé- 

tsés G/ossinu morsituns en laboratoire. 

C.C.T.A.-B.P.I.T.T., Trypanosomiase, Public. 

n” 217/T, décembre 1958. 
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100 et 70 p. 100 au lieu de 27 p. 100) ainsi 

que du nombre moyen de larves produites par 

femelle (2,15 et 2,38 au lieu de I ,25). Dans la 

colonie 4 il est intéressant de noter que la durée 

moyenne de vie des mâles est à peu près la 

même que celle des femelles (85,4 et 90 jours) 

alors que iusqu’alors, la vie des mâles était 

toujours plus courte de 25 à 30 p. 100. Ceci 

est peut-être lié au fait que les repas sont 

donnés à des irrtervalles de temps plus courts 

(2 iours). 

Pour qu’une colonie se maintienne sans apport 

extérieur, il faut que chaque femelle donne au 

moins deux larves viables. Si le nombre minimum 

de larves produites a été dépassé, seulement 

70 p. 100 des larves ont donné des adultes via- 

bles à la température et à ‘l’humidité ambiante, 

73 à 80°F (22,8”C à 26,7”C) et 60 à 70 p. 100 

d’humidité rela,tive. 

Par ail,leurs, et sans que l’auteur y trouve 

d’explication, le nombre de larves obtenues par 

« femelles reproductrices » est inférieur dans 

les colonies 3 et 4 (respectivement 3,48 et 3,40) 

à celui enregistré dans la colonie I (4,65). II 

faudrait pouvoir conjuguer la productivité des 

femelles de la colonie I avec la durée de vie de 

la colonie 4 pour obtenir une colonie s’accrois- 

sant normalement avec un pourcentage d’éclo- 

siens supérieur à 60 p. 100. 

12 1. PEEL (E.) et CHARDOM!E (M.). - Obser- 

vations sur les élevages de Glossina morsi- 

funs West, au laboratoire. Ann. Soc. belge 

Méd. frop., 1958, 38 (5), 961-4. 

Les glossines capturées au Mutara (Ruanda) 

sont entretenues localement sur des cobayes, 

éventuellement sur des moutons ou des chèvres, 

et transportées périodiquement à Lwiro, à plus 

de 500 km. En abrégeant le voyage et en dimi- 

nuant les secousses (auto au lieu de camion- 

nette), en roulant de nuit au lieu de rouler de 

jour, on a abaissé la mortalité de 80 à 5 p. 100. 

Les survivantes sont reparties dans des boî+es de 

Bruce à raison de 35 femel’les pour 10 mâles. 

Il faut réduire les manipulations au minimum. 

L’humidité et la température doivent être cons- 

tantes (80-85 p. 100 d’humidité absolue, et 

2627°C). Les mouches sont nourries sur animal 

à peau rasée, et on emploie différentes espêces 
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d’animaux afin d’isoler les éventuels trypano- vée sur le tronc ou les branches des arbres. II 

somes. semblerait, dans ces conditions, que ces sites 

L’élevage de G. morsitans au laboratoire de sont des points de prédilection des insectes pen- 

zoologie médicale de 1’I.R.S.A.C. de Lwiro se dant le jour et que, la nuit, ceux-ci préfèrent 

fait à partir de pupes récoltées au Mutara, de se fixer sur les feuilles. l 

pupes obtenues de la ponte de femelles captives ~ 

et de pupes reçues par avion périodiquement ~ 

du Tanganyika. Ces pupes sont placées sur plu- 

sieurs épaisseurs de papier filtre dans des ccu- 
123. DAVIES (J.B.). - Une tentative d’extermi- 

vercles de boîtes de Pétri mises dans des cages 
nation de Giossina palpa/+ (R.D.) et de 

de vol ; l’humidité absolue est maintenue entre 
G. tachinoides Westw. dans une végétation 

80 et 85 p. 100 et la température à 27-28°C. 
riveraine, dans la Province de Benue, Nige- 

Les auteurs ont obtenu pour 9.168 pupes 46,56 ria du Nord, par pulvérisation de D.D.T. 

p. 100 d’éclosions (56,63 p. 1~00 de mâles et (An attempt to eradicate Glossina palpalis 

43,37 p. 100 de femelles). L’éclosjon a lieu en (R.-D.) and G. tachinoides Westw. from rive- 

général l’après-midi ; les glossines nouvelles sont rine vegetation in Benue province, northern 

transférées chaque matin au moyen d’un tube en Nigeria, by spraying with DDT). Bull. ent. 

verre bien sec de la cage dans une boîte de Res., 1948, 49, 427-36 ; résumé français du 
Bruce. Les ma.nipulations de G. morsitans, qui 

est très vorace, sont facilitées par l’emploi d’un 
Bull. bibi. signal. B.P.I.T.T., 1959, 10 (ian- 

peu de chloroforme sur un tampon d’ouate. 
vier), 1, no 2353. 

En 1955 et 1956 on essaya deux fois d’ex- 

terminer les Glossina polpalis (R.-D.) et les 

122. JEWBLL (G.R.). - La détection des glas- ~ G. tachinoides ‘Westw., avec du D.D.T., le long 

sines pendant Ia nuit (Detection of tsetse ~ de 8 t/4 mites (13,300 km) d ‘une rivière à débit 

flY at night). Nature, 1958, 181 (4619), I P ermanent, dont les rives sont couvertes d’épais- 

1354. 
ses forêts, dans la province de Benue, dans le 

nord du Nigeria. 

L’usage de peintures fluorescentes en lumière 

ultra-violette se révèle encourageant pour mar- 

quer les glossines en laboratoire. Un test destiné 

à confirmer l’utilité de la méthode dans la pra- 

tique fut effectué en janvier 1957 avec Glossina 

swynnertoni Austen dans la Province du Lac 

au Tanganyika. 

Des glossines furent capturées, nourries et 

marquées avec une peinture fluorescente, ouis 

relâchées pendant !e iour. A ;a nuit tombante 

le même iour, les insectes ainsi marqués furent 

observés sur les troncs des arbres et :a face infé- 

rieure des branches horizontales. Lorsque la rLit 

fut complètement tombée, à l’aide de la Iu- 

mière ultra-violette, on ne put retrouver les in- 

sectes à la place où ils avaient été précédemment 

observés. Des observations plus approfondies, 

effectuées toujours en lumière ultra-violette, per- 

mirent la mise en évidence de I6 glossines, 

toutes fixées sur des feuilles, 14 à leur sur- 

face supérieure et 2 à leur surface inférieure. 

Par contre, aucune glossine ne put être obser- 

On décrit les rivières, les méthodes de pul- 

vérisation appliquées en utilisant des Va#porisa- 

teurs du type besace, ainsi que les effets de I’in- 

secticide sur la population de mouches. 

OI a établi qu’il était possible d’éliminer 

G. pa!polis de ce genre d’habita,t, lorsque la 

forêt est nettement limitée aux abords immé- 

diats de la rivière, mais qu’il fallait isoler la 

rsgion avec grand soin pour éviter de nou- 

ve.le: invasions ; celles-ci dépassèrent d’ailleurs 

nettement les prévisions. L’absence complète de 

G. polpoiis dura 18 semaines. 

G. tochinoides, moins nombreuse, disparut 

également :e long de la rivière ,traitée, mais 

comme :es mouches disparurent aussi le long de 

la rivière servant de comparaison, on ne peut 

attribuer 13 disparition à l’action de I’insecti- 

cide. 

Le coût de la pulvérisation s’éleva à environ 

la moitié du coût du débroussage par les mé- 

thodes classiques. 
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124. FOSTER (R.). - Pulvérisations aériennes 

d’insecticide sur un habitat de tsé-tslés à 

partir d’,un avion Auster J.5G. (4 tableaux). 

C.C.T.A.-B.P.I.T.T., Trypanosomiase, Public. 

no 216/T, 1958. 

Au Tanganyika, on a essayé l’action d’in- 

secticides pulvérisés en aérosol, à partir d’un 

avion équipé avec deux pompes rotatives à cage, 

sur deux forêts d’Acacia commipho&, -habitat 

de Glossina swynnerfoni. On a utilisé, sur la 

forêt I (1 10 ha), une solution à 5 p. 100 de 

Y BH’C, obtenu en mélangeant une partie d’hexas- 

tan à trois parties de « Power Kérosène Shell », 

à raison de 0,08 gallon par acre (0,9 I/ha). La 

densité apparente des mouches adultes a baissé 

de 90 p. 100 et s’est maintenue telle pendant 

un mois. Sur la forêt I I (45 ha), un même traite- 

ment fit décroître la densi,té apparente en mou- 

ches adultes de 96 p. 100, et cette densité 

resta à ce niveau pendant deux mois. Dans les 

deux cas, il y eut ensuite une augmentation 

soudaine de la densité. 

Dans cette forê,t I I où il y avait aussi une 

population introduite de G. norsitans, on cons- 

tata une baisse de la densité de 98 p. 100. 

Les survivants se reproduisirent au bout de 

4 mois. 

Une deuxième expérience fut faite plus tard 

sur la forêt I avec une solution de dieldrin à 

5 p. 100 à raison de 0,08 gallon par acre 

(O,9 I/ha). La d ensité apparente tomba pro- 

gressivement environ quatre iours après le trai- 

tement pour atteindre une baisse de 97 p. 100 ; 

ce niveau se maintint deux mois. 

125. HOCKING (K.S.). - Pulvérisations discri- 

minatoires d’insecticimde pour la destruction 

de G. morsifans. C.C.T.A.-B.P.I.T.T. Trypa- 
nosomiase, Public. no 2I8/T. 

L’expérimentation porta dans la vallée de 

Kabiganda (sud-ouest de l’Uganda) sur une forêt 

d’environ 17 miles carrés (42 km2) infestée de 

G. rnorsifans dont l’habitat est constitué par des 

Acacia hebecludoides au milieu de bosquets. 

Elle consista en une pulvérisation d’une émulsion 

de dieldrin sur les branches inférieures des 

A. hebecludoides. Elle avait pour but de con- 

naître l’efficacité de la pulvérisation d’un insec- 

ticide résiduel aux lieux de rassemblement de 

mouches dans les gîtes de G. morsifuns. La 

forêt fut divisée en six zones qui furent traitées 

successivement d’octobre 1957 à fin septembre 

1958. L’utilisation de papier filtre permit de 

mesurer le dépôt ini,tial d’insecticide dont la 

moyenne fut de 0,8 g par mètre carré. Sur des 

échantillons d’écorce, prélevés jusqu’à 60 iours 

après l’épandage, on dosa l’insecticide. La pro- 

portion d’insecticide absorbée par l’écorce était 

faible au début et nulle ultérieurement ; les per- 

tes semblèrent dues à la réduction du dépôt 

superficiel. La déperdi,tion, lente pendant les 

cinq premiers jours, varia ensuite logarithmi- 

quement en fonction du temps, selon l’équation : 

x = 85-36 log l0(+-5), (x étant la déperdition 

en pourcentage du dépôt initial sur papier 

filtre, et t le nombre de jours initial sur papier 

sation). 90 p. 100 de l’insecticide disparaît en 

4 mois et 100 p. 100 en 8 mois. II semble que 

les 10 p. 100 résiduels suffisent à tuer les glas- 

sines après un contact prolongé. 

D’ailleurs, les captures systématiques de G. 

morsifuns montrèrent que la densité apparente a 

été ramenée de 33 à moins de I p. 100, et l’on 

peut prévoir que l’action résiduelle de I’insecti- 

cide fera baisser cette densité de moitié encore. 

Cependant, on n’a pu éliminer totalement G. 

morsifuns. 

126. GLASGOW (J.P.). - Les Ipièges dans 

IWude de G. pallidipes. C.C.T.A., 6” réu- 

nion Comité scient. intern. Rech. Trypun. 
(I.S.C.T.R.), Salisbury, 1956, 7T, 3 l-3. 

Si les pièges n’offrent pas de possibilités en 

tant qu’instruments pratiques d’attaque directe 

contre la mouche tsé-tsé, ils sont efficaces dans 

les recherches sur G. pullidipes. L’auteur a uti- 

lisé le piège Morris, léger et bon marché, de 

la taille d’une chèvre. II a comparé des captures 

au piège et des captures à la main, dans les 

mêmes conditions, à découvert, à 5 mètres de. 

la bordure orientale d’un énorme fourré dans 

lequel la densité des mâles de G. .pullidipes 
atteint I .OOO à l’hectare. L’expérimentation a 

duré trois semaines ; les 15 pièges employés 

étaient vidés toutes les deux heures et les tour- 

nées de captures se faisaient de deux heures en 

deux heures. Avec les pièges, l’on attrape 80 
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p. 100 de femelles ; l’heure de pointe est vers 

14 heures pour les femelles et 16 heures pour 

les mâles ; l’heure de pointe est située I’après- 

midi par suite de la disposition des pièges à 

l’est du fcurré. Avec des pièges à l’ouest, les 

captures prédominent avant midi généralement. 

A la main, l’on capture surtout des mâies, mai: 

plus tôt à l’est qu’à l’ouest. En saison des pluies, 

les différences s’estompent : à l’est comme à 

l’ouest, les captures avec les pièges sont les 

plus fortes vers 16 heures, et à la main vers 

14 heures. 

Les pièges peuvent servir aussi à étudier :a 

dispersion de G. pallidipes dans des pâturages 

découverts ; il faut tenir compte de la nature 

de la végétation de l’origine et de l’aire de 

dispersion. II semblerait que les arbres épars de 

7 a 8 mètres de haut soient plus favorables à 

la dispersion que des fourrés épais en régéné- 

rescence. 

127. ROBERTSON (A.G.) et BERNACCA (J.P.). 
- L’abattage des animaux sauvages utili- 

sé pour la destruction des glossines en 

Ouganda (Game eradication as a tsetse 

control measure in Uganda). f. Afr. agric. 

J., 1958, 23 (4), 254-61. Repris dans Rev. 

uppl. fntomol. 1959, 47 (3), ser. B., 37. 

Depuis 1920, la réduction du nombre des élé- 

phants et la réglementation de la mise à feu 

des pâturages permirent à la végétation de 

repousser dans des régions précédemment sans 

glossines, ce qui favorisa le repeuplement de 

ces insectes. C’est ainsi que, de 1935 à 1944, 

plus de 20.000 kilomètres carrés furent perdus 

pour l’élevage du bétail. Il fallait dans ces con- 

ditions remédier énergiquement à ce grave pro- 

blème. 

C’est pouquoi on commença à chasser les 

buffles et les potamochères tandis qu’on remet- 

tait à feu les broussailles afin d’enrayer I’enva- 

hissement vers le sud par les G. pollidipes. En 

1947, fut établie une organisation spéciale char- 

gée de mener à bien cette campagne et, 10 ans 

plus tard, près de 16.000 kilomètres carrés sur 

les 20.000 éfaient en bonne voie d’être récu- 

pérés, la progression des deux espèces de glos- 

sines, G. pollidipes et G. morsifans, ayant été 

stoppée dans cette région. 

Tous les animaux à onglons furent abattus à 

t’exception des girafes et de deux espèces d’an- 

tilopes. De même, les éléphants furent abattus 

partout où ce fut nécessaire. 

En tout, les chasseurs abattirent 27.421 ani- 

maux sur une surface de près de 12.000 kilo- 

mètres carrés. Une zone de 4.400 kilomètres 

carrés, sur laquelle aticun animal sauvage n’avait 

été chassé, put être récupérée de 1947 à 1952 

par un débroussaillement sélectif seulement. Cet- 

te méthode était économique dans cette zone 

particulière car G. morsitans, qui s’y trouvait 

seulement, se rencontrait surtout dans une sava- 

ne herbeuse. 

Seuls de très bons chasseurs furent sélection- 

nés pour cette campagne. Le coût de I’opéra- 

tien « chasse » a pu être estimé à 350 francs 

environ par hectare contre 4.300 francs envi- 

ron celui de l’opération « débroussaillement ». 

128. HYDE-WYATT (B.). - Lutte contre des 

populations isolées de glokines (The Con- 

trol of an isolated tsetse population). M/. 

Afr. med. J., 1957, 6 (2), 68-9. Repris 

dans Rev. appl. fntomol.: 1959, 47 (3), 

ser. B., 36. 

Les glossines du groupe G. palpalis se trou- 

vent dans la végé,tation entourant les rivières 

et points d’eau permanents dans la région nord 

du Ghana. Elles peuvent être éliminées par le 

débroussaillement. Cependant, cette méthode 

ne peut être utilisée dans certains endroits com- 

me les bosquets sacrés, les jardins, plantations, 

etc. Ainsi, un jardin d’arbres fruitiers de 2 hec- 

tares environ, bordé de 2 mares permanentes, 

où des G. tachinoides Westw et G. palpalis 

s’étaient révélées de plus en plus nombreuses 

4 appiications de D.D.T. furent effectuées au 

x Vermorel ,. Pour la première, on utilisa l kg 

de poudre mouillable dans 40 litres d’eau, mais 

comme cette forte concentration avait tendance 

à obstruer les gicleurs des appareils, on la rédui- 

sit de moitié pour les 3 dernières. La densité 

d’aspersion était environ de 90 litres par hec- 

tare. Le nombre de glossines ca’pturées dans des 

pièges dispos& dans ce jardin diminua dans 

la semaine suivant le traitement et resta ensuite 

rrès faible. 
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129. CHORLEY (J.K.). - La lutte contre la 

mouche tsé-tsé en R’hodésie du Sud. C.C. 

T-A., 6’ réunion Comité scient. inter-n. Rech. 

Trypano. (I.S.C.T.R.), Salisbury, 1956, 2lT, 

123-37. 

Dès 19 19-1922, la destruction du gibier fut 

utilisée pour lutter contre G. morsifans en Rho- 

désie du Sud près des rivières Gwaai et Skan- 

gani. Ensuite, en divers districts la méthode fut 

renouvelée conjuguée à la pose de deux clô- 

tures parallèles et distantes de 15 km contre 

les bêtes sauvages. G. morsifans doit trouver une 

source de nourriture sûre et un habitat conve- 

nable. La destruction du gibier prive la mouche 

de ses ressources alimentaires à condition que 

le gibier ne revienne pas ou que l’on n’y amène 

pas du bétail. Aussi, le terrain débarrassé des 

glossines ne peut être utilisable par le bétail 

avant que les opérations aient été poussées plus 

avant et qu’une nouvelle zone sans faune s’in- 

terpose entre ce terrain et tout foyer perma- 

nent connu de tsé-tsé, d’où la nécessité d’une 

double barrière. La distance entre les deux bar- 

rières a d’abord été fixée à environ 15 km, dis- 

tance que G. morsifans ne pouvait parcourir, 

soit en suivant le trafic pédestre, soit en,errant 

naturellement. Avec la mise en valeur du pays 

et le trafic automobile, cette distance est appa- 

rue insuffisante ; on estime préférable 30 à 

45 km. 

L’auteur décrit I’organisat:on de la destruc- 

tion du gibier : emplacement des clôtures, con- 

trôle du trafic, conduite de la chasse. Actuelle- 

ment, 750 chasseurs africains sont employés sur 

une superficie de 15.000 km?. De septembre 

1953 à septembre 1954, 36.910 bêtes sauvages 

ont été détruites. 

Le débroussaillement n’a pas été essayé sys- 

tématiquement en Rhodésie du Sud. A l’heure 

actuelle, avec la mise en vigueur de la loi de 

réforme agraire (Land Apportionment Act) des 

milliers de familles africaines sont implantés 

dans des zones infestées de glossines ou voisines 

de foyers d’infestation ; on prévoit que des mil- 

liers d’autres seront placés dans des zones sem- 

blables par suite de la construction du barrage 

de Kariba sur le Zambèze. Une politique de 

défrichement et de déboisement va être ins- 

taurée. 

En 1953 un insecticide, le Y-B.H.C. dissous à 

C p. 100 dans du gasoil, fut répandu en aéro- 

;ol par cinq avions sur 250 km2 d’une région très 

infestée de glossines. Le traitement dura de 

novembre à mars et de juillet à .novembre. Les 

résultats furent décevants : la superficie choisie 

était trop grande pour cinq avions ; pendant 

les pluies, de même qu’en saison sèche, les 

conditions météorologiques furent souvent telles 

que les applications étaient inopérantes. Mais 

les travaux ont montré qu’un tel procédé doit 

être efficace dans des régions soigneusement 

choisies et limitées. , 

Quant aux centres de désinfection du trafic, 

on n’a pas encore trouvé l’insecticide ou de 

machine sans reproche. 

