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ARTICLES QRIGINAUX 

Recherches immunologiques 
sur la péripneumonie 

III. Isolement au Tchad de P.P.L.O. génitaux d’origine bovine 

par J.M. VILLEMOT et A. PROVOST 

INTRODUCTION 

Le territoire du Tchad, qui s’étend de la zone 

saharie.nne à la forêt équatoriale, se divise, en 

trois grandes zones du point de vue de !‘é!e- 

vage : 

I. La zone saharienne comprenant le nord oes 

régions du Kanem, du Batha, d’ouddaï et le 

Borkou-Ennedi-Tibesti. C’est une zone sans zébus ; 

l’élevage du bceuf y est limité à quelques pâtc- 

rages où l’eau est suffisamment abondante. L’éle- 

vage du chameau représente la seule richesse 

des populations arabes et toubous qui I’habitent. 

2. La zone sahélienne qui ceinture le Tchad 

en une large bande, avec les parties centrales 

des régions du Kanem et du Batha, la ‘presque 

totalité des régions du Chari-Baguirmi, du Ocd- 

daï et du Salamat. Arabes et Foulbés, les grands 

éleveurs de cette zone, y pratiquent une transhc- 

mance imposée par la nécessité de rechercher 

des pâturages, par le régime des précipitations, 

donc par les points d’eau. C’est la grande zone 

d’élevage du bceuf (zébu arabe, zébu fellata et 

bœuf kouri), du cheval et du mouton. Les pâtura- 

ges et les points d’eau y sont relativement abon- 

dants, et les glossines n’existent que dans quei- 

ques régions limitées. 

3. La zone subéquatoriale comprend les par- 

ties méridionales du Ouddaï, du Salamat, les 

régions du Mayo-Kebbi, du Logone et du Moyen- 

Chari. Mis à part les grands troupeaux des 

Fellatas et des Massas du Mayo-Kebbi, on ren- 

contre peu de zébus dans cette zone. Les popu- 

;CT’CX qui possèd em quelqu’élevage sont avant 

tcLt des cultivateurs ; leurs mœurs sédentaires 

et jeur ignorance des pratiques d’élevage en 

fc ,?i de mauvais éleveurs. 

Les régions d’élevage les plus riches du Tchad 

sont le Batha, le Kanem et I’Ouddai. 

La recherche des Pleuropneumonia-like orga- 

:isms (P.P.L.O.) d ans le tractus génital des 
r 
:emelles zébu arabe a été faite dans la région 

du Batha d’une ‘part, sur 109 vaches du Ranch 

d’Eievage de I’Ouadi Rimé (à 80 kilomètres au 

rc-d-est d’Ati) et sur 25 femelles du Ranch 

de la Compagnie Pastorale d’Elevage près de 

b!assakory. Ces femelles avaient entre trois et 

hui,i ans, et pour la très grande majorité d’entre 

eiies étaient âgées de six ans. Nous avons isolé 

des P.P.L.O. d’origine génitale sur 34 vaches 

du Ranch de I’Ouadi Rimé, soit 2 I p. 100, et sur 

5 vaches du Ranch de la Pastorale, soit 20 p. 100. 

11 convient de remarquer la similitude des lpour- 

ceniages obtenus sur des prélèvements faits à 

oius de 300 kilomètres de distance ; bien que 

‘e nombre des prélèvements faits ne permette 

pas une étude statistique, nous pouvons dire 

qu’environ une vache zébu arabe sur cinq héber- 

ge des P.P.L.O. dans son tractus génital. 

Nous décrirons la technique que .nous avons 

.+ilisée pour isoler ces P.P.L.O. génitaux, et le 

typage de dix souches que nous avons consi- 

dérées comme les plus intéressantes. Ce travail 

ne constitue que le préambule à une étude en 

cours sur les caractères antigéniques des orga- 

nismes du type de la péripneumonie, dont quel- 

ques articles sont déjà parus (I, 2, 3). 
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MATERIEL ET METHODES 

1. Techni’ques de pré,lèvement. 

Nous avons utilisé conjointement deux mé- 

thodes : 

a) M&ode du tampon. Nous nous sommes 

inspirés du dispositif décrit par Gotze (4) : une 

canne de verre de 6 mm de diamètre, bouchée 

par un ,tampon de coto.n à son extrémité proxi- 

male, porte à son autre extrémité un tampon 
, 

de gaze serre et attaché sur la moitié de sa 

longueur par un cordonnet de 50 cm environ. 

Un tube protecteur en plastique de 40 cm de 

longueur et de 2 cm de diamètre, bouché à 

ses deux extrémités par du coton, laisse dépas- 

ser l’extrémité proximale de la canne de verre 

Dispositif dc Gôtze (méthode du tampon) 

qui sert de mandrin (fig. 1). Ce dispositif est 

aisément stérilisable. 

La queue de la femelle étant tenue par un 

aide, on, procède à une toilette vulvaire som- 

maire. On enduit ensuite de glycérine le tube 

protecteur et après avoir enlevé le tampon de 

coton obturant l’extrémité distale ou antérieure 

du tube, on introduit le dispositif dans le vagin 

jusqu’au col. On chasse alors le tampon de gaze 

au moyen du mandrin, et l’on retire tube et 

mandrin. Le tampon reste ainsi au niveau du 

col tandis que le cordonnet dépasse de la 

vulve. Le tampon est maintenu en place dix 

minutes,, après lesquelles une légère traction 

imprimée au cordonnet permet de récupérer 

le tampon imprégné de mucus qui sert aussitôt 

à l’ensemencement. 

b) Méthode de la pipeffe. Nous avons repris 

le dispositif de Terpstra et Eisma (4) dispositif 

également stérilisable. II comporte un tube en 

matière plastique de 50 cm de longueur et de 

0,5 cm de diamètre, relié à une poire e.n caout- 

chouc. Le prélève’ment du mucus vaginal a lieu 

ici par aspiration et non plus par imprégnation. 

2. Mlieux d’ensemencement. 

Le mucus cervical recueilli est directement 

ensemencé dans des boîtes de Pétri contena.nt 

le ‘milieu suivant : 

Bacto PPLO broth with crystal violet 21 g 
Bacto Agar 25 g 
Bacto yeast extract dehydrated 5g 
Eau . . . . . . . . . . . . .._........ 1,000 ml 

Juste avant l’emploi, on ajoute 10 p. 100 de 

sérum de cheval, et 2’00 U-de pénicil’line par ml 

de milieu. L’ensemencement se fait en raclant 

légèrement la surface du mi1ie.u avec le tampon 

de gaze te.nu par une pince stérile lorsqu’on 

emlploie la méthode du tampon ; dans la méthode 

de la pipette, le mucus est refoulé sur le milieu 

par compres,sion de la poire et on le répartit 

à la surface de Celui-#ci au moyen d’une anse 

de platine. 

3. Iso~lement. 

Les boîte,s de Pétri ensemencées sont laissées 

à l’étuve à 37°C ‘pendant une semaine, et elles 

sont exami.nées avec soin *tous les iours. Malgré 

la sélectivité du milieu, comme nous, avons dû 

O!pérer nos prélèvements près des parcs de vac- 
cination dans la poussière soulevée par le’s ani- 

maux, nous n’avons pas pu éviter de nombreuses 

contaminations dues surtout à des, germes du 

genre Ba~i//~s et à des Mycétales. U.n examen 

attentif à la loupe permet de repérer l’aspect 

morphologique caractéristique des colonies de 

P.P.L.O. qui apparaissent en 48 à 76 heures. 

A la métholde ‘d’isolement décrite par 

Edward (5) qui fait des repiquages en milieu 

solide, nous avons préféré le re:piquage des 

colonies isolées en bouillon-sérum. Chaque colo- 

nie mamelonnée de O,5 mm de diamètre au 

maximum, inc(use dans la gélose et apparue e.n 

48 heures, est aspirée dans I’effilure d’une pi- 

pette Pasteur stérile et dissociée dans 3 ml du 

milieu de culture liquimde que Provost et Queval 

ont décrit aillleurs (I), additionné de sérum de 

cheval et de pénicilline. 
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Un examen direct au microscope à contraste 

de phase permet alors de s’assurer qu’il s’agit 

bien de germes du type de la péripneumonie. 

Les tubes de bouillon sont incubés à l’étuve à 

37°C pendant 3 à 4 jours, et des passages sont 

faits tous les 4 iours jusqu’à une croissance satis- 

faisante des organismes, contrôlée par un examen 

direct au contraste de phase. Dès lors, les repi- 

quages sont opérés dans 12 ml de bouillon- 

sérum ; ceux-ci sont incubés 3 jours à 37°C 

après quoi ils sont gardés 10 à 15 jours à 

+ 4°C puis repiqués à nouveau. 

CARACTERISATION DES SOUCHES 

Afin de pouvoir situer les souches que nous 

avions isolées dans la classification d’Edward 

et Freundt (6), nous avons repris les travaux 

d’Edward (5) sur les caractères biologiques des 

P.P.L.O. Notre étude a porté sur onze souches 

qui nous ont paru particulièrement intéressan- 

tes : 

souches 12, 35, 37, 75, 76 et 106 isolées au 

Ranch de I’Ouadi Rimé, 

souches III, V, XI, XII et XV du Ranch de la 

Pastorale. 

Le repiquage en série de ces souches sur milieu 

au sérum dépourvu d’antibiotiques a éliminé la 

possibilité d’organismes L. Un certain nombre 

d e passages, variable selon les souches, a été 

nécessaire pour adapter ces organismes aux mi- 

lieux et obtenir une croissance permettant J’étude 

de leurs caractères biologiques. 

I. Culture en milieu liquide. 

Certaines de nos souches, malgré de fré- 

quents repiquages, n’ont donné jusqu’ici qu’une 

Idgère opalescente en bouillon-sérum, alors que 

d’autres cultivaient abondamment en 24 heures. 

La culture des organismes peut être uniforme 

dans ,tout le tube, ou présenter une tendance à 

I’aérobiose et ne cultiver que près de la sur- 

face. Certaines souches enfin donnent une crois- 

sance granuleuse ; un dépôt abondant se cons- 

titue en quelques jours et l’agitation du tube 

montre alors des amas en granulations. D’autres 

souches ne donnent pas de dépôt (croissance 

c smooth B). 

Les caractères de culture en milieu liquide 

sont indiqués dans le tableau 1, ainsi que les 

exigences en sérum de ces souches. 

2. Action sur les hydrates de carbone. 

Alors qu’Edward (7) étudie l’action fermen- 

taire des P.P.L.O. sur milieu solide, nous avons 

pensé que nos souches, constamment relpiquées 

el bouillon-sérum et non sur milieu gélo&, 

TABLEAU 1 

CARACTkS CULTURAUX W F3OUILLON4%&JM ET BESOINS EN Sd?4 DE 11 SOUCHES DE P.P.L.O. &ITAUX 
ISOL& SURDES VACBB ZÉBU-ARABEAUTCHAD 

Abrdviations gT. : granuleuse 53. : smooth a& I adrobie aB.-en. : aéro-azdrobie 
Entre parenthéses est indiqué le nombre de &ages effectués pour chaque souche. 
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s’étaient suffisamment bien adaptées à ce milieu 

pour permettre une étude des caractères fer- 

mentaires sur les glucides. 

Cette méthode permettait à nos yeux une 

rapidité d’exécution et une simplicité plus gran- 

des. Le mplieu utilisé restait le bouillon-sérum 

précédemment décrit, alddition.né de 0,005 

p. I BO0 de rouge de ph6nol et de I p. 1.000 

d’hydrate de carbone. 

Les rés,ultats obtenus sont figurés, dans le ta- 
bleau 2. Nous y avons inclus l’étude des carac- 

tères fermentaires de deux souches de Myco- 

plasma mycoïdes var. mycoïdes (souche Maroua, 

isolée au laboratoire de Farcha, et souche vac-’ 

cinale T 3) et de la souche Vom (à son 80” pas- 

sage) de M. mycoïdes var capri. 

Cinq souches ne fermentent aucun glucide ; 

il s’agit de souches, qui par ailleurs cultivent 

pauvrement en bouillon-sérum. 

3. Réduction du bleu de méthylène. 

Edward (7) rapporte l’observation de Warren 

selon la-quelle une souche de P.P.L.O. isolée 

d’une arthrite du rat a un pouvoir de réduction 

du, bmleu de méthylène qui diminue avec I”atté- 

nuation de la virulence par subcultures. Quoi- 

qu’il en soit, l’activité réductrice des germes 

est en liaison, directe avec leur potentiel d’oxydo- 

réduction et il est intéressant de reprendre ce 

test. Celui-ci est effectué dans des, tubes de 

Kahn contenant 3 ml de bouUon-sérum addi- 

tionné de 0,4 ml d’une solution à 1/10.000 de 

TAELEUI II 

CAFWTÈRES FERMENTAIRES SUR LES GLUCIDES 

DE 11 SOUCHFS DE PPIX) GÉNITAUX ISOLÉE3 AU TCHAD SUR DES VACHFS ZÉBU~RA.EIE 

glucose lactose léwlose natmite glucose lactose léwlose natmite 1 glucose 1 lactose j léwlose/mannite srabi- galao- 
nose tose maltose xylose amidon SSCdlS 

l-Ose 
"L- zfl maltose xylose 1 amidon 1 z8 

III(17: - - - - III(17: - - - - III(17: - - - - - - + + + + 

v(17) v(17) v(17) + + + + + + + + + 

XI(171 - - - - xI(17) - - - - XI(171 - - - - - - + + + + f f 

X11(17) X11(17) X11(17) + + + + + + + f f 

xv(17) - - - - xv(17) - - - - xv(17) - - - - - - - - - - 

12(17) 12(17) 12(17) + + + + + + + + + 

35(17) 35(17) 35(17) + + + i i + + + + 

3?(14) - - - - 3?(14) - - - - 37(14) - - - - - - - - - - 

75(14) - - - - 75(14) - - - - 75(14) - - - - - - - - - - 

76(14) - - - - 76(14) - - - - 76(14) - - - - - - - - - - 

105(11) - - - - 105(11) - - - - 105(11) - - - - ; - - - - - T  

M. mvcoides M. mvcoides M. mvcoides 
soucheT3 soucheT3 soucheT3 

+ + + + + + + + + + 

M. mvcoides M. mvcoides M. mvcoides 
louche Manus louche Manus louche Manus 

+ + + + + + + + + + 

- + - - - M.. + - - - -+----- 
souchekn souchekn souchekn t t + + + + 

8 
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bleu de méthylène. L’incubation a lieu à 37°C 

et les tubes sont examinés tous les jours pen- 

dant une semaine. Les résultats sont indiqués 

dans le tableau 3. 

4. Hémolyse des globules rouges de cheval. 

Nous avons repris la technique d’Edward (7) : 

les souches sont cultivées pendant 48 heures 

dans des bortes de Pétri contena.nt de la gélose- 

sérum additionnée de pénicilline. On verse er.- 

suite à leur surface une fine couche de ce même 

milieu renfermant 5 p. 100 d’une suspension de 

globules rouges de cheval. Après 2 iours d’incu- 

bation à 37”C, l’hémolyse se traduit par une 

zone nette de décoloration autour des colonies. 

Les résultats sont indiqués dans le tableau 3. 

ces germes en deux variétés : « S » saprophyte 

et « P » pathogene, qu’il a repris avec Freundt 

sous la dénomination de Mycoplasma laidlawi 

et Mycoplasma bovigenitalium. Les souches de 
ta varié,té S seraient des hôtes commensaux du 

tractus génital des bovidés, alors que celles de 

‘a variété P provoqueraient des inflammations 

gsnitales pouvant amener la stérilité. Certains 

caractères culturaux permettent de différencier 

ces deux variétés : les souches S cultivent sur 

des milieux dé:pourvus de sérum et possèdent 

le pouvoir de fermenter certains sucres, alors 

que les souches P ont besoin de sérum pour leur 

croissance et ne fermentent aucun glucide. 

Toutes les souches que nous avons isolées ont 

besoin de sérum pour leur culture ; cependant 

six d’entre elles ont des caractères fermentaires 

qui écartent l’idée qu’il puisse s’agir de sou- 

DISCUSSION ches P. Nous pensons plutôt que ces souches, 

encore sauvages, n’ont pas acquis tous leurs 

En 1947, Edward, Hancock et Hignett (8) on! caractères bio!ogiques et sont encore trop étroi- 

décrit, les premiers, des organismes. du type de tement adaptées au milieu sérum. 

la péripneumonie isolés du tractus génital des Par contre, cinq souches : XV, 37, 75, 76 et 

bovidés. Par la suite, Edward (5) put différencier 106 se montrent de vraies souches P. 

TABLJMJ III 

AC!l'ION FtÉDUC'IWCE SUR LE BLJ!X DE MiTHYLh EX! HFhLYSE DES GLOBULES ROUGES DE CHEVAL 

III(~~) ~(17) x1(17) XII(l7) XV(I~) 12(17) 35(17) 37(14) 75(14) 76(14) l@(ll) 

Mduotion 
du bleu + + + 

de méthylhne 
+!- + - - - - - 

Hdmolyse des 
globules rouges + + + 

de cheval +1+ + + + + + + 
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SUMMARY 

Studies on immunity in contagious bovine pleuropneumonia 

III. Isolation of P.P.L.O. of bovine genital origin in Tchad 

A survey was carried out in Tchad on the existence of P.P.L.O. in the genital tract of 134 bovi- 

nes of the local Zebu breed, aged 3-8 years. Thirty nine different strains were isolated. Eleven 

of these were subject to further biological and antigenic studies. The characters of 6 isolates 

identified them as Mycop/asma /aid/awi (variety S of Edwards) and the remaining 5 isolates were 

identified as Mycoplasma bovigenifalium (variety P of Edwards). The purpose of the paper is to 

describe the isolation for the first recorded time in Africa of P.P.L.O. from bovine genitalia and 

to indicate that the findings Will be used for an extensive immunological investigation on the 

speci4icity of the ra,pid slide agglutination diagnostic test in bovine pleuropneumonia. 

RESUME! 

Investigaciones inmunokgicas de la perineumonia 

Ill. Aislamiento en el Tchad de P.P.L.O. genitales de origen bovino. 

Los autores han investigado en el Tchad la presencia de P.P.L.O. genitales, en el aparato 

genital de 134 vacas zebti arabe de 3 à 8 aEos. Treinta y nueve cepas han sido aisladas, de las 

cuales once han sido reservadas a fines de estudios biologicos y antigénicos. Los caracteres de las 

cepas permiten colocar seis en el género Mycoplasma laidlawi (variedad S de Edward). El objeto 

de este trabaio es de una parte describir el aislamiento por primera vez en Africa de P.P.L.O. 

en las vias genitales de 10s bovidos, y de otra parte permitir una vasta investigation inmunologica 

acerca de la especificidad de la reaccion de aglutinacion rapida sobre porta-objetos en el diagnos- 

tico de la perineumonia bovina. 
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Recherches immunologiques 
sur la péripneumonie 

IV. A propos du diagnostic de laboratoire 
de la pleuropneumonie contagieuse caprine 

par A. PROVOST et J.M. VILLEMOT 

Dans un récent article (I), S.L. Manjrekar, 

P.R. Dhake et V.B. Kulkarni ont rapporté que le ~ 

sérum de bœuf « normal » agglutinait des 

suspensions de Borrelomyces peripneumonioe CU- 

pri et des extraits de poumons de chèvres 

atteintes de pleuropneumonie contagieuse. Fait 

curieux, un sérum de chèvre atteinte de cette 

affection agglutine ces mêmes a.ntigènes à un 

titre bien moindre ou même ne les agglutine pas 

du tout. En se basant sur ces résultats, les !  

auteurs précités ont élaboré une méthode de 

diagnostic de laboratoire de la pleuropneumonie 

contagieuse caprine qui met en œuvre un extrait 

d e poumon suspect de cette maladie et un 

sérum de bovin « normal » : si une « aggluti- j 

nation » se produit avec une dilution du sérum 

supérieure à 1/16@, 

/ 

on pourra conclure à i’exys- 

tente de l’infection. 

La lecture de ce travail laisse perplexe. Plu- 

sieurs questions se posent à l’esprit : 

1. Est-il rationnel de comparer une aggiutina- 

tion microbienne (celle des suspensions de Myco- : 

plasma mycoides var. capri* par les sérums 

bovins ou caprins] et une agglutination (?) d’une 

suspension de tissu pulmonaire par ces mémes 

sérums ? Si l’on veut bien excepter le cas de la 

suspension de poumon infecté où il semble logi- 

j 

que que des antigènes du P.P.L.O. responsable 

~ 

/ 

puissent exister, ne peut-on être surpris que l’on 1 

établisse une comparaison entre une véritable i 

agglutination de M. mycoides var. cupri et une 

1’) Déncmination à préférer à celle de Borrelomyces 1 

peripneumoniae capri (2). 1 

« agglutination > paradoxale qui se produirait 

dans les tubes contenant l’extrait de poumon 

sain ? C’est comparer deux faits de nature 

totalement différente. 

Ce serait d’ailleurs une notion nouvelle que 

les bovins aient des anticorps naturels (aggluti- 

nation par le sérum bovin au 1/80 de la suspen- 

sion de poumon sain, d’après Manjrekar) pour 

les tissus de chèvre ; J. Fine, A. Eyquem et 

M. Mailloux (3) ont réaffirmé cette vieille cons- 

tation que les sérums bovins n‘avaient pas 

d’hétéro-agglutinines pour la chèvre. Par ailleurs, 

bœuf et chèvre ne sont pas du même groupe 

Forssman ; on pourrait donc concevoir que des 

anticortps antichèvre apparaissent, chez des bo- 

vins immunisés. par un antigène Forssman, mais 

les auteurs indiens insistent sur le fait qu’il 

s’agissait dans leurs expériences de bovins nor- 

maux. II y aurait là matière à recherches que 

nous n’avons pas voulu approfondir. 

2. On peut s’étonner qu”un sérum de chèvre 

atteinte de pleuropneumonie contagieuse à 

P.P.L.O. agglutine à peine une suspension de 

M. mycoides var. capri, qui est son agent causa), 

alors qu’un sérum de bovin B: normal » I’agglu- 

tine à un titre très élevé. S’agit-il d’un phéno- 

mène immunologique mettant en cause un anti- 

gène et son anticorps spécifique, ‘ou une agglu- 

.tination determinée par un anticorps hétérolo- 

que ? 

3. S’il s’agit de la première hypothèse (union 

d’un antigène et de son anticorps spécifique), 

comment le bovin donneur de sérum a-t-il reçu 
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le stimulus antigénique qui a déterminé la sécré- 

tion de ces anticorps ? Manjrekar et ses colla- 

borateurs affirment : «The normal boxserum has 

got some agg’lutinins*... », mais n’insistent pas sur 

la cause d’apparition de ces agglutinines. 

Nous avons voulu reprendre ce travail dans 

le cadre des études sur les P.P.L.O. animaux 

menées dans ce laboratoire, en examinant plus 

particulièrement l’agglutination possible d’une 

suspension de M. mycoides var. capri par des 

sérums bovins et en recherchant qu’elle était 

l’origine de ces anticorps agglutinams s’ils exis- 

taient. Par contre, nous-nous sommes désintéres- 

sés de I’ « agglutination » de la suspension 

pulmonaire ‘pour les raisons exposées plus haut. 

MATERIEL ET METHODES 

Principe. 

L’expérience consiste à mettre en présence 

des suspensions en sérum physiologique de dif- 

férents P.P.L.O. et des dilutions croissantes de 

différents sérums, puis, après une incuba,tion 

convenable, à a’pprécier l’agglutination de I’anti- 

gène. Des témoins des suspensions antigéniques 

sont inclus dans les réactions pour faire la preuve 

de leur stabilité. 

Antigène. 

Les souches de P.P.L.O. suivantes furent uti- 

lisées : 

- M. Mycoides var. mycoides, souche T 3, 37” 

‘passage en bouillon, 

- M. mycoides var. capri, souche Vom, 77” 

passage, 

- M. mycoides var. capri, souche Farcha, 7” 

passage, 

- P.P.L.O. isolés du tractus génital bovin en 

Afrique (4), 

souche 12, I5e passage, 

souche 35, I 5” passage, 

souche XI, 15” passage, 

souche XII, 15” passage, 

souche V, 15” passage. 

Outre leur origine, ces souches purent être clas- 

sées dans la classification biochimique d’Edward 

(n ainsi que nous l’avons indiqué ailleurs. 

Ces souches furent cultivées selon la technique 

(*) « Le sérum de bovin normal possède quelques 

agylutinines...’ B 

12 

employée pour la péripneumonie dans ce labora- 

toire (5). Après un temps d’incubation variant 

de 48 heures à t 2 jours, suivant les souches, les 

germes furent recueillis par centrifugation conti- 

nue sur une supercentrifugeuse Sharples, puis le 

culot microbien mis’ en suspension en sérum ‘phy- 

siologique et cette suspension ajustée optique- 

ment à l’opacité du tube na 2 de l’échelle opa- 

cimétrique de Brown, suivant en cela les indica- 

tions données par Manjrekar et ses collabora- 

teurs. 

Sérums. 

On utilisa : 

- Un sérum de bovin, originaire de France, 

pays où la péripneumonie est inconnue, donc 

dont on pouvait être sûr qu’il ne contenait pas 

d’anticorps pour M. mycoides var. mycoides. 

On vérifia au laboratoire qu’il .ne contenait 

d’anticorps pour aucun autre représentant du 

groupe des P.P.L.O., par agglutination rapide 

sur lame mettam en oeuvre des antigènes colo- 

rés préparés selon une technique décrite anté- 

rieurement (5). 

Ce sérum, et celui-là seulement, fut considéré 

comme sérum de bovin normal. 

- Un sérum de bovin atteint de péripneumo- 

nie, sérum qui agglutinait +++ + en moins 

d’une minute en agglutination rapide sur lame 

antigène coloré M. mycoides var mycoi- 

dnes (5). 

- Deux sérums de bovins « tout venant » 

(n”’ 51 et bl), p ré evés sur des animaux d’une I 

autre expérience. 

- Un sérum de vache. Cette vache avait été 

infectée un mois auparavant avec une souche 

de P.P.L.O. génitaux bovins de la manière sui- 

vante : une culture en bouillon-sérum de che- 

val de la souche XII à son lbe passage fut injec- 

tée dans le vagin de la vache non-gravide après 

nettoyage préalab’le de la cavité vaginale. Au- 

cune réaction clinique ne suivi-t cette inocula- 

tion. Le sérum de cette vache fut prélevé aux 

jours 0 et 30. On vérifia que le sérum du 

jour 0 ne contenait aucun anticorps pour aucune 

souche de P.P.L.O. 

- Un sérum d’âne hyperimmunisé avec M. 

mycoides var. capri. Pour ce faire, on inocula 

un âne par voie intraveineuse tous les cinq jours 

pendant vingt jours, puis une semaine. après la 
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dernière injection de la première série, 10 m!  

d’une suspension non lavée de M. mycoides var. 

capri, d’ure opacité égale à trois fois celle du 

tube n” 10 de l’échelle opacimétrique de Brown. 

Technique. 

La réaction d’agglutination lente en tube fut 

disposée comme à l’ordinaire : des di!utions 

croissantes de raison 2 à partir du I,/lO de 

chacun des sérums sous le volume de 0.4 mi 

furent mises en présence de la même quantité 

(O,4 ml) de chacun des. antigènes. Les témoins 

antigènes étaient constitués de O,4 ml d’antigène 

et O,4 ml de sérum physiologique. L’incubation 

fut de 24 heures à 37°C. 

La lecture se fait en appréciant l’agglutination 

sur une échelle arbitraire de - à +j++. 

minima à mettre en jeu pour avoir une agglu- 

-;nation visible avec des microbes du groupe 

aes P.P.L.O. Dans le séro-diagnostic de la ty- 

phoïde par la technique de Widal, on se sert 

de suspensions de Salmonella typhi standar- 

ciisées au tube n” I de Brown, c’est-à-dire envi- 

ron ~~o.oOO.OOO de germes par ml, soit dix fois 

ie chiffre minimum indiqué par Merrill pour 

avoir une agglutination visible avec des salmo- 

?elles. Par ailleurs, l’agglutination recherchée 

dans la technique de Widal est une agglutina- 

-ion H floconneuse ou 0 granulaire, facilement 

visible, alors qu’avec les P.P.L.O. on se base 

sur une agglutination somatique beaucoup plus 

cIlscrète. Dans ces conditions, il semblerai,t pré- 

rérable d’utiliser dans les expériences d’agglu- 

fination en tube avec des P.P.L.O. un antigène 

RESULTATS 
beaucoup plus concentré, titrant au moins 10’” 

Une première remarque s’impose : i/ est assez 
germes par ml (tube nu 7 de Brown), analogue 

difficile de lire les résultats ; i’aggiui;natior 
3 l’antigène standardisé pour la brucellose. On 

lorsqu’elle se produit, est discrète. Cette d;f-‘- 
oeut s’étonner là encore que Manjrekar, Dhake 

cuité de lecture est inhérente à la ricnesse oe 
er Kulkarni recommandent un antigène aussi 

l’antigène en corps microbiens. Le tube nn 2 oe 
oeu concentré. 

l’échelle ooacimétriaue de Brown corresoond à Quoi qu’il en soit, nos résultats figurent dans 

’ environ 2 1-4 10” germes du genre Mycopiasma /es tableaux I à 6. On peut y voir : 

par ml. Or Merrill (6) a montré que le chiffre - qu’un sérum de bovin normal n’agglutine 

de 10” germes par ml était la concentration aucune de nos souches de P.P.L.O. (tableau 1) ; 

AGGLUTINA'ITON PAF.LE SEWMDE BOVIN NORMALa 

Type IIilutions de sénrm 
Tbmoin 

d%ntigéne antigéne 
I 

I/l0 lj20 1/40 lb= ; 1/16C 1/320 1/640 1/1280 1/2560 

!  