130. STEELE (6.). - Rapport d’avancement d’un 

projet tendant à l’éradication de Glossinu 

brevipdppis du district Karonga au Nyassa- 

land. 6 graph. C.C.T.A., 6’ réunion Comifé 

scient. intern. Rech. Trypano. (I.S.C.T.R.), 

Salisbury, 1956, 18T, 91-101. 

La région considérée est située à l’extrémité 

nord du lac Nyassa. G. brevipdpis occupe le 

pied de collines drainées par des ravins abrupts, 

et dominant la plaine riveraine du lac, maré- 

cageuse. Les précipitations atteignent 2 mètres. 

Les singes et les potamochères sont abondants. 

Les forêts qui couvrent les collines sont com- 

posées de Brachysfegia avec sous-bois de buis- 

sons semi-permanents et de lianes particulière- 

ment dans les ravins ou d’Acacia campylacan- 

fha avec’ sous-bois ombrophiles dans les vallées 

plus larges. 

Pour des raisons de conservation des sols, on 

ne défricha pas complètement les ravins ; on se 

contenta d’u.n débroussaillement en ne laissant 

que les arbres. à écorce lisse. Mais au bout d’un 

an, le sous-bois s’était reconstitué et le nombre 

de captures de mouches n’avait pas diminué. II 

fut décidé, après un essai infructueux de coupes 

régulières, de détruire complètement la forêt 

dans les ravins à flanc de montagne. II en résul- 

ta une diminution sensible de la population de 

tsé-tsés mais certains îlots subsistère.nt, qui furent 

débroussaillés. L’auteur insiste, sur le fait que 

l’on connait mal l’écologie de la mouche et que 

les détails du déboisement ne peuvent être fixés 

qu’empiriquement. G. brevipulpis exige un, milieu 
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« On peut dire qu’avec l’aide strictement 

imitée des débroussaillements l’application de 

mesures de lutte contre la tsé-tsé par la destruc- 

tion du gibier durant les années 1’945-1955 dans 

les savanes à Combretum recouvertes de grami- 

nées élevées, du centre de l’Ouganda a été 

un succès en : 

a) arrêtant au moins deux progressions ma- 

jeurs de G. pollidipes et une de G. morsitans 
qui constituaient une menace extrêmement 

sérieuse pour les élevages du Protectorat et qui 

menaçaient aussi la santé des habitants de la 

plus grande partie de l’Ouganda en propageant 

la maladie du sommeil rhodésienne de l’aire de 

l’épidémie de 1941-42 au South, Busoga, 

b) récupérant entièrement la zo.ne envahie 

par G. morsituns et G. pallidipes, environ 4.800 

miles carrés (12.000 km2) de terrain se répartis- 

ombragé, mais ce milieu peut être très divers : 1 

couvert végétal à double étage, buissons dis- I 

persés et touffus ; mais la nature du terrain I 

( ravins, lits de torrents) peut lui permettre de 

survivre à un déboisement partiel. Les distances I 

de déplacement des mouches sont difficiles à I 

determiner ; souvent il y a association de mou- 

ches avec des bandes de singes et de potamo- 

chères qui se déplacent dans la région. Des 

variations saisonnières ont été constatées avec 

un maximum en février-mars et une autre aug- 

mentation plus faible en août (pluies de novem- 

bre à mai). 

131. ROBERTSON (A.G.) et BERNACCA (J.P.). 
- L’élimination du gibier comme moyen 

de lutte contre la tsé-tsé en Ouganda. 

C.C.T.A., 6’ réunion Comité scient. intern. 
Rech. Trypano., Salisbury, 1956, 19T, IO3- 

22. 

En Ouganda, il semble y avoir un équilibre 

instable entre d’une part les tsé-tsés G. morsi- 
tans et G. pollidipes et le gibier et d’autre part 

les pasteurs et leur bétail. Des épizooties de 

peste bovine détruisirent cet équilibre en fa- 

veur d’un groupe ou de l’autre. A partir de 

1920, la restriction de la circulation des é)é- 

phants et la réduction de leur nombre et I’ins- 

titution de feux de brousse précoces favorisèrent 

l’augmentation de la densité des buissons. Des 

pâturages ouverts, exempts de glossines, furent 

ainsi convertis en régions à végétation buisson- 

nantes : en 1940 presque 20.000 kilomètres car- 

rés étaient envahis par G. morsitans et G. palli- 
dipes dont la progression était favorisée par le 

retrait des populations. 

sant de la manière suivante : 

1) 2.500 miles carrés (6.250 km2) infestés par 

G. pullidipes et G. morsituns au’ Buruli et Bule- 

mezi, District de Mengo. 

Il) 500 miles carrés (1.250 km*) infestés par 

G. pullidipes au Buguerere, District de Men- 

40. 

III) 1.800 miles carrés (4.500 km2) infestés par 

G. morsifuns dans le district d’Acholi. 

c) Faisant des progrès satisfaisants dans la 

récupération de : 

1) 700 miles carrés (1.750 km2) envahis par 

G. morsituns et G. pullidipes au Maruzi-Kwania, 

Lango district. 

Il) 800 miles carrés (2.000 km2) envahis par 

G: morsituns et G. pullidipes au Buruli, District 

de Bunyoro. 

Le total des animaux tués par les chasseurs 

du « Tsé-tsé Control » pour arriver à ces résul- 

tats dans la zone totalement récupérée fut de 

Les auteurs décrivent successivement les pro- 

gressions des glossines dans le centre et le cen- 

tre-nord de l’Ouganda, le pays et sa végétation 

puis de quelle manière après la guerre fut menée a 2.7 19 buffles, 69 hippopotames, 10 rhinocéros, 

la lutte, initialement basée sur trois mesures : 1 et 25.163 pièces de petit gibier. Les bushbuck 
arrêt du mouvement saisonnier des buffles vers (Trageluphus scriptus), qui sont connus au Kenya 

le sud auquel était lié la progression de G. Po/li- ~ oour être une nourriture spécialement appréciée 
dipes ; feux de brousse tardifs, violents et contrô- 

réduction du nombre des phacochères. 

!  de G. pallidipes, sont les plus nombreux parmi 

lés : !  le petit gibier avec un total de 4.901 pièces. 

La chasse et la destruction du gibier furent / E n se basant sur une surface de chasse totale 

organisées. Les chasseurs employés, dont le nom- 1 de 4.500 miles carrés (1 I .250 km2) ces chiffres 

bres atteignit 250 en 1954, furent soigreusement représentent un chiffre moyen d’animaux abattus 

encadré; et soumis à un règlement sévère. Les par mile carré de presqu’exadement 6 (un peu 

résultats sont ainsi résumés par les auteurs : j plus de 2 par km*). 

217 

Retour au menu



Le nombre moyen de cartouches utilisées par 

pièce de petit gibier est d’un peu moins de 2. 

Pour les buffles, principalement à cause du sys- 

tème de chasse par paires, la moyenne est plus 

de deux fois plus élevée et aux environ de 5. 
Le prix de revient total est voisin de 5 shil- 

lings par hectare. Quant au gain de l’opération, 

dû en large part à l’efficacité de ces mesures de 

lutte, il est donné par les statistiques vétérinai- 

res qui indiquent que de 1945 à 1956 le cheptel 

bovin est passé de 2.294.000 têtes à 3.094.000. 

132. HARTHOORN (A.M.). - Destruction du 

gibier (Game eradication). Vef. Rec. 1959, 

71 (12), 243-4. 

L’auteur, dans une lettre ouverte au Rédac- 

teur du « Veterinary Record », s’étonne de ce 

que l’on ait pu penser parvenir à l’éradication 

des trypanosomiases en abattant systématique- 

ment les animaux sauvages dans les régions infes- 

tées, comme en Rhodésie du Sud où plus de 

25.000 têtes de gibier seraient abattues cha- 

que année dans ce but. 

L’auteur rappelle l’article de E.F. Whiteside 

présenté au Symposium I.A.C.E.D. (1958), qui 

décrit 18 méthodes ‘de lutte contre les trypa- 

nosomiases dont : la constitution de zones 

« tampon » de bétail sans glossines, l’aspersion 

d’insecticides sur les animaux, les clôtures contre 

les animaux sauvages, les pièges à glossines, le 

débroussaillement, la mise en culture, le feu, 

i la stérilisation, biologique et radioactive des gtos- 

sines mâles, etc., toutes mé*thodes plus efficaces 

que l’abattage du gibier. 

Robertson a signalé en 1958 que le prix de 

revient de l’abattage d’animaux sauvages dans 

cn district d’Ouganda (Est Africain Britanni- 

que) était de 1.600 f rancs seulement par hec- 

tare inférieur à celui du débroussaillement, ce 

qui peut être considéré comme absolument ,négli- 

geable. 

L’utiiisation des insecticides pour I’éradica. 

tion de G. palpalis au Kenya s’est également 

révélée très efficace. Actuellement, des recher- 

ches entreprises sur l’habitat des glossines ainsi 

que sur leur comportement vont permettre I’uti- 

lisation d’une quantité réduite d’insecticides puis- 

que l’on pourra porter directement ceux-ci au 

contact des gîtes de ces ‘insectes. Dans les 

rapports annuels du Kenya de 1955 et 1956, on 

peut également lire que l’administration « per 

os » d’insecticides à des bovins peut dans une 

certaine mesure provoquer la destruction des 

insectes hématophages venant les piquer. 

De récentes études sur les espèces d’hôtes 

servant de nourriture aux glossines permettront 

aussi de mieux diriger’ les efforts déployés en 

vue de l’éradication des trypanosomiases. C’est 

ainsi que les antilopes, gazelles, buffles, etc. se 

révélèrent ne servir qu’exceptionnellement d’hô- 

tes aux glossines, ce qui ne peut justifier en, 

aucune façon les hécatombes constatées dans 

certains territoires d’Afrique. 

Leptospiroses 

133. VAN RIEL (J.) et VAN RIEL (M.). - Un 

procédé simple de coloration des leptospi- 

res. Ann. Soc. belge Méd. trop., 1958, 38 

(6), 1101-2. 

Les auteurs décrivent un procédé de colora- 

tion des leptospires qui permet de conserver 

à peu près la d ensité de leptospires que I’exa- 

men au fond noir a montré, ainsi que la morpho- 

logie. 

On laisse ttomber dans un tube à hémolyse 

trois gouttes de la culture leptospirienne ou 

du liquide riche en leptospires et la même quan- 

tité d’une solution de May-Grünwald. Après 

deux minutes, on ajoute deux gouttes d’eau dis- 

tillée. On attend cinq à dix minutes, ou plus. 

Puis on met sur une lame très propre une goutte 

du liquide contenu dans le tube et on laisse 

sécher. 

134. VAN DER HOEDEN (J.). - Leptospires et 

leptospiroses animales en Israël. Vingf- 

sixième session du Comité de l’off. infern. 
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&z., mai 1958, 50, 274-82 ; résumé repris numaine observés ont été causés par L. grippo- 

ibid. fyphoso, 32 p. 100 par L. canicola. Le réservoir 

Depuis 1941, d es épizooties de leptospirose 
naturel du sérotype grippofypho+ est le cam- 

chez le bétail et chez les chèvres, causées par 
oagnol (Microfus guenferi). Le bé,tail et les 

L. grippofyphosa, apparaissent dans la partie 
chèvres peuvent également contribuer à répan- 

centrale et dans le nord d’Israël. En dehors de 
dre la maladie par leurs excrétions. 

ces épizooties, des examens sérologiques ont 
Outre les chiens, le chacal est un important 

montré l’existence d’infections par ce sérotype 
réservoir de L. canicola en Israël., Des infections 

chez des chevaux, des mulets et des chiens. On 
a leptospire et même quelques cas d’infection 

a trouvé que, dans la région sud de Tel-Aviv- 
double ont été observés chez plus~ de 27 p. 100 

Jaffa, les infections chez le bétail sont causées 
des hérissons. 

par L. canicola. Des examens sérologiques ont Dans le sud du pays, la plupart des infec- 

également montré la présence de l’infection par tions chez les hérissons étaient dues à L. cani- 

ce sérotype chez des chevaux et des ânes appa- : cola, mais, en dehors de ce sérotype, L. grippo- 

remment bien portants. Chez les bovins et les ~ fyphosa, L. ballum et le biotype incomplet de 

caprins, les sérotypes grippofyphosa et canicolo L. mini (Szwaiizak) ont également été cultivés à 

ont provoqué des maladies graves, fréquem- partir de ce vecteur. Les hérissons sont appa- 

ment caractérisées par une forte jaunisse, I’hé- remment des indicateurs particulièrement sensi- 

moglobinurie, l’agalaxie, l’avortement et autres bles de la présence de diverses espèces de lep- 

indices de la leptospirose bovine ; la mortalité ,tospires dans une région. 

a parfois été élevée. Dans la plupart des enzoo- Les indications sérologiques d’infection par 
ties, un grand nombre d’infections sont demeu- L. icferohaemorrhogiae chez les hommes n’ont 
rées cliniquement inapparentes. été observées que dans quelques très rares cas. 

L’infection par L. canicola chez les chiens en Ces personnes habitaient des villes ports, telles 

Israël est très répandue, ne causant qu’excep- Jaffa ou Haifa. En même temps; ce n’est que 

tionnellement des infections chez les hommes. parmi les rats (Rattus norvegicus) trouvés dans 

Un certain nombre de porcs sont infectés par le les ports qu’on a pu déterminer la présence de 

sérotype conicolo et cette infection est assez ‘a leptospirose de ‘Weil. Les rats infectés ont 

répandue parmi les personnes travaillant dans probablement été introduits dans les ports par 

les porcheries. 63 p. 100 des cas de leptospirose des bateaux venus de l’étranger. 

Piroplasmoses 

135. HUYGELEN (C.) et MORTELMANS [J.). formant un angle aigu, mesurant de 2 à 3,4 p. 

- Existence d’une piroplasmose du mouton Les autres ressemblaient à Babesia ovis (= Ba- 

au Ruanda-Urundi. Note préliminaire. Ann. bnsiella ovis) : forme d’anneau ou de poire, 

Soc. belge Méd. trop., 1958, 38 (3), 53 l-3. rarement bigéminés et dans ce’ cas les deux 

éiéments formant un angle obtu, mesurant de 

Les auteurs relatent la découverte, chez un I à 2 1.1.. Les auteurs n’ont pu déterminer s’il 

mouton, d’une piroplasmose ; jusqu’alors la piro- s’agissait d’une infection simultanée par deux 

plasmose ovine n’avait pas été signalée en Afri- espèces différentes ou deux aspects du même 

que centrale. L’examen hématoiogique d’un mou- parasite ; ils considèrent cepend,ant qu’il y a 

ton malade montra des parasites de la famille analogie frappante avec les piroplasmes obser- 

des Bobesiidoe, peu nombreux (un paras?e pour vés et décrits en 1930 par Cuill& Daraspen et 

8 à 10 champs microscopiques). La plupart Che!‘e, qui, malgré le polymorphisme de ces 

(70 p. 100) semblait du genre Bobesio mofosi : parasites avaient conclu, dans ce cas, que ceux- 

piriformes, bigéminés avec !es deux éléments ci n’appartenaient qu’à une espèce. 
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Rickettsioses 

136. BLANC (G.) et BRUNEAU (J.). - Présence 

chez une chauve-souris du Maroc Epfesicus 

isubellinus (Temminck) d’un virus de Q Fe- 

ver. Bull. Soc. Pafh. exof., 1957, 50 (5), 

653-6. 

Les auteurs ont isolé d’une chauve-souris un 

virus de la fièvre Q par inoculation au cobaye. 

Dès le premier passage de cobaye à cobaye, 

l’allure de la courbe de température est typi- 

que ; la splénomégalie augmente rapidement 

avec les passages ; des expériences d’immunité 

croisée ont montré l’identité de ce virus avec 

un virus isolé de Hyalomma ; l’inoculation intra- 

musculaire, d’organes infectés fait apparaître 

localement une lésion nécrotique où fourmillent 

les rickettsies. Dans la discussion qui suit cette 

communication, P. Giroud rappelle qu’en 195 I 

il avait trouvé positifs vis-à-vis de R. burnefi 

deux sérums de spéléologues ayant visité une 

grotte infestée de chauves-souris à la Martinique, 

et qu’en 1952, en Oubangui-Chari, il avait re- 

marqué la fréquence des réactions pulmonaires 

fébriles chez des sujets qui vivent dans des caves 

abritant aussi des chauves-souris. 

Chimiothérapie - Thérapeutique 

137. BAUER (F.). - A propos du mécanisme 

d’action du B&éni1 (4,4’-diamidino-diazo- 

amino-benzènle) dans le cas du Trypunosoma 

congolense (Uber den Wirkungsmechanismus 

des Berenil (4,4’-d iamidino-diazoaminoben- 

zol) bei Trypanosoma congolense) ; 27 réf. ; 

résume original. Zbl. bakf., 1958, 172, 605- 

20. 

De nombreuses expérimentations animales et 

in vitro ont permis de démontrer que le Béré- 

nil (4,4’-diamidino-diazoamino-benzène) est doué 

d’une action directe sur le Trypanosoma congo- 

lense. A la dose thérapeutique, ce produit est 

fixé relativement vite et irréversiblement aux 

trypanosomes ; toutefois, ces derniers ne sont 

tués qu’au bout de quelques heures. In vitro et 

dans l’expérimentation animale, il faut à cet 

effet, approximativement les mêmes concentra- 

tions et la même durée d’action du Bérénil. 

L’autodéfense de l’organisme soutient cependant 

encore l’effet chimiothérapique du produit. II 

résulta de plusieurs expériences que le Bérénil 

bloque, tout comme d’autres produits antitry- 

panosomiens, le métabolisme saccharique. L’ob- 

servation des modifications morphologiques des 

trypanosomes sous l’influence du Bérénil pourrait 

éventuellement donner un point de repère pour 

différentes actions partielles du produit ; toute- 

fo’s, il semble’ plus vraisemblable d’interpréter 

la manifestation des différentes modificatisns 

morphologiques comme expression d’une promp- 

titude d’action individuellement variable chez les 

différents parasites. La structure de la membra- 

ne cellullaire des trypanosomes semble être déci- 

sive pour le fait que le Bérénil possède un autre 

« spectre d’activité » que d’autres produits du 

même groupe chimique des diamidines, étant 

donnb que cette structure est vraisemblablement 

déterminante pour la pénétration de la molécule 

de Bérénil. 

138. NOBLE (N.M.). - Valeir prophylactique 

du complexe antrycide-suramide contre la 

trypanosomiase porcine ; essais sur le te’r- 

rain en !Se#rra Leone (Antrycide suramin 

complex as a prophylactic against trypa- 

nosomiasis in pigs a field trjal in Sierra 

Leone). Bull. Epk Afr. (I.B.E.D.), 1958, 

6 (4) 379-84 ; résumé français. 

« Afin de démontrer la valeur prophylac- 

tique, contre la trypanosomiase du porc, du com- 

plexe antrycide-suramin, préparé par l’Institut 

de recherches contre les trypanosomiases d’Afri- 

que de l’ouest, des expériences ont été faites 
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en Sierra Leone dans un endroit spécialement ’ ment, des anticorps agissant contre la souche 

choisi : une brousse épaisse à moins de 200 m homologue seulement. 

de la rivière Teko, où l’on considère que la / Tout le bétail fut infecté et perdit du poids 

densité en glossines (Glossina fusca) est la plus à la suite d’une dernière inoculation avec une 

élevée et où les chances d’infestation par T. souche de T. congolense qui était hétérolo- 

simiae et T. congolense sont maximums. gue par rapport à celles des inoculations pré- 

« Sur une période de 12 mois, deux injections cédentes et, de plus, résistante à I’!antrycide. 

de complexe antrycide-suramide furent faites II ne fut pas possible de déterminer si, à la 

à un intervalle de 6 mois. suite de ces inoculations régulières, le bétail ino- 

I< Les 10 animaux traités survécurent. La pre- culé possédait un degré quelconque de protec- 

mière fois, 7 animaux avaient reçu une dose de tion contre la souche homologue de ,T. congolen- 

40 mg/kg et 3 animaux une dose de 20 mg/kg. se; il fut cependant démontré que ce bétail 

Deux porcs, parmi ceux traités à 40 mg/kg n’avait pas de protection notable contre la sou- 

présentèrent une trypanosomiase chronique (l’un che hétérologue. 