AgT3 - - - - - - - - - 

Ag VOM _ _ _ _ - _ - _ - 

+ &lQi-lcru + _ - - - - - - - - 

Agj2 - - - - - - - - L - 

Ag35 2 - - - - - - - - 

Ais x~ + 

Ag XII - 4: : : : 

&V + . - _/_ _ _ _ 
I 
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TABLFAU 2 

AGGLUTINATION PAR UN SERUM ANTI. M. myooides VAR. MXCOIDB, 

PROlf'ENAN'l! D*UNBOVINA!l'TEINT DE PERIR4ElJMONIE 

c 
TYFe Dilutions de sénm 

T&lOin 

dkmtigène aIlti&?lu 

l/lO 1/20 1/40 l/W 1/160 1/320 1/640 1/1280 1/2560 

Agtbj -H-l+ +t4t +l+b +Hi- +I+l- +t+t +4+k +t-H +I+l- - 

Ag VOM -H-k +t+ + 

AgFARCEA~ii++++ + - - - - - - 

Ag 12 * 4-b - 

Ag35 - - - - - -,_ - - 

AgxI +!-b -l-k +l- +k * * f+ 4-t. - - 

AgxII +t+ +i+t +l-+ +-k 

qv - - - - - - - - - - 
I 

- qu’u.n sérum de bovin péripneumonique 

agglutine à un très haut titre le germe causal 

de la péripneumonie, mais agglutine aussi à un 

titre no.n négligeable la souche génitale XI et à 

un plus bas titre M. mycoides var. cupri, souche 

Farcha (tableau 2) : 

- que des sérums de bovins < tout venant » 

agglutinent à un titre se,nsiblement égal les sus- 

pensions de M. mycoides var. cupri et des sou- 

ches de P.P.L.0. g énitaux (tableaux 3 et 4) ; 

- que le sérum d’une vache infectée expéri- 

mentalement de P.P.L.O. génitaux agglutine à 

un titre sensiblement égal les souches génita’les 

XI et XII, et M. mycoides var. cap/;; 

- que le sérum de l’âne hyperimmunisé avec 

M. mycoides var capri agglutine à un titre très 

élevé presque toutes nos souches de P.P.L.O. 

Du point de vue qui nous intéresse, on peut 

grouper ces résultats de la manière suivante : 

- le sérum de bovin normal ; 

- le sérum de bovin péripneumonique ; 

- les sérums des bovins 5 I et 61, et le 

sérum de la vache infectée expérime.ntalement de 

P.P.L.O. génitaux. Ces trois sérums ont un 

comportement à peu près identique sur les sou- 

ches génitales XI et XII et sur M. mycoides var 

capri ; 

- le sérum de l’âne hyperimmunisé. 

Nos résultats viennent confirmer en partie 

ceux de Manjrekar et collaborateurs : il est 

indéniable que des sérums de bovi.ns. soient 

capables d’agglutiner à un titre assez élevé 

M. mycodes var. cupri. Mais, notion capitale, 

seuls les sérums bovins agglutinant d’autres 

P.P.L.O. sont calpables d’agglutiner l’agent cau- 

sal de la pleuropneumo.nie contagieuse caprine. 

Nous examinerons dans un autre travail les rela- 

tions antigéniques des différents membres du 

groupe des ‘P.P.L.0. Tenons seulement pour 

acquis maintenant que certains possèdent u.n ou 

plusieurs antigènes communs que l’on peut met- 

tre en évidence par agglutination. L’explication 

des résultats, u priori paradoxaux, des auteurs 

indiens tient da.ns ces deux faits entièrement 

nouveaux : 

- des membres du groupe des P.P.L.O. ont 

au moins un antigène commun ; 
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ACGLUTINATIOIJ PAR LESERUMBOVIN No 51 

Dilutica de sérum 
Thoin 

fmtigbni 

I/eo 1 I/I60 
l 

I/I0 1/20 1/40 1/320 1 1/640 I/I280 1/25a 

&Lgq + + + a I - 

AgvoN +H 4l-k + - l - 

AgFARcIiA +t+ +H - +-+ / + 

ag12 - - - _/_ - - - - - 

Ag35 - - -,- /_ - - _l_ - 
/ 

Ag XI +t+t +!-l+ +H-t -I- 

AgxI1t»e+++k**- - - 

AgV - - - - 

AGGLUTINATION PAR LE SERUM BOVIN No 61 

Dilutime de eh Témoin 
Ibntigbne elltighne 

I/I0 l/~ 1/40 lb 1/160 lh20 1/640 I/I280 1/2560 

Ag T3 +tk +t + _I_ 

Ag VOM ++b + - 1 

AgFARCHA +i-+ +H +-H +k 

47 12 * + 

& 35 +k 

&= - +k * + :! -i- -/- - 

AgxII f» 4-b ++ 

hgv +H+ +l-t +t+ 
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/acGLUTINATION PAR LE SERUM D'UNE VACHE INFECTEE EWZUMENTALEMENT DE PPLO GENITAUX 

Type 
dbtigbne Dilutions de sérum T&iNi?l 

antigèn 

l/lO 1/20 1/40 1kQ I/l60 a/320 1/640 I/l200 1/2560 

Ag f3 ++t -t-l-k + + 

Ag VOM * -l-b 

AgFARCHA +H -l+t -H-k +i+ +l+ -H-k 

Ag12 - - - - - - 

AgJ5 - - - - - - - _ _ 

Ag n +H+ +t+b i-H+ +t++ ++i+ i-k 

Ag XII +i+k -H+t ti+t -I+i+ +t+i 

4% V -l-l-t +k 

TABLEAU .6 

AGGLUTINATION PAR LE SERUM D'UN AN?3 RYPEBIMMUNISE PAR M. mvcoides VAR. CAPRI, souche VOM 

me 
i'antigéne 

l/lO 

Aix T3 +Hi- 

Ag VOM +tt 

AgFARCHA +kt+ 

Ag 12 +i+k 

As 34 +H+ 

Ag XI +i+b 

Ag XII -I++F 

Ag V +Hi 

Dilutions de s6rum 

1/m 

+t+ 

+-t-b 

+l- 

+ 

+i-H 

+H+ 

+-H-t 

+H-k 

I/l60 

+ 

+t+ 

+k 

+ 

+l+b 

++t-+ 

i-H-t 

i+tt 

lh20 

+ 

+t+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

lb40 

t-t 
/ 

lb. 

+H+ 

+++t 

+t+t 

+t+t H 
1/256C 

T Témoin 
antigènf 

- 
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- l’infection gsnitale à P.P.L.O. des bovins commun, et les P.P.L.O. gbnitaux (souche P 

fait naitre des agglutinines sériques pour les d’Edward) ne sont reliés au microbe de la péri- 

P.P.L.O. génitaux, mais également pour d’autre: c?eumonie par aucune relation antigénique. Mais 

P.P.L.O. faut constater que dans ces observation; ces 

Voilà, sans doute, ce qui permet d’éclairer les 3;lteurs se sont servis de vieilles souches de labo- 

expériences de Manjrekar et coll. On sait que ~ raioire de M. mycoides var. mycoides (les 

1 a péripneumonie est inconnue aux Indes, sauf I x chiens de cirque » de Ch. Nicolle), collection- 

dans I’Etat d’Assam (8). Comme Manjrekar et née- à l’Institut Lister ou à la National Type 

ses collaborateurs ont travaillé dans la région CGture Collection depuis plusieurs décades. 

de Bombay, on est en droi+ de penser que ces Quand on sait avec quelle rapidité se modifient 

auteurs n’ont pas employé de sérums provenan* mes souches de péripneumonie par passages conti- 

d’animaux péripneumoniques. Mais n’ont-ils pas nus en culture, on peut se demander si ces sou- 

utilisé, sans le savoir, des sérums provenant de ches possédaient bien toss leurs caractères anti- 

bovins infectés par des P.P.L.O. génitaux ? C’est géniques. Là est sans doute l’explication de la 

à .notre sens, d’après les expériences que nous non-concordance de nos résultats avec ceux de 

venons de relater, une explication possible de ces derniers auteurs. 

leurs résultats, que vient corroborer le fait qu’un 

vrai sérum normal n’agglutine aucun des P.P.L.O. 
Le sérum de l’âne hyperimmunisé avec M. my- 

coides var. capri montre 
essayés. Reste à faire la preuve de la présence 

éloquemment (ta- 

de tels P.P.L.O. génitaux aux Indes pour pou- 
bleau 6) la réalité d’une telle communauté anti- 

voir affirmer ce que nous avançons. Existant el 
génique entre divers membres du groupe des 

Europe et en Afrique, pourquoi ces germes 
1 P.P.L.O. II est un fait curieux à noter et que 

n’existeraient-ils pas en Asie ? A notre connais- 
nous nous proposons d’approfondir : le sérum 

sance, ils n’y ont pas été recherchés jusqu’à ce 
de cet âne agglutine à un plus haut titre 

jour. 
(I/2560) la souche génitale Xl qu’il n’agglutine 

le germe qui lui a conféré le stimuius antigé- 

Ainsi que nous le disions plus haut, ces affir- ~ nique (1/32O). L a seule explication valable que 

mations reposent sur deux notions entièremert nous voyons à ce phénomène réside en une 

nouvelles : différence quantitative de l’antigère agglutinant 

1. Différents membres du groupe des P.P.L.O. 
commun aux différents P.P.L.O. ,testés. On pour- 

ont un ou plusieurs antigènes communs. L’idée 
i rait en effet concevoir que cet antigène se 

de cette recherche nous a été donnée par des 
trouve en plus ou moins granoe quantité chez 

irrégularités constatées lors du diagnostic de: 
les divers représentants du groupe (analogie 

porteurs chroniques de péripneumonie par agg:u- 
avec la constitution antigknique des Salmonella 

tination rapide sur lame (5) et par le fait, cons- 
e+ oes S,hige//a) ; les P.P.L.O. génitaux héber- 

taté fortuitement, que des sérums de chèvres 
seraient ainsi une quantité bien plus grande de 
Y 

agglutinaient l’antigène colore pour la péripneu- 
aitigène commun que M. mycoides var. mycoi- 

monie. Nous avons alors &té conduits à étudrer 
des ; c’est pourquoi l’agglutination des souches 

la spécificité de cette réaction ; c’est au cours 
génitales serait plus aisée que ceile des autres 

de cette enquête que nous avons pu isoler au 
Mycoplasmatacae. 

Tchad des P.P.L.O. génitaux d’origine bovine, 2. L’infecfio? génitale à P.P.L.O. fait naîfre 

puis prouver les relations antigéniques croisées Oans le s&rum des bovins infecfés des aggiu- 

de différe.nls membres du groupe. Nous discu- tinines dirigées vers ces P.P.L.O. Là encore, 
terons ailleurs l’incidence de cette communauté 

antigénique dans la spécifici+é de la réaction 
Edward (10), en Angleterre, n’avait ou retrouver 

d’agglutinines dans de tels sérums de bovins. A 
d’agglutination rapide sur lame (4). quci tient cerie divergence ? Nous le saurions 

Ces faits viennent apparemment contredire le préciser exactement : Virulen#ce plus pro- 

ce qu’ont rapporté Longley (9) d’une part, noncée des cocches africaines, architecture anti- 

Edward (10, I 1) de l’autre. D’après eux, l’agent ~ génique différente, ou P!US simplement technique 

de la péripneumonie et celui de la pleuropneu- d’agglutination dissemblable ? Notons en ce 

monie contagieuse caprine n’ont aucun antigène sens que les antigènes d’Edward n’étaient aius- 
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tés qu’à une opacité égale à la moitié du tube 

n” l de l’échelle de Brown. 

Nous ne pouvons encore préciser quelle est 

la durée moyenne de vie de ces agglutinines et 

nous ne savons donc pas encore pendant com- 

bien de temps elles viennent perturber les réac- 

tions sérologiques dans le diagnostic de la péri- 

pneumonie. 

Si nous replaçons ces vues sur l’apparition des 

agglutinines dans l’hypothèse que nous avons 

avancée sur la richesse en antigène agglutinant 

de différents membres du groupe des P.P.L.O., 

on trouve l’explication du pouvoir agglutinant 

élevé de ces sérums : les P.P.L.O. géni,taux, pos- 

sédant le maximum d’antigène agglutinant, indui- 

sent aisément des agglutinines de groupe, agglu- 

tinines qu’auraient fortuitement rencontrées 

Manjrekar, Dh k a e et Kulkarni en élaborant leur 

méthode de diagnostic de la pleuropneumonie 

contagieuse caprine. 

Pour toutes les raisons ci-dessus exposées, nous 

ne pouvons souscrire aux affirmations de ces 

auteurs. S’il est exact qu’un sérum bovi.n puisse 

agglutiner des suspensions de M. mycoides var. 

capri, c’est que ce sérum contient des agglu- 

tinines induites ‘par un germe du groupe des 

P.P.L.O., vraisemblablement par un P.P.L.O. d’ori- 

gine génitale lorsqu’il s’agit des sérums indiens. 

Quant aux antigènes qui utilisent les broyats ‘de 

poumons infectés, le phénomène immunologique 

qu’ils mettraient en ceuvre nous semble encore 

insuffisamment étudié. Il apparaît en conséquence 

que la généralisation de cette méthode diagnos- 

tique soit un peu prématurée. 

Institut d’élevage et de, médecine 

vétérinaire des pays tropicaux :, 

Laboratoire de Farcha, 

fort-Lamy, Tchad. 
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SUMMARY 

Studies on immunity in contagious bovine pieuropneumonia 

IV. A propos the laboratory diagnosis of caprine pleuropneumonia, 

The authors having isolated P.P.L.80. of b ovine genital origin from cattle in Tchad, show the 

antigenic relationships between these strains and those responsible for pleuropneumonia of cattle 

and goats. Since the P.P.L.O. of genital origin give rise to agglutinirs which are active wiih 
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P.P.L.O. of other groups the authors refute the method of diagnosis of caprine pieuropneu- 

monia described by Manjrekar, S.L. et a/ for the reasons that the serum of a normal bovine does 

not agglutinate M. mycoides var. capri, whereas +his species of P.P.L.O. is agglutinated by serum 

from bovines infected with genital P.P.L.O. It was such serums that these authors must probably 

have used. 

RESUMEN 

Investigaciones immunohgicas sobre la perineumonfa 

IV. A prophito dei diagnostic0 de laboratorio de la pieuroneumonfa contagiosa caprina 

Los autores, despues de ‘haber aislado en Tchad P.P.L.O. genitales de origen bovino, mos- 

trando la comunidad antigénica que une estas cepas genitales con 10s otros P.P.L.O. responsables 

de la perineumonia bovina y de la pleuroneumonia contagiosa caprina, y las diferentes cepas entre 

ellas. Ellos muestran igualmente que estos P.P.L.O. genitales hacen nacer aglutininas activas sobre 

numerosos representantes del grupo de 10s P.P.L.O. en ei organismo del bovico infectado. Por 

estas razones, refutan el método de diagn6stico de la pieuroneumonia caprina que han elabo- 

rado S.L. Manjrekar, P.R. Dhake y V.B. K Ik u arni, pues el suero de un auténtico bovino normal no 

aglutina el mycoplasma mycoides var copri. sin embargo este P.P.L.O. es aglutinado por 10s sueros 

de bovinos infectados por 10s P.P.L.O. genitales. Estos son 10s tales sueros que 10s au,tores indios 

han debido utilizar. 
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Utilisation du “ virus L ” j 
pour le chargement des Boeufs 

producteurs de sérum anti-peste bovine 

par J. FOURNIER ef M. HUARD 

avec la collaboration technique de M. LAM QUANG CHUONG 

Le sérum hyoerimmun ami-peste bovine pré- 

paré à l’Institut Pasteur de Nhatrang reste 

actuellement au Viet-nam le meilleur traite- 

ment de cette maladie. Lorsqu’un foyer de peste 

bovine se déclare, il est avantageux de faire 

de la sérothérapie aux animaux malades ou en 

état d’incubation. 

D’autre part la vaccination par le virus L 

(NAKAMURA III) pratiquée sur une large échelle 

au Viet-Nam s’y accompagne parfois de réac- 

tions fébriles assez intenses pour que la skro- 

thérapie leur soit appliquée. 

Pour ces raisons, pendant l’année 1958, les 
services vétérinaires du Viet-Nam ont consom- 

mé 1.900 litres de sérum hyperimmun antibovr- 

pestique de !‘Institut Pasteur de Nhatrang. 

Le sérum préparé par hyperimmunisation ce 

bceufs à l’aide du virus du type « bovin » étant 

d’un prix de revient très élevé par suite dei 

coûteuses sujétiorc qu’il comoorte - achat c1 

hébergement de veaux neufs, construction c- 

entretien de vastes étables d’isolement et ‘de 

salles d’abattage, frais de personnel, etc. -, des 

recherches ont été entreprises pour s’efforcer de 

réduire ce prix. Les études ont porté en par- 

ticulier sur la possibilité de substituer sans incon- 

vénient le virus lapinisé au virus de type bcvi- 

pour l’obtention de sérum hyperimmun. 

* 
s: ::: 

A l’Institut Pasteur de Nhatrang, I’hyperimmu- 

nisation des bœufs producteurs de sérum anti- 

pestique (bœufs de 300 kg en moyenne) com- 

porte les étapes suivantes : 

1” - immunisation par un vaccin ; 

2” - chargement ,par des doses croissantes 

de matériel viwlent. 

L a première opération peut être menée à bien 

ei utilisant soit un vaccin tué (vaccin formolé 

au gel d’alumine ou vaccin saponiné), soit le 

vaccin vivant préparé à partir de la souche L 

VAKAMURA III. 

Dans le second cas et dans les conditions pro- 

pres au bétail sur lequel nous opérons, la der- 

nière dose est de 100 ml de suspension à l /I 00. 

Nous n’insistons pas sur les précautions habi- 

:..eIies quant au prélèvement des ganglions de 

‘apins, au broyage et à la réfrigération. 

Dans l’un et l’autre cas, il s’agit d’iniections 

sous-cutanées. 

* * * 

La seconde opération intervient quinze jours 

après la dernière injection vaccinante. On y 

procède par injections péritonéales. Avec le 

virus du type bovin, nous utilisons pour chaque 

injection UP litre de sang virulent défibriné, ce 

qui impiique le sacrifice, chaque semaine, de 

plusieurs veaux. 

Nous avons obtenu de bons résultats en em- 

oloyant, au lieu de ce matériel, des broyats 

o’tin mélange de ganglions lymphatiques mésen- 

tériques et de rates de lapins infectés par le 

virus L NAKAMURA III et prélevés le 3e iour 

de ia maladie expérimentale. (C’est dans un 

but d’économie que la rate est ajoutée aux 

ganglions). 
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Rate et ganglions sont rapideme.nt épluchés, 

pesés et broyés au broyeur mécanique refroidi 

dans du liquide de Hanks refroidi addItionné de 

10 p. 100 de sérum de poulain ou de suc em- 

bryonnaire de poulet. Après filtration sur gaze, 

la suspension est conservée à - 20°C. 

Nous injectons ce matériel par voie périto- 

néale. La dose finale est contenue dans 400 ml 

de /a dilution au I/5Oe du broyat des rates et 

des ganglions de 5 ou de 6 la;pins. Les injec- 

tions sont bien supportées. Les bœufs présentewt 

quelquefoIs une- petite poussée ,thermique et 

de I’anoxerie le lendemain de l’injection. Les 

urines sont légèrement teintées en rouge par 

suite de l’élimination du colorant phénolé con- 

tenu dans le liquide de Hanks. Tout rentre dans 

l’ordre en 24 heures. 

La mise en suspension dans un liquide con- 

servateur nous est imposé par l’éloignement de 

notre ferme expérime&ale qui est à 25 km de 

Nhatrang. Pour les injections aux bœufs en sta- 

bulation à l’Institut, elle n’est pas indispensable 

si l’on dispose d’une bonne réfrigération et d’un 

personnel exercé. 

La première saignée a lieu 7 jours après. la 

dernière injection virulente. On peut faire, sans 

recharger et sans baisse du titre, 4 saignées 

espacées de 7 jours. 

Pour fixer la quantité de matériel vïrulent 

servant au chargement, nous avons procédé à 

des titrages des sérums selon une méthode 

décrite par ANDRE (1958) en collaboration avec 

l’un de nous. Les titres les plus élevés da.ns la 

notation de ANDRE sont attéints avec le virus L. 

Ce titre est actuellement et très régulièrement 

de 5 pour les mélanges des sérums des bœufs 

chargés avec du matériel virulent L en suspen- 

sion dans un liquide conservateur (Hanks + 

sérum de poulain] et transporté à 25 km. Cela 

signifie que, dans des expériences de séro- 

protection de lapins, I ml du sérum neutralise 

le virus contenu dans I ml d’une dilution à 

I / 100 d’une suspension virulente dont I ml 

tue le lapin à la dilution IO-’ (le titre étant la 

différence entre deux puissances de 10 repré- 

sentant chacune une dilution du virus, dont l’une 

est la dilution maxima infectante, et l’autre fa 

dilution minima à laquelle la protection a joué, 

l’une et l’autre sous le volume d’un ml et dans 

la même expérience). 

Le titrage selon la méthode décrite par 

ANDRE et HUARD étant un titrage chez le 

lapin et contre le virus lapinisé, il est ‘permis 

de se demander si les résultats seraient les 

mêmes chez des bovidés et contre le virus non 

lapinisé. C’est pourquoi nous avons comparé 

chez le béfail l’efficacité du sérum obtenu par 

chargement avec du virus non lapinisé (sérum A) 

et celle du sérum obtenu par chargement avec 

du virus lapinisé (sérum L). 

Nous avons pris 2 lots d’animaux ieunes. Le 

lot I comprenait un veau de 120 kg et un 

bufflon de 160 kg. Le lot II comprenait un veau 

de 90 kg et un bufflon de 145 kg, La recherche 

des parasites sanguicoles était négative pour 

les 4 bêtes. Elle devait l’être aussi cinq iours 

après l’injection virulente. 

Chaque bête reçut une injection de O,5 ml 

de sang pur défibriné provenant du veau ayant 

assuré le passage No 120 de notre souche de 

virus bovipestique non lapinisé. Les veaux du 

passage normal infectés avec le même matériel 

prirent la maladie dans les délais habituels et 

leur autopsie montra des lésions très étendues 

d e peste bovine. 

En même temps que le matériel virulent, les 

bêtes du Lot 81 reçurent 40 ml de sérum A et 

celle du lot II reçurent 40 ml du sérum L. 

Résultats : Le veau du lot I fit une forte 

réaction thermique et diarrhéique qui dura 8 iours 

et à laquelle il survécut. Le bufflon du même 

lot fut sacrifié agonisant après une très forte 

réaction thermique et diarrhéique et I’autolpsie 

montra les lésions caractéristiques de la peste 

bovine. 

Dans le lot II, le veau ne fi+ aucune réaction 

notable ; le bufflon fit un bref épisode fébrile 

sans que la température dépassât 41°C et sans 

autre symptC>me apparent. 

On peut consulter en annexe les courbes de 

température de chacun de ces 4 animaux. 

On comprend aussi que, pour des raisons éco- 

nomiques, nous n’ayions pas fait porter de 

telles expériences sur un plus grand nombre de 

gros animaux. 
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PESTE BOVINE 

Test d’immunité du sérum c assique. Lot 1. Veau 9 120 kg 

Z-6-58 : Simultanérr.ert injection sous-cutanée de 40 ml 
de sérum A (ré:. : 36) et de 0,5 ml de sang pur 

défibiné du veau 7’ 120 de passage de peste bovine 
sacrifié le 2-6-58. 

7-6-58 : Etalement de sang sur lame : pas de parasites. 

Observations cliniques : 12-6-58 : diarrhée. 

14-6-58 : constipation. !8-6-58 : selles normales. 

Test d’immunité du sérum z’asriqae. Lot 1. Bufflon d 16; kq. 

2-b-56 : Sirrulrarémevt injection sous-cutanée de 40 ml 
de sérum A (réf. : 36) et de 05 ml de sang pur 
défibriné du veau no 120 de passage de peste bovine 
sacrifié le 2-6-58. 

7-6-58 : Eta’ement de sang XT lame : pas de parasites. 

Observations cliniques : 12-6-58 : diarrhée. 

13 et 14.6.5-S : d’arrhée et anorexie. 
14-6-58 : !‘an:ma: est sacrifié. 

Autopsie : Iésiox trés prat~c-~cées àe peste tovine. 
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PESTE BOVINE 

Test d’immunité du sérum L. Lot II. Veau 8 90 kg. 

2-6-58 : Simultanément injection sous-cutanée de 40 ml 
de sérum L du bœuf no 128 (le + 2’ + 3’ saignées) 
et de 0,5 ml de sang pur défibriné du veau no 120 
de passage de peste bovine sacrifié le 2-6-58. 

7-6-58 : Etalement de sang sur lame : pas de parasites. 

Observations cliniques : pas de symptôme apparent. 

Test d’immunité du sérum L Lot II, Bufflon 9 145 kg. 

2-6-58 : Simultanément injection s,ous-cutanée del 40 ml 
de sérum L du boeuf n” 128 (le + 2’ + 3’ saignées) 

et de 0,5 ml de sang pur défibriné du veau no 120 

de passage de peste bovine sacrifié le 2-6-5#8. 

7-6-58 : Etal’emeNnt de sang sur lame : pas de parasites. 

Observations cliniques : pas de symptôme apparent. 
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*-* CONCLUSION 

La longue et délicate préparation du broyai 

et le prix des liquides conservateurs atténuent 

un peu la différence entre les prix de revient 

de l’une et de l’autre méthode, mais iaissent 

une très large marge en faveur du chargemert 

avec le virus L, même en tenant compte de la 

vente ou de l’utilisation possible des sous- 

produits des gros animaux (peaux, os, viande). 

En outre, il est plus aisé de se procurer des 

lapins que des veaux neufs vis-à-vis de I’infec- 

tion bovipestique. Au Viet-Nam, à mesure que la 

vaccination systématique se poursuit, on voit 

augmenter la proportion de réfractaires parmi 

les veaux que nous achetons pour produire 

vaccin et sérum antibovipestiques. Cette pro- 

portion a une répercussion importante sur les 

prix de revient. 

Enfin, quand la cherté du fourrage et les 

autres inconvénients de la stabulation forcée 

imposent la mise en subsistance des bœufc 

producteurs de sérums dans un établissement 

campagnard, le fransport du virus L s’avère 

plus facile que celui du virus non lapinisé. 

L’emploi du virus L pour le chargement des 

bœufs producteurs de sérum antibovipestique 

ert pratique et économique. Dans les conditions 

de nos expériences, le sérum ainsi obtenu a 

une action protectrice égale ou ‘supérieure 0 

celle du sérum obtenu par injections de virus 

bovipestique non lapinisé. 

Nos expériences confirment la réceptivité par- 

ticulière du bufflon, supérieure à celle du veau 

et montrent la protection efficace de I’un et 

de l’autre par le sérum obtenu à partir du 

virus L. 

Institut Pasteur de Nhafrang 

(Viet-Nam) 
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SUMMARY 

Use of “L. virus” for the hyper-immunisation of caitle in the production 

of rinderpest anti-serum 

In Viet-Nam, it has been found that the use of hyper-immune serum provides the best 

method of freatment of Rinderpest. Hyper-immune serum is also used to reduce the relatively 

intense pyrexia wh;ch follows the inoculation of L. (Lapinised) Nakamura Ill virus-vaccine. In 1958, 

the quantity of such anti-serum used was I ,900 L. It was produced by using bovine type virus 

and was expensive. The authors therefore studied the pos:ibili+y and advantages of using L. virus 

in lieu of bovine virus. The results are described and the conclusion reached is that the use of L. 

virus for the hyper-immunisation of bovine serum-producers is practical and economic. In their 

experience, the authors consider that the protective value of such asti-serum is equal to or even 

superior to that obtained by injections of bovina viru;. 

RESUMEN 

Utilizacion del « virus L » para la hiperinmunizaci6n de bovinos 

productores de suero antipeste bovina 

La seroterapia utilizando el suero hiperinmune antipeste bovina representa en Viet-Nam et 

mejor tratamiento de esta enfermedad. Este suero hiperinmune es utilizado tambien para combatir 
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las reacciones febriles bastante intensas que causa la vacunaci6n contra la peste con el virus L 

Nakamura III. La cantidad de suero utilizado ha alcanzado 1.900 litros en 1958. Obtenido por 

h’ Iperinmunizacion de bovinos con ayuda del virus de tipo bovino, este suero es de precio de fabri- 

caci6n elevado. Los autores han estudiado tambien la posibilidad y las ventajas de la sustituci6n 

del virus L por virus bovino. Describen sus investigaciones y sus resultados y concluyen que este 

empleo del virus L es pr&tico y econ6mico. En las condiciones de sus experiencias, el suero 

asi ob+enido tiene una acci6n protectora igual o su,perior a la del suero obtenido por inyecciones 

de virus de la peste bovina de tipo bovino. 
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La rage en Afrique occidentale. 
Ses particularités. Sa contagiosité. 

par G. THIERY 

La rage est une maladie dont les caractères 

sont bien connus dans les pays tempérés. II a 

été mentionné, à plusieurs reprises, quelques 

aspects de l’affection, propres aux pays tropi- 

caux ; cependant certaines particularités ne sem- 

blent pas avoir retenu l’attention. Ce sont elles 

que nous allons exposer ; elles nous permettront 

en outre de comprendre d’une part les condi- 

tions de la réceptivité à la rage, d’autre part 

les raisons de son peu d’extension malgré la 

discrétion des mesures de police sanitaire mises 

en œuvre. 

TECHNIQUES 

sieurs reprises l’association pénicilline-streptomy- 

cine, aux doses classiques, n’a pas assuré la 

stérilisation du prélèvement, aussi avons-nous 
recours, dans ces cas, au chloramphénicol. La 

fréquence des f ormes gastro-intestinales de la 

rage permet de comprendre la présence rela- 

tivement fréquente d’entérobactéries (Salmo- 

nelles, Proteus) dans le système nerveux. La 

souillure par le Bacille pyocyanique ne permet 

pas, en général, malgré les antibiotes, le dia- 

gnostic par inoculation intracérébrale : les ani- 

maux meurent avant l’évolution de la rage 

expérimentale. Nous n’avons pas encore uti- 
I. 
bisé la voie rectale dans ces cas. 

Les techniques utilisées sont classiques dans 
leur ensemble, toutefois quelques améliorations 

ont été apportées à certaines d’entre elles ; 

aussi allons-nous mentionner avec plus de détails 

celles qui nous paraissent donner le plus de 

satisfaction. 

b) Identification du virus. 

a) Isolement du virus. 

L’isolement du virus rabique est fait par 

l’inoculation intracérébrale, à des souris de 5 se- 

maines, d’une suspension au I /lO” de substance 

nerveuse dans du sérum physiologique ou de 

l’eau distillée. Il n’est pas utilisé de sérum 

décomplémenté pour les diagnostics courants. 

Seul le sérum de ,très jeunes animaux devrait 
être employé, comme il sera précisé ci-dessous. 

Le virus rabique est identifié par l’étude simul- 

tané des caractères histopathologiques du sys- 

tème nerveux, et par le test de séroneutralisa- 

tion à l’aide du sérum hyperimmun de l’Institut 

Pasteur de Paris ou d’un sérum hyperimmun, de 

même activité, obtenu au laboratoire sur u.n 

chien. 

c) Techniques histopathologiques. 

Habituellement, la demande de diagnostic de 

rage qui parvient au laboratoire comporte un 

prélèvement immergé dans la glycérine à 50 p. 

100 et un prélèvement de corne d’Amman 

immergé dans du formol à 12 p. 100. Sur ce 

dernier il est pratiqué des coupes à congé- 

lation. Nous avons par ailleurs effectué une 

en plus souvent, ramenée à un pH voisin de 6,8. étude précise des corps de Négri sur coupes 

Nous n’employons directement les antibiotes que ~ à la paraffine. NOUS avons, ainsi, mis au point 

lorsque l’examen des coupes à congélation révèle une technique rapide nécessitant la fixation dans 

une souillure microbienne abondante. A plu- l’alcool à 80”. Enfin les cornes d’Amm0.n des 

Les prélèvements arrivent au laboratoire 

inclus dans de la glycérine à 50 p. 100 de plus 
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animaux inoculés sont contrôlées dès le décès 

par l’examen de frottis. 

II convient d’examiner en détail ces trois 

méthodes. 

1” Diagnostic rapide sur coupes à congèla- 

tion. 

Dès l’arrivée au laboratoire à partir du pré- 

lèvement fixé au formol à 12 p. 100 il est 

confectionné des coupes de 10 à 14 p d’épais- 

seur. Elles sont collées par demi-dessiccation 

dans l’étuve à 56”C, puis dégraissées à l’acétone 

et, après évaporation du solvant, colorées direc- 

tement pendant 30 secondes à I minute dans 

le colorant suivant : 

Solution 

stock I 

1 Fuchsine acide . . I g 

’ Alcool éthylique à 70” 100 ml 

(Diéthylène glycol 50 ml 

Solution 
i Bleu d’ ani Ine 1’ Ig 

stock II ( Dq;;;l;n;yg;ly;cy .7;.‘. ; 1 ‘50” ;; 

Solution j Acide phosphotungstique. I g 

stock III ( Alcool éthylique à 90” 10 ml 

1 
Solution stock I 150 ml 

mélanger 
Pour ‘“““~oi’(;hldbn do:; )II.:::,.::: ‘5; n-i 

Les solutions stock sont de conservation pres- 

qu’indéfinie ; le mélange en flacon compte- 

gouttes se conserve au moins un an à la tem- 

pérature du laboratoire en Afrique occiden- 

tale. 

Après rinçage de la coupe dans de l’eau 

ordinaire légèrement acidulée avec de l’acide 

acétique (1 p. I .OOO environ), le montage est 

fait au baume du Canada de préférence acide. 

Le principe de la coloration consiste en une 

addition tinctoriale au niveau du corps de Négri 

et une neutralisation dans le reste du tissu d’où 

l’aspect violacé clair du fond, laissant tout juste 

voir les contours cellulaires (l’emploi du dia- 

phragme du conde nseur du microscope permet, 

en cas de doute, de les rendre très nets). Les 

corps de Négri de couleur gris violet foncé 

renferment, lorsqu’ils sont de taille suffisante, 

une ou plusieurs vacuoles ,plus claires caracté- 

ristiques. Les nucléoles nucléaires ne sont colorés 

que lors de fixation ,tardive, leur siège dans la 

cellule permet aisément de les différencier des 

inclusions cytoplasmiques. 

Une coupe voisine est colorée à la thionine 

phéniquée afin de rechercher les lésions non 

spécifiques d’encéphalite virale. Les corps de 

Négri non colorés apparaissent en négatif. La 

flore microbienne de souillure est très nettement 

perceptible. 

2” Etude précise des inclusions cellulaires. 

La technique que nous allons exposer est très 

rapide et pourra avantageusement remplacer la 

précédente lorsque la fixation aura lieu dans 

l’alcool à 80” au lieu du formol à 12 p. 100. 

Elle est de plus très simple, ses résultats sont 

très réguliers, et elle s’applique à toutes les 

inclusions cellulaires. Leur différenciation est aus- 

si fine qu’avec la méthode de Mann mais elle 

offre Ilavantage sur cette dernière technique 

de colorer différemment les inclusions cellulaires 

et les nucléoles nucléaires,, d’où l’identification 

rapide des inclusions intranucléaires. 

Les prélèvements sont fixés dans l’alcool à 80” 

(5 à 6 heures suffisent, moins si le fragment 

est particulièrement mince) et inclus à la paraf- 

fine en passage rapide. Les coupes sont dépa- 

raffinées et au sortir de l’alcool absolu, plon- 

gées directement pendant 10 secondes dans 

le colorant de Sellers. Après un rinçage à l’eau 

ordinaire, le colorant est fixé pendant 30 secon- 

des à I minute dans du formol à 12 p. 100. Après 

un dernier rinçage à l’eau, la coupe essorée au 

buvard est montée au baume. La déshydratation 

à l’alcool absolu assure la différenciation. 

Sur une telle préparation, le fond est rose ou 

rose violacé, la chromatine nucléaire apparaît 

bleu-violacé, les nucléoles bleu intense et les 

corps de Négri (ou les inclusions cellulaires) 

rouge vif avec une structure interne vacuolaire 

renfermant des points ou un réseau bleu. 

Plusieurs formules de colorant de Sellers ayant 

été publiées, il paraît utile de préciser celle 

que nous utilisons : 

Solution 

stock I 

\ Bleu de méthylène à 2 p. 100 

dans l’alcool 

( 

méthylique Pur 
exempt d’acétone. 

Solution 

stock II 

Fuchsine basique à 4 p. 100 dans 

’ l’alcool 

’ d’ 

méthylique pur exempt 

acétone. 

Alcool méthylique pur 

Solution sans acetone 25 ml 

oour l’emploi Solution stock I 15 ml 

f Solution stock II 2 à 4 ml. 
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Le choix du fixateur est très important : 

l’alcool à 80” (un degré alcoolique supérieur, par 

sa propriété coagulante excessive, empêche la ~ 

bonne pénétration dans le prélèvement) assure 

une fixation parfaite des ribonucléoprotéines 

dont I’affinitk pour le bleu de méthylène du 

colorant de Sellers est très prononcée. Les autres 

fixateurs n’immobilisant pas aussi bien les ribo- 

nucléoprotéines ne permettent pas une colora- 

tion aussi précise. Le formol a pour but d’assurer 

simultanément une légère différenciation de la 

préparation et d’insolubiliser la fuchsine basique 

sur le corps de Négri. 

3’ Diagnostic sur frottis. 

La recherche des corps de Négri est faite 

régulièrement sur un frottis de corne d’Amman 

des animaux autopsiés au laboratoire et des 

premières souris qui meurent après le 6’ iour 

suivant l’inoculation. La préparation est colorée 

selon la méthode de Sellers avec le colorant ci- 

dessus. 

d) Techniques histochimiques. 

Nous avons utilisé les techniques histochimi- 

ques et histoenzymologiques classiques. Nous 

avons néanmoins modifié la méthode de Brachet 

pour la détection des ribonucléoprotéines. Elle I 

consiste à effectuer un contrôle par la ribonu- 

cléase des coupes à la paraffine obtenues selon 

le procédé précédemment décrit à propos de 

l’étude précise des inclusions cellulaires. Le fixa- 

teur est donc l’alcool à 80” et la coloration de 

fond est faite par le colorant de Sellers au 

lieu du mélange vert de méthyle-pyronine. 

Pour la mise en évidence des désoxyribonu- 

cléoprotéines, nous employons sur des coupes 

de pièces fixées au formol à 12 p. 100 I’hydro- 

lyse pendant 5 minutes à la température du 

laboratoire (25°C) avec l’acide nitrique au 1 /3 

(ou 10 mn à 18°C) au lieu de l’hydrolyse à 

l’acide chlorhydrique de la technique originale 

de Feulgen-Rossenbeck. Les résultats obtenus 

sont plus réguliers et la coloration à la fuchsine 

de Schiff est généralement plus intense. 

e) Techniques électrophorétiques. 

Les sérums sanguins ont été étudiés à l’aide ~ 

de l’appareil à électrorhéophorèse de Mache- 

bœuf et Robeyrotte. Les protides totaux sont 

révélés au bleu de bromophénol et les glyco- 

o-oiétnes par la fuchsine de Schiff après oxyda. 

t’cc périodique selon une variante ae’la méthode 

oe Hotchkiss-Mac Manus décrite par Roma- 

ci 110). Cependant la coloration du polysaccha- 

ride que constitue la cellulose du papier ne peut 

être complètement évitée et gêne nettement la 

lecture, c’est pourquoi après le lavage à l’eau 

scifureuse et un léger lavage à l’eau courante, 

.rc.is fixons le colorant, au stade d’oxydation 

où il se trouve, par l’immersion pendant 5 minutes 

dans une solution aqueuse saturée d’alun de 

ooiassium. Un dernier lavage à l’eau courante 

précède Je séchage à l’étuve de la bande de 

papier et éventuellement la surcoloration au 

vert malachite de la fuchsine oxydée. 

La récolte du sérum sanguin s’avère délicate 

pendant la période chaude et humide qui suit 

ceile des pluies en raison d’une assez forte hémo- 

iyse spontanée et rapide. Pour l’empêcher, lors- 

qu’il est impossible d’administrer à l’animal une 

forte ration de graisse alimentaire (crème fraî- 

che de préfére nce) qui s’oppose à ce phéno- 

mène, le sang est recueilli dans un tube renfer- 

mant quelques gouttes de chlorure de calcium 

à 10 p. 100. La coagulation est retardée et )a 

centrifugation précoce permet d’obtenir un 

sérum ou un plasma non hémolysé. Dans le cas 

présent I’hémolyse gêne considérablement la 

lecture des électrophorégrammes car I’hémoglo- 

bine vient se superposer aux cyZ globulines dont 

ei!e retarde le cheminement. 

LESIONS 

La rage revêt en Afrique occidentale une 

symptomatologie qui par certains côtés lui est 

propre. Pour en comprendre les raisons, il con- 

vient d’étudier les lésions qui conditionnent 

l’aspect clinique. Nous allons envisager succes- 

sivement les lésions macroscopiques puis les 

lésions microscopiques. 

a) Anatomie pathologique. 

II n’existe pas plus en Afrique occidentale 

qu’ailleurs de lésion macroscopique spécifique 

de la rage, cependant on observe assez fré- 

quemment, surtout chez les ieunes animaux une 

gastrite parfois accompagnée d’ulcères hémor- 

ragiques. Ch ez I e cobaye, les foyers congestivo- 

hémorragiques siègent sur le caecum. L’entérite 

vraie est rare et tout au plus catarrhale. II existe 
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re plus souvent une hypersécrétion des glandes . 
et non une Iésïon inflammatoire. 

b) Histopatho~logie. 

Alors que l’étude des lésions macroscopiques 

de la rage n’offre qu’un intérêt minime, celle 

des lésions histologiques est riche d’enseigne- 

ments. En Afrique occidentale les lésions du 

système nerveux sont classiques dans leur ensem- 

ble mais d’intensité variable avec les localisa- 

tions. 

La rage se tradui+ par les lésions, spécifiques 

ou non, habituellement rencontrées dans les pays 

tempérés, mais on rencontre également des 

malades chez lesquels il est impossible de déce- 

ler la moindre lésion. Entre ces extrêmes existeni 

tous les intermédiaires. 

Les lésions histologiques de la rage siègent 

presqu’uniquement da.ns le système nerveux ; 

cependant quelques aspects fonctionnels de 

glandes endocrines conditionnent les perturba- 

tions macroscopiques de l’estomac. Disons, afin 

de n’y pas revenir, que la congestion gastrique 

et que les micro-hémorragies interstitielles de la 

surface de la muqueuse de l’estomac, pouvant 

entraîner des ulcérations hémorragiques vraies, 

sont sous la dépendance d’un facteur endocrinien 

et de la nature du conjonctif local qui traduit 

lui-même un état humoro-hormonal particulier. 

Le facteur endocrinien est d’origine pancréati- 

que. La pauvreté relative ou l’absence de cel- 

lules (Y dans les îlots de Langerhans en Permet#tant 

l’hypoglycémie est une cause favorisante de la 

lésion gastrique. Parfois le phénomène est inverse 

et l’on note une véritable hyperphasie d’îlots 

constitués de cellules 8. L’aspect de l’îlot semble 

loi-même en rapport avec l’état fonctionnel de 

l’épiphyse (appréciable chez la plupart des 

espèces, principalement les bovins, par la recher- 

che des phosphatases alcalines). En dehors de 

ce facteur endocrinien, l’aspect des éléments 

conjonctifs de la muqueuse explique la lésion 

vasculaire. En effet la richesse du chorion mu- 

queux en mastocytes, par la libération locale 

d’héparine et d’histamine, entraîne l’apparition 

des troubles vasculaires dont la traduction his- 

tologique vient d’être mentionnée. Ces divers 

aspects ne sont que la manifestation d’une 

agression non spécifique sur un organisme parti- 

culier. C’est pourquoi’ils ne sont pas plus cons 

tants dans cette virose que dans les autres 

affections « stressantes ». 

Parmi les glandes endocrines, en dehors du 

pancréas, on peut observer parfois des infiltrats 

cellulaires dans la medullosurrénale. Les thyroï- 

des présentent habituellement des signes de 

repos fonctionnel chez les animaux adultes sur- 

tout pendant la période chaude et humide. II 

peut exister également une légère infiltration 

cellulaire de la périphérie de canaux excré- 

teurs des glandules salivaires. Dans les amyg- 

dales, on rencontre assez s,ouvent une forte 

infiltration de polynucléaires neutrophiles tandis 

que les cellules épithéliales recèlent quelques 

inclusions cellulaires ayant la morphologie des 

corps de Négri dont il va être question à pro- 

pos de l’étude des inclusions cellulaires. 

Les lésions’ du système nerveux sont plus 

importantes à considérer car elles peuvent être 

spécifiques. Il convient néanmoins de distin- 

guer les lésions du système nerveux central 

de celles du système sympathique et parasym- 

pathique. 

Les lésions non spécifiques du système nerveux 

central consistent en une encéphalite virale très 

discrète au niveau de tout l’encéphale. Presque 

toujours absente des cornes d’Amman, I’infil- 

tration cellulaire se rencontre au niveau du rhi- 

nencéphale. La zone supraoptique qui lorsqu’elle 

est fortement lésée est responsable de l’aggres- 

sivita (4) se présente généralement indemne. On 

connaît le retentissement de la lumière sur I’hy- 

pothalamus et la zone supraoptique. Son rôle 

dei+ être pris en considération en pays tropicai. 

La discrétion des infiltrats périvasculaires pour- 

rait permettre de distinguer la rage de la mala- 

die de Carré où ils sont impo’rtants, si les deux 

viroses ne pouvaient coexister. 

Alors que l’encéphale ne présente que des 

lésions discrètes, la moelle épinière, notamment 

dans ses renflements, et plus particulièrement 

dans la zone du renflement lombaire, montre 

quelques infiltrats périvasculaires et une réaction 

gliale, mais la neuronophagie est toujours dis- 

crète. 

Au contraire du système nerveux central, les 

ganglions sympathiques et les ganglions rachi- 

diens présentent avec une assez forte intensité 

des lésions caractéristiques de la rage. La neu- 

ronophagie est généralement accusée. 

30 

Retour au menu



Parmi les !ésions spécifiques de la rage, les 

plus importantes sont les corps de Négri. La 

rage naturelle les fait apparaître habituellement 

dans les cellules de la corne d’Amman, moins 

souvent dans I’hippocampe, le bulbe et les cel- 

lules de Purkinje du cervelet. Ils sont généraie- 

ment de grande taille, intracytoplasmiques, ac- 

compagnés parfois d’inclusions intranucléairec 

plus petites. Nous avons étudié ceux des cornes 

d’Amman quant à leur composition chimique. 

Leur substance fondamentale protéique semble 

constituée d’histones et dépourvue d’acides 

nucléiques, tandis que les vacuoles internes ren- 

ferment des éléments structurés très nets, riches 

en ribonucléoprotéines comme le montre !a réac- 

tion appropriée. Ces derniers. se présentent 

comme des grain; ou des bâtonnets fortement 
recherché depuis trois ans la présence éventuel!e 

colorés ou bien encore à la manière d’un petit 
d’inclusions cytoplasmiques dans différents tissus. 

réseau faiblement teinté simulant un noyau chrc- 
Nous avons pu déceler des inclusions cytoplas- 

matinien interne. II n’a pas été possible de met- 
miques oxyphiles dans les cellules épithéliales de 

tre en évidence le moindre acide désoxyribonu- 
‘<‘amygdale ou du pharynx du chien et du chat, 

cléique. 
du lapin et du cobaye, dans les entérocytes prin- 

cipalement au-dessus des formations lymphoïdes 

L’identification au sein du corps de Négri de de la valvule iléo-caecale et du caecum lisse chez 

ribonucléoprotéines s’oppose aux observations de le lapin et le cobaye, et même très rarement 

Sourander (I 1). On peut se demander si la sub- dans les cellules endothéliales des capillaires lym- 

stance fondamentale qui entoure la structure phatiques. Ces inclusions ont été retrouvés par 

interne ne gêne pas la formation de l’image Andral dans l’épithélium amygdalien de chiens 

produite par les rayons X, si la très faible quan- vivants en Ethiopie. La recherche de ces inclu- 

tité de ribonucléoprotéines est suffisante pour sions est difficile car il existe à leur voisinage des 

permettre l’identification aux rayons X, ou si la débris oxyphiles pouvant aisément conduire à 

fixation a suffisamment insolubilisé sur place les des erreurs d’interprétation. Leur explication est 

ribonucléoprotéines. Quoi qu’il en soit, la tech- délicate car l’on peut toujours se demander si 

nique de Sellers modifiée appliquée aux coupes l’on n’a ,pas à faire à une lésion due à un virus 

à paraffine de pièces fixées dans l’alcool à SC latent que la rage aurait fait sortir. Dans les 

permet de révéler très facilement ces granuia- amygdales il semble bien, toutefois, que l’on 

tions ribonucléoprotéiques. soit en présence de véritables corps de Négri. 

jprincipalement le chat] à l’apparition de for- 

mations granulaires de Manouelian ou de Koch 

et Rissling cytoplasmiques, colorées en bleu ion& 

ad Sellers, particulièrement visibles lorsque la 

chromatolyse totale fait apparaître le cytoplasme 

rose pâle. La teinte bleue foncée semble due a 

I’adsorption à la surface ou à !‘intégration dans 

la granulation de ribonucléoprotéines. On peu1 

‘es retrouver dans certains ganglions du plexus 

mésentérique intestinal ou stomacal mais ici elles 

ne coexistent jamais avec les corps de Négri. 

Lorsqu’elles sont de grande taille, elles montrent 

‘3ne vacuolisation interne. 

Alors que l’existence des corps de Négri dans 

;e système nerveux est bien connue, nous avons 

La recherche des corps de Négri par la mi- 

thode de Mann montre assez souvent une véri- 

table panchromie, voire une coloration bleue 

improprement appelée basophilie, mais lors de 

fixation précoce à l’alcool à 80”, la co:oration 

est toujours rouge au Sellers modifié. II semble 

qu’à la suite de fixation tardive (ou de trop gros 

fragments), les ribonucléoprotéines s’adsorberri 

sur les inclusions cellulaires. 

En dehors des localisations électives précé- j 

dentes, les corps de Négri sont rares dans les 1 

ganglions sympathiques, le ganglion de Gasser 

et les ganglions rachidiens. On assiste dans 

quelques cas surtout chez les jeunes animaux 

Ainsi en Afrique occidentale, en accord avec 

Miletto et Armoult (7 et 9), la rage apparaî,t 

comme une rhinencéphalite exclusive et non 

une encéphalite banale, mais les lésions de cette 

partie du système nerveux sont beaucoup plus 

discrètes que dans les pays tempérés. En outre, 

il existe une perturbation précoce des ganglions 

nerveux sur laquelle il n’est pas inutile d’insister 

pour mieux comprendre les formes cliniques de 

la maladie. 

L’atteinte précoce du système nerveux neuro- 

végétatif parait primitive. En effet, lors de I’ino- 

culation d’un virus des rues au voisinage du gan- 

glion sympathique cervical supérieur chez de 
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leunes chats, on décèle dès le 5” jour de peti,ts 

foyers d’infiltration leucocytaire dans les gan- 

glions de Gasser où l’on peut isoler le virus. 

De même, l’inoculation dans les muscles ilio- 

spinaux entraîne la formation d’une lésion pré- 

coce des ganglions rachidiens. L’étude de la 

progression des lésions montre qu’après l’atteinte 

des ganglions rachidiens le virus pénètre rapide- 

ment dans la moelle épinière où il laisse la mar- 

que de son passage, mais il en disparaît égale- 

ment de bonne heure et presque toujours avant 

ia mort si la paralysie se prolonge au-delà de 

4 jours. II paraît opportun de rappeler que la 

périphérie des vaisseaux est pourvue d’un riche 

réseau sympathique. Son atteinte produit un 

appel leucocytaire d’où la formation des man- 

chons périvasculaires. Mais l’infiltration leucocy- 

taire qui traduit le passage du virus semble éga- 

lement constituer une réaction de défense de 

l’organisme qui est capable de neutraliser l’agent 

infectieux assez rapidement. Cette notion de 

pénétration précoce du virus dans les ganglions 

sympathiques et rachidiens est intéressante à 

connaître également du point de vue du diagnos- 

tic, car si dans certains cas on ne peut déceler 

la moindre lésion rabique dans le système ner- 

veux central d’animaux enragés il a été possible 

de retrouver dans un assez grand nombre de 

cas, dans au moins un ganglion, des lésions 

discrètes mais classiques de rage. 

L’existence de rage, confirmée par passages 

en série et séroneutralisation qui ne s’accom- 

pagne d’aucune lésion histologique si l’on met 

à part la présence irrégulière de corps de Négri, 

paraît en rapport plutôt avec l’organisme récep- 

teur qu’avec le virus. Les surrénales des ani- 

maux morts sont généralement très actives et 

l’on sait le rô!e inhibiteur de la cortisone dans 

la formation des lésions de la rage (5). Elle inhibe 

à un certain degré les lésions non spécifiques. 

Ce facteur est à considérer dans le climat tro- 

pical où un excès de glucocorticoïdes se pro- 

duit à certaines périodes et retentit même sur 

la thyroïde en l’inhibant. De plus l’étude du 

cycle d’activité des ‘cellules montre chez les ani- 

maux vivant à l’extérieur, la disparition de Iti 

plus grande partie des phosphatases alcalines 

du système nerveux dans les mois qui suivent la 

fin des pluies. Ces facteurs conditionnent égale- 

ment les conditions de vie du virus dans I’orga- 

nisme. 

SYMPTOMATOLOGIE 

II n’est pas de notre dessein de décrire les 

formes de rage habituelles ; elles sont fort bien 

évoquées dans tous les manuels. II est également 

connu, qu’en Afrique occidentale, à côté de la 

forme paralytique la plus fréquente, on peut 

observer le « chien fou ». Mais en dehors de 

ces aspects, il existe des formes atypiques par- 

ticulièrement fréquentes et une forme de rage 

fruste dont !es animaux guérissent et qui leur 

confère une immunité très solide, dont il est 

difficile de chiffrer la durée, mais qui s’&end 

certainement sur de longues années. De plus on 

peut observer encore la rage récurrente et les 

porteurs sains qui montrent le grand danger de 

la rage bien souvent méconnue. Heureusement, 

comme il sera précisé à propos des caractères 

de réceptivité, ce danger est tempéré grande- 

ment par les conditions climatiques qui rendent 

le mordeur souvent peu ou non virulent et le 

sujet mordu réfractaire à des inoculations d’une 

petite quantité de virus. 

La rage en Afrique occidentale revêt essen- 

tiellement la forme paralytique même chez les 

espèces réputées régulièrement aggressives 

telles le chat et le porc, mais le type de para- 

lysie est variable selon que l’affection présente 

l’aspect clinique du syndrome de Landry ou 

qu’elle se manifeste comme la rage « mue >) 

avec une paralysie de la langue et des masséters. 

Cependant un examen attentif des animaux, 

rarement fait par les propriétaires permet de 

noter les prodromes de la rage furieuse sous 

forme de troubles de la vie autonome (salivation 

excessive, légère diarrhée), de mydriase. Moins 

souvent on observe un éréthisme cutané qui se 

manifeste chez le chat par la fuite et la gêne 

que provoque le courant d’air (et non la crise 

furieuse), chez la souris par des sauts anormaux 

suivis parfois de Crise tétaniforme, chez de nom- 

breux cobayes par des sauts et la fuite lors du 

toucher de la peau principalement au niveau du 

point d’inoculation du virus. Souvent, chez le 

chien, le timbre de la voix se modifie mais d’une 

façon fugace, 48 heures avant l’apparition des 

signes paralytiques. Nous nous permettons d’in- 

sister sur ces signes malgré leur caractère transi- 

toire et la diffi,culté de leur observation, car ils 

sont un signe de l’atteinte primitive du système 

nerveux de la vie autonome et ensuite du rhi- 
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nencéphale comme il a été précisé lors de l’étude 

histopathologique. 

C’est au cours de cette période, souvent à la 

fin seulement, que se manifestent les caractères 

que l’on peut rapprocher de I’aggressivité. II 

s’agit de la tendance à attraper, à mordre ou 

à griffer les êtres ou les objets qui se déplacent 

à proximité du malade. L’aggressivité vraie est 

assez rare et se rencontre plutôt chez le chacai. 

Le « signe du chien » c’est-à-dire le déclenche- 

ment d’une crise furieuse par la vue d’un chier 

n’est qu’atténué et inconstant. Généralemer?, 

le sujet enragé cherche seulement à mordre. 

L’absence d’aggressivité s’explique aisément par 

le fait que les noyaux supraoptiques sont généra- 

lement normaux (4). 

La gastrite ou la gastroentérite font leur appa- 

rition chez les carnivores avec une assez grande 

régularité avant que ne se manifeste le premie: 

signe de paralysie. II est difficile de dire s’i. 

s’agit de l’atteinte directe du système sympathi- 

que ou de la conséquence .non spécifique de 

1’ aggression. Néanmoins des entérobactéries sont 

susceptibles de compliquer la scène à la manière 

de germes de sortie et de venir souiller les pré- 

Ièvements à tel point qu’il nous a été possible 

d’isoler une salmonelle pathogène aussi bien du 

cerveau d’un chat décédé de rage que des sou- 

ris inoculées et mortes en moins de deux jours. 