à 7. congolense, 10 semaines après le traite- 

ment ; l’autre à T. simiae, 19 semaines après le 140. Direction du service vétérinaire de Rhodé- 
traitement). Ils guérirent à la deuxième injection sie du Sud. Chimiothérapie dans la trypa- 
qui fut de 20 mg/kg pour tous les animaux. nosomiase animale en Rhodésie du Sud. 

« Parmi les animaux témoins, 2 sur 4 mouru- C.C.T.A., 6” réunion Comité scient. intern. 

rent pendant les premiers six mois de T. simiae Rech. Trypano., Salisbury, 1956, I2T, 6 I-6. 

et deux sur cinq furent atteints pendant les 

seconds six mois (l’un avec une forme aiguë due 
Ce rapport passe en revue les divers trypano- 

à T. simiae et l’autre avec une forme chronique 
cides : tartrate potassique d’antimoine, bromu- 

à 1. congolense). 
re de dimidium, antrycide, bromure d’éthidium, 

« Les résultats montrent que le degré de pro- 
bérénil, qui ont été employés en Rhodésie du 

tection est satisfaisant. II n’y a pas de différence 
Sud et analyse leur efficacité et les limites de 

de gain de poids entre .les animaux traités et 
leur emploi. II conclut ainsi : 

les animaux témoins. » 
a A la lumière de l’expérience que nous 

avons acquise au cours de ces années de trai- 

tement à base de produits pharmaceutiques, il 

139. CHANDLER (R.L.). - Etudes sur du bétail semble que si l’on veut éviter des résultats 

protégé par I’antrycide et inoculé réguliè- défavorables, il faut effectuer les inoculations en 

rement avec des trypanosomes (Studies on ~ bloc lorsque la teneur en protéines et en cal- 

cattle protected by antrycide and exposed !  cium des pâturages ‘utilisés est la plus élevée, 

to regular challenges with trypanosomes). lorsque l’eau est facilement disponible et les 

J. camp. Pdh. Therap., 1958, 68, 26 I-3 ; ~ facteurs de déshydratation absents et qu’il faut 

résumé repris dans Bull. biblio. signal. rigoureusement interdire l’inoculation des ani- 

B.P.I.T.T., 1958, 9, 206, no 2.263. maux en mauvaise condition physique qui doi- 

Dix-huit bovins, ayant tous reçu la dose habi- 
vent parcourir de longues distances pour se ren- 
dre a~ centre d’inoculation » 

tuelle d’antrvcide pro-Salt et certains réqulière- 

ment inoculés avec T. congolense n’ktaient appa- 

remment pas infectés par des inoculations élevées 

de T. congolense, jusqu’à 10 mois a,orès que ‘a 

première dose de médicament eût été adminis- 

trée. II était évident que le médicament seul 

était capable de protéger tout le bétai! pendant 

cette longue période. 

Des tests sérolooioues furent faits au cours 

141. WATSON (H.J.C.) et WILLIAMSON (J.). 

- Expériences sur les remèdes thérapeu- 

tiques et prophylactiques chez des lapins 

et des porcs infectés par Trypanosoma 

simiae. C.C.T.A., 6’ réunion Comité scient. 

infern. Rech. Trypano. (I.S.C.T:R.), Salisbu- 

ry, 1956, 16T, 85-6. 

des expériences et on trouva, dans les sérums Dans ce court rapport sur des travaux préli- 

des bêtes qui avaient été inoculées régulière- minaires à une expérimentation sur le terrain, les 
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auteurs ont étudié l’action de divers trypano- 

cides sur le lapin splénectomisé et infecté par 

inoculation du sang de porc *trypanosomé, et sur 

le porc. Le diméthyle sulfate d’antrycide, le 

bromure de dimidium, la pentamidine, le mélar- 

sè.ne et le mapharside produisent une courte pé- 

riode pendant laquelle les trypanosomes dispa- 

raissent du sang, suivie d’une rechute. Le bro- 

mure d’éthidium, la « cinnoline 528 » et la sura- 

mine guérissent lesi lapins, sans rechute pendant 

six mois d’observation. 

Chez les porcs, la suramine, I’antrycide pro- 

Salt et le complexe suramine-antrycide guéris- 

sent l’infection. 

142. RIESK (R.F.). - R écents progrès réalisés en 

matièmres d’anthelminthiques. (Recent advan- 

ces in anthelmintics). Ausf. Vef. J. 1958, 34 

(1 I), 370-5. 

L’auteur rappelle qu’un bon anthelminthique 

doit être efficace non seulement contre les 

helminthes adultes ,mais encore contre leurs for- 

mes larvaires., Malheureusement, peu de produits 

actuellement uti’lisés possèdent cette polyvalen- 

ce ; cependant le toluène, le l-8 déhydroxyan- 

thraquinone, les sels de pipérazine, le « Négu- 

von » et 1’ « Asuntol » seraiem relativement 

polyvalents. 

Dans cette expérimentation, l’efficacité des 

produits anthelminthiques utilisés était basée sur 

les numérations d’oeufs de parasites dans les 

fèces et les cultures de fèces. 

La ,pipérazine se révéla efficace contre H. 

place;, 0. radiafum et T. axei à la dose de 

44 g,/ 100 kg de poids vif. A cette dose, elle est 

par contre inefficace contre 0. osferfagi, Coo- 

peria spp. et B. phlebofomum. Des doses supé- 

rieures ont montré néanmoins une plus grande 

efficacité, mais leurs effets toxiques étaient plus 

fréquents. 

Parmi les nouveaux an+helmi.nthiques, le « Ne- 

guvon » semble avoir donné les résultats les 

plus encourageants en raison de son activité 
polyvalente sur les formes larvaires et sur les dif- 

férentes espèces parasites. 

Ce dernier produit fut testé sur plus de 200 

veaux âgés de 2 I/2 à 12 mois, sous forme dse 

solution aqueuse ou d’émulsion à 62,5 p. 100. Il 

se révéla, très efficace contre H. placei à la 

dose de 2,2 g/IOO kg, contre 0. radiafum à la 

dose de 4,4 g/lOO kg et contre B. phlebofomum, 

C. pecfinafa, C. puncfafa, C. oncophora et T. 

axei à la dose de I I g/IOO kg de poids vif. Le 

médicament était efficace lorsqu’il était admi- 

nistré per os ou directement introduit dans 

la caillsette. Cependant, il n’était efficace contre 

Cooperia spp que lorsqu’il é,tait introduit dans 

la caillette. II était également efficace contre 

les stades larvaires d’H. placei, 0. radiafum, 

8. phlebofomum et Cooperia spp. lorsqu’il était 

introduit directement dans la caillette à la dose 

de l I g/lOO kg. 

Aux doses précitées, la réduction du nombre 

d’&ufs observés dans les fèces était due à I’ex- 

pulsion des helminthes et non à l’arrêt de la 

ponte par les parasites femelles. La toxicité du 

produit fut éprouvée en utilisant des doses 

allant jusqu’à 28,5 g/lOO kg poids vif. Bien 

que l’on ait observé certains effets toxiques 

avec des doses de I I g/lOO kg (respiration accé- 

lérée, salivation, inquiétude, déplacements diffi- 

ciles) ceux-ci ne furent que temporaires et dis- 

parurent en I à 2 heures. Sur plus de 200 veaux 

traités au « Neguvon », un seul succomba à 

l’administration dse 22 g/IOO kg (dans l’heure qui 

suivit le traitemenmt). 

143. GUILHON (J.) et GRABER (J.). - Recher- 

ches sur l’activité anthelmilnthiqu,e du p$lo- 

roglucinate de diéthylène-diamine sur les 

cestodes du mouton. Bull. Acad. véf. Fran- 

ce, 1958, 31 (6), 31 l-4. 

Précédemment, l’un des auteurs montra I’acti- 

vité du phloroglucinate de diéthylène-diamine 

sur Ascaridia columbae. Dans la présente note, 

les auteurs étudi,ent l’activité de ce produit sur 

les anoplocéphalidés parasites de l’intestin du 

mouton : Moniezia expansa, Avifellina cenfri- 

ouncfafa et Sfilesia globipuncfafa. Ils ont expé- 

rimenté sur 18 moutons, en mauvais état, qui 

ont reçu une dose unique (de 100 $ ,250 mg/ 

kg, toujours bien supportée) DDE phloroglucinate 

de pipérazine, sans diète préalable ni purgation 

consécutive. Contre M. expansa, la dose opti- 

mum parait se situer entre 150 et 180 mg/kg 

et l’expulsion a lieu entre la 24” heure et la 72” 

suivant l’administration du vermifuge. 

Sur A. cenfripuncfafa, les effets sont irrégu- 
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liers ; dans les 24 heures qui suivent I’adminis- 

tration, un certain nombre de ces cestodes, mais 

non la totalité, est éliminé. Vis-à-vis de St. glo- 

bipunctafa dont le scolex s’e.nfonce dans la mu- 

queuse intestinale, les résultats sont médiocres. 

malienne en i.m. Les auteurs indiquent que le 

traitement des malades par I’hétéro-isothérapie 

est supérieur au traitement par le novarsénoben- 

201. 

146. ROULSTON (W.J.) et SCHUNTNER (C.A.). 

144. GUILHON (J.) et GRABER (M.). - Ac- 

tion du phloroglucinate de diathylène- 

diamine sur deux nématodes ,parasites du 

tube digestif du mouton. Bull. Acad. véf. 

France, 1958, 3 I (81, 41 I-2. 

. 
- La perte en Isomère gamma de6 bains 

détiqueurs a base de HCH. (Depletion of 

gamma isomer from benzene hexachloride 

cattle-dipping fluids). Aust. J. agric. Res., 

1958, 9 (3), 403-20. (Résumé des auteurs). 

Les auteurs ont précédemment montré I’acti- 

vité du phloroglucinate de diathylène-diamine 

co.ntre Ascaridia columbiae et Moniezia expan- 

sa. Ils étudient cette fois son action sur Hoe- 

monchus contorfus et afsophagostomum colum- 

bianum fréquemment rencontrés chez le mou- 

ton. L’expérimentation porta sur 18 moutons en 

mauvais état d’entretien et qui reçurent de 100 

à 250 mg/kg de médicament en solution aqueuse, 

sans diète préalable ni purgation consécutive. 

Ce médicament est très bien supporté et agit 

rapidement (12 à 76 heures). On obtient une 

expulsion totale des CE. columbianum avec 150 

mgJkg de phloroglucinate de diéthylène-diamine, 

et des H. confortus avec 200 mg/kg. Dans le cas 

d’une infestation mixte une dose de 180 mg/kg. 

élimine tous les œsophagostomes et 50 à 80 p. 

100 des vers de la caillette. 

145. MARTIGNOLES (J.) et BABA (K.). - 

Traitement de diverses maladies par I’iso- 

thérapie sanguine injectable en Côte d’lvoi- 

re. Rev. Méd. vét. 1958, 109, 23944 ; résu- 

mé d,es auteurs. 

Les auteurs indiquent avoir obtenu des gué- 

risons de peste bovine avec l’injection aux 

malades, tous les 2 iours de 5,3 ml en i.m. de 

dilution de sang de malade à la première déci- 

male. 3 à 4 injections sont nécessaires. Le trai- 

tement est complété dans le cas de peste bovine 

avec Mercurius corrosivus 4 H. Cette thérapeu- 

tique allo-homéopathique a aussi été essayée 

dans la peste des petits ruminants. Dans le cas 

de la péripneumonie, les injections sont faites 

tous les deux jours avec 5,3 ml de sang à la 

première décimale et 5,3 ml de dilution de 

liquide pleural à la quatrième centésimale hahné- 

La différence des pertes en divers isomères 

des bains détiqueurs à base de HCH fut mise en 

évidence, la concentration en isomère gamma 

diminuant plus vite que celle de tous les autres 

isomères. La toxicité du liquide pour les tiques 

diminuait en fonction de la diminution de sa 

concentration en isomère gamma. Cette dispari- 

tion de l’isomère gamma ne se produisait pas seu- 

lement dans les bains détiqueurs existant sur le ter- 

rain, mais également au cours de la ‘conservation 

en laboratoire du liquide du bain souillé par les 

excréta des animaux et par le sol. La diminution 

de la concentration en isomère gamma était tou- 

jours accompagnée,par une augmentation en chlo- 

rure, ce qui prouve un éclatement au moi.ns partie’1 

de la molécvle de HCH. Mais, dans les prélève- 

ments effectués dans les bains détiqueurs sur 

le terrain, l’augmentation de la concentration 

du chlorure n’e pouvait être re+enue pour meou- 

rer quantitativement la perte e.n isomère gamma. 

L’autoclavage des prélèvements avant leur con- 

servation en laboratoire ne pouvait empêcher 

la perte en cet isomère et l’addition de HCH 

à des suspensions contenant de la bouse de 

vache provoquait un,e destructi0.n rapide de I’iso- 

mère gamma et une forte augmentation de 

chlorure. Dans une certaine mesure, le taux de 

disparition de cet isomère était lié à la fois à 

la température et à la concentration en excré- 

ments. Lorsque les suspensions de HCH et d’ex- 

créments étaient réajustées à différents pH, puis 

conservées, aucune diminution de la concentra- 

tion en isomère gamma ne se produisait lorsque 

le pH était inférieur à 5. 

L’addition de certains produits chimiques ré- 

duisait également le taux de disparition de I’iso- 

mère gamma et, dans la plupart des cas, cette 

réduction était liée à un abaissement du pH. 

Cette découverte permet de baser sur elle une 
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méthode pratique de réduction de la perte en 

isomère gamma des liquides contenus dans les 

bains détiqueurs. 

147. SAUTET (J.), ALDIGHIERI (R.) ‘et ALDI- 

GHI’ERI (J.). - Résistance alrtikieClement 

acctwe au D.D.T. des adultes d’Aedes Aegyp- 
ti par contact des larves à I’insectici~de~. Bull. 

Soc. Pafh. exof., 1958, 51 (3), 332-4. 

Les auteurs ont expérimenté sur des larves au 

4” stade d’une souche très sensible d’A. Aegypfi 

qu’isls ont placées da.ns une solution de D.D.T. 

(0,Ol mg de néocide 50 par goutte de solution). 

Les larves survivantes, recueillies, ont donné des 

adultes qui ont été placés en contact avec des 

quantités variables de D.D.T. pendant des temps 

allant de 2 à 3 minutes. Les auteurs ont ainsi 

pu constater que la survie de ces adultes fe- 

mel,les, qui pour les adultes femelles témoins ne 

dépassait jamais 48 heures, atteignait de 3 à 

5 jours ; la quantité du produit anti-larvaire 

semble avoir peu d’influente ; le temps de 

contact parait un peu plus important. Les au- 

teurs concluent que dans le cas d’une souche très 

Sensib#le au D.D.T. le contact des larves avec 

l’insecticide peut provoquer l’apparition, chez 

un certain nombre d’adultes provenant de larves 

survivantes, d’une résistance plus grande vis-à-vis 

du D.D.T. ; c’eci est une confirmation nouvelle 

du danger probable d’une lutte anti-larvaire in- 

complète et insuffisante avec des insecticides 

rémanents. 

148. ROULSTON (W.J.), NORRIS (K.R.), 

SCHNITZERLING (H.J.) et MEYERS 

(R.A.J.). - Comparaison de deux suspen- 

sianIs de D.D.T. de diffé’rente composition 

pour la lutte contre les tiques au moyen des 

bains. (Comparison of two formulations of 

D.D.T. as dipping fluids for the control of 

,the cattle tick.) Ausf. J. agric. Res. 1958, 9 

(4), 587-98. Résumé des auteurs. 

Des tiques fixées sur des bovidés parvinrent 

à gagner leur état adulte sur des animaux bai- 

gnés toutes les deux semaines dans une suspen- 

sion constituée de poudre mouillabl,e de D.D.T. 

à 0,5 p. 100 ; mais aucune ne parvint à matu- 

rité sur des bovins baignés, également à inter- 

valles de quinze iours, dans une préparation 

colloïdale de D.D.T. à 0,5 p. 100, bien que de 

nombreuses larves aient pu se fixer sur les ani- 

maux dans. l’intervalle d’e ces bains. On considère 

que cette différence d’activité de ces deux pré- 

parations est surtout due à des différences pro- 

noncées des quantités de D.D.T. subsistant res- 

pectivement dans les poils des animaux à la suite 

des deux traitements. Les quantités de D.D.T. 

déposées dans les poils par la préparation col- 

loïdale fraîchement préparée étaient du même 

ordre que celles provenant de la poudre mouil- 

labtle ; mais, au cours des bains ultérieurs, lè 

dépôt augmentait dans des proportions consi- 

dérables en particulier celui provenant des bains 

effectués quinze jours après l’addition de pré- i 

parations concentrées fraîches. 

L’es bovins baignés respectivement avec ces 

deux préparations entraînaient avec eux plus de 

D.D.T. à la sortie du bain que n’en contenait le 

volume de liquide subsistant dans les poils. Cet 
, effet était d’autant plus marqué que les prépa- 

rations collloidales étaient plus anciennes. 

Les quantités de D.D.T. restant dans les poils 

, quinze jours après les bains étaient du même 

, ordre avec les deux préparations et se trouvaient 

1 d’autant plus importantes que les préparations 

I iquides étaient plus anciennes. 

149. MELDRUM (G.,K.), BIGNELL (J.T.) et ROW- 

LEY (1.). - L ‘u i isa tl t ion de fluoroacétate de 

sodium (composé 1080) dans la lutte contre 

les lapins en Tasmanie (Australie) (The use 

of Sodium Fluoroacetate (Compound 1080) 

for the Control of the Rabbit in ‘Tasmania). 

Ausf. Vef. J., 1957, 33, 186-96. 

M I a gré l’introduction du virus de la myxoma- 

t ‘ose en Australie en 1950 et la destruction mas- 

s ,ive des lapins qui s’ensuivit dans certaines 

r ,égions, on a été obligé de recourir à nouveau 

c i l’usage des poisons dans d’autres régions où 

1, a maladie n’a pu aboutir aux résultats escomp- 

t és ou dans celles où l’on désirait consolider les 

/ résultats obtenus. 

Après avoir décrit les caractêristiques requises 

l oour les poisons’ utilisables, le auteurs expliquent 

es raisons pour lesquelles la strychnine et le 

l shosphore ne répondaient pas exactement à la 

( demande. Vers la fin de 1950, la section de la 
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,echerche sur les animaux sauvages du C.S.I.R.O. qu’on répand sur des appâts (carottes, grains, 

(Organisation de la Recherche Scientifique et pommes, etc.) dans la proportion de O,4 cm’ 

Industrielle du Commonwealth) entreprit des re- I de solution par kg d’appât. Les carottes sont, 

cherches en laboratoire et sur le terrain avec un dans l’ensemble, préférées par les lapins. II con- 

produi,t utilisé pour la destruction des rongeurs vient de déposer dans des sillons labourés des 

aux U.S.A. où il est connu sous le nom de a Com- appâts non empoisonnés pendant 5 nuifs consé- 

posé 1080 ». Les ,travaux d’expérimentation por- cutives, puis y déposer les appâts pendant 

tèrent sur une période de 3 ans (1952-54). 3 autres nuits. Dans une parcelle déterminée, on 

Le toxique se présente sous la forme d’une constate la destruction de 64 p. 100 en moyenne 

poudre blanche, inodore et insipide, très solu- des lapins existants. On expérimenta d’autre part 

ble dans l’eau. Très toxique pour les rongeurs, en Tasmanie un composé +rès voisin du « 1080 », 

elle l’est beaucoup moins pour l’homme et les la fluoroacétamide, qui s’est révélée un aussi bon 

oiseaux, mais malheureusement elle est dange- toxique, sinon meilleur, que le précédent car 

reuse pour la majorité des mammifères domes- ses effets étant plus lents à se manifester, un 

tiques, et en particulier pour les chiens, chats et plus grand nombre de lapins a le temps de 

ovins. La poudre est utilisée en solution à I/3O consommer les appâts empoisonnés. 