L’incontinence urinaire est fréquente, elle est 

presque la règle chez la souris, où elle constitre 

un élément précoce de diagnostic. Par la suite 

tandis que la paralysie s’installe, se produit habi- 

tuellement une atonie vésicale, dont est respon- 

sable la progression des lésions des racires 

sacrées et des fibres afférentes. 

L’évolution de la maladie à partir de I’appari- 

tion des paralysies au cours de laquelle l’ama;- 

grissement peut être considérable se fait, chez 

le chien et le chat, généralement en 4 iours, 

comme dans les pays tempérés. L’examen atten- 

tif des caractères de la paralysie montre qu’ii 

ne s’agit pas, au début, d’une vraie paralysie 

mais d’une asthénie musculaire !ocale. L’animai 

n’a plus la force de se supporter mais il est 

capable d’agiter ses membres, parfois violem- 

ment, lorsqu’il est excité. Cette asthénie n’est 

pas sous la dépendance d’une lésion du système 

nerveux central. Nous avons pu, dans certains 

stades précoces, l’interrompre par de grosses 

doses de vitamine B,,. 

La description précédente s’applique, comme 

il a déjà été précisé, à la rage la plus couran- 

me.+ rencontree, mais les formes atypiques sont 

assez fréquentes. 
~1,. _ 1 

Elles sont constituées soit par 

un <eu ement des signes cliniques (gastroenté- 

~ rite) suivie d’une brève paralysie précédant la 

mort, soit par des signes encéphaliques avec 

cionies simulant chez le chien la maladie de 

Carré, soit par /a forme consomptive avec 

~ amaigrissement progressif et mort, soit enfin par 

‘absence totaie de symptômes ou par des signes 

5: discrets qu’ils ne sont pas observés par le 

propriétaire de I’an:mal. L’évolution d’une mala- 

die de Carré à forme cutanée, chez le chien, ne 

modifie pas la forme de la rage. 

En dehors de la rage atypique, il est possible 

de rencontrer la rage récurrente, la rage fruste 

e- enfin les porteurs sains. 

La rage récurrente peut se rencontrer en Afri- 

qie occidentale. Nous en avons observé un 

exemple chez !e chien. II s’agit d’un animal qui 

trois ans de suite, à la même époque (début de 

13 saison des pluies) après une fu,gue, présente 

ire faiblesse du train postérieur qui guérit spon- 

tanément les deux premières fois, mais qui la 

troisième fois a fait place à une paralysie vraie. 

La mort est survenue après l’évolution d’une rage 

paralytique classique. En dehors du chien, nous 

a’/ons noté la rage récurrente quelquefois chez 

)e rat adulte inoculé par voie intramusculaire. 

Nous n’avons pas encore pu déterminer si le 

virus était présent dans la salive au cours de la 

première crise rabique. 

La rage fruste est certainement fréquente si 

l’on en juge par le peu d’extension de la maladie 

malgré le peu de mesures sanitaires mises en 

œuvre. Nous en avons observé un exemple chez 

le chien et plusieurs autres chez les souris, les 

rats et les cobayes en expérience. En raison 

de la rareté d’une observation complète de rage 

fruste chez le chien, nous nous permettons de 

la décrire en totalité. II s’agit d’un chien d’un 

an et demi environ, de race locale, guéri de 

maladie de Carré et jamais vacciné. Sept iours 

après l’inoculation de virus des rues dans les 

muscles de l’épaule, on note un net changement 

des habitudes de l’animal. Naturellement mé- 

chant et agressif, il reste dans son coin et a 

tendance à fuir. Dès que la nourriture est dis- 

~ tribuée, l’aggressivité naturelle disparaît tota- 

1 lement. L’animal continue à aboyer et à manger. 
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ie lendemain apparaît une légère faiblesse du 

train postérieur. Le neuvième iour il présente 

une forte gêne des membres postérieurs lors de 

ses déplacements. II lèche sa viande mais para8 

ne pas pouvoir la manger. Enfin le dixième jour 

l’animal redevient gai et normal ; la gêne de la 

démarche disparaît alors totalement en deux 

iours. II s’agit bien de rage car la réinoculation 

par voie sous-cutanée un mois plus tard de 

500.000 DL 50 souris de virus des rues n’a pas 

déclenché de rage mais a entraîné l’apparition 

dans le sérum sanguin d’un taux très élevé d’anti- 

corps spécifiques. Ce chien a résisté un an plus 

tard à l’inoculation dans l’espace sous occipital 

de 1.000.000 DL 50 souris de virus fixe, Un mois 

plus tard il a été impossible de retrouver ce 

virus dans le système nerveux, ce qui traduit 

la valeur exceptionnelle de l’immunité. 

A plusieurs reprises, nous avons noté des 

signes discrets de parésie chez des chiens mordus 

antérieurement par un chien errant et non abat- 

tus. Nous supposons, en l’absence d’examen de 

laboratoire, qu’il s’agit de rage fruste. Par contre, 

cette forme de rage s’observe de temps en 

temps chez la souris, le rat adulte et le cobaye 

lors de l’inoculation par voie intramusculaire. 

Enfin il existe des porteurs sains, tels ceux 

que Andral et Série (1) ont signalé en Ethiopie. 

Il s’agit ici de l’observation d’un chien mordeur 

en parfaite santé.qui a transmis une rage confir- 

mée à un autre chien. Malheureusement le pro- 

priétaire inquiet a fait abattre son chien sans 

qu’il soit possible de l’examiner complètement 

et de rechercher le virus dans le cadavre. 

La symptomatologie de la rage apparaît ainsi 

très variée en Afrique occidentale, si bien que 

l’on doit penser à cette maladie bie.n souvent, 

en l’absence de signes spécifiques. De plus il 

est classique de dire que la rage paralytique 

est provoquée par un virus très virulent tandis 

que la rage furieuse l’est. par un virus moins 

aggressif. Or la recherche de la DL 50 chez 

des souris, dont l’organisme ne réagit presque pas 

au climat, &montre que la virulence des virus habi- 

tuellement rencontrés en Afrique occidentale 

se situe dans ‘la plupart des cas à 10-395. Parfois 

la DL 50 atteint 10-405. Les degrés de virulence 

sont ceux que l’on observe dans les pays tem- 

pérés. Néanmoins la durée d’évolution de la rage 

est plus longue qu’en Europe. Les jeunes souris 

meurent habituellement en I I à 12 iours après 

l’inoculation du virus des rues. On peut même 

rencontrer des incubations de deux et même une 

fois de trois mois. La durée de la paralysie chez 

le lapin et le rat adulte peut dépasser une semai- 

ne. Ces derniers caractères sont ceux d’une fai- 

ble virulence. On doit donc penser que les orga- 

nismes sont particulièrement résistants ou que le 

virus ne rencontre qu’en faibele proportion les 

éléments qui sont indispensables à sa reproduc- 

iion. 

SEROLOGIE 

0.n sait depuis les travaux de Chabaud, Andral 

et Série (6) et de Andral et Série (1) en Ethio- 

pie, que la rage produit chez l’animal une très 

nette augmentation des crp-globulines du sérum 

sanguin. Bien p’lus, ce caractère peut servir à 
déceler les chiens affectés de formes inappa- 

rentes de cette maladie. 

Les cu,-globulines correspondent pour u.ne 
grande part à des glycoprotéines, aussi avons- 

nous effectué sur les bandes de papier d’élec- 

trophorèse la réaction de Hotchkiss-Mac Manus. 

Nous avons constaté que le glycogramme mieux 

que le protéinogramme permet de constater 

l’augmentation de ces globulines dans la rage. 

Mais le nombre de nos observations a été limité 

à un petit nombre d’animaux suspects de rage 

naturelle et ont porté principalement sur les 

animaux d’expérience. 

La recherche de l’augmentation des az-globu- 

lines est décevante, car si elle est pratiquement 

constante dans la rage en Ethiopie, elle est irré- 

gullière dans la région de Dakar. La proportion 

de cette fraction sérique peut ne pas dépasser 

celle que produit la maladie de Carré. Elle est 

parfois fugace a’pparaissant vers le 5e jour de 

la paralysie du lapin pour disparaître vers le 

8” iour. De même, dans le cas de rage canine 

fruste ci-dessus mentionné, la courbe électro- 

phorétique avait repris u.n aspect normal deux 

semaines. après la disparition des signes clini- 

ques. 

Sachant que les hyperthyroïdies s’accompa- 

gnent elles aussi d’un accroissement de la frac- 

tion des <Yz-globulines, et ayant constaté fré- 

quemment une hypothyroïdie chez les chiens à 
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Dakar, nous notis sommes demandé si les irrégu- 

larités de reaction de l’organisme n’étaient pas 

sous la dépendance de ce facteur. Mais les 

contrôles effectués sur un lot de cobayes ayant 

subi une thyroidectomie bilatérale ont montre 

que cette glande endocrine ne semble pas jouer 

le rôle supposé dans les variations des a,-globu- 

lines. Par contre, il a été observé des cas de 

rage fruste chez les animaux thyroïdectomisés. 

On peut se demander dès lors, si I’hypothyroidie 

fréquemment observée en climat tropical re 

conditionne pas la résistance à la rage. Ce po!nt 

sera contrôlé sur un nombre plus grand d’ani- 

maux en raison de son incidence sur la condu?e 

d’un éventuel traitement de la rage. 

L’étude des électrophorégrammes si elje n’ap- 

porte pas les précisions escomptées au sujet des 
cY2-globulines, montre néanmoins que la propor- 

tion des y-globulines. est toujours faible chez les 

animaux enragés et notable chez ceux qui sont 

réfractaires. Dans le cas de rage fruste étudié, 

elle se situait à une moyenne assez élevée. Si 

l’on étudie la teneur des sérums sanguins des 

diverses espèces animales en y-globulines, l’on 
est frappé par la concordance étroite entre 

cette teneur et la sensibilité à la rage. La durée 

normale de la période d’incubation paraît bien 

liée elle aussi à la proportion en -,-giobulines. 

C’est ce qui explique l’apparente résistance à 

(a rage du rat blanc adulte comparé à la souris, 

au lapin et au cobaye. 

Ayant constaté au début de notre étude sur 

la rage, une relative résistance de notre souche 

de souris blanches dont les sujets âgés présen- 

taient souvent des cataractes et parfois des 

lymphosarcomes et des carcinomes de Bit-mer, 

nous avons importé une nouvelle souche indem- 

ne de ces affections et nettement plus sensible 

à la rage. La DL 50 entre ces deux souches dif- 

fère d’un logarithme pour un même virus. La 

comparaison des courbes électrophorétiques des 

sérums sanguins des souris des deux souches mon- 

tre la présence d’une plus grande quantité de 

y-globulines chez les souris résistantes. 

L’examen des courbes électrophorétiques des 

sérums sanguins d’animaux suspects de rage fait 

ressortir le rôle très important que jouent ies 

y-globulines non spécifiques dans la réceptivité 

animale à la rage ainsi qu’il sera discuté dans 

le prochain chapitre. 

CONDITIONS DE RECEPTIVITE 

Les observations qui viennent d’être relatées 

montrent que tous les animaux d’une même 

espèce ne présentent pas la même sensibilité 

à la rage. Certains feront une rage classique du 

type paralytique, d’autres une rage fruste. L’étu- 

de des cas de rage confirmée en Afrique occi- 

dentale fait ressortir l’influence de l’âge. Les 

cas ont été rassemblés en un tableau (fig. 1). 

Nous n’avons fait état que des animaux pour 

lesquels l’âge et le sexe ont été précisés de 

manière certaine, ce qui élimine un nombre 

important d’animaux. Par ailleurs pour l’année 

1958 les cinq premiers mois correspondent à la 

période qui précède les pluies. L’influence du 

climat ne peut être précisée sur de telles sta- 

tistiques car la totalité des animaux enragés n’est 

pas examinée. 

En ce qui concerne l’âge les cas de rage 

positive peuvent se répartir ainsi : 

1956 : 21 cas positifs dont 16 de moins de 2 ans et 5 de 

plus de 2 ans. 
1957 : 48 cas positifs dont 42 de moins de 2 ans et bS de 

plus de 2 ans. 
195’8 : 27 cas positifs dont 19 de moins de 2 ans et 8 de 

plus de 2 ans. 

‘Ces observations prouvent nettement les varia- 

tions de la réceptivité en fonction de l’âge. En 

détaillant le graphique, il ressort que les chiens 

âgés de moins de 6 mois sont aussi sensibles 

que les chiens âgés de 6 mois à un an. Ensuite 

la réceptivité diminue légèrement. II ne semble 

pas que l’on puisse accuser la faiblesse et la 

moins grande vivacité du jeune devant un congé- 

nère enragé car si le chiot de moins de six mois 

est moins rapide dans une fuite éventuelle, un 

chien d’un an est capable de se comporter 

comme un adulte. La plus grande sensibilité 

des jeunes à la rage est connue chez les ani- 

maux d’expérience puisque l’on recommande 

d’utiliser de ieunes sujets pour effectuer les 

diagnostics, mais, à notre connaissance, il n’avait 

pas été établi une démarcation ,aussi nette dans 

l’âge de la réceptivité. 

Nous avons cherché à contrôler cette récepti- 

vité chez le rat blanc. Des lots d’animaux d’âges 

différents sont inoculés par voie intramusculaire 

avec I/l@ de ml d’une suspension au l/lOe 

de cerveau de jeune chat enragé (la virulence 

du cerveau correspond à une DL 50 = 10-30” 

chez la souris par voie intracérébrale). Chaque 
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lot comporte 8 animaux. On ne constate aucune 

survie pour les animaux âgés respectivement de 

17 et de 30 jours au moment de l’inoculation ; 

deux survivent dans le lot de sujets âgés de 

50 jours, 5 dans le lot de rats âgés de 4 mois 

et 6 dans celui des rats d’un an et demi. Un lot 

supplémentaire de sujets âgés d’un an et demi 

a été inoculé par la même voie avec la même 

suspension virulente mais à la dose de 3/20’ 

de ml. Dans ce cas, seuls 3 animaux survivent. 

Les animaux qui survivent présentent d&s lors 

au moins en Afrique occidentale, les contrôles 

d’efficacité des vaccins sur des chiens âgés de 

plus de deux ans à moins d’avoir établi les doses 

de virus sûrement infectantes pour chaque âge. 

De plus les contrôle s d’immunité sur un animal 

jeune vacciné risquent d’êtr.e entachés d’erreur 

après trois ans. 

En dehors de l’âge, le sexe joue un grand 

rôle comme le momre le graphique de la figu- 

re 2. Une petite correction doit être apportée 

en ce qui concerne les chiens des Européens, 
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FIG. 1 

RÉPARVCION DE LA ~?AGE CANINE EN 

1958 C5 mois) 

FONCTION DE L’ AGE 

une résistance supérieure à la rage, ils sont 

donc vaccinés mais l’immunité n’est que très 

peu élevée. 

La notion de dose de virus inoculée est impor- 

tante à considérer. On peut admettre que le 

chien mordeur inoculera sensiblement la même 

quantité de salive virulente lors de la morsure 

de chiens de même pelage quel que soit leur âge. 

Mais cette infection entraînera la mort des plus 

jeunes et la vaccination des plus âgés. 

La connaissance de la variation de la récepti- 

vité des animaux en fonction de l’âge, interdit 

car l’habitude de conserver de préférence /es 

sujets mâles peut influencer légèrement les chif- 

fres. Comme nous l’avons déjà précisé nous 

avons éliminé de ces statistiques tous tes cas pour 

lesquels le sexe .n’était pas rigoureusement pré- 

cisé, car le terme générique « chien » désigne 

aussi bien le mâle que la femelle. On constate 

ainsi en Afrique occidentale que comparative- 

ment aux mâles les femelles sont plus récep- 

tives après l’âge de 2 ans. 

Nous avons déjà mentionné l’influence de la 

folliculine (13) comme facteur favorisant I’édo- 
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sion de ;a rage. Dans l’expérience précédente : meqt, la saison ne paraît que très peu influen. 

faite sur les rats, les lots comportaient 4 fe- ter le dévelop,pement de la rage. Son action sur ~ 1 

melles et 4 mâles. On constate que dans ks :a vie génitale ne doit pas être prise en consi- 

lots de sujets âgés de plus de 3 moi:, les fe- ~ daration car si la rage est plus fréquente au 

melles affectées sont plus nombreuses que les ) début de la saison des pluies correspondant au 

mâles et les premiers signes cliniques corres- ’ SériégaI à une période d’activité sexuelle, elle 

pondent à !a période de l’oestrus contrôlé sur p.e montre pas de recrudescence à la période 

frottis vaginal. Les deux femelles gestantes ino- du rut d’hiver. On peut alors penser que la 

culées âgées d’un an et demi ont résisté à la p!;j grande teneur des ,tissus en diverses enzymes 

plus forte dose de virus. Iyctamment les phosphatases alcalines) avant 

Nous avons à plusieurs reprises noté le déclec- i’époque des pluies constitue un facteur favo- 

chement de la première crise de rage à I’occa- rable au développement du virus. Ce point 

sion de l’accouplement. Mais si, chez la femelie: mérite d’être confirmé. 

la décharge de folliculine pendant cette période Nous venons de passer en revue un certain 
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FIG. 2 

RÉPARTITION DE LA RAGE CANINE EN FONCTION DE L’AGE ETDU SEXE 

peut extérioriser une rage en incubation, chez nombre de facteurs favorisant la réceptivité à 

le mâmle, il semble que le choc émotionnel qge la rage. Ils sont apparemment disparates, mais 

produit le coït puisse agir de même. ils possèdent néanmoins presque tous un facteur 

La nourriture ne paraît intervenir que d’une commun. Nous avons déjà mentionné que la 

manière très faible. On pourrait penser que la proportion des y-globulines totales est en géné- 

moindre réce.ptivité des herbivores à la rage ral plus faible chez l’animal réceptif au virus 

tient à la nature de l’alimentation. Les essais que chez le sujet réfractaire. Or l’étude électro- 

effectués sur des ra+s nourris exclusivement de phorétique du sérum des animaux nous a confir- 

viande nous ont montré que ce facteur n’a ~ mé l’augmentation du taux des y-globulines en 

qu’une action incertaine. Par contre I’hypervi- fonction de l’âge (2 et 8). Bien plus, si on classe 

taminose D, crée un très léger degré de résis- ) les espèces animales en fonction de ia teneur 

tance. Des expériences sont prévues afin de pré- du sérum en -,-globulines, on constate que plus 

ciser ce point de vue, qui pourrait avoir une I elle est riche en cette fraction sérique, plus 

importance notable dans la thérapeutique de la longue est i’incubation. Pour expliquer ce phé- 

rage due au virus des rues. ( nomène plusieurs hypothèses peuvent être évo- 

Ainsi qu’i,l vient d’être mentionné précédem- quées : 
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1’ Les y-globulines non spécifiques agissent 

d;rectement sur le virus rabique en le neutra- 

lisant. 

2” Les y-globulines stimulent les défenses de 

l’organisme. 

3” La proportion élevée des y-globulines dans 

le sérum traduit un état particulier de I’orga- 

nisme, notamment de son système réticulohistio- 

cytaire (SRH) qui participe à leur forma,tion. 

Nous avons cherché à déterminer quelle était 

la thèse valable par l’emploi de y-globuline hu- 

maine (*). Nous nous sommes adressé à cette 

y-globuline, car elle était isolée en France dans 

des régions indemnes de rage. Nous avons uti- 

lisé conjointement des sérums d’animaux de diver- 

ses espèces animamIes dont la teneur en y-globu- 

line étai,t contrôlée par électrophorèse, et dL1 

sérum antirabique hyperimmun. L’expérience a 

été conduite sur des souris âgées de 5 semaines, 

en réalisant avec les divers sérums et les y-globu- 

lines un test de séroneutralisation, en présence 

d’une part d’un virus fixe, d’autre part d’un-2 

souche de viru.s des rues. 

Les résultats sont ,très intéressants car ils 

permettent de ‘différencier le virus fixe du virt!s 

des rues, ce qui montre que les essais de traite- 

ment de l’une des deux viroses ne sont pas néces- 

sairement applicables à l’autre. Le virus fixe 

conserve sa virulence dans le test de séroneu- 

tralisation en présence de y-globulines humaines 

ou d’un sérum très riche en y-globulines (sérum 

de mulet) ou d’un sérum qui en est pauvre 

(sérum de veau) et n’est inactivé que par le 

sérum hyperimmun. Au contraire le virus des rues 

utilisé est très fortement inactivé aussi bien 

par les y-globulines que par le sérum de mulet 

mais .non par le sérum de veau. Signalons I’ac- 

tion très choquante des y-globulines injectées 

par voie intracérébrale. 

Nous avons obtenu des résultats analogues 

lors du traitement préventif des souris avec les 

y-globulines à la dose de 2/100e de ml par jour 

pendant les deux jours qui précèdent et les 

trois jours qui suivent l’injection intracérébrale 

de virus. Le sérum de mulet à la dose de I /lOe 

de ml pendant la même période protège de sem- 

blabrle manière’les souris inoculées avec le virus 

des rues. 

(*) Nous remmercions vivement les Laboratoires Mérieux 
de nous avoir fourni gracieusement les globulines néces- 

saires à nos expériences. 

Noüs avons effectué les expériences orécé- 

dentes avec un virus fixe particulier qut fera 

l’objet d’un travail ultérieur. Ce virus servant à 

la fabrication de vaccin phéniqué et passé régu- 

lièrement sur lapin a déclenché plusieurs cas 
de rage vaccinale chez le chien. II peut se trans- 

mettre chez la souris par les voies imramuscu- 

laire, intrapéritonéale, intradermique, intravei- 

neuse et sous-cutanée. Il se transmet de même 

au la,oin de I .500 grammes par voie sous-cutanée 

et intramusculaire. Lors de l’inoculation intra- 

cérébrale à la souris, après deux passages, on 

retrouve les lésions histologiques classiques du 

virus fixe, mais l’inoculation par les autres voie; 

chez la souris ou le chien ne produit pas de 

lésion nucléaire. Le virus est cependant dépour- 

vu de négrigenèse. Lorsque la suspension viru- 

lente de ce virus à la dilution 10-l en présence 

d e y-globulines est injectée par voie sous- 
cutanée, la mortalit6 qui est ,totale chez les 
témoins tombe à 2 sur 6 animaux. Avec le 

virus des rues la protection est encore meilleure. 

Cette série d’observations confirme la prr- 

mière hypothèse en ce qui concerne le virus dvs 

rues. II semble que le mode d’inoculation qui 

extériorise un cheminement particulier du virus 

soit responsable de l’action de la fraction -J- 

globuline des sérums. En effet, si le virus des 

rues se propage, peu après l’inoculation, par la 

voié lymphatique comme le soutient Krause (3) 

I t en i-e en contact étroit avec certaines fractions 

sériques. Au contraire, le virus fixe normal, péné- 
trant directement dans la cellule *nerveuse, ne 

oeut être touché par les y-globulines au contrai- 

‘e du virus fixe muté dont il vient d’être ques- 

tion. 

L’etude de ce virus particulier confirme en- 

:ore ce point de vue. En effet alors que par 

noculation intracérébrale il tue les souris en 

7 iours, par toutes les autres voies précitées il 

les tue en 9 ou 1’0 iours. Le virus ne parvient 

donc qu’en 2 à 3 jours dans l’encéphale. C’est 

également ce qui explique que le virus injecté 

directement dans le cerveau tue les cellules 

avant qu’elles aient pu réagir d’où les images 

de dégénérescence nucléaire, alors que si le 

cheminement est plus lent notamment avec un 

virus de rues non adapté au système .nerveux 

zentral, les cellules des cornes d’Amman résistent 

et se défendent en élaborant les corps de Négri. 

En effet, comme nous l’avons montré à propos 
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de la peste bovine (12) les inclusions cellulaires veux. C’est le cas de l’inoculation par voie 

cytoplasmiques correspondent à une élaboration intrapéritonéale qui s’est montrée dans nos expé- 

cellulaire a laquelle participent le chondriome riecces bien moins sensible que la voie sous- 

et l’appareil de Golgi. Une preuve supplémen- cutanée. C’est également ce qui explique l’action 

taire est fournie par l’étude des phosphatases i de ia cortisone sur l’évolution de la rage chez 

alcalines qui sorrt normales ou plus abondantes i la souris (5). L’injection de cortisone par voie 

!orsque la cellule renferme des corps de Négri. intrapéritonéale en même temps que le sérum 

Ainsi tandis que le virus fixe est adapté à la hyperimmun en bloquant le SRH de la séreuse, 

culture directe dans le système nerveux central, empêche la neutralisation du virus. 

le virus des rues est adapté à une fixation SUT 

le système nerveux de la vie autonome. II pro- 

Ainsi les diverses hypothèses qui viennent 
*sA 

gresse ensuite vers l’encéphale qui constitue un 
~ a etre proposées contiennent-elles toutes une 

cul-de-sac pour lui et permet u.ne réaction de 
part de vérité. Les y-globulines non spécifiques 

agissent directement sur le virus des rues, mais 
défense de la part des cellules. ~ de plus e!les renforcent la défense de I’orga- 

Cette différence d’adaptation des deux virus ni-me. En outre l’état du SRH conditionne la 

correspond également à une différence de nature réceptivité à la rage et l’inoculation du virus 

chimique intime puisque le virus des rues est là où il est le plus actif entraîne sa neutra- 

sensible à des y-globulines non spécifiques alors lisation partielle. 

que le virus fixe ne l’est pas et ne peut être 

touché que par le sérum hyperimmun. La sen- 
11 ressort des expériences précédentes le rôle 

sibilite du virus des rues aux y-globulines est 
considérable que jouent les y-globulines dans la 

intéressante à considérer car on peut renforcer 
réceptivité à la rage. Cette notion possède un 

rôle oratiaue imoortant en Afriaue occidentale 
aisément les défenses de l’organisme notam- 

ment avec une source de y-globulines animales 

non spécifiques d’un prix de revient réduit. 

L’absence d’action sur le virus fixe de cette frac- 

tion sérique permet d’injecter le même jour les 

y-globulines et le vaccin. 

L’étude de la deuxième hypothèse permet 

de se demander si dans le cas du virus fixe 

particulier que nous avons utilisé, la différence 

d’action des y-globulines selon les voies d’intro- 

duction n’est pas sous la dépendance d’un ren- 

forcement des défenses de l’organisme. En effet, 

le virus n’est pas modifié par ces globulines lors 

de l’inoculation directe dans le cerveau alors 

qu’il est partiellement neutralisé lors de I’ino- 

1 I  

où ;a destruction des chiens errants est pres- 

qü’inexistante en de nombreux endroits. Les 

chiens errants âgés, souvent d’aspect famélique, 

que l’on rencontre, ne paraissent pas constituer 

:T gros danger d’extension de la maladie en 

raison de la teneur élevée de leur sérum en 

y-giobulines et de l’immunité que leur ont confé- 

rée des morsures peu infectantes. Au contraire 

les jeunes chiens abandonnés peuvent servir de 

réservoir de virus. Mais si le jeune chien est 

particulièrement sensible au virus des rues il 

i’est également au virus fixe surtout si celui-ci 

peut se transmettre par voie sous-cutanée. C’est 

ce qui explique les quelques accidents de rage 

vaccinale observés chez des chiens âgés de 4 à 

culation par la voie sous-cutanée. Pour confir- 6 mois. On peut se demander si la recomman- 

mer ce point de vue, il sera utile d’étudier les d t’ a Ion 

lésions histologiques qu’il a pu créer, afin de 

de l’Office international des épizooties, 

qui conseille à juste titre de vacciner les chiens 

déterminer s’il existe un accroissement du nom- avant l’âge de 3 mois ne devrait pas être complé- 

bre des cellules inflammatoires qui assurent sa tée en préconisant, soit l’emploi de vaccin tué, 

neutralisation dans le système nerveux. soit l’utilisation d’un vaccin atténué (comme le 

En dehors de l’action directe des y-giobulines vaccin phéniqué) associé à une sérumisation spe- 

sur le virus des rues, l’état du système réticule- cifique CU à des injections de y-globulines. 1) 

histiocytaire (SRH) conditionne également !a serait de même préférable d’observer une telle 

réceptivité de l’organisme au virus. C’est pour- conduite lors du traitement antirabique des jeu- 

quoi la virulence dépend de la voie d’icocula- ries enfants. 

tion et de l’importance du SRH que le virus L’incubation de la rage expérimentale est par- 

rencontre avant de se fixer sur le système ner- fois longue chez la souris, aussi avons-nous cher- 
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thé à la raccourcir et même à extérioriser des 

virus très peu virulents. On sait en effet que lors 

de l’échec d’un traitement antirabique ou lors 

de traitement interrompu, les Su)jets ayant reçu 

le vaccin décèdent avant ceux qui n’ont pas été 

traités. Le même phénomène ampparaît lors de la 

détermination de la DL 50 chez les souris. Des 

animaux ayant reçu une dilution virulente non 

mortelle, qui reçoivent une suspension de virus 

fixe tué par voie intracérébrale ou par voie SOUS- 

cutanée, meurent de rage à condition que I’in- 

jection de virus tué ait lieu assez tôt (avant 

la date de la mort des sujets des autres lots). 

C h’ e p enomène s’observe pour la première dilu- 

tion non mortelle et si l’on a injecté une dilution 

suffisante ,de virus tué (10-l). Si l’injection a lieu 

après la date précitée, la mort n’a plus lieu et 

les animaux présentent une légère immunité. 

Nous avons pu isoler par ce procédé un virus 

rabique d’un cerveau qui aurait été considéré 

sans cela comme autostérilisk. De plus dans un 

certain nombre de cas la durée d’incubation a 

pu être nettement raccourcie. Le pouvoir anti- 

génique du virus vivant a été renforcé par les 

particules du virus tué. Ceci confirme, s’i,l en 

était besoin, le danger que représente le traite- 

ment ,tardif s’il n’est pas complété ,par l’injection 

de sérum hyperimmun. 

La notion précédente devrait permettre de 

diminuer la durée ‘de la quarantaine des carni- 

vo’res importés à con’dition d’effectuer leur revac- 

cination le jour de leur entrée dans le pays. 

II n’est pas inutile, en dehors des con’ditions 

de réceptivité propres au sujet infecté, de 

mentionner qu’en Afrique occidentale, le virus 

des rues présente tantôt une virulence normale, 

tantôt une virulence faible, plus rarement une 

hy,pervirulence. Le virus des rues perd rapimde- 

ment ses caractères s’il est inoculé au labora- 

toire dans des conditions non naturelles. Si 

l’inoculation de salive virulente déclenche la 

rage, un tiers environ des animaux enragés ren- 

fermeront le virus dans leurs glandes salivaires 

au moment de la mort. Par contre cette pro- 

portion baisse si l’on inocule la substance ner- 

veuse et pour certaines souches de virus on ne 

retrouve plus la virulence des glandes sali:aires 

dès le deuxième et parfois même le premier 

passage. 

II serait intéressant de déterminer, compte 

tenu de la possibilité de virulence de la salive 

et de la réceptivité individuelle, la probabilitk 

qu’un sujet mordu a de contracter la rage. Elle 

est certainement faible pour l’adulte ; c’est ce 

qui fait comprendre que la maladie soit si 

sporadique en Afrique occidentale. Cet état de 

chose ne devrait cependant pas faire oublier 

que l’application de judicieuses mesures de 

police sanitaire peut seule amener l’éradication 

de la maladie. 

* 
* :i: 

Ainsi la rage présente en Afrique occiden- 

tale, par rapport aux pays tempérés des carac- 

tères qui lui sont pro,pres. Le climat joue un 

rôle indéniable en produisant à certaines pério- 

des une décharge de glucocorticoïdes surréna- 

liens qui entraînent la diminution des réartions 

inflammatoires virales. De plus le cycle saisonnier 

de l’activité des cellules conditionne lui aussi 

pour une part les possibilités de vie du virus 

dans l’organisme. C’est pourquoi le film de 

l’évolution de la rage ,dans ces pays présente 

souvent au ralenti des phénomènes que I’évolu- 

tion brutale de la maladie en zone tempkrée ne 

permet pas de, suivre. 

Parmi les facteurs de la réceptivité à la rage, 

nous avons insisté sur l’influence de l’âge qui 

conditionne la teneur du sang en y-globulines. 

Cette notion dépasse le cadre de la rage puis- 

qu’elle a déjà été reconnue pour un certain 

nombre de virus, On peut dès lors se deman- 

der si l’on doit multiplier les vaccinations contre 

les viroses ou au contraire orienter les recher- 

ches vers l’étude des organismes, de façon à 

détermmer puis à créer les conditions. qui le 

rendent réfractaire à la plupart pour ne pas 

dire à tous les virus pathogènes. 

Laborafoire Cenfral de I’Elevage 

Georges Curasson, Dakar. 

Directeur : P. MORNET. 
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SUMMARY 

Rabies in West Africa. Its particular properties and contagiosity 

In order to explain the conditions necessary for receptivity of rabies virus in tropical countries 

and the reasons for its low extension properties, the author studied certain particular features of 

this infection. After explaining his techniques, the author has studied the lesions and the symptoms 

which appear to be due to a tropical climate. Rabies appears to be exclusively a rhinoencephalitis 

with much more discrest lesions than in temperate countries. There is an early functional distur- 

bance of the sympathetic and spinal ganglia. Non-classical atypical forms of the disease exist 

including mild forms where the animals recover and present a solid immunity ; there exist also 

recurrent forms and healthy carriers. Climate has the effect of causing at certain times a dis- 

charge of suprarenal glucocorticoides which reduce the inflammatory reaction to the virus. This 

seasonal cycle of activity influences the viability of the virus in ,the body. Age is a factor upon 

which receptivity depends, since age determines the quantity of y-globulins in the blood. Upon 

this level depends the action of the virus and the reticulo-histiocytic system. 
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RESUMEN 

La rabia en Africa Occidental. Sus particularidades, su contagiosidad 

‘Con el fin de explicar las condiciones de la receptividad de la rabia, en las paises tropicales, 

y las razones de su poca extension el autor estudia ciertas particularidades de esta afeccion. 

Despues de haber expuesto las técnicas empleadas en su experimentacion, el estudia las lesiones 

y 10s sintomas ajustandose particularmente a 10 que parece propio al clima tropical. La rabia 

aparece como una rinocefalitis exclusiva con lesiones mas discretas que en 10s paises calidos, existe 

una perturbation precoz de 10s ganglios nerviosos simpaticos y raquidianos. Se observan al lado 

de 10s aspectos ckicos de la enfermedad formas atipicas frecuentes y una forma benigna de 

la cual 10s animales curan conservando una immunidad solida ; existe una forma de rabia recur- 

rente y portadores sanos. El clima juega un pape1 produciendo en ciertos periodos una descarga 

de glucocorticoides suprarrenales produciendo la disminucion de las reacciones inflamatorias vira- 

les. El ciclo segun las estaciones de la actividad de las células condiciona tambien las posibili- 

dades de vida del virus en el organismo. Entre 10s factores de la receptividad, la edad tiene 

una particular importancia condicionando el contenido de la sangre en globulinas que obran a la 

vez sobre el virus y sobre el sistema reticulohistiocitario. 
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Sur les filaires chez les Équidés 
et les Bovidés 

par Chusaburo SHOHO* 

II y a déjà une quinzaine d’années que I’étic 

logie d’une maladie du système nerveux centrai 

des animaux domestiques (cheval, mouton et 

chèvre) était élucidée en Corée par les savants 

~japonais. Elle est causée par des formes jeunes 

de Setario digifafa (von Linstow, 19061, norma- 

lement parasites du péritoine du bœuf domes- 

tique en Asie, et qu’on peut trouver en diverses 

régions de ce continent à la saison où vivent /es 

moustiques vecteurs de cette filaire (Anopheles 

hyrcans sinensis, Armigeres obfurbans et Aedes 

fogoi). Les conséquences que l’on peut tirer de 

ces observations originales ont été déjà dis- 

cutées dans nos publications précédentes (Innes 

et Shoho, 1953, et Shoho, 1954). 

Parmi plusieurs problèmes, abordés par nous, 

le phénomène du complexe neuro-oculaire est une 

question très intéressante. Au Japon, il y a une 

différence entre les formes de type nerveux et 

celles de type oculaire, surtout chez le cheval. 

Quelques cas sont aussi observés, dont les divers 

symptômes nerveux sont constatés avant I’appa- 

rition du ver dans la chambre antérieure de 

I’œil. Le phénomène existe aussi, rarement, chez 

le bœuf (Shoho, 1956). Je crois, avec M. Innes. 

que les filaires accèdent à I’œil en venant de la 

cavité cérébrale par la fente optique ; le phé- 

nomène est alors ordinairement observé après 

celui de la forme nerveuse quelle qu’en soit I’in- 

tensité. A ce point de vue, la présence de la 

filaire dans l’oeil du cheval nous suggère la 

présence du type cérébro-spinal. 

La présence de ieunes sétaires dans le globe 

oculaire est en même temps précieuse pour 

l’étude des formes ieunes, qui ne sont ordinai- 

rement pas visibles dans les tissus de l’hôte, 

habitat usuel du parasite. Nous avons ainsi eu 

l’occasion d’observer les jeunes sétaires, que nous 

savons, maintenant, être assez facilement patho- 

gènes. Pour l’identification des filaires oculaires 

du cheval et du bœuf, on a avantage à se 

reporter aux travaux publiés au’ siècle dernier 

plutôt qu’à considérer les résultats des investi- 

gations faites de nos jours. Les ouvrages de 

Davaine (1877) et Cobbold (1879) avaient envi- 

sagé cette étude, non seulement en Europe ou en 

Amérique, mais aussi en Asie, surtout’aux Indes. 

Le premier commence le chapitre des « Vers 

(du globe oculaire) chez les solipèdes » par 

l’espèce « Filaria papillosa » (?) (Synops., no 81) 

mais pour lui, l’identité de tous les vers n’est pas 

certaine, et « s’ils sont de la même espèce, 

appartiennent-ils à Filaria papillosa que l’on 

rencontre dans les autres organes du cheval 

et de l’âne ? Ces questions ne sont point réso- 

lues ». A l’article 1, il étudie la filaire d’origine 

indienne, tandis qu’à l’article II, il traite de ce 

ver en Europe et en Amérique, car « il ne 

paraît pas se rapporter exacteme.nt par ses 

caractères à la filaire observée aux Indes ; en 

outre, il ne parait pas que les chevaux parasités 

par la filaire oculaire dans nos pays soient 

sujets à la faiblesse des lombes ; les cas en sont 

d’ailleurs rares et n’ont été signalés que de 

loin en loin. La plupart appartiennent à .notre 

siècle. B Au chapitre suivant, relatif aux G Vers 

(du globe oculaire) du bœuf 2 ce savant ne dit 

rien de l’identité des parasites. J’ai rappelé 

les hypothèses de Davaine seulement parce que 

je crois que son avis représentait celui des 

savants de son temps et peut-être d’ailleurs en 

est-il de même aujourd’hui encore. 

Lors de la publication des ouvrages de Davaine 

et Cobbold, Filaria papillosa (syn. Gordius equi- 

(*) Expert du Plan Colombo à Ceylan (décembre 1955- 

juillet 1957). 
Nakayama-Soen Takarasuska Hyogc-Ken. Japon. 
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nus Abildgaard, 1789) comprenait toutes les 

sétaires, d’origine équine et bovine. Toutefois, 

Perroncito ec 1882, Sé<parait le parasite du 

beuf, qu’il assimilait à Filaria labiafo papillare 

Alessan’drini, 1838, de Filaria papillosa. La confu- 

sion concer,nant I’identi,té des. trois sétaires pro- 

venant des équidés, bovidés et cervidés est 

discutée par moi dans un autre travail à paraître 

prochainement (1958). Ce sont A. Railliet et 

A. Henry (191 I), q ui ont signalé pour la première 

fois, que les ieunes vers rencontrés dans la cham- 

bre antérieure de I’ceil des chevaux sont des 

formes jeunes de Sefaria labiafo-papillosa 

(Al ess., l838), et non de S. equina (Abildg., 

1789) (Syn. F. papillosa). Nous ne savons pas 

aujourd’hui si ces auteurs avaient étudié des 

exemplaires européens ou provenant d’autres par- 

ties du monde. Les jeunes sétaires que l’on 

trouve dans I’cei.1 des chevaux au Japon (Ichinose 

et Itagaki, 1945) ou à Ceylan (Nichols and 

Crawford, 1927) semblent en majorité appar- 

tenir à l’espèce Setaria digifafa (von Listow), 

sétaire d’origine bovine, ordinairement trouvée 

en divers pays d’Asie. Très raremen,t (seulement 

2 sur I I I vers, examinés par Ichinose et Itagaki) 

des formes jeunes de S. equina sont trouvées 

avec celles de S. digitata mais surtout au prin- 

temps, tandis que S. digitafa est observée à 

l’automne et en hiver. Schwartz (1927) n’a isolé 

que des formes jeunes de S. equina dans I’ceil 

des chevaux aux Etats-Unis et au Canada ; le 

phénomène senible en Amérique moins fréquent 

qu’en Asie. 

Pour nous qui croyons en l’existence du com- 

plexe neuro-oculaire, la présence de la néma*to- 

dose cérébo-spinaie, du type nerveux, (<< la fai- 

blesse des lombes » de Davaine), est très sugges- 

tive pour orienter les études et déterminer 

l’identité de, la -filaire oculaire dans les diverses 

parties du monde. Les conditions qui favorisent 

« la faiblesse- des lombes » des poulains et 

chevaux n’est pas le monopole des Indes. Elles 

existent aussi au Japon, et sont réunies surtout 

à la fin de l’été et l’automne, alors que I’encé- 

phalite japonaise est observée ordinairement chez 

les humains et les chevaux. Ce n’est pas abso- 

lument curieux, parce que le virus de cette 

dernière affection est aussi transmis par des 

moustiques. Nous avons suffisamment discuté 

sur la corrélation possible entre ces deux mala- 

dies dl système nerveux central des mammifères 

(Innes et Shoho, 1952). Les troubles identiques 

ktudiés chez des poulains aux Etats-Unis sont 

connus sous le nom de « ‘Wobbler of foals and 

yearlings » et il semble que leur histo-pathologie, 

rbcemment décrite par Jones et ses Colla#bora- 

teurs (I955), soit parfaitement identique à celle 

de la nématodose cérébros,pinale. Ce fait, dis- 

cuté par lnnes (1957) dans un’ travail publié 

en collaboration avec Saunders, convainc ces 

auteurs de la possibilité d’intervention d’une 

forme migra,trice du nématode. ,En Europe, il y 

a plusieurs relations de parésie lombaire, causée 

par le parasitisme direct d’un nématode, chez 

les cerfs sauvages (Schwangart, 1918 et 1940 ; 

Kerschagl, 1944-1945 ; Baudet et Verwey, 1951) 

(B6hm et Supperer, 1955) mais pas chez les 

animaux domestiques, au moins récemment, tan- 

dis que I’obseruation concernant Sefaria equina 

(Syn. Gorcfius equinus) « infra duram ef piam 

mafrem » était déjà rapportée par Abildgaard 

en 1789. Il est à noter que la distinction de 

la Gtaire bovine n’a été faite par Perroncito 

qu’un siècle après cette observation. 

Eu égard aux faits ci-dessus exposés, I’identi- 

fication des sétaires jeunes, trouvées dans la 

chambre antérieure de l’a+1 des équidés et 

bovidés, est très intéressante. J’ai eu à ma 

disposition 3 échantillons provenant de’ bovins 

français,, 3 exemplaires femelles qui m’ont été 

envoyées par M. J. Euzbby de Lyon. II s’agissait 

de trois préparations, montées sur lame et pré- 

sentant seulement les portions extrêmes (deux 

antérieures et trois postérieures). L’une des trois 

est arrivée en mauvais. état (la lamelle ayant 

glissé sur la lame] et les deux autres sans dom- 

mages. Les vers ont été lavés dans l’eau physio- 

ogique et plongés dans la soltrtion lactophéno- 

ique pour les préparer à ‘la microphotogra- 

Dhie. Les dessins à la chambre claire et les 

nic:ophotographies nous montrent que I’extré- 

nité antérieure ‘est identique à celle de Setaria 

j:gitafa avec dents latérales (parties latérales 

ju cercles péribuccal) de forme triangulaire, ef 

ion semi-lunaires, convexes, comme nous pou- 

ions les voir ordinairement sur Set-aria labiato- 

>aTi//osa (cf. microphotogra,phies des sétaires 

Idultes bovines, envoyee: de France et d’Espa- 

lne). En ce qui concerne l’extrémité posté- 

,ieure, trois ont le bouton terminal lisse, dépour- 

tu de pointes mousses : elles sont alors du type 

-lig ?ata. La position rela,tive des deux appen- 
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PLANCHE I 

Aa Ab 

Filaire oculaire d’un bceui français 

Aa : extr6mit6 antérieure. Ab : extrémité postérieure 

Ba Bb BC 

Ba : extrémité antérieure d’une filaire oculaire d’un cheval iaponais (la longueur de ce ver est d’environ 35 mm), 

Bb : extrémité postérieure de la même tilaire. 

BC : extr6mit6 postérieure d’un male (longueur d’environ 19,5 mm]. Echantillon provenant de I’ceil d’un cheval 
japonais. 

4’ 
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PLANCHE II 

De 

Db 

Da : extrémité antérieure d’une sétaire adulte provenant 
d’un bœuf français (envoyée par M. le professeur 

J. Euzéby) S. labiato-papillosa. 

Db : extrémité postérieure de la même sétaire. 

N.B. : (Photographies Aa et Ab de la Planche I et 

toutes les photog-aphies de la Planche II sont au 
même grossissement]. 

Eb 

Ea : extrémité antérieure d’une sétaire adulte [femelle] 
provenant d’un bœuf espagnol (envoyée par M. le 
professeur C. Granada) S. labiato-papillosa, [on- 

gueur : envi on 85 mm.  

Eb : extrémité postérieure de la même sétaire. Remar- 
quer l’extrémité terminale sans petites pointes mous- 
ses, comme chez Setaria digitata à Ceylan, mais 
les dents latérales semblent typiques de S. labiato- 
papillosa, elle; apparaissent avec une forme semmi- 
lunaire convexe en vue latérale. 
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PLANCHE II (suite) 

Sétaire adulte d ‘origine bovire 9 récoitée à Ceylan. 

Fb 

Fa 
Setaria digitata : environ 86 mm de longueur. Cette 

espèce a un anneau chitineux relativsement Qtroit 
[en vue latéraie) et ce point sera probablement regardé comme une différence typique entre 5. labiato- 
papillosa et 5. digitata. (Fa : extrémité antérieure Fb : extrémité postérieure). 

PLANCHE III 

Dessin à :a chambre claire des trois échantillcns de /a fiiaire oculaire des bœufs fran<a:s. (Comparez avec les 

photcgraphies Aa et Ab, planche 1). 
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PLANCHE IV 

Dessins de filaires oculaires du cheval au Japon. 

1) Longueur35m 

(réaoltée en janvier par Mr Nirasawa). 

2) hng~~eur 42 m 

(r&ol+Ae par P$ Nirasawa). 

> Longueur19mm 

(~COlt6e LBr bk kh%3'1M an octobre). 

0,l mm 
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PLANCHE V 

Dessins de sétaires bovines adultes (‘P~C les) de France, Espagne et Cey!ar. 

1) Française, longueur 85 mm. 

A 
2) Espagnole (hdalousie), 

3) Ceylonaise, longueur 94 mm. 

4) Japonaise, longueur 86 Irl& 

- 
0,l mm 

49 

Retour au menu



d:ces latéraux sub-terminaux est celle qu’on 

observe habituellement chez les sétaires bovines. 

Toutes ces observations m’amènent à la conclu- 

sion que les filaires oculaires des boeufs fran- 

çais appartiennent à l’espèce S. digitafa. Mais 

une question .n’est pas encore résolue, c’est 

celle de la forme véritable de Seturiu labiafo- 

papillosa ieune. Si l’on ne ,pevt pas trouver des 

individus du type S. digitata parmi les sétaires 

adultes parasites du boeuf en Europe, il est 

possible que les formes jeunes de S. labiato- 

papillosa prennent la forme de S. digifafa et le 

phenomène opposé n’est pas impossible (voir 

mon tirage d’un échantillon, recueilli au Japon). 

CeC avis n’est pas conforme à celui soutenu [par 

quelques auteurs, qui admettent la différence 

de S. digifata et S. labiafo-papillosa. Actuelle- 

ment, i’ai seulement cinq échantillons de sétaires 

adultes provenant de boeufs européens (2 de 

l’Espagne et 3 de France), qui sont tous 

S. labiato-papillosa. A mon avis, on peut trou- 

ver à la fois S. digifafa et S. labiato-papillosa 

dans les diverses parties du monde. En Asie, 

où S. digitafa est généralement prédominante, 

la région de la péninsule malaise m’a fourni 

l’association de S. digitata et S. labiafo- 

papillosa, tandis qu’au Japon et à Ceylan, ou 

aux Indes du sud je n’ai pas trouvé celle-ci. 

Quelques chercheurs japonais ont déjà signalé 

la présence de S. labiato-pupillosa au Japon 

(Yamaguchi, 1943 ; Yashi, Sato et Sasa, I953), 

mais je ne l’ai (pas encore rencontrée dans 

mes examens qui ont porté sur plus de 300 

sétaires adultes, provenant de boeufs japonais 

indigènes. 

au Japon. II est intéressant de noter que les 

parasites des bovidés en ce pays sont trouvés 

le plus souvent enveloppés d’un tissu réaction- 

nel, formant une légère tumeur sur la paupière 

supérieure plutôt que nageant, libres, dans la 

chambre anterieure de I’ceil, tandis qu’il n’en 

est rien chez les équidés. De ,plus, chez les 

bovidés, ce phénomène est toujours observé à la 

saison où on observe le parasitisme chez les 

équidés. D’autre part, j’ai étudié un cas de 

sétariose chez un boeuf indigène, chez lequel 

une tumeur apparut sur une paupière, après 

évolution de l’affection nerveuse. Le problème 

complexe qui reste encore posé sur l’identité 

des sétaires des bovins et des cervidés doit 

être résolu par l’étude de différences très sub- 

tiles, qu’il est très difficile de décrire exacte- 

ment de façon précise. Pour terminer, ie veux 

ajouter les observations récentes. que i’ai faites 

à Ceylan sur le traitement curatif de I’affec- 

tion des chevaux, causée ,par Filaria oculi, avec 

le Caricide*. Le médicament administré à 2 

reprises dans un cas et une seule fois dans 

un autre cas, à la dose de 80 mg par kg, 

provoque la disparition du ver nageant dans la 

chambre antérieure de l’oeil et entraîne I’efface- 

ment d’une légère opalescente de l’humeur 

aqueuse observée avant le traitement. Ce pro- 

dui+ chimique nous semble capable de pénétrer 

très aisément dans le globe oculaire (Shoho, 

Fernando et Cumarasamy, 1958). 
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SUMMARY 

The filaria of bovines and equines 

The author has examined the question whether the filaria of domrstic animais, Sefaria labiato- 

papillosa and S. digifata are in fact separate species. He refers to the observations of other para- 

sitologists, on ocular and nervous ,tissue filariasis. 

In Korea, it has been established that a cerebro-spinal disorder is due to the immature 

forms of S. digitata. In Japan, a distinction is made between the ocular and nervous types of the 

disease in the horse particularly. However from observations on certain cases of the oculo-nervous 

complex, the author thinks that invasion of the eye is through the optical fissure from the brain 

cavity. The majority of immature filaria found in the eyes of horses in Japan appear to be’S. digi. 

tafa of bovine origin ; very rarely are they S. equina. The author has examined ,the filaria in the 

eyes of bovine in E.urope and concludes that these also are S. digifata and he asks accordingly 

whether, since adult forms of S. digitafa of bovines are no+ found in Europe, it is possible that 

the Young forms of S. labiafo-papillosa may not take the form of S. digifafa and vice-versa. 

lie is of the opinion that it is possible to find both species of Sefaria in- most parts of the world. 

In Asia S. digifata predominates. ‘His studies continue. 

RESUMEN 

Sobre las filarias en 10s équido’s y 10s bhidos 

El autor investiga si no hay identidad entre las filarias de 10s animales domésticos, Sefaria 

labiato-papillosa y S. digitata ; recuerda las observaciones de otros parasitologos concernientes a 

las filarosis oculares y nerviosas y expone algunas de sus investigaciones. En Corea, se ha esta- 

biecido que la causa de una enfermedad del sistema nervioso central de 10s animales domésticos 

era debida ‘a formas jovenes de Setaria digifafa. En el Japon, se observan diferencias entre las 

formas de tipo nervioso y las formas de tipo ocular, sobre todo en el caballo. Sin embargo en 

algunos casos de complejo neuro-ocular observados, el autor piensa que las filarias penetran en 

el oio viniendo de la cavidad cerebral ,por la hendidura 6ptica. La mayoria de las filarias jovenes 

encontradas en el oio de 10s caballos del Japon parecen pertenecer a S. digifafa de origen 

bovino ; las formas de S. equina son muy raras. 

El autor examinando filarias oculares bovinas de Europa concluye que estas pertenecen tam- 

bien a S. digitata ; y se pregunta si, puesto que no se puede encontrar en Europa S. digitafa 

sdultas en 10s bovidos, no es posible que las formas jovenes de S. labiufo-pupi/losa tomen la 
r norma de S. digifafa y S. labiato-papillosa en diversas partes del mundo ; en Asia S. digifafa 

predomina generalmente. El autor continua a estudiar el problema de su identidad. 
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Les tiques des animaux domestiques 
de la région de Fort-Lamy (Tchad) 

et Fort-Foureau (Cameroun) 

pzr P.C. MOREL et J. MAGIMEL t 

Les que!ques références que nous publions 

ici doivent être considérées comme un complé- 

ment au travail concernant les tiques d’ani- 

maux domestiques d’Afrique occidentale. 

Bien que le sujet porte sur une aire géogra- 

phique assez restreinte, nous nous sommes déc;- 

dés à cette publication pour plusieurs raisons : 

- Les régions de Fort-Lamy et l-ort-l-oureau 

const?uent en effet la bordure orientale et 

méridionale du lac Tchad, dont la faune ixo- 

dienne du rivage occidental avait été étudiée 

dans un précédent travail (Morel, 1958) : or 

l’enquête dans la région de Nguigmi, en raison 

de l’isolement de ce pays, n’avait pu étre 

menée aussi complètement qu’on aurait pu le 

désirer ; les références que nous donnons auicur- 

d’hui fourniront des renseignements plus exacts 

sur la faune des ,tiques du pourtour du iac 

Tchad, qui constitue le point central des régions 

sahé’ienne et nord-soudanienne. 

- En second :ieu les prospections menées par 

J. Magimel avaient été très approfondies. La 

disparition de notre confrère arrête là une 

enquête qu’il comptait étendre à tout le terri- 

toire du Tchad. 

Les publications antérieures sur les tiques du 

Cameroun, Rageau (1951, 1953), More1 et 

Mouchet (1958), donnent très peu de rensei- 

gnements sur les espèces présentes dans la 

pointe nord de ce territoire. Ceux que nous 

donnons aujourd’hui complètent donc utileme? 

les enquêfes prkédentes. 

Nous ne rép4terons pas ici les données biolo- 

giqccs d’ordre général propre à chacune des’ 

espèces dont nous allons traiter. Nous nous 

contenterons de signaler ce qui est particulier 

aux récoltes faites dans la région dont nous 

nous occupons, en rappelant, s’il y a lieu, quei- 

ques références que nous donnions déjà dans 

la précbdente publication. 

La plus grande part des récoltes revient à 

J. Magimel ; les autres sont dues à notre contrè- 

re M. Graber. Elles s’échelonnent sur une a.nnée 

complète, mais sont plus abondantes en saison 

d’hivernage, comme il est de règle dans toute 

‘a région nord-soudanienne. Les stades adultes, 

de beaucoup les plus nombreux, ne sont pas 

signalés : l’absence d’indication à ce sujet 

doit être interprétée comme une présence de 

mâles et de femelles exclusivement ; au contrai- 

rc les stades immatures sont toujours indiqués 

(i = larves et n = nymphes). 

Voici la signification des abréviations utilisées 

pour les diverse; collections examinées et dont 

:~ne partie contenait du matériel provenant du 

Tchad : 

IFAN : Co’lection de l’Institut français d’Afri- 

que noire. 

MHN? : Muséum d’Histoire naturelie de 

Paris. 

IPP : Institut Pasteur de Paris (Laboratoire 

d e-tomologie médicale). 

L’emplacement exact des localités que nous 

signalons est indiqué sur une carte ; nous citons 

donc à la suite, sans les séparer, les références 

du Tchad et du Cameroun. 
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I. Amblyommo variegatum (Fabricius, 1794). ( 

Localités : Ngouri (MHNP) ; Mao : droma- 

daire ; Fort-Lamy : bovins, liévre (in) : 

Sagme : bovins. 

La limite nord de l’aire de répartition de cette i 

espèce passe par la région de Fort-Lamy et 

coïncide avec I’isohyète des 500 mm de pluies 

annuelles ; d’après l’ensemble des données que 

nous possédons a ce sujet il ne semble pas 

qu’on doive s’attendre à retrouver I’A. variego- 

tum beaucoup plus au nord, à moins de trans- 

port par du bétail transhumant. 

2. Boophilus annulatus (Say, 182 1). 

Localités : Fort-Lamy, Farcha, Fort-Foureau, 

Riggil, Sagme ; dans les cinq cas les 

hôtes sont des bovins. 

D’après les conclusions de l’enquête en A.O.F., 

l’espèce ne paraissait pas devoir se retrouver 

au nord de I’isohyète des I .OOO mm ; dans nos ~ 

récoltes les B. annulatus sont aussi abondants 

que les 8. decolorotus. II doit s’agir en fait d’une 

tique introduite par des troupeaux originaires 

du sud et qui a pu se maintenir grâce au micro- 

climat particulier des alentours du lac Tchad. 

Les bovins hôtes de ces Boophilus pâturaient 

dans les zones d’inondation du lac. 