Recherche vétérinaire - Rapports 

150. Rapport annuel des services vétérinaires de ’ A Kano, la maladie débuta dans un troupeau 

la Région Nord de Nigéria - 1955-56. de 3.000 bovins destinés à être embarqués par 

train sur Lagos. La morbidité atteignit 5 p. 100. 

MALADIES A VIRUS. La maladie, bien que virulente et d’,une exten- 

Peste bovine. La prophylaxie dirigée contre / sion rapide, provoquant des boîteries et des 

cette infection est restée pratiquement statique lésions buccales marquées, ne caus8 qu’une faible 

pendant plusieurs années. En ce qui concerne mortalité. Elle fut également diagnostiquée dans 

notamment les 3 dernières années, le nombre de une porcherie de 12.000 animaux. -L’infection 

foyers a oscillé entre 350 et 400 par an, imp:i- s’y répandit si vite qu’en 5 iours, tous les ani- 

quant en moyenne 40.000 animaux et p:ovoquant maux étaient infectés. Les lésions buccales et 

uiie mortalité de 10 p. 100 environ, soit 4.000 podales y furent graves, mais la mortalité y fut 

tëtes. Les principaux foyers sont concentrés dais inférieure à 1 p. 100 et la guéri,son, rapide et 

les 4 provinces septentrionales de Sokoto, Kano, sans histoires. Le virus affectan+ les bovins et 

Katsina et Bornu. porcins fut identifié par I’lnsti+ut de Recher- 

La politique de vaccination adoptée consiste 
ches de Pirbright [Angleterre) comme étant de 

à immuniser 13 p. 100 environ du cheptei total 
type « Vallée 0 ». 

et permet de tenir l’infection en échec. L’usage 

du virus caprinisé humide a éié comp.ètement 
Roge. Dans la province du Plateau, on enre- 

abandonné au profit du même virLs desséché, 
gistra cr échec de la vaccination chez un chien. 

fabriqué par le laboratoire fédéral de Vom. h4ALADIES BACTERIENNES. 
Néanmoins, la perspective d’une complète éra- ~ 

dication de l’infection semble encore éloignée. 
PEripneumonie bovine contagieuse. Le fait le 

1 plus marquant de l’année fut la régression très 

Fikvre ophfeuse. Cette infection est devenue ~ nette du nombre de foyers diagvostiqués et du 

de plus en plus impcrtante sur le plan écono- ~ nombre des bovins impliqués. La prophylaxie, 

mique en devenan+ de plus en plus pathogène comme par le passé, est resté& basée sur le 

pour les bovins dans les provinces de Kano et diagnostic précoce de la maladie et l’abattage 

Zaria. 1 de iaus :es ca; cliniques, ainsi que sur la mise en 
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quarantaine de tous les troupeaux infectés et en 

contact. Aucune compensation n’est payée aux 

propriétaires pour les animaux trouvés infectés 

à l’abattage, mais une compensation, relativ’e- 

ment faible si on la compare au cours normal 

des animaux, est payée dans le cas où l’animal 

abattu sur ordre se révèle non infecté à I’autop- 

sie. Pour cette raison, les éleveurs ont toujours 

tendance à dissimuler l’existence de la maladie 

dans leurs troupeaux. D’autres difficultés ren- 

contrées dans la lutte contre la maladie résident 

dans l’efficacité toute relative de l’antigène co- 

loré, util’isé dans le test d’agglutination rapide 

sur lame ainsi que du vaccin de culture. 

MALADIES A PROTOZOAIRES. 

Trypanosomiases. Ces affections sont restées 

de loin les plus importantes du point de vue 

économique. On a poursuivi, pour lutter contre 

elles, I . ’ a polItique de traitement avec I’Ethi- 

dium et I’Antrycide sous le contrôle direct 

des vétérinaires inspecteurs. L’e nombre de bo- 

vins ainsi’traités ont passé de 95.000 en 1952- 

53 à 183.000 en 1953-54, à 2 15.000 en 1954-55 

et à 406.000 en 1955-56. Cette augmentation 

de la demande des eleveurs s’est maintenue en 

détpit du prix de la dose porté à I shilling 

(60 F.M. environ). La préférence des éleveurs 

Fulani va toujours au bromure d’Ethidium. 

MALA#DIES DES VOLAILLES. 

Dans la province du Niger, on considère qu’au 

minimum 75 p. 100 des volailles ont succombé 

aux diverses maladies pendant l’année. 

L’emplacement du nouveau laboratoire des 

volailles à Kaduna a été choisi, ses plans ont été 

approuvés et un entrepreneur a été chargé de 

mener à bien sa construction qui durerait une 

année. 

151. MAC OWAN (K.D.S.). - Rapport annuel 

des services vétérinakes du Kenya. 1957. 

FIEVRE APHTEUSE. 

Pendant l’année, deux nouveaux’ types firerrt 

leur apparition : le type Sud-Africain S.A.T. 2 

et le type C. Aucun vaccin n’existe encore con- 

tre le premier tandis qu’un vaccin importé 

d’Amsterdam fut utilisé pour immuniser contre le 

L’efficacité de divers traitements insecticides 

des peaux de chèvres fut comparée. C’est ainsi 

que celle de l’isomère gamma du H.C.H., utilisé 

respectivement aux concentrations de O,O5 et 

0,02 p. 100, fut comparée à celle de la méthode 

classique, utilisant des solutions d’arséniate de 

soude, à 0,25 p. 100. Trois mois après leur infes- 

tation expérimentale avec un nombre dtéterminé 

de larves de di’ptères, aucune peau traitée avec 

du HC.H. sur 8 éprouvées ne se révéla endom- 

magée, tandis que 5 sur 8 traitées avec de 

l’arsenic étaient légèrement affectées, le lot 

témoin étant lui-même modérément endomma- 

gé. 

CHIMIOTHERAP’IE DES TRYPANOSOMIASES. 

1” Essais en laboratoire, effectués avec de 

nouveaux médicaments trypanocides. 

Trois produits ont été utilisés : le « Bérénil », 

les « May baker 4404 et 4427 ». 

a) « Bérénil ». Des doses allant jusqu’à 7 mg/ 

kg n’ont pu protéger le rat contre T. evansi, 

ce qui confirme les résultats obtenus chez les 
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second type. Les foyers d,éterminés par le pre- 

mier type avaient une nette tendance à I’exten- 

sion, malgré les mesures de quarantaine aussitôt 

prises, alors que l’usage du vaccin d’Amster- 

dam et l’application d’une prophylaxie ration- 

nelle faisaient rétrocéder les foyers occasionnés 

par le second type. 

LUMPY SKIN DISEASE. 

Malgré l’application, depuis 1955, des mesu- 

res d’interdiction visant l’importation de bétail 

d’Afrique du Sud et de la Fédération des Rho- 

désies, pays où cette maladie sévit à l’état en- 

zootique, celle-ci fit néanmoins son apparition 

au Kenya vers la fin de l’année 1957. 

PERIPNEUMONIE BOVINE CONTAGIEUSE. 

La maladie persiste encore dans une seule 

régio.n du Kenya. Une campagne massive de 

vaccination portant sur 945.000 bovins, entraîna 

de graves réactions dans 7 p. 100 des cas, déter- 

minant I p, 100 d e mortalité environ. Ces réac- 

tions semblent être dues à une sensibilité par- 

ticulière des zébus autochtones ‘de cette région. 

La nature du vaccin utilisé n’est pas indiquée. 

RbCHERCHES SUR LES CUIRS ET PEAUX. 
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chameaux infestés, chez lesquels des doses de doit être évitée à tout prix car non seulement 

3,5 mg/kg sont restées inefficaces. tout système de prophylaxie basé sur l’usage 

du Prothidium devient impossible, mais encore 
b) « May Baker 4404 ». Ce médicament s’est 

révélé efficace du point de vue curatif à la dose 
I efficacité ultérieure de I’Antrycide et de I’Ethi- 

dium, voire même du Bérénil, est fortement com- 
de 0,05 mg/kg contre 7. vivax et à la dose de ~ 

0,2 mg/kg contre T. congolense. Du point de vue 
~ promise. 

prophylactique, des d oses de I et 2 mg/kg ne 
On a en effet prouvé en laboratoire que les 

protègent pas plus de 6 semaines contre T. con- 
souches de trypanosomoses résistantes au Pro- 

golense. D’autre part, on a observé des réactions 
thidium étaient également résistantes à I’Antry- 

locales importantes au point d’inoculation. 
cide (5 mg/kg) et à I’Ethidium (2: mg/kg) tandis 

que leur résistance au Bérénil (5 mg/kg) était 

c) « May Baker 4427 ». Ce produit ne déter- variable. 

mine aucune réaction locale lorsqu’il est utilisé à 

des doses de 5 et 10 mg/kg. Du point de vue 
b) Pro-Salt d’antrycide. 

prophylactique, la d urée de la protection con- Les résultats obtenus avec 4 à 5 traitements 

férée varie de 6 semaines à 3 mois dans 50 successifs à 2 ou 3 mois d’intervalle varient 

p. 100 des cas. essentiellement avec les régions envisagées et la 

densité de ces zones en glossines. La durée de 

2” &o;s de médicaments tryoonocides sur /e :a protection ainsi conférée variait entre 2 et 

terrain. 12 mois suivant que l’on utilisait ou non un 

~ trypanocide < de secours » dans le cas où les 
a) Prothidium. 

Des zébus traites a Ia dose de 2 mg/kg trycide. On ne peut tirer aucune conclusion 

souches devenaient résistantes au prosalt d’an- 

n’étaient plus protégés 7 I/2 mois plus tard génbrale de ces traitements prophylactiques ex- 
dans des zones fortement infestées de glossines périmentaux. 
et 8 1/2 mois plus tard dans des zones faible- 

ment infestées. Des bovins améliorés, traités à c) Méthyl-sulfate d’antrycide. ~ 

la même dose, n’étaient plus protégés après En zone faiblement infestée, des injections 

6 1/2 mois dans les deux cas. répétées tous les 2 mois ont conféré à 18 zébus 
. . 

Dans des zones fortement infestées, une dose sur 19 une protection de 12 mois. En zone 

de 4 mg/kg prolongeait la période de protec- moyennement infestée, l’injection de méthyl-sul- 

tion de 2 mois chez les bovins améliorés, mais fate d’antrycide dès la découverte de I’infesta- 

pas chez les zébus. tion, suivie d’une injection d’un trypanocide 

Dans un groupe de 25 zébus ayant reçu « de cecours » 7 mois plus tard, a conféré une 

2 mg/kg dans une zone faiblement infestée, ia xotection de 6 mois. 

durée de la protection atteignit I I mois chez d) Complexe Naganol-Homidium. 
23 sujets. Parmi ces derniers, traités une nou- 

velle fois, avec la même dose de produit, 18 fu- 
Les résultats obtenus furent variables avec les 

régions envisagées. Des doses respectives de 4 
rent seulement protégés pendant une nouvelle 

période de durée équivalente, en zone faible- 
et 5 mg/kg conférèrent une protection variant 

de 2 a 10 mois en zone moyennement infestée. 
ment infestée. Par contre en zone fortement 

Par contre, en zone légèrement infestée, dans 
infestée, des souches résistantes de trypano- 

une autre région, la durée de la protection 
somes étaient transmises selon toute probabilité 

peu après le second traitement. On put en i 8 mois 
conférée par les mgmes doses variait de I à 

effet isoler des souches de 7. congolense, 7. 
. De vastes réactions locales se produi- 

vivm, T. brucei partiellement résistantes à des 
saient dans tous les cas au point d’inocula- 

1 tion. 
doses de 2 mg/kg de Prothidium, lorsque celles- 

ci étaient inoculées à la fin de la période de I e) Complexe Naganol-Tozocide. 

protection conférée par une première inter- Aux doses respectives de 4 et 5 mg/kg, la 
vention. durée de la protection conférée variait de I à 

Cette résistance des souches au Prothidium 7 mois suivant les régions. 
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I 52. Service Vété#rinaire de Rhod’ésie du Nord 

- Rapport annuel 1957. 

MALADIES A VIRUS. 

Rage. L’infection reste un grave problème 

pour le territoire. Pendant les trois dernières 

années, 60.000 chiens furent vaccinés et les 

ruptures d’immunité peuvent être estimées à 

0,25 p. 100 seulement. Malheureusement, si Ie 

nombre de cas observés au cours de l’année 

est sensiblement inférieur à celui constaté I’an- 

née précédente, des foyers furent enregistrés 

dans deux districts qui étaient restés ind’emnes 

d’infection pendant plusieurs années. Ceci sem- 

ble dû à ce que, en dépit de la vaccination 

obligatoire des chiens, il n’en subsiste pas moins 

une trop forte proportion de chiens .non enre- 

gistrés et rlon vaccinés. L’élimination des chiens 

errants par les. différentes municipalités est for- 

tement encouragée. D’autre part, la confirma- 

tion de l’infection chez une mangouste peut 

manifester la présence d’une souche de virus 

adaptée aux viverridés. 

MALADIES A PROTOZOAIRES. 

Trypanosomiases. Ces infestations sont en re- 

crudescence marquée malgré le nombre impor- 

tant, au cours de l’année, des traitements try- 

panocides effectués (près de I lO.OOO,I. Ceci sem- 

ble du en partie à l’ouverture de certaines 

régions rurales aux transports automobiles, per- 

mettant du même coup le transport des glos- 

sines à des grandes distances. Dès que I’infes- 

tation est introduite dans un troupeau, elle 

s’étend rapidement grâce à une transmission acy- 

clique des trypanosomes. 

L’antrycide a de plus en plus tendance à 

remplacer le bromure de dimidium car la plus 

longue durée de protection conférée par le 

premier produit facilite l’éradication de I’infes- 

tation dans une région déterminée. 

T. simiae s’est révélé par ailleurs résistant au 

bromure d’éthidium administré à la dose de 

2 db 

153. Rapport annuel 1957 du Laboratoire de 

Fort-Lemy - Farcha (Tchad). 

A. - MALADIES A VIRUS. 

1” Ruge. 

L’infection semble être en recrudescence mar- 

quée au Tchad et en Oubangui. On l’a confir- 

mée pendant l’année chez un homme, 20 chiens, 

I chat, I vache et I âne. Un cas de rage fut 

diagnostiqué chez un chien vacciné 8 mois et 

demi plus ,tôt avec le vaccin formolé fabriqué 

par le laboratoire. II faut d’ailleurs remarquer 

qu’aucune injection de rappel n’avait été pra- 

tiquée après la morsure suspecte. Cependant, 

c’est là le seul échec constaté au Tchad avec 

ce vaccin formolé. 

Le manque de souris au laboratoire a néces- 

sité parfois l’utilisation du rat blanc pour le 

diagnostic de l’infection à partir des prélève- 

ments reçus. L’emploi de cet animal, inoculé 

par voie intra-cérébrale, s’est révélé tout à fait 

satisfaisant. D’autre part, le pH des milieux de 

conservation des prélèvements était, dans la 

majomrité des cas, inférieur à 6,4, ce qui, ainsi 

que l’a montré Thiéry à Dakar, risque de faus- 

ser les résultats (le pH optimum reconnu par 

Thiéry oscille autour de 6,8). Cependant, les 

résultats obtenus ont montré la concordance fré- 

quente des m6thodes de diagnostic histopatho- 

logique et des inoculations expérimentales. 

La méthode standard du diagnostic histopa- 

thologique, Util&e au laboratoire de Farcha, 

consiste en l’inclusion en paraffine des cornes 

d’Amman et coloration des, coupes suivant la 

technique de Mann. D’autres colorations essayées 

ont donné des résultats peu encourageants. On 

essaie d’adapter la technique de dméviation du 

complément au diagnostic systématique sur pré- 

lèvements car, ainsi que l’indiquent Ando et 

Thompson, cette méthode pourrait être appli- 

quée aux prélèvements mal conservés ou même 

en état de putréfaction avancée. On essaie éga- 

lement de mettre au point un test d’agglutina- 

tion utilisant des particules de résines cationi- 

ques liées aux gamma-globulines antirabiques, 

que l’on met en présence d’antigène contenu 

dans la substance cérébrale infectée. 

Par ailleurs, une enquête, effectuée sur 246 

chauve-souris appartenant à une seule espèce, 

Nycferis aefhiopica, en vue de déterminer si 

ces animaux étaient des vecteurs sains de virus 

rabique, s’est révélée négative. 

Les deux autres virus encéphalifiques sui- 

vants purent être mis en évidence et leur étude 

est en cours : 

I’ Un virus, provisoirement qualifié de « vi- 

rus 9 », découvert à la suite de l’inoculation 
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irrtracérébrale à deux lapins d’un culot de cen- 

trifugation de vaccin antirabique formolé en 

vue d’une épreuve d’innocuité. Les deux ani- 

maux succombaient 3 à 4 semaines plus tard 

avec des sympt6mes de paralysie succédant à 

une période d’hyperexcitation. Des coupes de 

cerveau d’un de ces animaux et de deux autres 

animaux, inoculés à partir du premier, n’ont 

montré aucune dégénérescence nucléaire carac- 

téristique de rage ; par contre, on pouvait obser- 

ver dans les cellules pyramidales des corps ho- 

mogènes de I à 2 p, colorés en bleu par le 

Mann, en rouge par I’hématine-éosine ; ces 

mêmes corps étaient observés chez des mou- 

tons, cobayes et souris inoculés à partir des 

lapins infectés et qui succombaient dans un 

délai de I I à 20 iours. D,es tests de séro- 

neutralisation, utilisant du sérum antirabique 

standard de I’O.M.S., ont confirmé qu’il ne 

s’agissait nullement de virus rabique. 

2” Un virus, désigné sous le nom de c Ban- 

gui 17 », isolé sur rat à partir d’un cerveau 

de singe mort brusquement à Bangui sans mani- 

fester de symptômes. Les coupes de cerveau 

ne révélèrent aucun corps de Négri ; par contre, 

dans le cerveau des rats inoculés, morts I3 iours 

après l’inoculation, on remarquait des inclusions 

bleues homogènes dans le cytoplasme des cel- 

luI.es pyramidales. Des extraits de cerveaux de 

rats infectés, inoculés sur membranes chorio- 

allantoidiennes, tuaient en 5 iours des œufs 

embryonnés en provoquant l’apparition sur ces 

membranes de petits foyers blanchâtres. 

2” Peste bovine. 

Recherches sur le virus capripestique. Au 

cours d’épreuves d’immunité effectuées sur un 

lot de vaccin capripestique, préparé par le 

laboratoire de Farcha, à partir d’une souche de 

virus originaire des laboratoires de Vom (Nige- 

ria), on remarqua que ce virus, loin d’immuniser 

des veaux d’expérience, en tuait certains et er 

laissait d’autres, ayant réagi P!US ou moins forte- 

ment à l’inoculation, complètement réceptifs à 

une épreuve pratiquée 40 jours plus tard. 

saient normalement avec une D.M.I. de 0,025 mg 

de virus sec. Sur les 29 veaux éprouvés, 9 réa- 

girent violemment et 3 succombèrent. Sur les 

9 animaux réagissants, 6 étaient âgés de plus 

de 10 mois. Tous les animaux qui avaient sur- 

vécu, après avoir réagi ou non, furent soumis à 

une épreuve de contact avec des animaux infec- 

tés et contractèrent la maladie., 

Dans ces conditions, l’hypothèse d’une muta- 

tion de virus capripestique, après 6 passages 

successifs sur caprins résistants au cours de 

l’année précédente, peut être retenue. Le virus 

ne serait plus virulent pour l’espèce caprine 

et n’immuniserait plus le bœuf, tout en restant 

virulent pour lui. Edwards (J.J.) a montré que 

le virus capripestique, après passage chez un 

hôte inhabituel, le lapin, pouvait se dissocier en 

deux parties, un virus intégralement adapté à la 

chèvre et un virus bovi-pestique classique. On 

peut donc supposer que les chèvres résistantes 

ont joué le rôle du lapin dans l’expérimentation 

d’Edwards et que le virus bovi-pestique ainsi 

libéré pouvait provoquer une infection classique 

chez des veaux qui n’étaient plus protégés par 

des anticorps maternels, à un ‘âge supérieur à 

10 mois. 