3. Boophilus decoloratus (Koch, 1844). 

Localités : Fort-Lamy : bovins ; Ngodeni : 

cheval; Fort-Foureau : bovins ; Riggil : 

bovins. 

Ces références concordent avec les données 

relatives à la biologie et à la répartition géo- 

graphique de l’espèce telles qu’elles ressortent ( 

de l’enquête en A.O.F. 

4. Haemaphysalis leachi leachi (Audouin, 1827). 

Fort-Lamy : chat, mangouste CI queue blon- 

che, mangouste rayée, geneffe du Séné- 

gal. 

Parasite typique des carnivores sauvages, cette 

tique se retrouve plus ou moins fréquemment 

sur les carnivores domestiques ; de même qu’en 

A.O.F., ce parasitisme secondaire semble moins 

important dans la région de Fort-Lamy qu’en 

Afrique orientale ou australe. l 

5. Hyalomma dromedarii Koch, 1844. 

Localités : Ngouri (MHNP) ; Noukou : dro- 

madaire ; Fort-Lamy : bovins. 

Ces références sont en accord avec les con- 

clusions sur la biologie ‘de l’espèce en A.O.F. 

6. HyaIomma impeltatum Schulze et Schlottke, 

1930. 

Localités : Mao : dromadaire ; Noukou : 

bovins, dromadaire ; Fort-Lamy : bovins. 

L’espèce est très abondante dans la région 

qui nous occupe. Même remarque que pour 

H. dromedarii. 

7. Hyalomma impressum Koch, 1844.’ 
Localités : Fort-Lamy : bovins ; Fort-Foureau : 

bovins ; Sagme : bovins ; Riggil : bovins. 

L’espèce est très peu abondante dans nos 

récoltes, ce qui semble un cas assez courant. 

Même remarque que pour H. dromedarii. 

8. Hyalomma rufipes Koch, 1844. 

Localités : Mao : dromaduire ; Noukou : bo- 

vins, dromadaire ; Fort-Lamy : bovins ; 

Farcha : cheval ; Tomrefiri : phacochère ; 

Abougoudam : bovins ; Brigadou : bo- 

vins ; Riggil : bovins ; Sagme : bovins. 

Ce espèce est très abondante dans les ré- 

coltes. 

Des immatures ont été prélevés à Fort-Lamy 

sur les hôtes suivants : grue couronnée (Il et 

nn), poule (n), mange-mil (n : Morel, 1958, 

IFAN), rat roussard (Arvicanthis niloficus : Il) 

et lièvre (nn). 

9. Hyalomma truncatum Koch, 1844. 

Localités : El Hamis (Morel, 1958, MHNP) ; 

Mao : dromadaire ; Noukou : dromo- 

duire ; Fort-Lamy : bovins, lièvre (nn). 

Cette espèce est également très abondante. 

Même remarque que pour H. dromedarii. 

10. Rhipicepholus evertsi Neumann, 1897. 

Localités : Fort-Lamy : bovins, cheval ; Bri- 

gadou : bovins ; Ngouma : chevaux; 

Sagme : bovins ; Farcha : qheval; Fort- 

Foureau : bovins ; Riggil : bovins. Dans 

les oreilles du cheval de Fort-Lamy se 

trouvaient également de nombreux imma- 

tures (larves et nymphes). 
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Ce rhipicéphale semble abondant dans la 

région sur le bétail, à l’image de ce qui se 

passe en Nigeria (iunsworth, 1952). En A.O.F., 

au contraire, l’espèce s’est révélée assez rare, 

sans que l’on puisse attribuer cette rareté à un 

défaut dans les prélèvements plutôt qu’à une 

réduction numérique importante de cette espèce 

parvenant à une extrémité de son aire d’expan- 

sion. II semble en effet que Rh. evertsi est origi- 

naire des régions montagneuses d’Afrique orien- 

tale et que ses hôtes primitifs sont les zèbres ; 

par la suite, des migrations de bétail l’auraient 

répandu sur presque ftout le continent africain ; 

ce sont les peuls et leurs troupeaux qui ont 

probablement joué ce rôle en ce qui concerne 

l’Afrique occidentale. 

l 1. Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806). 

Localités : Djintilo (Morel, 1958, MHNP) ; 

Fort-Lamy : bovins, gazelle à front roux, 

phacochère, chat, lièvre, rat roussard 

(nn et II Arvicanthis niloticus), homme, 

poule, Polemaetus bellicosus (Falconifor- 

me) ; Tomrefiri : phacochère ; Fort- 

Foureau : cobe de Buffon ; Sagme . bo- 

vin ; Riggil : bovins. 

Cette espèce ubiquiste est très abondante 

tout autour du lac Tchad. Sa biologie n’offre 

pas de particularité par rapport aux donnée 

recueillies en A.O.F. 

12. Rhipicephalus simus simus Koch, 1844. 

Localités : Fort-Lamy : bovins, chien, porc- 

épie ; Goulfeil : phacochère ; Brigadou : 

bovin ; Tomrefiri : phacochère ; Riggil : 

bovins. 

le 

L’espèce est peu abondante, comme on peut 

constater dans toute la région sahélo- 

soudanienne ; elle semble ne se rencontrer qu’en 

certains biotopes boisés conservant une certaine 

humidité et constituant ainsi les flots-refuges 

de l’espèce ; de plus I es récoltes sur porc-épic 

et phacochère montrent nettement que ce rhipi- 

céphale trouve ses possibilités de survie et de 

développement le plus souvent dans des terriers. 

Cette dernière particularité s’accorde entière- 

ment avec les données concernant la biologie 

de Rh. simus simus en région sahélienne ou nord- 

soudanienne d’A.0.F. 

13. Rhipicephalus tricuspis Doenitz, 1906. 

Localités : Tomrefiri : phacochère ; Riggil : 

bovin. 

Ce rhipicéphale assez rare n’est représenté ici 

que par deux mâles. 

14. Argus persicus (Oken, 18 18). 

Localités : El Hamis (More(, 1958, MHNP) ; 

Fort-Lamy : chauve-souris indéterminée 

( 9) ; plusieurs larves sur Balearica pavo- 

nina (grue couronnée), Corvus albus et 

Polemaetus bellicosus. 

Les renseignements concernant le parasitisme 

des oiseaux sauvages étant très peu nombreux, 

10s dernières références présentent un certain 

intérêt ; en fait il serait surtout important de 

savoir s’il s’agit d’une fixation accidentelle liée 

à la fréquentation des poulaillers par divers 

oiseaux sauvages (ce qui semble un cas assez 

fréquent de la part des corbeaux et des rapa- 

ces), ou bien au contraire si ce parasitisme cor- 

respond à un établissement effectif des Argus 

dans les refuges ou les nids. La recherche et 

l’examen de tels biotopes offrent certaines dif- 

ficultés et n’ont pas pu être entrepris. 

15. Ornithodoros Savigny; (Audouin, 1827). 

Localités : bassin sud du lac Tchad (Neumann, 

1901) : 0. Savigny; cuecus ; (Morel, 1958, 
MHNP) ; Massakori, Moussoro, Sala1 

(Morel, 1958, I’P’P) ; Mao : sable du mar- 

ché. 

‘Cet ornithodore est abondant sur tout le ter- 

ritoire du Tchad qui reçoit moins de 500 mm 

de pluies annuelles ; cette répartition est carac- 

téristique de l’espèce qui est présente dans ftout 

le Sahel. 

:> :i: :g 

J. Magimel avait également recueilli plu- 

sieurs lots de tiques d’animaux sauvages. Nous 

citerons ces références sans commentaire car 

elles ne touchent pas directement notre sujet. 

16. Amblyomma nuttalli Doenitz, 1909. 

Fort-Lamy : ,tortue terrestre indéterminée. 

17. Aponoma flavomaculafum (Lucas, 1846). 

Fort-Lamy : Varanus niloticus et V. exanfhe- 
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moticus (tous les stades), Pseudohaje 

goldii (Ophidiens, ‘Elapidés). 

18. Aponommo latum (Koch, 1844). 

Fort-Lamy : Naja nigricollis, Pseudohaje 

goldii, Psammophis sibilans. 

Cette espèce parasite régulièrement les ser- 

pents. 

l’éléphant, dont ces deux espèces sont des para- 

sites spécifiques. 

Laboratoire central de I’elevoge 

« Georges Curasson », 

Dakar-Hann. 

Directeur : P. Mornet. 
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SUMMARY 

The ticks of domestic animals in the regions of fort-Lamy (Tchad) 

and Fort-Foureau (Cameroun) 

The authors relate the locus, host and stage of all ticks which they collected during one full 

year from the domestic animals in the regions bordering to the East and South of Lake Tchad. 

They state ,the particular points in regard to each species collected. This paper completes their 

study of the ticks of these regions as previously published. 
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RESUMEN 

Las garrapatas de 10s animales doméslicos de la région de Fort-Lamy (Tchad) 

y Fort-Foureau (Camerun,) 

Los autores seiïalan el lugar de recogida, el huesped y el estadio de las garrapatas que han 

sido recogidas durante un afio completo, en 10s animales domésticos, en la region de la orilla 

oriental y meridional del lago Tchad. SéFïalan 10 que tiene de particular cada una de las especies 

recogidas. Este estudio viene a completar las publicaciones anteriores sobre las garrapatas del 

Tchad y del Camerun. 
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EXTRAITS - ANALYSES 

Maladies diverses à virus 

i. PLACIDI (L.). - Un cas troublant 

tion de la rage chez le chien. 

Bull. Acad. vét., 1958, 31 (I), 

37-9. 

L’auteur relate le cas d’un chien atteint depuis 

un an d’une affection dont les symptômes (in- 

coordination des mouvements, titubation,...) ii- 

rent conclure à la présence d’une tumeur cér4- 

belleuse, et que le propriétaire fait vacciner 

contre la rage. 19 jours après la vaccinatio,? 

apparaissent des symptômes plus graves (mâ- 

chonnements avec salivation, plaintes, modifica- 

tion de l’affectivité,...) ; finalement, après une 

phase paralytique, l’anima) meurt le 29’ jour. 

L’autopsie met en évidence une tumeur du cer- 

velet qui semble primitive, mais aussi des cor- 

puscules de Négri dans l’encéphale ; deux lapins 

et deux cobayes que l’on inocule meurent entre 

le 22” et le 36’ jour avec des symptômes rabiques 

classiques. Ce chien, âgé de 8 à 9 ans, n’avait 

jamais été mordu par un congénère, ne sortait 

jamais seul. L’auteur s’est demandé : d’où vient le 

virus ? Les symptômes, que l’on avait attribués 

à la présence d’une tumeur, n’auraient-ils pu être 

la manifestation d’une rage lentement évo!uti- 

ve ? Quelle est la corrélation entre la Yaccina- 

tion et le déclenchement de la rage habituelle 2 

L’auteur écarte d’emblée la possibilité d’in- 

fection directe par le vaccin. II ne lui semble pas 

non plus que l’on puisse envisager la transfor- 

mation du virus-vaccin. L’auteur estime que le 

virus était présent dans l’organisme ; les symp- 

tômes observés étaient bien dus à la tumeur 

et non à une forme atypique de rage, présen- 

tant des rémissions. C’est l’inoculation du vac- 

cin qui a déterminé l’évolution de l’infection 

qui jusqu’alors existait dans l’organisme à l’état 

latent. 

L’auteur insiste sur l’importance de cette Ion- 

gue incubation, de cet état latent qui peut 

s’étendre sur plusieurs années. En effet, les indi- 

vidus qui hébergent ainsi le virus peuvent le 

transmettre. 

Récemment Andral et Serié en Ethiopie ont 

~ pu montrer qu’il existe des chiens, apparemment 

sains, porteurs et excréteurs de virus. La reprise 

de l’activité virulente semble concorder avec 

des manifestations cliniques diverses qui portent 

plus ou moins directement atteinte au système 

~ nerveux. Cette existence de porteurs sains de 

; virus rabique rend indispensable le traitement 

de toute personne mordue et montre combien 

est importante vis-à-vis des animaux provenant 

!  de pays où sévit la rage, non seulement la qua- 

rantaine, mais une durée suffisamment longue 

de celle-ci. 

2. PLACIDI (L.) et SANTUCCI (J.). - La rage 

des espèces sauvages et notamment de’s 

chiroptères (41 réf.). Maroc médical, 1958, 

37 (397), 672-5. 

Un grand nombre d’animaux sauvages : car- 

nivores, herbivores, rongeurs, oiseaux, peuvent 

être atteints de rage ; ces animaux sont un dan-. 

. ger constant , leur infestation peut compliquer 

sérieuseme.nt les mesures de prophylaxie car ils 

représentent des réservoirs de virus à partir 

desquels peuvent se développer des épizooties ; 

tel est le cas du loup en Europe centrale, en 

Russie, en Inde, du renard en Europe, du cha- 

cal en Afrique du Nord... Le cas des chirop- 

tères est particulièrement intéressant. Ils sont 

parfois à l’origine d’épidémies (Trinité 1929) ; 

on a retrouvé le virus de la rage chez de nom- 

breux vampires et chauves-souris tant en Ame- 

rique qu’en Europe, et parfois chez des indi- 

vidus apparemment sains. Non seulement des 

espèces hématophages, mais aussi des espèces 

frugivores et insectivores ont été reconnues por- 

teurs de virus ; les hématophages n’attaquent 

que les herbivores, jamais le chien ; les vam- 

pires, entre eux, sont très aggressifs et le virus 

se transmet ainsi avant d’atteindre les herbi- 

vores. Les vampires infectés peuvent rester por- 

teurs latents et excréter le virus longtemps (1 10 
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jours), ou succomber à la maladie ; leurs cada- 

vres sont mangés par des rongeurs sauvages 

(ratons laveurs) qui pourraient transmettre la 

rage par morsure, à des chiens notamment. Le 

virus, pendant l’hibernation du vampire se loca- 

liserait dans les dépôts graisseux. Les chauves- 

souris peuvent s’infecter par les insectes (hanne- 

tons, silphes, nécrophores) qu’ils mangent et qui 

pourraient être porteurs et vecteurs de virus 

rabique qu’ils auraient i.ngéré avec des parcelles 

de cadavres de peti+s animaux sensibles. Les 

taupes et les campagnols s’infecteraient de la 

même manière. Peut-être aussi .de petits ecto- 
parasites qui vivent sur les chauves-souris et 

que l’on retrouve sur les nécrophores seraient-ils 

des intermédiaires. 

Le virus subit peut-être des variations chez les 

différentes espèces sauvages ; on admet que 

les morsures du loup sont tou,jours graves, et 

on a isolé des souches « exacerbées » ; chez 

les vampires et les chauves-souris, où les formes 

latentes sont fréquentes, les corps de Négri 

manquent souvent. Cependant, l’examen des ca- 

ractères antigéniques montre jusqu’à présent I’uni- 

cité du virus rabique. 

3. PLACIDI (L.) et HAAG (J.). -Sur le diagnos- 

tic rapide de la rage du chien et le traite- 

ment des personnes mordues (106 réf). 

Maroc médical, 1958, 37 (3971, 67 l-8 1. 

La difficulté du diagnostic de rage d’une 

part, la nécessité d’une lutte contre une infec- 

tion rabique possible dans les délais les plus 

brefs d’autre part, ont conduit à instituer le 

traitement de la personne mordue dans chaque 

cas douteux. Le traitement est interrompu si le 

diagnostic est negatif, mais continué si le doute 

persiste. 

Sur l’animal vivant le diagnostic est difficile ; 

les commémoratifs ont une valeur essentielle. La 

rage apparaît actuellement comme une affection 

‘élective de la moelle, du tronc cérébral et du 

rhinencéphale épargnant la plus grande partie 

du cerveau, ce qui expliquerait les troubles du 

comportement et l’absence de manifestations 

confusionnelles et de symptômes hémiplégiques 

ou épileptiques. Cependa.nt dans la pratique 

courante, chez le chien en observation, on est 

habitué à considérer que le moindre trouble 

implique la suspicion. 
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Diverses affections peuvent être confondues 

avec la rage : la maladie d’Aujeski qui présente 

parfois du prurit, la maladie de Carré qui atteint 

souvent les carnivores sauvages, l’épilepsie et 

la pseudo-épile,psie, la paralysie de la mâchoire, 

tous les symptkmes nerveux, etc. Les voies de 

contamination, autres que par morsure, peuvent 

être multiples : ‘in ufero, voie digestive, voie 

intra-muqueuse. La propagation du virus dans 
l’organisme se fait par les nerfs ; cependant des 

recherches récentes examinent la possibilité de 

dissémination par la lymphe, par le sang, par 

le liquide céphalorachidien. 

L’examen clinique ne permet aucune certitude. 

Le diagnostic rapide de la rage du chien est 

assuré par la recherche histologique ; la pré- 

sence des corps de Négri confirme le diagnos- 

,tic. En leur absence, l’inoculation à la souris 

blanche augmente les chances de les mettre en 

évidence, dans la corne d’Amman de la souris, 

à partir du 4’ iour et plus souvent du 5” et 6’ par 

la méthode de Sellers. L’inoculation au hamster 

ferait gagner un jour. 

Les corps de Négri n’ont d’ailleurs pas une 

valeur absolue, car des formations d’aspect très 

semblable peuvent s’obtenir, dans d’autres affec- 

tions neurotropes, dans la maladie de Carré par 

exemple. De plus, ils peuvent manquer dans des 

cas où le virus a pourtant été isolé. Surtout, des 

souches sont dépourvues de pouvoir négrigène ; 

certaines ont pu donner des corps de Négri 

chez des espèces animales mais non chez d’au- 

tres. 

L’état réfractaire, très rare, est cependant 

connu, quoiqu’encore mal expliqué; il pourrait 

être dû à des propriétés particulières du sérum, 

qui d’ailleurs ne sont pas spécifiques du virus 

rabique. Il apparaît d e plus en plus que le 

dogme de l’évolution -toujours fatale de la rage 

est erroné ; seules sont connues les formes à 

évolution fatale. Les rémissions ont été assez 

souvent observées, de même. que des incubations 

très prolongkes chez la plupart des espèces 

réceptives. Le virus en état de latente peut 

entrer à tout moment en évolution. D’ailleurs 

il apparaî+ que le nombre de sujets recélant le 

virus rabique sans en être incommodés doit être 

plus important qu’on ne le supposait jusqu’alors. 

Certains états individuels temporaires seraient 

susceptibles d’inhiber le développement du virus 
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dans l’encéphale ou de faire éclore u.ne infec- 

tion latente. 

La méthode de fixation du complément peut 

donner de bons résultats, selon Ando et Ishi ; 

ces auteurs utilisent comme antigène des émul- 

sions à 40 p. 100 de cerveau des chiens sus- 

pects et à 33 p. 100 de glandes salivaires et 

comme sérum celui de cobaye préparé par des 

inoculations de virus provenant d’encéphales de 

cobayes enragés. La méthode s’est montrée tou- 

jours en accord avec l’isolement du virus et 

plus précise que l’examen histologique ; elle se 

recommanderait donc par sa rapidité (5 heures), 

sa spécificité, sa précision. Mais d’autres auteurs 

ont obtenu des résultats divergents dans un cer- 

tain pourcentage de cas. Aussi doit-on envisa- 

ger pour un diagnostic très rapide de rage la 

recherche des corps de Négri, puis en cas d’ab- 

sence de ces formations la méthode sérologique, 

enfin les méthodes de diagnostic sur coupes colo- 

rées. 

Le traitement antirabique chez l’homme a été 

très amélioré par l’introduction de la sérothé- 

rapie. Depuis longtemps on a essayé d’associer 

la sérothérapie à la vaccination, mais les résu:- 

tats obtenus, insuffisants et irréguliers ne per- 

mettaient pas une application habituelle. Les 

résultats obtenus par Balthazard et Ghodssi en 

Iran, avec le sérum de lapin de Habel et Koprow- 

ski, fournissent la preuve de la valeur protec- 

trice très grande des sérums à haute teneur 

d’anticorps, qui permettent de sauver des mor- 

dus qui succomberaient avec le seul traitement 

vaccinal. Chez tous les sujets inoculés de sérums. 

on peut mettre en évidence, au bout de 24 heu- 

res, des anticorps neutralisants qui persistent 

une dizaine de jours : avec le vaccin, les anti- 

corps n’apparaissent que vers le dixième jour et 

persistent jusque vers le vingt-huitième iour. 

Aussi le traitement mixte permet-il d’obtenir des 

anticorps du début à la fin et donne-t-il une 

sécurité beaucoup plus grande. 

4. FRAS (A.) et GRMOVSEK (P.). - Le diagnos- 

tic de la rage au moyen du test de diffusion- 

précipitation en milieu gélifié (en yougos- 

lave). Vet. Arhiv., 1958, 28 (9-IO), 253-8. 
Résumé anglais des auteurs. 

En partant des travaux de Mansi et de ses 

collaborateurs, effectués sur le test de précipi- 

tation en milieu gélifié en vue du diagnostic de 
quelques maladies à virus, les auteurs entrepri- 

rent des expériences ayant pour but de démon- 

trer si la précipitation pouvait également être 

obtenue avec le virus rabique. Le milieu utilisé 

était celui de Mansi : gélose : 15 g ; chlorure 

de sodium : 16 g : solution physiologique phé- 

i=lée à 10 p. 100 : 50 ml ; méthyl-orange : 

O,O3 g dissout dans 1.000 ml d’eau distillée. 

Les résultats obtenus par les auteurs avec ce 

milieu indiquent l’apparition d’une réaction 

antigène anti-corps, qui se produit lorsque des 

cerveaux de lapins, inoculés soit avec du virus 

fixe, soit avec du virus des rues, sont mis en prk- 

sente de sérum hyperimmun obtenu chez le 

cheval après des injections répétées de virus 

fixe. 

Les lignes de précipitation apparaissent 9 heu- 

res après le dépôt, en milieu gélifié, de *tissu 

cérébral infecté avec du virus fixe ou 24 à 48 heu- 

res plus tard dans le cas de tissu infecté avec 

du virus des rues, à condition que les boîtes 

de Pétri soient conservées à la température 

ambiante. Des résultats positifs furent également 

ob+enus avec des cerveaux provenant de trois 

chiens et d’un porc enragés ainsi qu’avec de 

nombreux cerveaux de souris infectées de virus 

des rues. 

Les auteurs font remarquer qu’avant d’intro- 

duire cette méthode de diagnostic dans la pra- 

tique, il conviendrait de déterminer quelle est 

la plus court e période d’incubation de la mala- 

die, à partir de laquelle des lignes de préci- 

pi,tation peuvent être obtenues avec le maté- 

riel infecté, ainsi que l’influence sur l’apparition 

de ces lignes des enzymes .autolytiques du cer- 

veau. 

5. THIODET (J.), FOURRIER (A.), MASSON- 

NAT (J.) et coll. - Rage déclarée traitée 

par curarisation maxima et ventilation endo- 

trachéale à pression positive. Ann. FUCU~. 

Med. Monfevideo, 1958, 43 (l-2), 43-6. 
Repris dans Tro,o. Dis. Bull., 1959, 56 (l), 

37-8. 

La survie dans la rage humaine est rarement 

supérieure à 3 ou 4 iours consécutifs à I’appa- 

riiion des premiers symptômes, la mort étant 

provoquée par des troubles respiratoires, entraî- 
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nant eux-mêmes des troubles circulatoires, et 

par des désordres du métabolisme général. 

Les auteurs ont tenté de prolonger la survie 

d’un homme âgé de 65 ans, mordu sévèrement 

à la main et au bras par un chien enragé, en 

vue de permettre aux sérum et vaccin anti- 

rabiques de neutraliser les effets du virus ayant 

envahi ses centres nerveux. 

Les premiers signes de rage avaient été ob- 

servés 45 iours après, la contamination, bien que 

l’intéressé ait suivi une série de #15 injections de 

vaccin, ‘commencée 2 jours après la morsure. 

3 iours après l’apparition des premiers symp- 

tômes, une trachéotomie basse fut pratiquée 

avec une canule no 9 de Sjoberg, communiquant 

avec un réservoir d’air par l’intermédiaire d’une 

valve. 

Un arrêt complet de la respiration suivit 

l’injection intraveineuse lente de 24 ml d’une pré- 

paration de curare, 1’ « intocostrine » (64 mg) 

et, aussitôt, un appareil d’Engstrom fut utilisé, 

assurant (7 mouvements respiratoires et I’inhala- 

tion d’un mélange théorique de 4 litres d’air et 

4 litres d’oxygène par minute. 

Ce traitement eut pour conséquence une re- 

laxation musculaire et une expansion thoracique 

complètes, un murmure vésiculaire normal, un 

pouls régulier et une tension sanguine satis- 

faisante. 

Cette amélioration fut maintenue pendant 

4 jours, pendant lesquels les sécrétions pulmo- 

naires étaient aspirées périodiquement, la relaxa- 

tion musculaire complète étant obtenue par des 

injections intraveineuses répé+ées d’ « Intocos- 

trine » et I’alime.ntation étant réalisée au moyen 

de perfusions sanguines. 

Au cours de cette période, 2.000.000 d’uni- 

tés de pé,nicilline étaient inoculées chaque jour 

par voie intramusculaire, 20 ml d’immun-sérum 

l’étaient le premier jour du traitement et étaient 

suivis d’une injection quotidienne de vaccin anti- 

rabique. 

Malheureusement le 5” jour du traitement, un 

incident mécanique - l’éclatement du réservoir 

d’air - se produisit et ne permit pas de pro- 

longer la survie du patient au-delà du 8" jour, 

soit le t le jour après l’apparition des premiers 

symptômes. Quoiqu’il en soit, il s’agit là, semble- 

t-il, du premier cas de survie aussi prolongée 

chez l’homme atteint d’une infection rabique. II 

est d’ailleurs possible, comme le pensent les 

auteurs, que l’issue eût pu être différente si l’in- 

cident mécanique décrit ci-dessus ne s’était pas 

produit. 

6. CONSTANTINESCO (N.) et BIRZU (N.). - 

Phénomène d’autostérilisation et guérison 

dans la rage expérimentale. Ann. Insf. Pas-~ 
feu, 1958, 94 (6), 739-47. 

La rage est considérée comme une maladie 

tou’jours mortelle pour l’homme et les animaux ; 

cependant il existe des espèces réfractaires ou 

partiellement résistantes (oiseaux, chauves- 

souris) et il a été montré que la rage peut évo- 

luer chez des chie.ns ou des chats comme une 

affection intermittente, latente, chronique, quel- 

quefois curable. Les auteurs ont constaté chez 

l’homme et les animaux vaccinés, morts de la 

rage, l’absence du virus rabique des rues dans 

les nerfs périphériques (septinévrite négative) et, 

en conséque.nce, l’avirulence des glandes sali- 

vaires (rage fermée) ; ils ont montré ensuite que 

le névraxe de certains animaux vaccinés et morts 

de rage paralytique ne contient plus de virus 

rabique, réalisant ainsi le phénomène d’auto- 

stéri1isatio.n mortelle de Levaditi. 

Dans cet article, les auteurs étudient la viru- 

lence comparative du cerveau chez des souris, 

vaccinées ou non vaccinées, atteintes de para- 

lysie rabique et ils examinent la nature des para- 

lysies chez les souris au névraxe avirulent. Ils 

concluent que : 

« Par la vaccinati0.n on prolonge la période 

d’incubation et la durée de la maladie chez des 

souris, atteintes, malgré la vaccination, de para- 

lysies à la suite de l’infection cérébrale d’épreu- 

ve. Dans la rage provoquée, le névraxe s’autosté- 

rilise à peu près constamment (DL50 = 0). 

Le processus d’autostérilisation peut quelque- 

fois aboutir à la « rage paralytique guérie », 

caractérisée par des séquelles neuromusculaires 

persistantes, avec impotence fonctionnelle, com- 

parables à celles de la poliomyélite. 

Le syndrôme paralytique, vu chez les ani- 

maux au névraxe devenu avirulent, est bien de 

nature rabique, et se distingue des « accidents 

nerveux allergiques », avec processus de démyéli- 

nisation consécutifs au traitement a.ntirabique. 
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En général, la rage se comporte, chez des orga- 

nismes partiellement immunisés, comme toute au- 

tre infection neurovirale autostérilisable et cura- 

ble, telles les encéphalites ou la poliomyélite. » 

Ce comportement implique la nécessité de 

renoncer à l’euthanasie par la morphine, au 

moins chez des sujets humains vaccinés, et 1 

d’adopter une thérapeutique symptomatique adé- 

quate qui permettra au malade de dépasser la 

période critique des premiers iours et d’attein- 

dre la phase d’autostérilisation totale du né- 

vraxe. l 

7. BARTOS (P.). - La circulation du virus rabi- 

que chez l’animal infecté. Studii si Cercetori 

Inframicrobiol, Microbiol si Parazitol., 1957, 

8 (2), 229-38. Repris dans Trop. Dis. Bull., 

1958, 55 (8) 883. 