Recherches sur le virus avianisé. Une souche 

de virus avianisé fut importée lyophilisée en 

1957 des laboratoires de I’E.A.V.R.0. du Kenya ; 

elle en était à son 246’ passage sur œuf par 

voie intravitelline. Trois essais de vacc:nation 

sur le terrain, portant sur quelques centaines 

d’animaux appartenant à des troupeaux en con- 

tact avec l’infection, se révélèrent très satisfai- 

sants. A en croire les éleveurs, la vaccination 

aurait stoppé l’évolution de la ma!adie dans les 

troupeaux intéressés. Malgré la bénignité des 

réactions vaccinales, l’immunité acquise semble 

être excellente. On a montré au laboratoire que 

des bouvillons, âgés de plus d’un an et appar- 

tenant à des races locales particulièrement sen- 

sibles au virus capripestique, manifestaient des 

réactions vaccinales frustres et se révélaient 

néanmoins solidement immunisés. Les résultats 

1 obtenus laissent donc oenser que le vaccin avia- 

29 veaux, nés de mères vaccinées et âgés de i nisé serait un vaccin de grand avenir au Tchad, 

4 à 14 mois furent inoculés chacun avec 2,5 mg D’autre part, on inocula avec la même serin- 

de virus sec reconstitué. II faut noter que le que le vaccin antipestique et le vaccin anti- 

lot de vaccin ainsi éprouvé avait été au préa- péripneumonie, tous deux avianisés et lyophi- 

lable titré sur chèvres et que celles-ci réagis- ii&, dans le mufle de bovins d’expérience. On 
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n’o’bserva aucune réaction locale et une solide 

immuni,té était ainsi acquise vis-à-vis des deux 

maladies, ainsi que l’a montré une épreuve 

effectuée deux mois plus tard. Ces expériences 

vont être à nouveau effectuées, sur une plus 

grande échelle. II faut d’ailleurs noter que I’ino- 

culation dans le mufle de virus capripestique 

n’était pas suivie non plus de réaction fâcheuse. 

Recherches sur un vaccin antipestique inha- 

lable (<< dust-vaccine B). 

Les résultats obtenus ont montré que : 

ID Le virus bovipestique se transmet facile- 

ment au boeuf par aérosol. 

2” Le virus capripestique ne se transmet à la 

chèvre que si l’aérosol est directement introduit 

dans la trachée. 

3” L,e virus lapinisé ne peut se *transmettre par 

aérosol. 

II est possible, ainsi que l’a montré Thiéry, 

que les virus adaptés à la chèvre ou au lapin 

perdent leurs propriétés épithéliotropesS pour 

devenir lymphotropes et que, dans ces condi- 

tions, le virus capripestique doive atteindre les 

cryptes amygdaliennes ou les réseaux lymphati- 

ques pulmonaires pour déterminer l’infection. 

Recherches skologiques. 

a) Test de déviation du complément. Les résul- 

tats sont demeurés négatifs avec trois techniques 

d’ff’ I erentes successivement utilisées : la méthode 

de Kolmer, utilisant comme antigène des extraits 

de rate et ganglions lymphatiques de bovins 

infectés, la technique de Casals, utilisant des 

extraits d’oeufs embryonnés infectés avec du 

virus avianisé et la technique de Nakamura. 

II faut noter qu’au Tchad, on n’a encore 

jamais pu obtenir en laboratoire une déviation 

du complément positive. Cela peut tenir à ce 

que la peste bovine est pratiquement apyré- 

tique dans ce territoire, alors que la valeur 

« fixante » d’un antigène pestique est fonction 

directe, ainsi que I’a montré Nakamura, de 

I’hyperthermie de l’animal donneur. 

b) Te(st de séro-neutralisation. Celui-ci s’est 

révélé plus satisfaisant que le précédent. II est 

malheureusement coûteux, car l’étude d’un seul 

sérum nlécessite de 20 à 25 lapins. Les *titres 

neutralisants des sérums ont varié de IOm2 à 
, o-2 75 

I . 
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c) Parenté sérologique des virus de Carré et 

de la peste bovine. 

A la suite de travaux effectués au Kenya, on 

a vérifié que des chiots, inoculés avec du vac- 

cin capripestique, semblaient immunisés contre 

la maladie de Carré. Inversement, des lapins, 

inoculés avec du virus de Carré, firent une réac- 

tion thermique nette et se sont révélés ultérieu- 

rement immuns à une épreuve d’inoculation avec 

du virsu pestique lapinisé, pratiquée 3 semaines 

plus tard, tandis que les témoins réagissaie.nt 

classiquement. 

B. - MALADIES BA’CTERIENNES. 

1” Pasteurellose bovine. 

Une grave épizootie, ayant éclaté sur les 

plateaux de I’Adamaoua, au Cameroun, a jus- 

tif% de nouvelles recherches sur la production 

d’un vaccin efficace. Le vaccin utilisé jusqu’alors 

était un vaccin de culture en bouillon formolé 

à 4 p. I .OOO, additionné de saponine à 2 p. I .OOO 

comme adjuvant. En 1956, les. nombreux échecs 

enregistrés au cours de la campagne de vaccina- 

tion ont fait penser que le vaccin utilisé était 

relativement pauvre en antigènes immunisants. 

Trois nouveaux types de vaccins furent alors 

expérime’ntés successivement : 

1’ Un vaccin formolé de culture sur bouillon, 

enrichi par des cultures récoltées sur gélose, 

titrant 2 milliards de germes par dose vacci- 

nalle ; 

2” Un ‘lysat obtenu suiva.nt la technique de 

Delpy par digestion pepsique de germes r’écol- 

tés sur gélose, titrant 2,5 à 10 milliards de ger- 

mes par dose vaccinale ; 

3” Un vaccin formolé concentré obtenu à 

partir de cultures sur gélose, titrant 25 à 30 mil- 

liards de germe’s par dose vaccinalle. L’adjuvant, 

incorporé à certains lots des deux premiers types 

de vaccin était de la saponine à 2 ou 5 p. ‘1 .OOO, 

tandis que d’autres lots des types n”” 2 et 3 

étaient additionnés ou non d’alun de potasse à 

IO p. I .ooo. 

Le milieu ayant donné les meilleurs résultats 

était ainsi composé : bouillon de viande : 1.000 

ml ; peptone : 10 ml ; CINa : 5 ml ; extrait de 

levure Difco : 2,5 ml. Ce milieu était additionné 

de sérum, de sang total ou de sa.ng hémolysé 

dans de l’eau distillée. 
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Les tests d’immunX, effectués avec les trois a mis en évidence une augmentation très nette 

types ci-dessus de vaccins, ne furent pas très des résultats positifs aux tests d’agglutination 

probants en raison de divers facteurs inhérents sur lame effectués sur les bovins des marchés. 

aux animaux d’expérience, mais ont permis néan- Dans certains cantons du Ouaddaï, on a ainsi 

moins d’arriver à la conclusion que la dose vac- découvert jusqu’à 50 p. 100 d’animaux réagis- 

cinale, pour être efficace doit contenir au mini- sants, ce qui vient confirmer la recrudescence 

mum 30 à 40 milliards de germes. Si cette dose de la maladie dans les troupeaux et I’augmen- 

est utilisée le lysat et le vaccin formolé sans tation des demandes de vaccination de la part 

addition d’alun ont une valeur protectrice sen- des éleveurs. 

siblement équivalente. II faut donc utiliser un Des recherches ont été effectuées en vue de 
vaccin très concentré (correspondant à une opa- découvrir s’il n’existait pas de communau+& 
cité initiale no 7 à 8 de Brown). antigéniques entre M. mycoides et d’autres ger- 

mes, pouvant fausser les résultats des tests d’ag- 

2” Péripneumonie bovine confagieuse. ~ glutination ; elles ont montré que le virus de la 

1” Amélioration du milieu de culture. vaccine possédait un antigène commun avec 

On a remplacé le milieu de digestion pepsi- 
M. mycoides mais que cette communauté ne se 

que par le mélange suivant : milieu B 60 (bouillon 
manifestait que dans le test de déviation du 

tryptose-phosphate) de Difco, additionné de 
complément sans affecter le test d’agglutination 

5 p. 100 d’extrait de levure Bacto, 10 p. 100 
sur lame. Le « cow-POX > est d’ailleurs très rare 

de sérum de cheval et 200 unités/ml de pénicil- 
au Tchad et ne peut pratiquement pas nuire 

line. Ce milieu a don.né d’excellents résultats. 
à la spécificité du test. 

2” Nom de l’organisme causal. 
Les recherches actuelles portent sur I’existen- 

ce possib’le au Tchad d’infections gé.nitales à 

Pour des raisons de priorité et en accord avec 

la nomenclature bactériologique internationale, ~ 
P.P.L.O. (M. bovigenifalium et M. laidlawii) 

et d’une interférence antigénique possible de 

l’organisme causal est désigné sous le nom de ces organismes dans les tests d’agglutination 
Mycoplasma mycoides. vis-à-vis de M. mycoides ; elles portent égale- 

3” Sérologie. 
, ment sur les possibilités d’interférence avec 

a) Test de dkiation du complément. 
M. mycoïdes var. caprae, susceptible d’être 

Le taux des anticorps dévia.nt le complément 
hébergé par l’espèce bovine, bien que non 

atteint 1/80 ou I/I 60 pour disparaître complè- 
pathogène pour elle. 

tement en 6 ou 8 semaines a’près la vaccina- Des tests d’agglutination sur lame, effectués 

tion. 
sur plus de 4.000 b ovins, ont montré que : 

b) Test de séro-agglutination. a’) La réaction était toujours positive chez 

Les détails concernant cette réaction ont été 
des animaux infectés de péripneumonie, sauf si 

publiés dans Rev. Elev. Méd. véf. Pays trop. 
ceux-ci étaient sur le point de’ succomber : 

‘1957, 10 (4), 357-368. 

Cependant, depuis cette publicatio-, I’antigè- 

ne au bleu de tétrazolium a été abandonné au 

profit de celui coloré au vert de méthyle à 

I p. 100. D’autre part, on ne porte o1us I’anti- 

gène coloré à l’ébullition car I’antigkne agglu- 

tinant, étant un antigène de surface peut dk- 
paraître à la suite de ce traitement. On se 

contente donc de centrifuger et :‘agglutinatior 

obtenue est, dans ces conditions, b:en meilleure. 

Un litre de culture fournit ainsi 10 ml d’antigène 

standardisé. 

L’utilisation en brousse de l’antigène coloré 

b’) Que chez les animaux guéris et devenus 

oorteurs chroniques, la réaction demeurait posi- 

iive, bien qu’à un plus faible degré, pendant 

irès longtemps (jusqu’à 8 ans) ; ~ 

c’) Chez les animaux vaccinés, la réaction de- 

meurait positive pendant 6 à 8 semaines sui- 

Var:- la vaccination, mais elle devenait n’égative 

par la suite ; 

d’) Chez les animaux sains ou atteints d’une 

autre infection, elle était toujours négative ; 

chez les jeunes veaux nés de mères guéries, elle 

pouvait être positive, ce qui ‘semble confirmer 

la transmission des anticorps par le colostrum 
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d’une part et la grande sensibilité de I’anti- 

gène utilisé d’autre part. 

c) Etude antigénique. 

On a démontré ,qu’un antigène soluble, im- 

munisant, était produit par M. mycoides vivant ; 

cet antigène peut être décelé dans le bouillon 

de cul,ture dès la 48’ heure et dans la lymphe 

recueillie sur un animal infecté, bien que celle-ci 

ne contienne pas d’organismes. Cet a.ntigène 

doit être également produit in vivo par la vacci- 

nation. 

4” Recherches sur la vaccination. 

Elles ont essentiellement porté sur la souche 

avianisée T 3 de Piercy et Knight (des labora- 

toires de I’E.A.V.R.0. du Kenya) qui peut être 

facilement lyophilisée. Dès son arrivée au labora- 

toit-e de Farcha, la souche fut adaptée à I’ceuf 

sans difficulté et sa valeur immunkante put 

être démontrée au laboratoire et sur le terrain. 

Des essais comparatifs de vaccination, effec- 

tués avec la souche avianisée ci-dessus par voie 

sous-cutanée, intra-caudale ou dans le mufle ont 

montré que cette dernière voie ne déterminait 

aucu.ne réaction locale, tandis que les deux pre- 

mières provoquaient un volumineux oedème. Sur 

près de 10.000 animaux vaccinés dans le mufle, 

on a enregistri moins de 10 réactions visibles, 

entraînant une mortalité de 2 animaux sur 2.500 

dans un troupeau particulièrement surveillé. 

D’autre part, les épreuves d’immunité, effec- 

tuées au laboratoire un et deux mois après la 

vaccination par voie sous-cutanée, ont montré 

que l’immunité était satisfaisante si le nombre 

d’organismes par dose vaccinale était lui-même 

suffisant. 

Une remarque concernant les réactions à I’im- 

munisation avec le vaccin avianisé est digne 

d’être notée. Une toux, débutant 8 jours après 

la vaccination et Persi<stant pendant 8 jours, 

apparaît chez tous les animaux vacci.t&s, sans 

qLle l’on puisse l’expliquer valablement. 

Par ailleurs, on a constaté que, sur des trou- 

peaux en état d’incubation, le vaccin avianisé, 

Io/n d’arrêter la mortalité, accélérait le pro- 

cessus morbide, ce qui semble dû à un véri- 

table phénomène allergique, comparable à la 

réactivation, par une injection de matériel infec- 

,tieux de péripneumonie, d’u.n phknomène de 

Willems traînant. L 

a) Une enquê,te, effectuée sur I’a,scaridiose des 

veaux à base de Neoascaris vitulorum, a permis 

de constater que ces parasites pouvaient être 

retrouvés aux environs du 15” degré de latitude, 

aux confins du dfésert, dans des régions situées 

autour des routes de transhumance en direction 

du Nord. Le taux ‘d’infestation maximum se situe 

entre la 3e et la 8= semaine de la v;e de I’ani- 

mal. 
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Les conclusions tirées de l’expérimentation 

avec la souche avianislé T.3 sont les suivantes : 

a) L’i.noculation dans le mufle s’est révélée 

d’une innocuité absolue. 

b) Les propriétés de conservation du vaccin 

iyophilisé semblent excellentes. 

c) Les propriétés immunkantes semblent satis- 

faisantes. Cependant, le vaccin avianisé ,ne doit 

être utilisé que dans des <troupeaux sains ou 

ceux où l’infection est à son début ; par contre, 

il est à proscrire dans les troupeaux en incuba- 

tion confirmée depuis un certain temps. 

d) Les veaux âgés de moins de 8 mois ne 

peuvent être immunisés de façon satisfaisante. 

e) Si 10.000 organismes viables par dose vac- 

cinale peuvent empêcher les animaux de suc- 

comber à l’infection, ils ne peuvent s’opposer 
, 

par contre à l’apparition du phenomène de 

Willems. Dans ces conditions, le nombre d’orga- 

nismes viables, reconnu nécessaire après lyophi- 

lisation, est de 100.000 par dose vaccinale. Tout 

lot de vaccin en contenant un nombre inférieur 

est rejeté au laboratoire de Farcha. 

C. - MALADIES PARASITAIRES. 

1. - Helminthiases. 

1” Helminthiases des bovins. 

II existe trois stades successifs de parasitisme 

chez ces animaux en fonction de leur âge. 

a) L’ascaridiose des veaux âgés de 15 jours à 

4 mois ; 

b) Le polyparasitisme des jeunes âgés de 4 

mois à 2 ans, à base de nématodes, cestodes 

et trématodes associ& ; 

c) Le parasitisme des adultes à base de tré- 

matodes essentiell,ement. 

Les résultats obtenus furent les suivants : 
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En ce qui concerne le cycle évolutif de N. On peut en conclure que les traitements pré- 

vitulorum, 3 facteurs peuvent être retenus : von,:is doivent se situer de préférence en fin 

I’infestation prénatale, la contamination post- de saison sèche et viser essentiellement les 

natale à partir de la mère, I’infestation de veau nématodes, tandis que les traitements curatifs 

à veau, ces animaux se trouvant le plus souvent doivent être effectués en fin de saison des pluies 

dans une promiscuité étroite au voisinage des et justifient l’utilisation de mélanges anthelmin- 

puits ou des habitations. L’apparition des para- thiques polyvalents. 

sites adultes dans l’intestin des ieunes survient 

de 10 à 42 jours suivant la contamination. 
La lutte contre la cysticercose bovine doit 

essentiellement viser à combattre le ,téniasis 

Trois anthelminthiques ont donné d’excellents humain. A ce sujet, des premiers essais, effec- 

résultats dans le traitement de ces infestations : tués avec de la quinacrine, administrée à la dose 

le dithiocarbamate de pipérazine ou « Choisi- de 0,8 g (en 2 prises, le matin et le soir) ont 

ne » Spécia à la dose de 150 mg/kg : I’adipate donné des résultats encourageants, à condition 

de pipérazine à la dose de 220 mg/kg et la qu’une diète absolue soit respectée la nuit pré- 

phénothiazine à la dose de 50 mg/kg. II convient cédant le traitement et le jour même de celui- 

de déparasiter les mères avant leur volage, si ci. 

elles se révèlent infestées, et les ieunes produits Contre les nématodes, I’associ,ation « Choi- 

à l’âge de 3 semaines, c’est-à-dire avant que les sine » Specia (170 mg/kg) et Ph6nothiazine 
ascaris femelles n’aient commen& à pondre leurs (300 mg/kg) est relativement très efficace. 

œufs. 

b) et c) Dans les associations parasitaires des 
2” Helminthiases des ovins. 

jeunes, les nématodes constituent le groupe le Contre les cestodes, I’arseniate de plomb pur, 

plus largement représenté. Le lac Tchad, ainsi administré à une dose variant de 0,8 g à I,5 g 

que deux fleuves qui l’alimentent, .le Logone et par tête, s’est révélé d’une efficacité absolue. 

‘e Char;, rendent possible en toute saison I’évo- Contre les nématodes et, e.n particulier, Haemon- 

lution des nématodes et la survie des hôtes inter- chus conforfus, I’anthelminthique le plus efficace 

mediaires des trématodes, constituant ainsi un reste la phénothiazine à la dose de 0,3 g/kg 

réservoir idéal de parasites. D’autre part, cette poids vif. 

région est particulièrement favorable à leur dis- Contre les associations parasitaires à base de 

sémination car elle est fréquentée en saison cestodes-nématodes-trématodes, le mélange an- 

sèche par les troupeaux transhumants qui infes- thelminthique polyvalent Arseniate de Plomb- 

teront en début de saison des pluies les trou- Choisine-Phénothiazine (dosé différemment pour 

peaux sédentaires, sous-alymentés après la saison les ieunes et les adultes) a donné entière satis- 

sèche, des régions situées plus au Nord. faction. 

Les straitements anthe’m’lthiques devront, dans 

ces conditions, porter #d’abord sur le bétail 11. - Trypeeosomioses. 

transhumant. L’étude de l’action trypanocide,de divers pro- 

La réparntion dans le temps des ;Ge:*atlo-s $u;ts (moranylate dëthidium ou 7772 R.P. Spe- 

à trématodes, cestodes et nématodes, est très ~:,a, Prothidium ou R.D. 2801 Boots, moranylate 

variable et sa déterminatÎ0.n précise permettra 

de définir les périodes optima des déparasi- 

tages. 

Les trématodes s’observent surtout en fin de 

saison des pluies et, dans une moindre mesure, 

au milieu de la saison sèche ; :es cestodes se 

rencontrent toute l’année avec un ralentisse- 

ment en fin de saison sèche : les 19matodes 

s’observent particulièrement pendant toute la 

;aison des pluies. 

de iomidine et Bérénil) a constitué l’essentiel de 

i’activité de la Section d’Entomo-Protozoo!og’e 

au cours de l’année. Des expériences de I 50 u- 

bilité, toxicité et efficacité des deux nremiers 

produits notamment ont permis d’aboutir aux 

résultats suivants : 

I” En ce qui concerne le moranylate d’éthi- 

dlum: sa solubilité est pratiquement nul’e dans 

i’eau ou les autres solvants essayés. D’autre part, 

5; . sa toxici+A générale est négligeable, sa toxi- 
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cité locale est par contre importante. Des doses 

de 5 et 10 mg/kg de produit émulsionné dans 

de l’eau furent inoculées par voie sous-cutanée 

et intra-musculaire. Les réactions de type inflam- 

matoire et nécrotique sont plus prononcées dans 

le premier cas (voie sous-cutanée) que dans le 

second. La résorption du produit semble inexis- 

tante par ces deux voies, ou du moins très diffi- 

cile. Les réactions locales sont d’autant plus 

importantes que la dose injectée est plus forte. 

Quoiqu’il en soit, ces réactions sont telles que 

la voie sous-cutanée est à proscrire absolument 

et que la seule rhgion utilisable pour la voie 

intra-musculaire est l’encolure, car sa valeur en 

boucherie est inférieure à celle de la région 

lombaire ou de la cuisse, susceptible d’être lésée 

par les injections. 

2” La solubilité du Prothidium est relative- 

ment faib!e dans l’eau froide, mais si l’eau de 

la solution est portée à l’ébullition, le seuil de 

solubilité augmente dans de notables propor- 

tions. Cependant,, on a constaté que la solution 

k 2,5 p. 100 préconisée par le fabricant s’altère 

d ans de l’eau bouillie en 3 jours malgré sa con- 

servation au réfrigérateur (à + 4”C), ce qui 

nécelssi,te l’utilisation de so!ution; récentes. 

D’autre part, aucun accident de toxicité n’a 

été constaté avec des doses inférieurs à 5 mg/ 

kg, c’est-à-dire aux doses thérapeutiques recom- 

mandées par le fabricant. La réaction locale est 

négligeable et se traduit par un oadème chaud 

et sans caractère spécifique dont le vo!ume sem- 

b!e proportionnel à la dose injectée. Cette réac- 

tion disparaît complètement en 3 semaines à I 

mois. 

Une expérience fut conduite à BOUAR, dans 

un centre expérimental de la trypanosomiase ani- 

male, dépendant du laboratoire de Fort-Lamy. 

16 bouvillons, préalablement déparasités ou non, 

furent divisés en plusieurs lots qui reçurent 0, 2, 

3, 4 et 5 mg/kg de Prothidium par voie intra- 

musculaire à une concentra,tion de 2,5 p. 100. 
Ces animaux furent’ ensuite régulièrement con- 

duits dans une galerie forestière où des glos- 

sines et des tabanidés abonde en permanence. 

Un contrôle était effectué tous les 6 à 8 jours 

pendant 2 mois, puis tous ies 15 à 2 I jours par la 

suite (examen de sang frais entre lame et la- 

melle, goutte épaisse et frottis). De cette expé- 

rience, on a pu conclure que : 

a) Le traitement anthelminthique préalable au 

traitement trypano-préventif n’augmente pas la 

durée de la prévention conférée et ne diminue 

pas plus la toxicité du produit ; 

b) Pour une dose de 2 mg/kg, la durée mini- 

mum de la protection est de 4 mois et l’on 

n’observe aucune réaction locale ni générale ; 

c) Pour une dose de 3 et 5 mg/kg, la durée 

minimum de protection est de 6 mois. 

II faut observer que l’action curative de ce 

produit est superposable à son action préventive, 

c’est-à-dire que la durée de la protection sui- 

vant le traitement est sensiblement la même 

que cel!e conférée à titre préventif, ce ‘qui rend 

son utilisation possible sans distinction dans un 

troupeau contenant à la fois des animaux sains 

et trypanosomés. Les ,trypanosomes intéressés 

étaient T. vivox et T. congolense. Des chocs 

trypano!ytiques non mortels ont été observés à 

la suite de ;‘injection du produit. 

154. Rapport annuel de l’Institut Pasteur du 

Cambodge, 1958. Extraits. 

Nous avons extrait avec l’accord de M. R.G. 

TRIAU, directeur de l’Institut Pasteur du Cam- 

bodge, que nous remercions, quelques chapitres 

du rapport annuel de cet Institut pour 1958, 

Dormi les plus importants. Ces chapitres, que 

IOUS reproduisons in extenso sont consacrés à 

des travaux en cours qui feront éventuellement 

l’objet de publications. 

Vaccin antibarbone*. 

Des recherches ont été effectuées pour I’amé- 

lioration du vaccin antibarbone. Elles visaient 

d’abord à obtenir un milieu permettant une cul- 

ture plus riche. On avait déjà fait des essais 

en 1957 et utilisé un bouillon à base de viande 

de lapin, différentes vitamines et acides aminés 

sans obtenir de résultats appréciables. 

La technique d’aération des cultures a été 

également essayée mais on s’est heurté à des 

difficultés dans le montage de l’appareil et 

aucun résultat intéressant n’a pu être obtenu. 

La visite du docteur Delpy en décembre 1957 
a permis de progresser. L’usage de la peptone 

*Rspp. a~“. Inst. Pasteur Cambodge, 1958, p. 23 à 26. 
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préparée au laboratoire par digestion pepsique 

donne des cultures très riches. Les pasteurelles 

poussent mieux sur un milieu à base de peptone 

pepsique que sur un milieu à la peptone papai- 

nique. 

Dans un premier temps nous avons préparé 

un vaccin antibarbone lysé sapo.niné avec la 

souche Insein, hautement virulente et nous avons 

vacciné quelques veaux. Nous avons ensuite 

Bprouvé ces veaux avec la souche Insein elle- 

même (tableau 1). 

L’échec de cette expérience peut être aitri- 

bLé : 

1” A la souche Insein douée de faible pou- 

voir autolytique ; 

2” A la qualité insuffisante de la, saponine uti- 

lisée ; 

3” A la dose sûrement mortelle peut-être trop 

forte (10 DSM = 10b3). 

Cependant les expériences effectuées ulté- 

rieurement ont prouvé que la D.S.M. veau était 

~VACCIUATIONAVEG VACCWBNTLBBRBONE LYSi ~NINÉ @'XJC~ IN=) ?.?aL!&UI 
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bien 10e4. Du reste le vaccin lysé préparé avec ] ches d’Iran, nous avons repris les mêmes expé- 

la souche Insein n’est pas dépourvu de tout pou- / riences avec des doses d’épreuve plus fortes 

voir protecteur. Nous avons obtenu une certaine / (tableaux IV et V). 

protection chez les lapins qui ont résisté contre 

l D.S.M. Mais ce pouvoir protecteur est faible, 

puisque dans l’expérience ci-dessus, nous n’avons 

éprouvé les veaux vaccinés qu’avec 10 D.S.M. 

et qu’ils n’ont pas résisté. 

Après le retour du docteur Triau de Téhé- 

ran, nous avons repris les mêmes expériences 

que précédemme.nt. Grâce aux souches d’Hes- 

sareck nous avons préparé du vaccin et l’avons 

comparé avec celui d’Hessareck en vaccinant 

d,eux lots de veaux. Les résultats suivants ont été 

obtenus (tableaux II et III). 

1°- VACCIN PROVEWANl! D' HESSARDZK TABIxAu11 

I I 1 
NOS VACCINATION ïiPFlEwE 
des 

reaux Dose ’ Rdaotion locale Dose Résultats 

2 124 -id- 1 5 D.S.M. [ résiste 1 1 

3 2d -id- 10 D.S.M. 

:o- VACCIN ?REPARÉ A PHNOM-Pm TABLF.AU III 

I 1 

VACCINATION 
7-- 

Réaction locale 

i 

oedème plat 
!  peine perceptible 

oedème plat 
plus perceptible 

oedème bombé 
dia&tre 5nm 

-- 

2 D.S.M. résiste 

5 D.S.h. résiste 

10 D.S.Mj résiste 

1 D.S.M. mort en 
40 h. 

1*- VACCIN LYSÉPREF'ARÉA PHNON-PENH TABLEAUIV 

No= VACCINATION EktEuvE 
des -- ~_- 

veaux Dose Réaction locale Dose Résultats 

1 2ml 
oedème bomb8 
diamètre 6mm 

20 D.S.1~1. r8sist.e 

2 2d, oedéme bomb8 
dianètre 5m 

30 D.S.M. résiste 

3 2!nl oedème bombé 
diamètre &m 

40 D.S.M. résiste 

20- VACCIH CKtWFFÉ WFX& TABmu v 

NOS / VACCINATION IÉFxEum 

Dose ' Résultats 

absence 10 D.S.M. ) résiste 

6 2ml absence 20 D.S.M. 

1 D.S.M. 
Mort en 

T 1 I 26 h. 

T2 / 2 D.S.M. 
xort en 

30 h. 
/ 

Notre vaccin antibarbone lysé qui protège 

contre 40 D.S.M. peut être co.nsidéré comme 

un excellent vaccin. Les expériences continuent 

pour savoir s’il est doté d’un pouvoir immuni- 

sant plus fort. Depuis novembre 1958 notre labo- 

ratoire ne fabrique plus que ce vaccin lysé. 

Quant a notre ancien vaccin chauffé et ‘for- 

molé l’expérience précédente a montré qu’il est 

aussi un très bon vaccin. Mais pour des raisons 

qu’il n’est pas indiqué de discuter ici, nous avons 

opté pour le vaccin lysé saponiné. 

Nous avons encore utilisé la souche 1nsei.n Lyolphikation*. 

comme souche d’épreuve : la D.S.M. est consti- 

tuée par I ml d’une culture de 24 heures sur 
ACTIVITES GENERALES DU LAB’ORATOIRE. 

gélose, diluée à 10F4. 
Nombre de lyophilisations : 

Dé;ireux de .nous faire une idée plus précise 
NOUS avo.ns effectué 16 lyophilisations dans 

sur la valeur immunisante de notre nouveau vac- 
I’anntée dont 15 avec SECMUL et I avec I’ED- 

cin lysé et aussi de celle de l’ancien vaccin 
WARDS. 
-- 

chauffé et formolé, mais préparé avec les sou- *Rapp. ann. Inst. Pasteur Cambodge, 1958, p. 50-51. 
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Le chef de laboratoire a effectué personnelle- 

ment toutes les manipulations des appareils de 

lyophilisation primaire et a codifié les techni- 

ques. Par contre les préparateurs ont très bien 

fait fonctionner les rampes de dessiccation se- 

condaire de l’appareil EDWARD5 

Marche des opérations : 

Jour J 1 : 

Mise en route du groupe frigorifique 15 h. 

Jour J 2 : 

Mise en route pompe à vide . . 7 h. 

Chargement du SECMUL 

Arrêtdepompeàvide . . . . . . . I9h. 

Jour J 3 : 

Etirement des ampoules et mise sous 

vide secondaire . . . 7 h. 

Arrêt groupe frigorifique . I I h. 

SceHage des ampoules 14- 16 h. 

En respectant ces temps, en ne chauffant que 

prudemment, e.n tenant compte du vide et de 

l’écart des températures plateau-produit, on re- 

médiera aux grosses variations de la qualité de 

la dessiccation dues à l’emplacement des am- 

poules. On avait observé, en effet, que le vac- 

cin des plateaux situés contre la vitre était 

lyophilisé beaucoup plus rapidement que celui 

des plateaux arrière. 

Technique : 

- Pompage : La pompe à diffusion par va- 

peurs d’huile est d’un usage trop délicat. Elle 

a été mise hors service. 

- Stérilité : Pratiquement le chargement de 

l’appareil ne peut se faire stérilement. Les plus 

gros risques de souiHure se situent au momerrt 

de la congélation car il y a aspiration : c’est 

donc dès le remplissage que toutes les précau- 

tions sont prises en recouvrant les ampoules 

avec 3 épaisseurs de gaze. 

Choix des récipients : 

En pays tropical et compte tenu de la diffi- 

culté de se procurer des bons bouchons, il nous 

est indispensable d’utiliser des ampoules plutôt 

que des flacons. En effet l’introduction d’azote 

dans des flacons isolés qu’on recouvre ensuite 

par des plaques métalliques en attendant le 

capsulage est illusoire. Les ampoules à fond 

rond ne sont pas convenables pour le SECMUL : 

la lyophilisation y est plus lente et I’efficaci+é 

du vaccin diminue. On trouvera au chapitre 

« Recherches » les résultats des expériences faites 

avec des milieux variés. 

Congélation : 

La congélation en culot nous a donné toute 

satisfaction. 

Par contre la congélation du produ incliné 

entraine une lyophilisation plus lente. 

Le a shell freezing » serait l’idéal mais est 

difficilement praticable avec des appareils semi- 

industriels. 

Conclusions pratiques : Compte tenu de la 

mise au point d’un bon support pour le vaccin 

et d’un protocol,e rigoureux de scellage sous 

vide, nous avons obtenu avec le SECMUL des 

résultats convenables. 

Virothèque*. 

INVENTAIRE AU 31 DECEMBRE 1958. 

Rage : 

Virus fixe (souche L. Pasteur). 

Virus des rues (divers). 

Vaccine : 

Souche en provenance de l’Institut Pasteur de 

Saigon. 

Peste bovine : 

Sauvage (isolée localement). 

Lapinisée (en provenance du Dr Nakamura). 

Peste porcine : 

SFA (lapinisée) (en provenance de Weybrid- 

gel- 
Guerino (en provenance de l’Institut Pasteur 

d’Alger). 

Casa (en provenance de l’Institut Pasteur d’Al- 

w-1. 

Variole aviaire : 

Weybridge (en provenance de Weybridge). 

Lautard (locale). 

Renaud (locale). 

Chim (locale). 

*Rapp. ann. Inst. Pasteur Cambodge, 1958, p. 52. 
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Newcastle : 

Dobson (veybridge). 

Lafont (locale). 

I.P.S. 1 (Institut Pasteur de Saïgon). 

I.P.S. Il (Institut Pasteur d’e Saigon). 

NC.L. (Institut Pasteur de Nhatrang). 

N.C.T.A.N. (Institut Pasteur de Nhatrang). 

M.P. 47 (Packchong). 

SAIT0 (Nakamura). 

Ondarts (locale). 

Sam Sophal (locale). 

Peste avicnre : Pro#fesseur Lucam (Lyon). 

Fièvre aphteuse : (souche Asia) (locale). 

Leucose aviaire : (loc,ale). 

Cancer mammaire : (Institut Cancer Paris). 

ENVO’I DANS L’ANNEE : 

Peste bovine avianisée (LA) au Dr NGUYEN 

VAN LIEM. 

Peste bovine sauvage au Dr NGUYEN VAN 

LIEM. 

Fièvre alphteuse (Asia) au Dr GIRARD F.A.O. 

(Bangkok). 

Leucose aviaire au Pr GUERIN. 

Vi#rus rabique*. 

1) ESSAI DE NOUVELLES PORMULES DE VACCIN. 

Si notre vaccin antirabique humain type Fermi 

(modifié par Semple puis par Atanasiu avec atté- 

nuation lente en milie’u tamponné phosphaté) 

nous donne satisfaction, il n’en a pas moins des 

inconvénients concernant le nombre des injec- 

tions très élevé et la possibilité de réactions 

érythémateuses localisées ; c’est pourquoi nous 

avons essayé de le renforcer et même de suppri- 

mer l’acide phénique. 

a) Vaccin au gel d’alumine 

Jacotot avait déjà tenté à l’Institut Pasteur 

de Nhatrang, il y a plusieurs dizaines d’années, 

de faire du vaccin antirabique formolé au gel 

d’alumine avec des résultats décevants. 

* Rapp. an”. nst. Pasteur du Cambodge, 1958. p. 65.69. 

- Vaccin phéniqué au gel d’alumine ; 

N” I : 

Matière nerveuse ‘. 2,5 

Gel d’alumine (titré à 7 p. 100) 25 

Acide phénique 0,5 

Tam)pon Sorensen qs 100 ml 

inactivation 8 iours à température ambiante 

(+ 30°C). 

N” 2 : 

Matière nerveuse 2,5 

Gel d’alumine (titré à 7 p. 100) I ,25 

Acide phénique 0,25 

Tam<pon S&e.nsen qs 100 ml 

inactivation 8 iours à température ambiante 

(+ 30x3). 

Ces 2 formules ont été comparées avec notre 

vaccin antirabique humain (référence 35). Des 

tests d’Habel ont été pratiqués et les résultats 

furent appréciés par la méthode de Reed et 

Muench. 

Résultats : 

Test de virulence DL 50 = lO-st5 

Test d’Habel avec : 

a) notre vaccin référence 35 DL 50 = 10-?5 

b) vaccin à 2,5 p. 100 gel DL 50 = lO-4s” 

c) vaccin à I ,25 p. 100 gel DL 50 = 10-3 

II n’y a donc aucun avantage par rapport au 

vaccin fabriqsusé actuellement. 

- Vaccin merthiolaté au gel d’alumine : 

Matière nmerveuse 2,5 

Gel d’alumine 2,5 

Merthiolate à 1/10.000 qs .s 100 mi 

inactivation 8 jours à température ambiante 

(+ 30°C). 

Le test d’Habel a fourni le résultat suivant : 

Test de virulence 10-s~5 

Vacci.n merthiolaté au gel I o-5,5 

Nous rejoignons donc les résultats de Jacotot. 

L’addition de gel d’a’lumine n’a aucun intérêt 

dans la préparation de vaccin antirabique. 

6) Vaccin merfhiolafé 

Matière nerveuse . 5 

Merthiolate à l/lO.OOO qs 100 

inactivation 8 jours à température ambiante 

(+ 30°C). 
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Tes+ de virulence DL 50 = 10-7a3 - Acépromuzine (Plégicil a Cl,in » = 1522 

Test d’Habel . DL 50 = IO-%’ CB = Ethylone 3 diméthylamino 3 propyl 10 phé- 

II y a donc protection contre les 1.000 DL 50 1 nothiazine)* 

exigées par I’OMS ; mais ce vaccin n’est pas Ce produit peut être toxique par accumula- 

supérieur à notre vaccin classique et par ailleurs, +ion chez la souris. Les souris inoculées furent 

l’action allergisante du merthiolate, qui contient 1 traitées le l*’ jour avec I/l00 mg: La DL 50 fut 

du mercure, est au moins équivalente à celle ~ de IO-“c’ (témoins IO-‘,‘). 

de l’acide phénique. 
l 
1 

j I 

Le Lispamol n’a donc pas d’action in vivo chez 

a souris ; Dar contre les maléates (Stémétil et 

Nozinan) ont une action non négligeable ; celle 

de I’Acépromazine est plus discrète. 
2) ESSAIS MEDICAMENTEUX DANS LE TRAITEMENT 
PREVENTIF DE IA RAGE A VIRUS FIXE CHEZ LA 
SOURIS : Produits divers : 

Nous avons poursuivi notre « screening » (voir - Thiocolchicoside (Coltramyl Roussel) essayé 

publication antérieure Ann. Inst. Pasteur 1957, à la dose de I/l .OOO mg pour traiter les souris 

92, 1). inoculées n’a eu aucun effet. 

Dérivés phénothiaziniques : - Sinforil (Roussel) (p. chlorophényl-méthyl- 

Nous remercions les laboratoires « SPECIA » 
butanediol). 

qui ont bien voulu nous donner des produits 
Traitement : 10 mg par jour et par souris. 

purs pour expérimentation. Dans un travail anté- Aucune différence avec les témoins non trai- 

rieur nous avons pu noter une certaine action du tés. 

2987, R.P. (Diparcol) et du 3356 R.P. (Parsi- 

dol). 
- Réserpine (Beytout). 

I/l .OOO mg a été administré par iour et par 

- Lispomol (fumarate). souris dès l’inoculation intracérébrale : action 

Les souris de 20 g sont inoculées par voie 
nulle. 

cérébrale avec des dilutions variables de virus - /sertdry/ (Roussel) (sulfate dé D-isochondo- 
fixe, échelonnées de 10w4 à IO-?. 

Le iour même de l’inoculation, elles reçoivent 
dendrine). 

par voie musculaire 2 mg (par souris) de Lis- 
I /lOO mg par jour et par souris : action 

nulle. 
pamol. 