Vingt lapins ont été inoculés par voie intra- 

péritonéale avec du virus rabique des rues et, 

30 minutes plus tard, les muqueuses linguale et 

buccale étaient scarifiées e.n vue d’amener du 

sang en contact avec les terminaisons nerveuses : 

parmi eux, 17 contractèrent la rage dans les I2 

à 64 iours suivants et les 3 autres succombèrert 1 

à d’autres causes. Dans une expérience campa- 

rable utilisant 20 autres lapins, on pratiquait 

l’ablation d’une partie de l’oreille et des inci- 

sions dans les muscles des cuisses ; parmi ces 

animaux, 14 contractèrent la rage dans les 20 

à 90 )Ours suivants, 5 succombèrent à d’autres 

causes et I survécut. Dans un groupe témoin non ~ 

soumis à des incisions, 4 animaux sur 20 suc- 

tombèrent à l’infection dans les 23 à 45 jours 

suivant l’inoculation. Dans d’autres expériences, 

5 chiens furent infectés par voie intrapéritcnéaie 

avec du virus rabique et de la salive fut reweiilie 

sur des écouvillons fixés dans la bouche de l’an:- 

mal. On a pu démontrer, en inoculant des cc- 

bayes avec des extraits préparés avec de l’eau ( 

physiologique à partir de ces écouvillons prélevés 

à intervalles réguliers, que la salive contenait 1 

du virus dans les 2 à 17 heures qui suivaient 

l’inoculation infectante ; le virus était également 

présent dans la salive pendant 2 à 8 heures 

qui suivaient son introduction par voie sous- 

cutanée. Les résultats montrent donc qu’une 

virémie se produit après l’inoculation de virus 

rabique et que le virus est éliminé dans la salive ~ 

8. ATANASIU (P.) et LEPINE (P.). - Mult;pli- 

cation du virus rabique des rues sur la 

tumeur é,pendymaire de la souris en cul- 

ture de tissus. Hfet cytolytique (22 réf.). 

Ann. Insf. Pasfeur, 1959, 96 (I), 72-8. 

Jusqu’ici, l’étude de la multiplication in vitro 

des virus rabiques n’a pas abouti à une adap- 

tation suffisante du virus à la culture. 

Les auteurs ont eu comme but de travail la 

culture du virus rabique des rues sur une celluk 

gliale d’origine tumorale de la souris maintent,c 

en culture de tissus. 

Ils discutent leurs expériences et concluent 

ainsi : 

« Après deux passages successifs la virulence 

du virus rabique dans les liquides surnageants en 

culture de tissus s’est maintenue constamment 

entre 10” et 10’. Des titres de virulence cons- 

tants entre 101,” et 103 ont été obtenus jus- 

qu’au vingt-deuxième passage. 

« II est bien certain que la souche de rage 

des rues se multiplie sur la cellule gliale de sou- 

ris, d’origine tumorale. 

« Le virus mis en culture dans les premiers 

passages avait une période d’incubation de dix 

à quinze jours et les cellules présentaient régu- 

lièrement des inclusions oxyphiles rappelant les 

corps de Négri. A partir du cinquième passage 

le liquide virulent surnageant commence à déter- 

miner une dégénérescence cellulaire, qui s’est 

poursuivie pendant au moins 15 passages. Cette 

dégénérescence est empêchée par un sérum 
, . . 

speclflque (humain ou de cheval]. Le vingt-deuxiè- 

me passage titre régulièrement entre 10” et 10.’ 

et les lésions anatomopathologiques chez la sou- 

ris et le lapin, inoculés avec la culture, sont 

typiques de la rage des rues. II est à noter que 

malgré la cytolyse constante et la durée réduite 

de la période d’incuba,tion au cours de 17 pas- 

sages en série, alors qu’on aurait pu penser à 

une évolution vers le type virus fixe par adap- 

tation du virus à la culture de tissus, la souche 

a jusqu’ici gardé toutes ses caractéristiques de 

virus des rues. 

(< Nos expériences montrer+, en cutre, qu’à 

l’avenir il sera possible de réaliser un titrage des 

sérums antirabiques sur culture de tissus en fai- 

sant appel à leur aptitude à protéger les cellules 

pendant cette phase. ( contre l’effet cytopathogène. Cette technique 
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présenterait des avantages évidents de gain de 

temps et d’économie par rapport à la technique 

classique de neutralisation sur l’animal. » 

9. RUSSEFF (C.) et BONTSCHEFF (N.). - Appli- 

cation du virus lapinisé dans la lutte contre 

la peste porcine en Bsulgarie. Bull. Off. in- 

fcrn. Epi~., 1958, 49 (9-IO), 635-42. 

La peste porcine sévissait dans le passé en 

Bulgarie et causait de grandes pertes. Actuelle- 

ment, les mesures de police sanitaire mises en 

oeuvre en même temps que des vaccinations 

systématiques en masse au cristal-violet ont obte- 

nu un grand succès. Néanmoins des foyers appa- 

raissent parfois notamment dans de grands éle- 

vages et l’enrayement par la séro-inoculation 

et le vaccin au cristal-violet dure longtemps et 

n’évite pas de grandes pertes. C’est pour ces 

cas que les auteurs utilisent un vaccin obtenu 

à partir d’une souche lapinisée du virus de la 

peste porcine en associati0.n avec l’inoculation 

d’un sérum hyperimmun. Le vaccin est constitué 

par une suspension dans l’eau distillée de rate et 

de foie de lapins infectés par une souche lapi- 

nisée et sacrifiés en état d’hyperthermie ; la 

conservation a lieu à - 2O”C, le vaccin étant en 

suspension à 10 p. 100. Pour la vaccination, la 

suspension est portée à 2 ou 3 p. 100 et ino- 

culée par voie sous-cutanée derrière l’oreille à 

la dose de 2 ml. 

La vaccination est bien supportée par les 

porcs en bonne santé ; des symptômes d’inap- 

pétence et d’hyperthermie s’observent vers le 

5” et le 6” jour. Après la séro-vaccination de 

truies gestantes, les auteurs n’ont constaté au- 

cun cas d’avortement. 

La séro-vaccination, dans les établissements 

infectés permet d’obtenir une immunité rapide 

et durable. Les auteurs ont expérimenté au total 

sur 10.999 porcs dont 9.959 ont subi la séro- 

vaccination et 1.040 la vaccination. 

10. RUSSEFF (C.) et BONTSCHEFF (N.). - Cul- 

ture et modification du virus de la peste 

porcine chez le lapin par inoculation abdo- 

mina’le simultanée du tissu embryonnaire du 

porc (15 réf.), Bull. Off. infern. Epi~., 1958, 

49 (9- IO), 643-52. 

Les expériences des auteurs ont porté sur 

l’adaptation du virus de la peste porcine au 

lapin et son atténuation pour le porc en injectant 

simultanément au lapin le virus de la peste por- 

cine et du tissu embryonnaire porcin. Ils décri- 

vent les conditions de l’expérience et analysent 

les résultats obtenus. IIs concluent ainsi : 

« La souche du virus de la peste’ porcine 

utilisée par nous est maintenue, avec une viru- 

lence non atténuée pour les porcs, dans 107 pas- 

sages en série sur des lapins qui reçoivent, en 

même ,temps, par voie intra-abdominale, du tissu 

embryonnaire porcin. 

« Les passages du virus chez le lapin, par 

voie intrapéritonéale et par voie veineuse, sans 

inoculation simultanée de tissu embryonnaire por- 

cin, conduisent en peu de temps à la « perte » 

du virus. Cependant, le virus retrouve son entière 

virulence à son passage suivant avec du tissu 

embryonnaire porcin. 

« La modification de la souche utilisée de 

virus de la peste porcine par cuhure sur les 

lapins ne se réalise qu’au niveau des hauts pas- 

sages tissulaires (104) par passages en série, par 

voie veineuse, de suspensions de rates de lapins 

sacrifiés au moment de I’hyperthermie. 

« Le virus modifié obtenu, appliqué aux porcs, 

en dilution à 2 p. 100 de rate et de foie de 

lapins ayant réagi hyperthermiquement, est faci- 

lement supporté par des porcs sensibles et crée 

chez eux une immunité solide lors de l’épreuve 

effectuée ci.nq iours plus tard. » 

l 1. NGUYEN-BA-LUANG et VU-THIEN-THAI. 

- Première expérimentation d’un virus- 

vaccin contre la peste porcine au Viet-Nam. 

26” session du comité de l’Office. Off. in- 

fern. Eppiz., 1958, 50 (mai), 555-8. 

Les auteurs utilisent la souche S.F.A. de Wey- 

bridge, souche de peste porcine ayant subi 256 

passages sur lapin. Le virus-vaccin lyophilisé est 

reconstitué puis dilué à 5 p. 100 ; cette dilution 

sert à inoculer deux lapins que l’on sacrifie au 

3” jour ; leurs rates servent à de nouvelles ino- 

culations de lapins. A partir du 4” passage, les 

lapins réagissent nettement (41” ; rate conges- 

tionnée). Le vaccin est préparé à partir de la 

rate seule et consiste en une suspension à 
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10 p. 100 de broyat de rate dans un diluant 

phosphaté à l’œuf. 

Les auteurs décrivent l’épreuve d’innocuité et 

d’efficacité du vaccin et les expériences pour 

déterminer la dose optimum vaccinale. Ils tirent 

les conclusions suivantes : 

a De cette première série d’expériences, il 

apparaît que : 

a 1’ Le virus-vaccin lapinisé, souche S.F.A.. 

a conféré une réelle immunité a nos porcelefs. 

Une dose correspondant à 0,02 mg de rate 

fraîche a suffi pour protéger deux porcelets 

contre une dose de virus naturel qui a .tué deux 

témoins. 

a 2” Une dose de vaccin, comprise entre 3,33 

mg et 5 mg de rate virulente fraîche, a été 

d’une façon générale bien supportée par nos 

porcelets. 

« 3” Les animaux inoculés ont fait, après la 

vaccination, une réaction thermique plus ou moins 

forte. Certains ont eu une diminution d’appetit 

et une diarrhée passagères. 

« Certaines causes affaiblissant l’organisme, 

telles que parasitoses intestinales, salmonelloses, 

etc., pourraient aggraver la réaction post-vacci- 

nale jusqu’à ia rendre mortelle ou entraver l’eta- 

blissement d’une bonne immunité. » 

12. BEATON (W.G.). - L’épizootologie régio- 

nale comparée de la fièvre aphteuse (Afri- 

que au sud du Sahara). 26’ session du comifé 
( 

de /‘Office: Off. intern. EpYz., t 958, 50 

(mai), 473-8 1. 

En Afrique au sud du Sahara, la fièvre aph- 

teuse dont la présence avait été confirmée depuis 

longtemps, ne commença à présenter de l’im- 

portance qu’à l’introduction de bovins de races 

européennes. Précédemment, elle présentait une 

forme bénigne, d e peu d’importance économi- 

que chez les animaux de races locales. Depu!; 

qu’a été entrepris I’é!evage d’animaux améliores 

en vue de la production intensive de lait et de 

viande, l’existence de la fièvre aphteuse a exigé 

l’application de mesures actives de prophylaxie 

et l’identification de la souche responsable d’une 

épizootie est devenue importante. 

Or, en P!US des types Vallée 0, A et C, des 

,types de virus antigéniquement différents fureni 

mis en évidence : type Sud-Africain I (SAT l), 

.. SAT II, SAT III. 

En général, les types SAT I et II sont les plus 

répandus en Afrique méridionale et les types 

Vallée 0 et A en Afrique orientale ; on a trouvé 

une fois (penda.nt la période 1956-57) le type 

SAT III en Union sud-africaine et une fois le 

type Vallée C au Kenya. 

L’évolution régionale des épizootie’s varie tant 

sont différentes les pratiques de l’élevage et 

même les méthodes d’amélioration ; elle est aussi 

influencée par l’aspect économique de la mala- 

die qui déclenche ou non des mesures de pro- 

phylaxie ; enfin le type de virus est aussi un 

facteur conditionnant l’évolution. 

La lutte ira de la quarantaine stricte et même 

de l’abattage dans les pays où l’affection est 

sporadique (Afrique du Sud) à un simple isole- 

ment temporaire des animaux de boucherie diri- 

gés sur les lieux de consommation dans les pays 

où la fièvre aphteuse sévit à l’état enzootique 

(Nigéria) ; entre ces deux extrêmes, certains 

pays utilisent la vaccination (Kenya]. 

La maladie est rarement signalée chez les 

petits ruminants. La résistance des bovins à I’in- 

fection dépend du type spécifique de virus, mais 

en général ceux de races européennes sont plus 

sensibles. La morbidité varie de 20 à 80 p. 100 

en général, et la mortalité n’atteint pas 2 p. 100 

des veaux. Des animaux sauvages sont des réser- 

voirs de virus. L’épizootologie pourrait être 

influencée par des facteurs climatiques, comme 

une forte chaleur sèche, qui limiteraient la conta- 

gion. 

13. OTTOSEN (H.E.). - La pneumonie à virus 

des bovins. 26” session du comité de /‘Off;- 

ce., Off. idem. Epi~., 1958, 50 (mai), 422. 
30. 

L a pneumonie à virus, ou pneumoni%, oü 

pneumonie atypique, est très répandue dans le 

règne animal. Son agent causal non encore 

isolé 01 identifié, apoartient probablement aux 

virus et aux rickettsies. Chez les bovins on la 

rencontre à tout âge, sauf chez les veaux de 

moins de 10 à 12 jours, la plupart du temps chez 

les veaux de I à 6 mois. Dans les troupeaux 

atteints, on observe des symptômes d’affections 

respiratoires, quelquefois des cas de diarrhée. 
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d’arthrite 

dérable. 

; la mortalité parmi les veaux est consi- 

A l’autopsie, les p oumons montrent soit des 

zones hépatisées, d’étendue et d’aspect varia- 

bles, soit moins souvent des lésions de bronchite 

catarrhale ; dans la plupart des cas, on trouve 

de petites parties atélectasiées. La lésion micro- 

scopique prédominante, sur laquelle on base le 

diagnostic de la maladie, est l’accumulation de 

cellules lymphoïdes autour des bronches et des 

vaisseaux (< cuffing pneumonia >)). 0.n trouve 

aussi des amas cellulaires (lymphocytes, histiocy- 

tes, monocytes, leucocytes éosinophiles) souvent 

assez importants pour comprimer et à peu pres 

oblitérer les bronches et les vésicules. Dans I’épi- 

thélium des bronches, qui peut être épaissi, on 

trouve des corpuscules de 10 à 20 p contenant 

des granules basophiles. 

Da.ns l’intestin, on observe des signes d’enté- 

rite ; la muqueuse intestinale est épaissie pal. 

des accumulations de cellules lymphoïdes. II y 

a parfois des amas semblables dans ie foie, les 

reins, les mamelles. Les ganglions lymphatiques 

des poumons et de l’intestin sont hypertrophiés 

par suite de I’hyperplasie des lymphocytes et du 

tissu endothélial. 

14. MIMS (C.A.). - Le défaut de coagulation 

dans les infections par les irirus de la fièvre 

de la vallée du Rift et de la fièvre jaune. 

(The Coagulation Defect in Rift Valley Fever 

and Yellow Fever Virus Infections). Ann. 

Trop. Med. Parasif., 1956, 50, 147-149. 

L’étude de la coagulabilité du sang de souri: 

infectées de virus de la fièvre de la vallée du 

Rift a montré que le taux de prothrombine ne 

représente même pas 5 o/O du taux normal ; le 

temps de coagulation chez ces animaux varie 

de 10 minutes à plus de 60 minutes, alors qu’il 

est normalement de 2 minutes et demie à 3 minu- 

tes et demie. 

Ce dSfaut de prothrombine est probablement 

dû a une grave atteinte du parenchyme hépa- 

tique. Ces constatations sont à rapprocher de: 

faits semblables observés chez les singes rhésus 

infectés de virus amaril. 

Peste Bovine 

15. MORNET (P.) et GILBERT (Y.). - Les métho- 

des actuelles de lutte contre la peste bovine 

(142 réf.). Cahiers de Méd. Véf., 1958, 27 

(5), 133-36 et ibid. 1958, 27 (6), 165-93. 

Dans cette étude, les auteurs présentent les 

méthodes actuelles de lutte contre la peste 

bovine dans leur ensemble, s’étendant particu- 

lièrement sur la prophylaxie médicale et dans 

celle-ci sur les vaccins atténués. Voici la conclu- 

sion des auteurs : 

« Après une brève revue de I’épizootologie de 

la peste bovine et des mesures sanitaires, dont 

l’application rigoureuse est capable, dans cer- 

tains cas, d’assurer l’éradication de la maladie, 

une étude des méthodes vaccinales est dévelop- 

pée. 

« II apparait, à leur propos, que : 

- le sérum anfipestique n’offre plus qu’un 

intérêt mineur ; 

- les vaccins inacfivés tout en conservant 

leurs qualités essentLelles : innocuité et absence 

de risque d’expansion du virus, ne donnent pas 

une immunité d’assez longue durée pour per- 

mettre, de façon générale, d’envisager sous un 

angle économique l’éradication dans les pays 

d’endémie pestique. Leur prix de revient, joint 

à l’obligation d’utiliser de jeunes bovins pour 

leur fabrication, conduit à restreindre leur em- 

ploi ; 

- le virus,cuprinisé constitue un vaccin effi- 

cace, bon marché, conférant une immunité de 

longue durée (cinq ans environ). 

« II ne peut cependant être employé sys- 

tématiquement pour protéger tous les bovin; 

contre la peste bovine. Certains en effet, Par:i- 
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culièrement sensibles, font des réactions exces- 

sives à la suite de la vaccination par ce procéd& 

qui est absolument contre-indiqué pour eux. 

« II est donc recommandé, avant de généra- 

liser l’emploi, de connaître la réceptivi+é des ani- 

maux et de multiplier les essais expérimentaux 

parmi les bovins d’une région ou d’un terri- 

toire. 

I< Le virus vaccin caprinisé est égalemen: 

contre-indiqué chez les femelles en état de ges- 

tation et les sujets bas d’état. 

« - Le virus lapinisé est comparable au virus 

caprinisé en ce qui concerne l’efficacité et /a 

durée de l’immunité (deux ans environ), mais 

les réactions post-vaccinales sont moins fortes 

et il peut être appliqué à une plus grande ,varié- 

té de bovins. 

« Certaines races bovines (du Japon, de Gui- 

née française par exemple) restent cependant 

encore trop sensibles pour que ce procédé ouisse 

leur être appliqué de façon systématique. 

«- Les virus avianisés offrent des perspec- 

tives intéressantes, en ce qui concerne en par- 

ticulier le prix de revient, très bas, et la facilité 

de préparation, mais le seul vaccin, ayant fait 

l’objet d’une large expérimentation, au cours 

de laquelle il s’est montré efficace et d’une 

innocuité complète, est le virus lapinisé-avianisé. 

Il permettrait d’immuniser l’ensemble du chep- 

tel d’une région, quelle que soit la réceptivité, 

sans incident notable. 

« Des recherches récentes, concernant le déve- 

loppement du virus bovipestique en culture de 

tissus et l’immunité croisée virus de Carré-virus 

bovipestique sont en cours. 

r:on de divers facteurs dans la lutte contre la 

oeste bovine et les avan+ages comparés des 

divers vaccins complètent ce travail. » 

16. BROWN (R.D.). - L’immunité contre la 

peste bovine chez les veaux. Revue synop- 

tique (Rinderpest Immunity in Calves - A 

Review). 29 réf. Bull. foP;z. Afr. (I.B.E.D.), 

1958, 6 (2), 127-33 et 183-4. 

L’auteur ayant passé en revue les travaux 

faits jusqu’alors sur l’immunité des veaux vis-à-vis 

de la peste bovine estime qu’on peut ainsi résu- 

mer la question : 

« l” Les veaux, même âgés d’un jour, peu- 

vent produire des anticorps aussi bien que les 

adultes. 

« 2” Les veaux nés de mères immunes n’ont 

pas d’anticorps à la naissance, mais les reçoi- 

vent par le colostrum pendant les premières 

heures de la vie. Cette immunité dérivée de la 

mère disparaît quand les veaux ont environ I l 

mois. 

« 3” L’immunité antipestique dérivée de la 

mère peut empêcher la production de l’immunité 

active. 

« 4” L’inoculation de vaccin pestique chez 

les veaux âgés de 3 mois ou de moins est sans 

effet, tandis que tous les veaux âgés approxi- 

mativement de 8 mois produisent des anti- 

corps. » 

D’ailleurs, en Afrique orientale, on vaccine 

tous les veaux présentés à la vaccination et on 

ne marque que ceux âgés d’au moins 12 mois, 

les autres plus jeunes qui ne seraient pas cer- 

tainement immunisés devront être revaccinés I’an- 

« Les considérations générales sur l’interven- née suivante. 

Maladies microbiennes - Microbiologie 

17. PARLI (G.). - La vitalité de Brucellu obor- dans l’étable fut éprouvée en effectuant des 
+US a l’extérieur de la mamelle. Landw. Jb. ’ frottis après culture de lait. La vitalité variait 

Schweiz, 1957, 6 (2), I 19-42. Repris dans avec les mat6riaux et les souches examinés. De 

Dairy SC;. Abst., 1958, 20 (5), 428. grandes différences de vitalité entre les souches 

furent observées avec les tissus, la peau, l’urine, 

La vitalité de 8 souches de Br. obtus etc., mais ces différences étaient légères avec le 

dans divers matériaux communément utilisés bois, la paille, etc. La survie moyenne de toutes 
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les souches était d’environ I mois dans la paille, 

les tissus ou le papier filtre stérilisés et d’en- 

viron 2 semaines dans le cuir et /a tôle stéri- 

lisés. La survie moyenne des bactéries dans le 

bois, les tissus, la p eau, les solutions d’eau de 

chaux et la crème était relativement courte. Les 

brucelles survivaient I I/2 à 2 iours dans l’urine 

et la bouse frafche, 10 iours dans la bouse des- 

séchée et 3 jours dans la bouse desséchée non 

stérilisée. Les matériaux souillés par des excré- 

ments protégeaient mieux les bactéries que ceux 

non souillés. L’auteur a utilisé ces résultats pour 

énoncer ses recommandations visant au maintien 

de l’hygiène et à la lutte contre les maladies dans 

l’étable. Dans la discussion de ces mesures, il 

souligne le danger d’infection représenté par les 

matériaux de l’étable éclaboussés par le lait 

provenant directement des mamelles et des réci- 

pients, et la nécessité d’utiliser des méthodes 

hygiéniques de traite, d’éviter la dessicca,tion des 

excréments sur les boiseries et autres surfaces, 

de retirer fréquemment la litière et de chauler 

souvent. 

18. PELED (D.) et LANDAU (M.). Enquête sur 

la brucellose ovine et caprine en Israël 

(A survey of brucellosis in sheep and goats 

in Israel). Refuuh vef., 1958, 15 (4), 193-4. 

L’enquête porta sur 91 troupeaux répartis dans 

tout le ,territoire et comprenant au total 24.304 

ovins et 1.623 caprins. Elle était basée sur I’ap- 

plication d’un test allergique utilisant un anti- 

gène préparé a l’Institut vétérinaire de Rishon- 

le-Zion (Israël). Cet antigène était. injecté à la 

dose de 0,) ml par voie intradermique dans la 

paupière inférieure et les résultats étaient lus 

48 heures plus tard, l’apparition d’une tumé- 

faction au point d’inoculation étant considérée 

comme manifestant une réaction positive. 

Sur 91. troupeaux ainsi testés, 61,5 p. 100 

étaient indemnes de brucellose ; 3 l,8 p. 100 se 

révélèrent faiblement infectés (2 à 10 p. 100 

d’animaux réagissants dans chaque troupeau) et 

6,7 p. 100 contenaient plus de 10 p. 100 de 

réagissants. 

19. JACOTOT (Hi) et VALLEE (A.); - Sur un 

critère du pouvoir pathogène des brucelles. 

Ann. Inst. Pasfeur, 1959, 96 (I), 54-9. Résu- 

rnj des auteurs. 

Chez le cobaye, l’inoculation sous-cutanée de 

brucelles engendre une bactériémie qui est déjà 

décelable une heure après et qui se maintient 

avec une certaine continuité, au moins pendant 

les premières semaines lorsqu’elle doit durer. 

La teneur en germes de la suspension inoculée 

n’a pas une influence déterminante sur I’inten- 

sité et la durée de cette bactériémie lorsque 

les quantités injectées sont de l’ordre de quel- 

ques milliards à quelques dizaines de milliards au 

centimètre cube. 

Certaines souches particulièrement stables pro. 

voquent régulièrement une bactériémie intense 

et durable ; d’autres également stables ne sont 

retrouvées dans le sang que pendant quelques 

iours et en petit nombre ; parmi les premières 

se rangent les souches internationales des trois 

type; principaux, et parmi les secondes plusieurs 

souches vaccinales qui ont été largement em- 

ployées dans les troupeaux et les collectivités 

humaines. 

Toutefois, d’assez nombreuses souches sau- 

vages, isolées plus ou moins récemment, se rap- 

prochent par les caractères de la bactériémie 

qu’elles engendrent, des souches vaccinales ; elles 

se sont atténuées ou dans l’organisme animal OLI 

eu laboratoire ; et inversement, il arrive qu’une 

souche vaccinale engendre une bactériémie de 

quelque durée, en raison, peut-être, d’une plus 

grande réceptivité des cobayes inoculés ; en 

oareil cas les hémocultures tardives ne révèlent 

qu’un ,très petit .nombre de germes. 

Les conclusions auxquelles nous étions arrivés 

antérieurement restent donc valables : le degré 

d’atténuation du pouvojr pathogène des brucelles 

peut s’établir par inoculation sous-cutanée au 

cobaye. Mais, tenant compte de ce qu’il y a 

jes souches vaccinales confirmées qui donnent 

:hez un certain nombre de sujets une bacté- 

.iémie de quelques semaines, nous proposons 

.rne modification au calendrier des prises de 

;ang ; celles-ci seraient faites à partir de la troi- 

nième semaine seulement et jusqu’à la sixième 

;emaine ; l’intensité et la durée de la bactériémie 

dans de telles limites donneraient une mesure 

assez précise de l’atténuation pour permettre de 

distinguer les souches offrant lec qaranties dési- 
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rable d’innocuité pour les espèces naturellement La réaction est basée sur le fait qu’un pré- 

sensibles de celles qui, en raison de leur viru- cipité se forme da.ns la zone d’équivalence entre 

lente plus ou moins caractérisée, devraient être l’antigène et I’antisérum contenus dans des cupu- 

tenues pour dangereuses ou douteuses. les ménagées dans un milieu gélifié et diffusant 

; l’un vers l’autre. Un système spécial d’éclairage, 

20. VlELHO (E.L.). - Contribution à l’étude de j basé sur le principe de l’irradiation lumineuse sur 

l’écologie des Salmonella des farines de fond noir, a été mis au point pour permettre 

poisson, en Angola. 26’ session du comité i 
~ 

l’observation du précipité dans les meilleures 

de /‘Office. Off. infern. Epi~., 1958, 50 (mai), conditions : il s’agit d’une caisse comportant 

330-b. I deux tubes fluorescents dont les rayons sont réflé- 

Dans le monde entier, on étudie le problème 
~ chis sur la paroi avant de converger à travers 

de la dissémination des salmonelloses et leur 
une étroite fente vers la boîte de Pétri, dis- 

importance dans les infections ‘alimentaires. On 
’ posée au sommet de la caisse et conte.nant le 

a isolé dans des farines de viande et de pois- ~ 
milieu gélifié. 

son des Salmonello pathogènes pour l’homme En vue de faciliter la lecture de la réaction et 

et les animaux : en Angola les farines de pois- d e permettre sa photographie, différents colo- 

son qui ont un grand intérêt économique ont rants ont été essayés à diverses concentrations. 

été analysées. Sur 2.800 analyses de farines de Pour l’observation visuelle simple, le rouge Congo 

poisson, le degré d’incidence des Salmonella I à 0,012 p. 100 s’est révélé le meilleur tandis 

dans les différents lots a varié entre 8 et ~ que, pour la photographie, le bleu de méthylène 

40 p. IOO. Cette variation doit être en rapport à 0,03 p. 100 donnait les meilleurs résultats. 

avec le degré de concentration des centres Après que l’antigène et I’antisérum aient été 

de pêche, le d egré d’hygiène de ces centres i versés dans les cupules, le matériel doit être 

[particulièrement la fourniture d’eau), les candi- 1 mis à l’étuve a 37” au-dessus d’un réservoir d’eau 

tions de fabrication et d’emmagasinage. Les tra- ~ afin d’empêcher la déshydratation. La plupart 

vaux ont porté non seulement sur la recherche des systèmes antigène-anticorps ainsi mis à I’étu- 

des Salmonel/a mais aussi sur les origines de ve donnent des lignes de précipitation après I b 

cette contamination. Les farines, même convena- à 24 heures à 37” tandis qu’ils ne donnent les 

blement fabriquées, se souillent quand elles sont mêmes lignes que 2 à 3 jours plus tard s’ils 

en contact avec le milieu extérieur. L’auteur a sont simplement conservés à la température am- 

pu isoler des Salmone//a, à partir d’excréments biante. 

d’ouvriers de centres de pêche, à partir de l’in- ~ 

testin de deux oiseaux et à partir d’insectes ~ 
Les auteurs indiquent également les nom- 

provenant de ces mêmes centres. Dans ces 
breuses applications possibles de ce test : par 

Sa/monellu prédomine le groupe E, de même que 
exemple, six sérums ou deux dilutions de trois 

sérums ou encore trois dilutions de deux sérums 
dans les Sulmonellu isolées des farines de pois- 

son. De la connaissance des sources d’infection, ~ 
peuvent être testés vis-à-vis d’un antigène en 

que l’auteur continue d’étudier, dépend I’effica- 
disposant celui-ci dans une cupule centrale tandis 

cité de la prophylaxie. 
que les sérums peuvent être versés dans les 

cupules excentriques. Toutes les cupules ont 7 mm 

21. LAZEAR (E.J.), KILLINGER (A.H.). HAYS 
de diamètre intérieur et sont disposées à 5 mm 
1 es unes des autres. Inversement, six antigènes 

(M.B.) et ENGELBRECHT (H.). - La réac- 

tion de précipitation en milieu gélifié. 1. - Sa 

technique et ses applications en médecine 

vétérinaire (The gel precipitin test. I. - Its 

technic and applications in veterinary medi- 

cine). Vef. med., 1958, 53 (5), 229-35. 