2’ jour : I mg par souris. 
- Médomine (Geigy) (cyclo-hkptenylethyma- 

3’ iour et suivants : 0,5 mg par souris. 
lonylurée). 

La mort survient en 5 à 6 jours et la DL 50 
2 mg par souris et par iour, voie musculaire. 

est supérieure à IO-? (témoins non traités : 
Action discrète seulement (DL 50 = 10?46 

DL 50 = 10-,*s). 
contre DL 50 témoins = IO-?*). Notons que 

le Gardénal, déjà essayé dans notre travail an- 

- Stémétil (dimaléate). térieur, n’avait montré aucune action. 

Un lot de souris est traité, après inoculation 

intracérébrale, avec 3 mg par souris le jour de 
- Bécilan (vitamine B, Spécia). 

l’inoculation, puis I mg les iours suivants. 
La vitamine B, à forte dose ne nous avait 

donré aucun résultat. La vitamine B, (0,25 mg/ 
Les souris meurent avec un léger wtard en 5 à 

8 jours ; DL 50 = 10-cOs (témoins IO-‘#‘). 
jour/souris) n’a qu’une action faible : DL 50 = 

iO-‘;m6 contre DL 50 témoin = IO?‘. 

- Nozinan (maléate acide). Conclusion : 

Méme protocole d’expérience. Traitement com- De ces 9 corps étudiés, c’est encore dans le 

portant 3 mg par souris le 1-I jour puis I mg lot des dérivés phénothiaziniques que nous avons 

les jours suivants : DL 50 = IO”.” (témoins trouvés actifs les maléates (Stémétil et surtout 

l o-‘.‘). Nozinan). 
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c) Transmission placentaire 
du virus rabique -fixe (exp. N” 31) 

La transmission placentaire est bien connue. 

Nous en avons observé une nouvelle preuve : la 

mort d’un chevreau né d’une chèvre en cours 

d’inoculation rabique fixe, a pu être rapportée 

à la rage, par inoculation de son cerveau aux 

souris. 

Viru~s del la peste bovine*. 

I)- PROLONGATION DE L’EFFICsACITE DU VACCIN 
NAKAMURA LYOPHILISE : 

Tous les tests pratiqués le furent a la dilution 

10m3 qui est considérée comme le minimum exi- 

gible sur lapin pour avoir une bonne vaccination 

chez le bufflon. Sur les conseils du Dr Naka- 

mura nous avons fait les calculs en partant du 

poids d’organe frais et non à partir du vaccin 

reconstitué. (Ex. : vaccin à 5 p. 100, réparti- 

tion de 0,5 ml par ampoule ; on ajoute 25 ml 

de solvant de reconstitution ; le lapin recevra 

donc I mg sous le volume de I ml). Nous avons 

appt&% les résultats par-l’aspect macroscopique 

des, lésions et non par la réaction de fixation du 

complément. La technique de lyophilisation a été 

simplifiée (suppression de la pompe à diffu- 

sion), et les temps codifiés ; nous avons vérifié 

qu’il n’y avai+ pratiquement pas de perte de 

virus par lyophilisation (taux IO-‘). Après scellage 

sous, vide des ampoules et transport à tempé- 

rature ambiante pendant un mois environ, I’hu- 

midité résiduelle a été testhe dans le laboratoire 

du Dr Nakamura, que nous tenons à remercier. 

Par la méthode d’Abderhalden, ,elle a été éva- 

luée entre 0,7 et I ,2 p. 100. 

A noter que tout’en reculant la limite d’effi- 

cacité du produit, nous avons pu ramener la 

dose vaccinante pour bufflon de 3,3 mg (rate 

+ ganglion) â l,6 mg (gang’lion seulement). 

- Pour toutes les expériences et les prépa- 

rations de vaccin Nakamura, .nous avons utilisé 

l’appareil à lyophiliser SECMUL. 

- La co’ngélation du produit est faite en 

culot. 

*Rapp. ann. Inst. Pasteur Cambodge, 1958, p. 73 à 87. 

Conservation du vaccin en fonction du réci- 

pient : 

Au cours de l’année 1957, le vaccin était 

lyophilisé en flacons, puis capsulé sous azote 

après iyolphilisation au SECMUL. 

Sa conservation était (lot 8) : 

- 20°C : 3-6 mois 

+ 4°C : I mois 

+ 30°C (ambiant) : I semaine. 

La lyophilisation e.n ampoules scellées sous vide 

a déjà permis, début 1958, d’améliorer les tests 

de conservation : 

(lot 10) : - 20°C : 8 mois. 

(lots 10-l I-13) : + 37°C : I à 6 jours. 

- Nous avons essayé d’utiliser des ampoule& 

à fond rond (type Edwards). Le temps nécessaire 

à la lyophilisation, apprécié à travers la vitre de 

la chambre de dessiccation, fut a’llongé. Les 

tests sur lapin donnèrent des résultats infé- 

rieurs à ceux du vaccin préparé en ampoules à 

fond ‘plat; ceci par suite de la mauvaise adap- 

tation des ampoules sur les plateaux à alvéoles, 

d’où lenteur de sublimation. 

En l’absence de bouchons spéciaux, la lyophi- 

lisation en ampoules scellées sous vide s’avère 

indispensable. 

Conservation du vaccin en fonction du sup- 

porf de lyophilisafion : 

1” Exfraif embryonnaire : 

Glucose à I p. 100 ./ 

Embryon de poulet ‘t aa 

Nous avons testé, avec ce support, diverses 

formules : 

- ganglion 10 p. 100 conservation à 37°C 

inférieure à 2 iours, 

- ganglion + rate 10 p. 100 conservation 

à 37°C inférieure à 2 iours, 

- ganglion + rate 5 p. 100 conservation à 

37°C inférieure à 3 jours (lot l4), 

conservation à + 4°C = au moins 4 mois 

Laccin en flacons : conservation I mois). 

L’addition de iaune d’oeuf, dans la proportion 

de l volume pour 2 volumes d’extrait embryon- 

naire glucosé a permis de porter à 5 jours à 

37C la conservation du vaccin lyophilisé. 
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Ce solvant à l’extrait embryonnaire ne nous 

a pas donné satisfaction : 

a) Aucun avantage sur la formule Mornet au 

sang ; 

b) Difficulté de filtration du vaccin ce qui 

renforce les risques de souillure et abaisse I’acti- 

vité ; 

c) Difficulté de remise en suspension des cu- 

lots. 

2” Lait demi-écrémé « Guigoz » reconstitué 

puis dilué à moitié en eau distillée. 

Ganglion 5 p. 100. 

Ausi bien dans les expériences preliminaires 

sur une vingtaine d’ampoules que sur un lot semi- 

industriel de 10.000 doses (lot 15) la conserva- 

tion du vaccin à + 37°C a été de 8 jours. La 

reconstitution du vaccin est par ailleurs plus 

facile qu’avec un vaccin à l’extrait embryonnaire. 

3” Sérum : 

Rate + ganglion 10 p. 100 

Sérum laIpin (5-10 p. 100) _. 90 p. 100 

et : 

Ganglion 10 p. 100 

Sérum cheval pur . 90 p. 100 

Pour ces deux formules les tests de conserva- 

tion furent inférieurs à 3 jours à 37°C. 

4” Glucose à 7,5 p. 100 : 

Ganglion 5 p. 100’. 

Nous retrouvons le même résultat médiocre 

qu’à Muguga (rapport annuel 1956) : conser- 

vation inférieure à 3 jours à f 37°C. 

5” Dextran-Glutamate : 

Formule N” l : 

Dextran « Clin » (à 6 p. 100 Dex-rai 

et 0,9 p. 100 de CINa) 100 ml 

Saccharose . .._..._....... 10 4 
Glutamate de sodium ’ g 
Ganglions à 5 p. 100. 

Essais sur une trentaine d’ampoules : conser- 

vation à + 37°C = 14 jours. 

Avantage : reconstitution immédiate. 

Inconvénients : difficulté de lyophilisation avec 

l’appareil SECMUL (modèle 1956). Par suite de 

la salinité et de la iorte concentration du SOI- 

vant, un tiers environ des ampoules contient 

un produit d’apparence vitreuse, comme cara- 

mélisé ; c’est pourquoi nous avons changé la 

formule : 

Formule N” 2 : 

Dextran 5 g 

Saccharose 5 g 

Glutamate 1 cl 

Eau d:stiIlée qs 100 mi 

Dix mille doses de vaccin ont été préparées 

de ;a sorte (lot 16). 

ConservaEon à -i- 37°C : 9 jours, 

à -t 45°C : nulle. 

La reco nstitution du vaccin est immédiate. 

6” Pe,o:one à 5.5 p. 100 (Formule du Lister 

!nstitute). 

Peptone « Difco > ajustée à pH 8 avec soude 

à 40 p. 100. 

Chauffage à 90°C et filtration chaude ; auto- 

clavage 15 minutes, « et ajustement pH 7 avec 

CIH 50 p. 100 >. 

La conservation du vaccin lyophilisé est de 

22 jours à 37°C et de 12 iours à 45°C. La recons- 

titution du vaccin est immédiate. 

Au terme de cette étude sur 10 formules 

différentes de support de lyophilisation, il est 

possible de tirer quelques conclusions : 

1’ Le glucose à 7,5 p. 100 et le sérum de 

cheval ou de lapin ne sont pas adéquats. 

2” La formule du Dr Nakamura, à l’extrait 

embryonnaire glucosé, ne nous a pas permis 

;avec notre appareil à lyophiliser semi-industriel 

SECMUL) de dépasser une conservation de 

3 jours à + 37°C. L’addition de jaune d’crufs 

àméliore un peu les résultats mais ils restent en- 

core médiocres et la reconstitution du vaccin 

est difficile. 

3” La formule Mornet au sang ne nous a pas 

permis non plus, dans les meilleures conditions, 

de dépasser una conservation de 6 jours à 

f 37°C. 

4” Le lait Guigoz demi-écrémé et surtout ies 

formtiles à base de Dextran ou de peptone sem- 

blent les meilleures. 
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DEXTRAN DEiIIT-SADUSTRIEL 

5 10 12 JOURS 

PEFlONFi (essai) 

DMTRAN 2 DEMI-INDuSTRIFAL 

DEXTFM 1 (essai) 

LAIT DEMI-F&!& (demi-industriel) 

n 11 II (essai) 

I 1 EXTF&TEMEF.YONNAI~GLUCOSÉ + VITELLUS 
- I 

! EMBRYOmIRE GLUCOSÉ I 1 ExTRAh 

/ . . , fzf.'- 1 

0 12 3 4 5 6 i 

CONSERVATION DU 7 
(d'a 

Conservation du vaccin lyop, +; 

Au cours d’une séance de \ 

poule de vaccin reconstitué res 

ou moins long à une tempéra 

vée, supérieure à -t 30°C ; a[ 

sant de connaître la durée d’eff 

reconstitué. 

Le sérum de lapin à 5 p. 10 

logique a permis au vacci.n r 

p 

9’ 
encore efficace après 9 heures ? d 

Le sérum de cheval à 10 p. Il 

laté au I/I 0.000. Les tests d’ 

d diatement après reconstitutior 

mais le vaccin perd toute virule !A 
res. 

L’eau physiologique sim$e I: 

peptoné de résister 3 heures a 

Le lait écrémé reconstitué, n 

survie de 6 heures à + 37°C 
4 

00 

IG (P. MOPWET) JknJBs 

8 g 10 11 12 13 .14 15 56 :17 18 19 .a 21 22 

CCIN BOVIPESTIQUE:L&ï?IMISE LYOPWLISE EN AMPOULES' 
mès le rapport annuel du Cambodge, 1958) 

‘lisé reconstitué. 

rccination, l’am- 

e un temps plus 

Jre parfois éle- 

si est-il inthres- 

:acité du vaccin 

en eau physio- 

constitué d’être 

+ 37°C. 

I a été merthio- 

fficacité, immé- 

sont corrects, 

ce après 3 heu- 

rmet au vaccin 

+ 37°C. 

us a fourni une 
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II semble donc que l’eau physiologique simple 

permette déjà une survie appréciable. L’addition 

de lait demi-écrémé ou de sérum de cheval à 

10 p. 100 non merthiolaté améliore encore les 

résultats. 

2) NOUVEAUX ESSAIS DE TRANSMISSION DE LA 

PESTE BOVINE AUX ANIMAUX DE LABORATOIRE. 

La question n’est pas nouvelle et le Dr Jacotot 

lui-même avait bien démontré le passage pos- 

sible du virus pestlque dans l’organisme du lapin, 

par inoculation de sang de lapin infecté aux 

bovobubalins. Nous avons, pour notre part, cher- 

ché à économiser des grands animaux coûteux 

en essayant de transmettre la maladie elle-même 

grâce à certains artifices. 

Lapin : - ACTH : L’injection simultanée d’un 

ml de broyat à 10 p. 100 de peste bovine sau- 
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vage, et de 5 mg d’ACTH n’entraîne aucune Souris gestante : 

modification des formations lymphoides, malgré L’injection intra-péritonéale de 0,20 ml de 
une ascension thermique à 40°C au 2’ iour. virus bovipestique sauvage a eu une action nette 

- Passage aveugle : 3 passages aveugles sont 3 fois sur 4. 

effectuées de 7 en 7 iours. Au départ, broyat Irr : 4 avortons morts + 2 vivants (morts 
de peste bovine sauvage ; passages ultérieurs après 3 jours). 
avec le sang de lapin. Après le dernier pas- 

2’ : réduction de portée à 2. 
sage, on effectue une injection de virus lapinisé 

3’ : 
à 10m3. Aucune protection. 

réduction de portée à 3. 

Amidon t La sensibilité du lapin à I’ami- 
4” : 5 petits bien portants. 

- 

don par voie cérébrale, n’a pas permis de faire Cobaye : Le virus de la peste bovine n,‘a 
des essais. Par voie péritonéale le mélange virus 

bovipestique à 5 p. 100 et amidon I p. I .OOO 7 iours, 
aucune action sur les jeunes cobayes âgés de 

que l’inoculation soit faite par voie 
a entrainé la mort de l’animal 22 iours après. péritonéale ou cérébrale. L’addition d’amidon 

au I / 10.000, par voie cérébrale, a .tué le cobaye 
- Lap:ne gestante (depuis 8 jours) : 

I” Injection intra-musculaire de virus bovipes- 
adulte deux fois sur trois, en 5 à I I iours : alors 

tique sauvage à 10 ‘p. 100 (1 ml). 
que le même broyat inoculé par voie péritonéale 

n’a tué le cobaye qu’une fois sur trois, en 
Avortement après 20 iours. 2 I jours. 

L’examen anatomo-pathologique du foie de ces L’inoculation intra-musculaire de virus bovi- 

avortons a montré une dégenérescence graisseuse pestique sauvage à la femelle gestante n’a eu, 

des cellules hépatiques accompagnées de nom- à deux reprises, aucune suite fâcheuse. 
breuses extravasations sanguines. 

Poussins nouveau-nés : Après injection intra- 
La preuve de la transmission de la peste bo- 

musculaire, un poussin sur trois meurt en deux 
vine par voie placentaire a pu être apportée 

par l’inoculation de foie de lapereau mort à 
~ jours en présentant des tremblements. 

un laIpin, suivie 13 iours après de l’inoculation 

de 10 doses infectantes lapin de virus Nakamura. 
Conclusions : 

A l’autopsie : absence de lésions spécifiques. De tous ces essais, on peut conclure à une 

2” Injection intra-péritonéale : I ml à 10 p. 
certaine action ebortive du virus .de la peste 

100, naissance : 4. Un lapereau meurt à l’âge 
bovine non systématique, mais assez fréquenie 

de 3 jours. 
chez la lapine ou chez la souris. Chez la rapine 

nous apportons la preuve du passage du virus 
Cette expérience fut refaite sur une autre ia- pestique à travers la barrière placentaire. 

pine : aucune action abortive. 

- Lapereaux de 3 jours : sont inoculés par 3) ESSAIS DE TRANSPORT DU VIRUS PESTICUE A 

voie cérébrale (O,O5 ml de virus bovipestique TEMPERATURE AMBIANTE : 

à 10 p. 100) ; p ar voie péritonéale (O,5O ml de En l’absence d’animaux de laboratoire adé- 
virus à 10 p. 100) ; par voie musculaire (0,50 ml quats, on en est réduit pour le diagnostic de 
de virus à 10 p. 100). peste bovine, à faire des réactions sérologiques 

Les trois lapereaux inoculés sont vivants après (réactions de fixation du complément de Naka- 

2 mois. mura) ou des inoculations aux bovo-bubalins. Pour 

ces derniers, on hésite devant leur prix élevé. 

- Souris : Les souris comme les souriceaux 

nouveau-nés inoculés par voie cérébrale, périto- - Transport d’un os de bufflon pestique à 

nSa!e ou musculaire sont toutes restées en bonne température ambiante : 

santé. Même l’addition d’amidon au 11’10.030 Après 10 jours de conservation à température 

n’a entraîné qu’un décès sur dix souris inoculées ambiante (i- 3o”C), 10 ml de moelle à 10 p. 100 

par voie cérébra:e. I sont inoculés à un bufflon raceptif. II n’y a au- 
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curie réaction thermique mais le bufflon résiste 

à une réi.noculation par du vi ‘us spestique frais. 1 
Au bout de 5 jours seulement de conservation 

à température ambiante, 

chez un bubalin une peste 

fièvre (4O”6), la d iarrhée 

se sont déclarés qu’au 15” io?r. En pays tropi- 

cal, il semble donc que pour poser un diagnos- 

tic valable, le transport d’un os ne doive pas 

durer plus de 4 ou 5 jours. 

- Transport en glycérine à fempérature am- 

biante : 

Du virus Nakamura a été mis en glycérine 

tamponnée, diluée à 50 p. 100 pH 6,5 pendant 

5 jours. On n’observa aucune lésion #ni chez le 

lapin inoculé directement, ni chez un second ino- 

culé après passage aveugle. 

- Transport en huile de 

pérature ambiante : 

line pure à tem- 

Un lapin a reçu par voie 

lapinisé conservé une 

fineuse du virus 

semaine à 
/ . 

température 

ambiante dans de I’huile de vaseline pure. Sacri- 

fié après 3 iours, le lapin n’a <présenté aucune 

lésion. 

Conclusion : I 

Aucun moyen simple n’existe à notre connais- 

sance pour conse,rver du virus pestique virulent 

à température ambiante suffisamment longtemps 

(7 jours) pour permettre le tra’ sport des prélè- 
r 

vements au laboratoire spécialisé. 

4/ ESSAIS DE CULTURE DU VIRUS BOVIPESTIQUE EN 
CULTURE DE TISSUS : 

Nous confirmons les 

titut Pasteur de 

de lésion cytopathogène 

de singe. Nos essais sur fibroc 

5) ESSAIS DE VACCIN AVIANISE : 

Le Dr Junji Nakamura nous a transmis la sou- 

che LA au 584* passage. Nous avons vérifié à 

4 reprises que le virus n’était pas hémagglutinant 

pour les globules rouges de poule. Nous avons 

abandonné nos essais de vaccins car le poids 

des rates des embryons normaux était trop va- 

riable pour tenir compte de la splénomégalie 

chez les embryons inoculés avec le virus LA. 

Ce fait nous avait déjà été signalé ‘pour I’Afri- 

que par le Dr Nakamura lui-même. De plus 

l’emploi de ce vaccin ne se justifie pas au Cam- 

bodge où les bovobubalins ne sont pas hyper- 

sensibles au vaccin lapinisé lyophilisé ; pour les 

porcins qui pourraient être très sensibles au virus 

lapinisé, nous conseillons d’adapter le vaccin 

tissulaire. 

6) EXPERIENCES D’IMMUNITE CROISEE ENTRE LA 
PESTE BOVINE ET LA MALADIE DE CARRE : 

Ces erpériences furent réalisées à la demande 

de M. le Professeur Goret que nous tenons à 

remercier pour i’intérêt de cette recherche et 

pour ses envois de virus lyophilisé et de sérum 

anti-Carré. 

Virus de la maladie de Carré (rate et cerveau) 

préparé sur furet, lyophilisé. 

Transport à température ambiante par avion 

de Paris à Phnom-Penh en juillet 1958. Conservé 

à -20°C dès l’arrivée soit 5 iours après. 

A) Recherche de la dose minima Vac&ante. 

Bufflon no 35, 345 kg : 

vacciné le 6-8-58 : 0,60 g i.m. virus Carré 

rate ; 

éprouvé ,le 19-g-58 : 5 ml S.C. rates des buf- 

flons ri”’ 70 et 72 [sacrifiés le 28-5-58), diluées 

à 10 p. 100 ; la température ne depasse pas 

39”8 au 6” jour : résiste. 

Bufflon no 36, 233 kg : 

vacciné le 6-8-58 : 0,6G g i.m. virus Carré 

cerveau ; 

éprouvé le 19-a-58 : 5 ml S.C. rates des buf- 

fions n”’ 70 et 72 (sacrifiés le 28.5-58), diluées 

S 10 p. 100 ; la température ne dépasse pas 

39”5 le 5’ iour : résiste. 

Gufflon no 38, 190 kg : 

Vaccin&]e 25-8-58 : 0,30 g i.m. virus Carré 

-ate ; 

éprouvé le 5-9-58 : 5 ml S.C. rates des buf- 

flons nos 24 et 25 (sacrifiés le 12-2-58), diluées 

4 10 p. 100, maximum thermique 39”8 au 8” 

our : résiste. 
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Bufflon no 39, 191 kg : 

vacciné le 25-8-58 : 0,30 g i.m. virus Carré 

cerveau ; 

éprouvé le 5-9-58 : 5 m! S.C. rates des buf- 

fions n”’ 24 et 25 ( sacrifik le I2-2-58), diluées 

à 10 p. 100, clochers à 40°C du 5’ au 7’ jour. 

Mort au I IE iour sans signes de peste bovine. 

mais trypanosomes dans le sang : surra. 

Le buffl on vacciné avec 0,IO ml n’a fait qu’une 

courbe thermique modérée ; son état général 

est resté excellent après l’épreuve. 

I! semble que l’on puisse chiffrer la dose 

minima vaccinante aux alentours de 0,lO g de 

virus Carré (rate). Cette vaccination a pro%gé 

contre dix mille doses infectantes de virus bovi- 

pestique sauvage. 

Témoin no 40 : 

inoculé Ie 5-9-58 : 5 ml S.C. rates des bufflons B) Recherche de la date dfapparition 

nos 24 et 25 ( sacrifiés le 12-2-58), diluées à de l’immunitè. 

10 p. 100 ; Bufflon no 44 : 

Mort au 5e jour : lésions ulcéreuses gingivales, vacciné le I l-9-58 : 
cail,lette très congestion.née, endocardite : peste 

0,60 g i.m. virus Carré 

rate ; 
suraiguë. ~ éprouvé le 17-9-58 : 5 ml S.C. rates des buf- 

Buffion no 45, poids 265 kg : fions nos 70 et 72, diluée à 10 p. 100 ; 

vacciné le 19-l l-58 : 0,lO g i.m. virus Carré clocher thermique à 40°C au 2” iour et 39% 

rate ; aux 7” et 8e jours. 

éprouvé le 1- 12-58 : 5 ml i.m. rate de bufflon I Brlfflon no 43 : 

n” 88, diluée à 10 p. 100. Prises thermométri- 1 

ques difficiles, 

vacciné le I I-9-58 : 0,60 g i.m. virus Carré 

bon état généra!, larmoiement ’ cerveau ; 

discret au 6’ iour. éprouvé le 20-9-58 : 5 ml S.C. rate du bufflon 

Bufflon no 46, 178 kg : n” 72, diiuée à 10 p. 100 ; 

vacciné le 19-l l-58 : 0,s g i.m. virus Carré clocher thermique à 40”6 du 5e au 7’ jour et du 

rate ; 9’ au 14’ jour : peste subaiguë probable avec 

éprouvé Ie I-I 2-58 : 5 ml i.m. rate de buf- guérison. 

flon no 88, diluée à 10 p. 100 ; Bufflon no 43 : 
Température à 40°C les 5” et 6” jours, larmoie- 

ment important au 8” iour, diarrhée non Fan- 
vacciné le l l-9-58 : 0,30 g virus Carré cer- 

veau i.m. ; 
glante du 8’ au l le iour. éprouvé le 24-9-58 : 10 ml S.C. rate du buf- 

Témoin no 47, 236 kg : flon n’ 73, diluée à 10 p. 100 ; 

inoculé le I-12-58 : 5 ml i.m. rate du buf- quelques accès à 39”8 et 39”6 les 2’, 4”, 9” et 

flan no 88, diluée à 10 p. 100 ; 10’ jours : résiste. 

larmoiement tf, diarrhée sanglante du 7’ au 

13” iour, état général très mauvais ; survit après 

de nombreux accès thermiques (surra). 

Témoin no 48, 215 kg : 

inoculé le I-12-58 : 5 ml i.m. rate du buf- 

flon no 88, diluée à IO-” : 

larmoiement, diarrhée ; 

sacrifié par suite de son mauvais état géné- 

ral. 

Conclusions : Le bufflon vacciné avec 0,05 ml 

de virus de Carré (rate) n’a fait à ‘inre-vn 

qu’une courbe thermique modsrée mals B n->- 

senté de graves symptomes de peste toj;ne. 

E:+flon n” 44, témoin : 

inocu!é le 17-9-58 : 5 ml S.C. rates des buf- 

fions 1". 70 et 72 : diiuées à 10 ,p. 100 ; 

fièvre à 40,b”C le 7e iour, puis 40°C du 7’ 

au i2e iour, avec iarmoiement et diarrhée au 

I IK jcLir : peste subaiguë probable avec gué- 

rison. 

Conclusion : Apparition de I’immunitk chez 

certains animaux dès le 6’ iour (virus Carré rate) 

mais l’immunité ne semble complète qu’au l2e ou 

I 3e iocr. 

Le virus Car& rate semble meilleur que le 

virus Carré cerveau. 
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C) Séro-neutralisation du virus de la peste bovine 

par le sérum anti-Carré. 

a) Séro-neutralisation in vitro : 

- 50 ml de sérum antiXarré (préparé sur 

chien) sont mélangés à 5 ml de broyat de rate 

bovi-pestique diluée à 10 p. 100. 

Incubation à 30°C pendant 380 minutes et 

injection par voie musculaire au bufflon 59/1 

(245 Kg). Au 5e iour, apparition de diarrhée 

avec ascension thermique à 40”8. 

Mort au 7’ iour, avec ulcératjons buccales : 

caillette, caecum, intestin grêle très congestion- 

nés avec piqueté hémorragique ; valvule iléo- 

caecale et vessie congestionnées ; plaques hé- 

morragiques au niveau du rectum : coeur : R.A.S. 

- 50 ml de sérum anti-Carré (préparé sur 

chien) sont mélangés à 5 ml de broyat de rate 

bovi-pestique diluee à IO-“. 1ncubatio.n et injec- 

tion au bufflon n” 59/2 (220 kg) : fièvre entre 

40°C et 40,5”‘C le 4” et 5” jours, puis autour 

de 40°C jusqu’au 9” iour, larmoiement au 5’ iour. 

Guérison. 

b) Séro-neutralisation in vivo : 

- 5 ml de broyat de rate bovipestique à 

10-l sont inoculés au bufflon 59/3 (237 kg). Dès 

le 4” jour, apparition de diarrhée sangiante, 

avec ascension thermique à 41°C. (Injection 

de 250 ml de sérum anti-Carré préparé sur 

cheval). La diarrhée sanglante persiste et I’ani- 

mal meurt le 7” jour. 

A l’autopsie on ne trouve pas d’ulcérations 

buccales. La caillette est très congestionnée 

avec ulcérations. La valvule iléo-caecale, le 

caecum et l’intestin grêle sont congestifs. Le 

rectum présente un Ipiqueté hémorragique. Le 

coeur est le siège d’une endocardi+e hémorra- 

gique. 

c) Témoin 59/4 (225 kg) : 

5 ml rate bovi-‘pestique à 10U5 par voie mus- 

culaire. 

I,armoiement modéré au 4” jour. Au I I? jour 

la température n’atteint que 39°C. L’état géné- 

ral est bon (bufflon résistant]. 

Conclusions : 

II n’y a pas de séro-,neutralisation du virus 

bovipestique sauvage par le sérum anti-Carré ; 

tout au plus y a-t-il atténuation du virus dilué 

à 10m3. flle est d’ailleurs bien difficile à diffé- 

rencier avec une résistance du bufflon existant 

avant l’inoculation. 

Ces O#bservations rejoignent celles de M. le 

Professeur Gore’t qui .n’a pas observé de séro- 

neutralisation du sérum anti-Carré par le virus 

pestique lapinisé. 

Les résultats obtenus avec le virus Carré pour 

la vaccination antipestique sont inférieurs à ceux 

qu’on enregistre avec le virus pestique lapinisé 

ou avec les vaccins tissulaires antipestique: bovo- 

bubali.ns. En pays tropical où l’élevage du furet 

est très difficile et compte tenu des doses de 

virus ‘élevées pour vacciner un bufflon (0,lO g 

d’organe frais contre I ,6 mg de ganglion pour 

le virus lapinisé Nakamura), la généralisation de 

ce mode de vaccination n’est pas recomman- 

dable. II n’en reste pas moins que sur le Iplan 

théorique, la correspondance antigénique entre 

le virus Carré et celui de la peste bovine, même 

imparfaite était intéressante à noter. 
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L’hygiène des viandes (1 volume, 56 I pages, 106 Tage. Aucune production hygiénique des viandes 

figures, 2 planches en couleurs, Index - n’est concevable sans abattoirs modernes, ration- 

n” 34 des Etudes agricoles de /‘Organisation nellement construits et convenablement équipés ; 

des nations unies pour l’alimentation et 
c’est la notion que développe G.C. Scarafoni, 

/‘agriculture (F.A.O.), Rome, 1958). 
1 ingénieur spécialiste de ce problème et que 

R. Benoit, directeur de l’abattoir de Lausanne 

Cet ouvrage, publié conjointement par la ~ 
illustre dans une étude remarquable de ce que 

F.A.O. et I’O.M.S., est le fruit de la collaboration 
doit être l’abattoir municipal moderne. La mise 

de 16 techniciens réunis sous l’égide des deux 
à mort des animaux doit se faire, pour des 

grandes organisations internationales. Son but est 
~ raisons ,tant humanitaires que techniques, par 

de « donner une vue d’ensemble des questions 
étourdissement préalable. Le Dr T. Blom de 

touchant la santé publique que posent la prépa- 
Stockholm expose toutes les conditions à rem- 

ration, l’inspection, la vente de la viande et des 
plir dans ce but et P.G. Groft consacre une 

produits carnés ». 
6tude spéciale à l’étourdissement électrique. La 

La première partie est une magistrale étude, 
saignée doit être réalisée selon les règles les 

sous la plume du professeur ‘C.E. Dolman, de 
plus strictes de l’hygiène ; le couteau à lame 

I’épidémiologie des maladies transmises par les 
creuse et les bacs défibrineurs sont, à ce sujet, 

très recommandables. 
viandes. L’auteur envisage successivement les 

maladies d’origine chimique, les infections ani- 
Avec la quatrième partie, on aborde la techni- 

males endogènes (zoonoses), parmi lesquelles les 
que de l’inspection post-mortem. H. Thornton 

zoonoses microbiennes et les zoonoses helmin- 
en établit les principes généraux ai.nsi que les 

thiques, puis les infections et intoxications pro- 
modalités, puis divers auteurs ,traitent avec détail 

voquées par contamination exogène de la vian- 
de certains motifs d’insalubrité particulièrement 

de. Si le lecteur .n’est pas surpris des développe- 
importants : tuberculose et affections parasi- 

ments consacrés à des notions classiques telles 
taIres. II appartenait au professeur Jepsen de 

que salmonelloses, ladreries, botulisme, intoxica- 
Copenhague de montrer ,toute l’aide que le labo- 

tion staphylococcique, il peut en revanche être 
tatoire peut apporter au praticien de l’inspection, 

étonné du nombre et de la variété des autres 
tant en matière de bactériologie que de bio- 

maladies, moins répandues, dont le risque est 
chimie. L’éminent spécialiste en apporte d’ail- 

couru à la faveur de l’ingestion ou de la mani- 
:eurs la preuve par l’exposé des résultats obtenus 

pulation des viandes et produits carnés : pas- 
au Danemark sous son contrôle. 

teurellose, leptospirose, listériose, brucellose, ~ 
Continuant à suivre le cheminement de la 

toxoplasmose, sarcosporidiose, shigelloses, infec- 
~ 
~ 

viande, on en arrive, avec la cinquième partie de 

tions par CI. perfringens ou par B. cereus, etc. 1 
i’otivrage à la préparation et à la mise en 

La seconde partie de I’ouv*age 
I vente. Le professeur F. Schonberg de Hanovre 

,traite des 1 
, 

precautions à prendre avant l’abattage des 
expose, à ce sujet, les heureuses répercussions 

animaux de boucherie. L’importance des soins à I 
que présentent certaines techniques préalables au 

apporter au transport du bétail est judicieuse- 
traitement industriel des viandes : repos du 

betail, étourdissement, bonne saignée, entrepo- 
ment souligné par M. Houthuis, le distingué 1 s 

directeur des abattoirs de Rotterdam. 
age sous la protection des rayons ultra-violets. 

L a récolte et la valorisation des sous-produits 

Dans la troisième partie sont rassemblées fait l’objet d’une courte mais suggestive étude de 

toutes les données techniques relatives à l’abat- j V.E. Alb er sen t qui brosse le tableau d’un atelier 
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d’équarrissage moderne et expose les règle- 

ments rigoureux édictés au Danemark pour cette 
industrie. Pour sa part SO. Koch, décrit les 

conditions d’hygiène auxquelles doivent obéir les 

magasins de vente au détail de la viande et des 

produits carnés ; avec la haute compétence qu’il 

s’est acquise en ce domaine, le directeur des ser- 

vices vétérinaires municipaux d’Aarhus (Dane- 

mark) jette les fondements d’une véritable charte 

de l’aménagement et de l’exploitation des ma- 

gasins de viande ; son exposé mérite de retenir 

spécialement l’attention. 

La sixième partie, sous la plume de H. Thorn- 

ton est consacrée à la formation du personnel 

technique de l’inspection de salubrité des vian- 

des : problème très important, qui pose celui 

de l’enseignement, et qui, indirectement, pose 

aussi la question fondamentale de la qualification 

préférentielle des vétérinaires dont l’auteur est 

un ardent défenseur en face de l’opinion con- 

traire soutenue par certains membres du corps 

médical. 

Dans ‘la septième partie, R.I. Hood et 

H.H. Johansen apportent une étude complète 

de I’orga.nisation de l’inspection des viandes dans 

les divers pays d’Europe ; on ne peut manquer 

d’être frappé par une certaine disparité quant 

à la nature des autorités dont elle relève, aux 

décisions qu’elle entraîne et aux méthodes dont 

elle fait usage. II y a certes encore un très gros 

effort d’uniformisation à réaliser pour aboutir 

à l’efficacité totale souhaitable. 

Les lecteurs qui sont aux prises avec les diffi- 

cultés si grandes et si particulières de l’hygiène 

des viandes dans les pays tropicaux liront avec 

fruit l’étude que consacre M. Kaplan à ces 

problèmes. L’auteur les examine avec un souci 

d’objectivité particulièrement louable et pro- 

pose des solutions dont les vétérinaires des pays 

tropicaux pourront faire leur profit. 

L’ouvrage se termine par une série de 16 an- 

nexes, documents techniques extrêmement utiles 

à n’en juger que par l’intitulé de certains d’en- 

tre eux : règlements sur le transport du bétail 

par route, par fer, par mer et par air ; plans 

d’abattoirs ; conduites des enquêtes sur les toxi- 

infections d’origine carnée ; étude au laboratoire 

.d’une épidémie de toxi-infections ; techniques 

de l’examen bactériologique des produits carnés 

manufacturés ; assainissement des viandes ladres 

st des viandes trichinées ; règlement danois de 

l’inspection des viandes, règlement de I’inspec- 

tien des viandes au Kenya, etc. 

II est superflu d e souligner, après cette ana- 

lyse, l’intérêt considérable que présente pour les 

techniciens, et les vétérinaires en particulier, 

sous toutes les latitudes, cet ouvrage qui em- 

brasse avec une telle ampleur, tous les problèmes 

que pose aux pouvoirs publics l’hygiène d’un 

aliment de base aussi précieux, mais parfois aussi 

redoutable, que la viande. 

Un dernier mot seulement, pour dire I’excel- 

lente de l’édition et la grande valeur de I’illus- 

tration. 

H. DRIEUX. 

DERBAL (Z.). - Précis d’aviculture tropicale. 

200 pages, 54 fig. Edit. Vigot Frères, Paris, 

1959. 

L’auteur a été chargé pendant plusieurs an- 

nées des recherches avicoles au Centre fédéral 

de recherches’ zootechniques à Bamako. Fort 

de cette expérience, il a rassemblé, dans ce 

Précis d’aviculture tropicale, les conclusions pra- 

tiques qu’il a pu tirer de ses études. 

La première partie, la plus importante, traite 

de l’installation d’un élevage, de l’alimentation 

et de l’exploitation des volailles. Après avoir 

décrit brièvement les quelques races de poules 

importées qui ont donné de bons résultats en 

Afrique tropicale, l’auteur explique quels doivent 

ôtre le logement et le matériel ; des plans 

cotés d’arches et de poulailler, de mangeoires, 

de perchoirs et de pondoirs seront fort utiles 

aux éleveurs. Pour la pratique de l’incubation 

artificielle et de l’élevage des poussins, il con- 

seille l’éleveur sur le choix des oaufs et I’utilisa- 

tion de l’incubateur, sur l’élevage au sol et en 

batterie. Le lecteur pourra trouver ensuite ce qui 

a +rait au mode d’engraissement, au chapon- 

nage, à l’abattage des poulets, et comment choi- 

sir et sélectionner ‘les pondeuses. 

Le chapitre consacré à l’alimentation rappelle 

les principes généraux de base, mais surtout 

l’auteur y donne la composition de plusieurs 

produits alimentaires africains et des modèles de 
rations utilisables en Afrique. 
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Des renseignements complémentaires sont don- OLIVIER (G.). - Les nouveaux termes anato- 

nés pour l’élevage du dindon, du pigeon, de miques. 146 pages. Edit. Vigot Frères, Paris, 

l’oie et du canard, et même du lapin. 1959. 

La deuxième partie de l’ouvrage traite des 

maladies des oiseaux (et du lapin) dont l’auteur 

décrit succinctement les plus courantes et pour 

lesquelles il donne des conseils en vue de leur 

prophylaxie et de leur traitement. 

il est bien certain que l’accroissement de la 

population et la hausse du revenu moyen en 

Afrique noire augmentent sans cesse la demande 

en protéines animales. Bien souvent, l’élevage du 

gros bétail est impossible et les consommateurs 

sont très loin des lie,uo de production. Aussi 

l’apport que représentes produits de la basse- 

cour est-il très important et pourra-t-il dans 

une certaine mesure compenser ce d.éfici+. Pour 

créer ou développer l’élevage avicole, ce précis 

sera certainement d’une grande utilité. 

Cet ouvrage est un lexique conforme à la 

nomenclature internationale adoptée lors du 6” 

congrès fédératif international de Paris en 1955 

et désignée sous le sigle P.N.A. (Parisiensa 

nomina anatomica). Cette nouvelle terminologie 

s’était révélée nécessaire devant la multiplica- 

tion des synonymes ; ainsi disparaîtront des sour- 

ces de doute et de discussion. 

La nouvelle nomenclature est latine ; le pré- 

sent lexique donne : le terme anatomique fran- 

çais, le terme international latin, la traduction 

libre du latin. On peut ainsi, à partir d’un nom 

usuel retrouver le nom P.N.A. Ce lexique sera 

d’autant plus utile que lors de ce 6’ congrès, 

chacun s’est engagé à ne plus utiliser de nomen- 

clature antérieure. 
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