Le test de précipitation utilisé est celui décrit 

à l’origine par Oudin, puis repris par Ouchterlony 

et Mansi. 

différents peuvent être testés vis-à-vis d’un sérum 

standard. La situation des lignes de précipita- 

tion indiquera le titre relatif de I’antisérum et 

des antigènes. 

22. WOLFF (H.L.). - La méthode du papier 

filtre appliquée à l’expédition de prélève- 

ments de sang en vue d’un examen sérolo- 

71 
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gique. (The filter paper method for shipping 

blood samples for serological examination). 

Trop. geogr. Med., 1958, 10 (4), 306-8. 

L’auteur utilise des bandes de papier buvard 

mesurant 10 cm sur 0,5 cm. Il trempe da.ns cha- 

que échantillon de sang deux bandes au mini- 

mum, en prenant soin de laisser un quart de 

leur longueur environ non imprég.née, afin de 

permettre l’immatriculation de l’échantillon cor- 

respondant. De préférence, ces bandes doivent 

être suspendues par leur extrémité non impré- 

g.née, ou disposées sur une assiette et recouver- 

tes de gaze. Dès qu’elles sont sèches, elles sont 

enfermées dans une enveloppe qui est envoyée 

par avion au laboratoire. 

Les bandes, à leur arrivée au laboratoire, sont 

disposées dans des tubes à agglutination conte- 

nant O,ï'5 ml d’une solution physiologique. Vingt 

minutes plus tard, la solution est recueillie après 

que l’on ait pressé la bande de papier buvard 

contre la paroi du tube avec une baguette de 

verre. Dans ces conditions, la solution contient 

un taux d’anticorps comparable à celui contenu 

dans une dilution de sérum à 1/60-1/90. Toutes 

sortes de tests sérologiques peuvent donc être 

pratiqués avec ce liquide, bien que le taux d’anti- 

corps soit quelque peu plus faible qu’avec le 

sérum pur. 

De bons resultats purent être obtenus grâce 

à cette méthode pour détecter les anticorps 

dans les leptospiroses, les brucelloses, différe.ntes 

affections à virus transmises par des athropodes 

à des souris, etc. 

Cependant, pour les tests de fixation du com- 

plément, il est. préférable de ttremper les bandes 

de papier buvard dans le sérum surnageant le 

caillot .sanguin constituant le prélèvement, car 

des réactions anticomplémentaires peuvent faus- 

ser les résultats obtenus avec le sang entier 

absorbé sur bandes. La technique applicable au 

sérum est ensuite superposable à celle utilisée 

pour le sang entier. 

La méthode décrite présente les principaux 

avantages suivants : expédition aérienne écono- 

mique des prélèvements, moindres chances de 

contamination extérieure et de casse. 

Péripneumonie 

23. PIERCY (S.E.). - Les méthodes actuelles 

de lutte contre la péripneumonie. (Present 

Methods of Control of ,Contagious Bovine 

Pleuropneumonia). Bull. Epiz. Afr. (I.B.E.D.), 

1958, 6 (2), 155-64 et 195-9. 

La lutte contre la péripneumonie varie d’un 

pays à l’autre. En Australie, les éleveurs compren- 

nent l’utilité des mesures prises par le gouverne- 

ment concernant le transport, l’abattage, la vac- 

cination des animaux ; de plus leur bétail a une 

valeur commerciale élevée ; enfin l’existence de 

laboratoires équipés et de bonnes routes facili- 

tent les opérations de diagnostic et de vacci.na- 

*ion. 

A l’opposé, le Soudan rassemble les conditions 

inverses : éleveurs ignorants, bétail de peu de 

valeur, laboratoires insuffisants, communications 

difficiles dans un pays très vaste ; aussi la lutte 

y est-elle difficile. Entre ces deux cas, l’Afrique 

orientale britannique présente des conditions 

intermédiaires. 

Le diagnosfic est fait sur le terrain grâce au 

test d’agglutination rapide sur lame (Newing et 

Field 1953, Newing I 955) qui permet un premier 

tri rapide et que l’on peut contrôler ensuite par 

une épreuve de fixation du complément. Des 

erreurs peuvent provenir d’un animal récemment 

exposé à l’infection et en incubation, dont le 

sérum donne e,ncore une réponse négative, ou 

d’un animal guéri dont le sérum donne encore 

une réponse positive. 

En cas de doute, une deuxième épreuve doit 

être faite une ou deux semaines plus tard. 
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L’immunisation par un vaccin modifié vivant : (The application of the complement fixation 

peut stimuler la production d’agglutinine chez test to the control of Contagious Pleuro- 

certains animaux ; en général le sérum redevient pneumonia of Bovines). Ad. vef. J.; 1958, 

négatif après 4 à 6 semaines. l 34 (1 I), 361-6. 

Le diagnostic, en même ,temps que l’étude de 

la structure antigénique du germe, peut aussi 
Après avoir refait brièvement I’historique de 

être fait par l’utilisation de l’épreuve de pré- 
!a mise au point et de l’utilisation du test de 

cipitation 
su~ gélose par double diffusion fixation du complément, l’auteur rapporte des 

(White, 1958). Le matériel utilisé peut avoir 
observations effectuées en 1956-1957 dans 226 

bté conservé dans le formol, cette épreuve ayant 
élevages comportant plus de 18.000 animaux 

un caractère chimique plutôt que biologique. 
parmi lesquels 16.372 furent testés dans 3 foyers 

White a montré que du matériel, putréfié dont 
différents et 475 reconnus positifs ou douteux. 

on n’avait pu isoler d’organismes donnait un résul- La technique de saignée et d’expédition des 

tat positif avec cette épreuve de précipitation. prélèvements au laboratoire est décrite en dé- 

La quarantaine n’a de valeur que si elle est tai’. 

accompagnée des épreuves sérologiques per- Jusqu’en février 1957, tous les sérums étaient 

mettant d’éliminer les malades et les porteurs testés après dilution au I /lO et au I /20. 

de germe. Le mieux est d’abattre les animaux Tous ceux qui ne montraient pas d’hémolyse 
éiiminés. étaient éprouvés à nouveau par le test complet 

La vaccination a souvent utilisé l’inoculation de 4 tubes décrit par Campbell et Turner [ 1936) 

sous-cutanée du germe vivant et virulent. En et Campbell (1938). 

Australie, on a recours depuis 25 ans à une SOU- Depuis février 1957, on a remplacé le test 
che légèrement atténuée! cultivée sur bouillon- préliminaire de 2 tubes par un test pratiqué 
sérum, et inoculée au bout de la queue (souche avec un seul tube. Cependant, si ce ,tube ne 
V5). Des cultures semblables atténuées sur montre aucune hémolyse, le test complet de 
bouillon-sérum n’ont pas donné de résultats favo- 4 tubes est pratiqué. 
rables en d’autres pays, au Soudan par exem- 

Dans le ,test avec un seul tube, on utilise 0,05 
ple. 

ml de sérum que l’on verse dans O,5 ‘ml de solu- 
Un vaccin sec, reconstitué sur le terrain avec tion phy I q sio ogi ue et que l’on inactive pendant 

de la gélose (Priestley et coll.) n’a pas donne 25 minutes. 
en brousse des résultats aussi satisfaisants qu’au 

laboratoire. 
Lorsque l’on poursuit l’éradication de la mala- 

Sheriff et Piercy (1952-53) puis Piercy et Knight 
die dans les troupeaux infectés, il n’est pas 

recommandé de pratiquer fréquemment ces tests, 
(1956-57-58) ont étudié et obtenu un vaccin sec car les porteurs de virus susceptibles de se trou- 
atténué par passages en série sur ce’uf (souche ver dans ces troupeaux peuvent alors très facile- 
T,). Le vaccin est desséché, conservé au froid ment disséminer la maladie. C’est pourquoi, dans 
en ampoules: il peut être éprouvé par lot au l a province 
laboratoire. Utilisé en Nigéria, Angola, A.E.F., 

des Nouvelles Galles du Sud, en 

Ethiopie, il a donné de bons résultats. Mais sa ’ 
Australie, on pratique ces tests au début de la 

campagne prophylactique et à la fin de cette 
valeur immunisante est parfois insuffisante à campagne, avant de fixer la fin de la période 
cause de sa virulence ,trop faible qui ne peut 

i d 
e quarantaine, en général fixée à 5 ou 6 mois 

vaincre toujours l’état de semi-résistance natd- après la vaccination. 
relie dans lequel se trouvent environ 40 p. 100 

Lorsque le diagnostic de péripneumonie est 
des animaux. Aussi une nouvelle souche T, est- i 

elle actuellement essayée. 
posé dans un élevage avec un certain retard, 

le test de fixation du complément est très utile 

car il permet de détecter les sujets dangereux 

24. GCLDING (N.K.). - L’application du test capables de disséminer la maladie. Cependant, 

de fixation du complément à la prophylaxie la durée de la période d’incubation essentielle- 

de la péripneumonie bovine contagieuse. ment variable constitue un des graves problè- 
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mes qui doivent être résolus pour l’application 

efficace d’une campagne prophylactique. 

En se basant sur les conclusions de Turner et 

Campbell (1937) q ui affirment que la période 

d’incubation peut varier entre 29 et 58 iours, 

l’auteur indique que la politique appliquée dans 

les 3 foyers consistait à tester une première fois 

tous les a.nimaux 3 mois après leur première expo- 

sition à la contagion. Si ceux-ci ne réagissaient 

pas, ils pouvaient sortir de la zone de mise en 

quarantaine sans être au préalable vaccinés. 

Cette politique prophylactique se révéla parfai- 

tement satisfaisante. 

Dans les 3 foyers indiqués ci-dessus, 405 ani- 

maux, sur 12.966 vaccinés et lestés à la fin de 

la période de quarantaine, montrèrent des réac- 

tions positives ou douteuses au test de fixation 

du complément. II y eut néanmoins un certain 

nombre d’animaux ayant réagi qui, à l’autopsie, 

ne présentaient aucune lésion. Malheureusemen,t, 

une analyse bactériologique des prélèvements ne 

put pas toujours être pratiquée et, dans quel- 

ques cas où elle le fut, l’organisme de la péri- 

pneumonie ne put être retrouvé. II est donc pos- 

sible que les lésions observées aient été, en tota- 

lité ou en partie, d’une autre origine. 

Parmi ces animaux ayant réagi et n’ayant 

présenté aucune lésion à l’autopsie, certains 

avaient manifesté de violentes réactions locales 

à la suite de leur vaccina,tion par voie intra- 

caudale. D’autre part, quelques sujets ayant 

réagi et ayant été gardés au-delà des 5 mois 

suivant leur vaccination, voyaient leur taux d’an- 

ticorps décroître au cours des mois suivants jus- 

qu’à devenir nul. 

Quoiqu’il en soit, le réel avantage du test de 

fixation du complément est de pouvoir détecter 

des porteurs de virus à la fin de la période de 

quarantaine de 6 mois. A cette époque, les réac- 

tions sérologiques dues à la vaccination sont en 

principe négligeables et l’abattage de tous les 

animaux réagissants doit permettre l’éradication 

de la maladie. 

Trypanosomiases 

25. FAIRBAIRN (H.) et GODFREY (D.G.). - La 

réaction locale chez ,l’homme au lieu d’infec- 

tion par Trypanosomu rhodesiense. (The Lo- 

cal Reaction in Man at ,the Site of Infection 

with « Trypanosoma rhodesiense >>), Ann. 

trop. Med. Parasif., 1957, 5.1, 464-70 ; repris 

dans ‘Bull. bibi. signal. B.P.I.T.T., 1958, 9, 

fév., no 2.139, p. 137. 

Une mouche tsé-tsé Glossina palpalis, for- 

tement infectée par une souche de T. rhode- 

siense, fut nourrie sur un volontaire. Des rats 

ont été inoculés chaque iour avec du sang du 

volontaire ; ce n’est que sur certains de ceux 

inoculés le neuvième jour qu’apparut, après de 

longues périodes d’incubation, une trypanoso- 

mose. Le neuvième iour aussi apparut chez le 

volontaire, à l’endroit de la piqûre, un chancre 

typique contenant des formes sanguines de try- 

panosomes. Tous les rats inoculés le dixième iour 

furent infectés, l’incubation étant courte, et l’on 

trouva des trypanosomes dans la circulation 

générale du volontaire ; une excision de la 

lésion d’inoculation, qui contenait des trypano- 

somes normaux, permit une étude histologique 

qui montra dans le derme seulement une réac- 

tion cellulaire et dans la couche supérieure du 

tissu graisseux sous-cutané de I’cedème, une exsu- 

dation de lymphe, ,la formation de fibres cotla- 

gènes et une infiltration cellulaire. La plupart 

des trypanosomes métacycliques, sinon’ tous, se 

localisent près de l’endroit où a piqué la mouche, 
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La réaction serait due à l’apparition in situ 

des formes sanguines trypanosomiennes à partir 

des formes métacycliques. 

26. ASHCROFT (M-T.). - Un essai pour isoler 

Trypanosoma rhodesiense d’animaux sauva- 

ges. (An Attempt to Isolate « Trypanosome 

rhodesiense » from Wild Animals). Trans. 

roy. Soc. frop. Med. Hyg., 1958, 52, 276. 

82. 

1” On a essaye d’isoier des souche; de trypa- 

nosomes polymcrphes à partir des animaux cau- 

vages, dans deux régions du Tanganyika où la 

maladie du sommeil due à T. rhodesiense est 

end5mique, par des inoculations de /eL:r sang 

à des rats. Une souche de trypanosome DÛ!~- 

morphe a été isolée mais elle n’a pu ‘riec+ev 

deux volontaires. Aussi, la preuve formeIle de 

la présence de T. rhodesiense chez des ar’rnaL< 

sauvages n’a pu être faite. 

2” Des frottis du sang des animaux sauvages 

ont étj exam!nés. Sur 74 animaux, 10 étaieri 

infectés par T. brucei, T. congolense ou T. vivax. 

La probabilité que ce nombre soit p!us ;moor- 

tant, par suite de cas d’infection cryptique ina- 

persue. a été étudiée. 

27. SMITH (I.M.). - La protection contre les 

trypanosomiases, conférée chez les bovins 

par des doses r&pétées d’antrycide, injecté 

seul ou associé à des injections infestantes 

de Trypanosoma congolense. (The prcec- 

tion againct Trypanosomiasis conferred c- 

cattle by repeated doses of antrycide, ajc-e 

or with Trypanosoma congolense). A;?. 
trop. Med. Foras?., 1958, 52 (4), 39 I -LC i. 

D epuis que ;‘activité prophylactique de i a-- 

trycide et du pro-Salt d’antrycide a été decr’:e 

pour la première fois en 1950, l’usage de ces 

produits sur le terrain s’est de plus er plus 

répandu. 

L’auteur rappelle que Soltys a signa;e en 1955 

que des zébus, vivant dans une zore où (es 

trypanosomiases sévissaient à I’état eyzootique 

et auxquels 14 doses consécutives de ces trypa- 

nocides avaient été inoculées à intervalles de 

2 mois, résistaient 18 mois environ après la der- 

nière injection à toute infestatioi uliérie:re par 

des trypanosomes. Soltys expliquait ce oheno- 

mène par l’établissement chez les animaux 

;nteressés d’une immunité ou prémtinition confé- 

-k ,D4r des réinfesta,tions répétées, au cours 

du traitement prophylactique, par des glossines. 

Smith a essayé de vérifier les résultats obte- 

nus par Soltys et d’approfondir ses études. Les 

animaux utilisés étaient des zébus à courtes 

corne; d’Ouganda (Afrique orientale britanni- 

que). La souche de trypanosome T. congolense 

ayant servi à la présente expérimentation pro- 

venait du sang d’un rat piqué par une glossine 

capturée à l’état sauvage, G. pollidipes. D’autre 

part, l’auteur a utilisé comme médicament pro- 

phylactique le mélange standard de chlorure 

e: sulfate d’antrycide à la dose de 5 mg/kg, 

inoculé dans le forlon sous forme de suspension 

à 10 p. 100 dans de Ïeau distillee. 

Les an:maux ayan;- reçu le medicameni seui‘ 

semblaient aussi bien protégés que ceux ino- 

culés avec :e mgdicament associé’ aux trypano- 

somes, bien que ‘la seconde opération rappelle 

de plus près /es conditions de la pratique. D’au- 

tre part, après 7 doses consécutives de trypa- 

nocides, inoculées tous les deux mois, il subsiste 

dan; les nodules lympho‘ides une quantité de 

produit suffisante pour empêcher l’apparition de 

parasites dans le sang circulant pendant une 

année environ après la dernière inoculation. 

En effet, deux groupes de six animaux furent 

inoculés, l’un avec le médicament seul, l’autre 

#avec le mgdicament associé à des trypanosomes 

vivants 7. congoiense, à 7 reprises consécutives, 

espacées cLacune de 2 mois. Six mois après la 
.\ oerniere inocuiation, les animaux étaient éprou- 

L.,és 5 fois consécuiives à I mois d’intervalle 

avec une injection de trypanosomes vivants éva- 

iuée à 16 D.M.I. 50 pour des zébus à courtes 

cernes d Afriqre orientale, cette D.M.I. 50 étant 

elle-même je l’ordre de 0,25 ,X 10” trypano- 

somes v’van+s po,r la souche considérée (Bus- 

wale 1). 

Tops 2s animaux qui reçurent le double irai- 

-emerT es 4 parmi les 6 qui reçurent le trypa- 

,- c c c I seulement résistèrent à ces épreuves, qui 

Inf?;+ère-* oar contre tous les animaux témoins. 

Cepe~oa-7, 80 iours après la cinquième épreuve, 

des tryoarosomes T. congolense trypanorésistants 

furen{- rrouvgs dans le sang périphérique de deu,x 

animauu ayant été traités avec le trypanocide 

seulemert. 
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28. RISTIC (M.) et TRAGER (W.). - Culture 

A 37°C d’un trypanosome (Trypanosoma 

theileri) provenant de vaches dont la pro- 

duction de lait est en baisse. (Cultivation 

at 37°C of a Trypanosome « Trypanosoma 

theileri » from ~COWS with Depressed Milk 

Production). J. Profozoology, i 958, 5, 146- 

8 ; repris dans Bull. bibl. signal. du B.P.I.T.T., 

1958, 9, 192, n” 2232, résumé des auteurs. 

Des cultures de « Trypanosoma fheileri » 

furent obtenues à 36 et à 37,5 degrés dans un 

milieu de lysat sanguin inoculé avec du sang 

provenant de trois vaches laitières dont la pro- 

duction de lait était au-dessous de la normale. 

“es organismes furent d’abord observés après 

4 jours dans la première sous-culture, ils attei- 

gnirent un nombre maximum d’environ 500.000 

par ml le 4” jour de la seconde sous-culture, 

et s’élevèrent à ce même nombre environ le 

4” jour des transferts suivants. Les formes cri- 

fhidia prédominaient, mais les trypanosomes du 

,type sanguin courant étaient nombreux aussi. On 

n’obtint pas de cultures à partir du sang de 

vaches dont la production de lait était nor- 

male. Les vaches infectées, bien qu’exemptes 

d’helminthes, présentaient une éosinophilie mar- 

quée. 

29. LAPIERR’E (J.), LARIVIERE (M.) et ROUS- 

SET (J.J.). - Protection de la souris contre 

une souche virulente de Trypanosoma gam- 

biense par certaines espèces de Borrelia. 

Bull. Soc. Pafh. exof., 1958, 51 (21, 173-6. 

Résumé des auteurs. 

Nous étudions actuellement la biologie d’une 

souche hypervirulente de Trypanosoma gambiense 

isolée en A.O.F. (Casamance). 

Pour essayer d’atténuer l’infection chez la 

souris, nous avons utilisé deux souches de Bor- 

relia : Borrelia duffoni et Borrelia hispanica. 

Nous avons constaté que Borrelia duffoni 

déterminait une protection efficace contre ce 

trypanosome tandis que Borrelia hispanica 

n’exerçait aucun pouvoir protecteur. 

Ces résultats prouvent que la distinction mise 

en évidence, dans une note précédente, entre 

le mode d’action des deux groupes de Borrelia 

vis-à-vis de Trypanosoma brucei doit être eten- 

due à Trypanosoma gambiense. 

30. THURSTON (J.P.). - La consommation 

d’oxygène de Trypanosoma lewisi et T. equi- 

perdum et ses modifications en présence 

d’acides aminés. (The oxygen uptake of Try- 

panosoma lewisi and Trypanosoma equiper- 

dum w;th especial reference to oxygen con- 

sumption in the presence of amino acids). 

Parasif., 1958, 48 (l-2), 149-64. Résumé de 

l’auteur. 

1’ L’auteur décrit les standards de prépara- 

tion des suspensions de T. lewisi et T. equiper- 

dum lavés en solution phosphatée de Ringer 

modifiée. 

2” La consommation d’oxygène a pu être me- 

surée a l’aide de manomètres différentiels, en 

utilisant des microflacons contenant 2,5 X 10’ 

trypanosomes dans un mélange de O,9 ml. Les 

mesures de consommation d’oxygène étaient ef- 

fectuées à 37”. 

3” En l’absence de substratum, T. lewisi res- 

pire faib!cment pendant les deux premières heu- 

res, les trypanosomes sont légèrement altérés 

lorsqu’ils sont conservés à 5” pendant 24 heures 

et T. equiperdum ne consomme pas d’oxygène. 

Par contre, les trypanosomes sont encore vivants 

après 24 heures à 5” à condition qu’ils soient 

conserves dans un substratum tel que le glucose 

ou la glycérine. 

4” En présence de glucose comme substratum, 

le taux de consommation d’oxygène de T. lewisi 

augmente avec l’âge de I’infestation. Cette aug- 

mentation est encore plus marquée si l’on utilise 

de la glutamine comme substrat. 

5” Si l’on utilise de la glucosamine, la con- 

sommation d’oxygène de T. lewisi est Iégère- 

ment plus faible que si l’on utilise du glucose. 

Elle est encore plus faible en présence d’acide 

glutamique Na - L, d’asparagine, d’acide aspar- 

tique, d’hydrolysat de caséine, d’extrait de le- 

vure et de bacto-.peptone « Difco ». Treize 

autres acides aminés n’ont aucun effet sur la 

motili+é de ce trypanosome. 

6” Si l’on utilise de la glycérine comme sub- 

strat, la consommation d’oxygène de T. equi- 

perdum est légèrement plus faible que si l’on 

utilise du glucose. Elle est très faible avec de 
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l’extrait de ievure, de I’hydrolysat de caséine et I 3 autres acides aminés n’ont aucur effet sur 

de la bacto-peptone « Difco ». Elle est nulle, ‘a motilité de ce trypanosome. 

ainsi que la motilité, en présence de glutamine, 

d’acide glutamique Na-L, de glucosamine, d’as- 7” De l’ammoniaque est libérée à partir de la 

paragine, d’acide aspartique, d’alanine DL ou glutamine par des 7. lewisi à leur stade adulte 

d’acétate de sodium. Comme pour le précédent, et pendant leur phase de reproduction. 

Leptospiroses 

3 1. DE AZEVEDO (J.F.), DA COSTA FARO 

(M.M.) et PALMEIRO (M.M.). - L’action 

pathogène d’une souche portugaise de Lep- 

fospira pomona chez le porc. (Acçâo pato- 

génica sobre os porcos da estirpe portu- 

quesa de Le,otospira pomona). An. Inst. 

Med. trop. (Lisboa), 1956, 13, 563-8. 

L. pomma ayant été isolé à partir de porcs 

abattus à l’abattoir municipal de Lisbonne, on 

a procédi à l’étude de son action pathogène 

expérimenta!e chez les mêmes animaux. 

Dans ce but, on a inoculé O,7 cm” de milieu 

de Vervoort contenant une souche supposée 

pathogène chez 6 animaux jeunes dont les sérc- 

agglutinations vis-à-vis de L. pomona s’étaient 

révélées négatives. Les animaux inoculés ne pré- 

sentèrent aucun symptôme de maladie, mais le 

titre de leurs anticorps était très élevé chez 

tous, ainsi que le prouvèrent des tests de séro- 

agglutinations ; chez l’un d’entre eux, une hémo- 

culture se révéla positive. 

32. BURDIN (M.L.), FROYD (G.) et ASHFORD 

(W.A.). - La leptospirose au Kenya, pro- 

voquée par Leptospira grippotyphosa. (Lep- 

tospirosis in Kenya due to Leptospira 

grippotyphosa). Vet. Rec., 1958. 70 (41), 

830-5. 

La leptospirose animale ne semble pas avoir 

été décrite sur le continent africain, saLf dans 

deux territoires, la Tunisie et le Congo belge. 

Au début de 1956 au Kenya, la maladie fit son 

apparition chez les bovins, puis quelques mois 

plus tard, chez les ovins et caprins, provoquant 

des mortalités et des avortements. 

Les auteurs décrivent en détail leurs méthodes 

d’investigation, tant dans les élevages infectés 

que dans les abattoirs, qui ont porté essentielle- 

ment sur l’examen des reins, urines et sérums des 

animaux suspects. 

La maladie sévit habituellement sous une for- 

me suraiguë chez les ovins et caprin; et sous une 

forme aiguë, subaiguë ou chronique chez les 

bovins. 

L’évolution de l’affection était beaucoup plus 

rapide chez les ovins et caprins que chez les 

bovins. Les premiers succombaient souvent 12 

heures après l’apparition des premiers symp- 

tômes, tandis que, chez les derniers, l’affection 

ne durait pas moins de 2 à 6 jours. 

Les symptômes et lésions sont décrits en dé- 

tail : chez la vache, le lait prend une teinte 

rouge vif ou un aspect de colostrum ou encore 

une apparence granuleuse assez semblable à 

celle ob:ervée dans les cas de mammites strep- 

tococciques aiguës. D’autre part, la couleur de 

l’urine est assez caractéristique, variant du rouge 

vif au début de l’infection au noir dans les 

derniers stades de la maladie. De nombreux cas 

d’ictères sont également observés. Les avorte- 

ments sont fréquents, en particulier pendant les 

trois derniers mois de la gestation. Les sé- 

rums des animaux ayant avorté possèdent un 

titre d’anticorps élevé vis-à-vis de Leptospira 

grippotyphosa. II est à noter que les vaches 

ayant avort5 ne prkentent aucun symptôme 

clinique et ne succombent jamais à l’affection. 

Retour au menu



Du point de vue anatomo-pathologique, les 

lésions les plus caractéristiques siègent au niveau 

des reins. Lorsque l’évolution de la maladie est 

rapide, les reins sont très tuméfiés et conges- 

tionnés et leur capsule est adhérente. Dans les 

cas chroniques ou subaigus - comme les cas 

observés dans les abattoirs - ces organes peu- 

vent doubler ou même quadrupler de volume. 

La morbidité dans les troupeaux de bovins 

améliorés variait de 5 à 90 p. 100. La mortalité 

oscillait entre 10 et 20 p. 100 chez les bovins 

et était même plus élevée chez les ovins et 

caprins. 

Aucun traitement ne se révèle véritablement 

efficace contre la maladie. De nombreux ani- 

maux guérissent na,turellement. La péniciliine res- 

te sans effet. Le sulfate de magnésium, admi- 

nistré per os, semblerait donner quelques résul- 

tats lorsqu’il est utilisé au début de l’apparition 

des symptômes. II semble également que I’iso- 

thionate de phénamidine et le sulfate de qui- 

nuronium agiraient en luttant contre les infec- 

tions secondaires. Un vaccin formolé se révéla 

inactif. Du point de vue prophylactique, ii con- 

vient d’éviter que ‘les bovins ne SC cont~m- 

nent aux points d’abreuvement tels que les mares 

ou les bas-fonds. 

33. GSE’LL (0.). - Epidémiologie des leptos- 

piroses des animaux domestiques. (56 réf.]. 

26’ session du comifé de /‘Office. Off. in- 

fern. Epi~., 1958, 50 (mai), 224-36. 

On sait actuellement que les leptospiroses peu- 

vent se rencontrer dans le monde entier et chez 

tous les animaux domestiques. Les différences 

géographiques relevées concernant les espèces 

d’animaux affectés et les types de leptospires re- 

trouvés s’expliquent par des facteurs épidémio- 

logiques et écologiques : 

- le nombre d’espèces animales naturellement 

infectées par les leptospires est inférieur au 

nombre de celles qui peuvent être infectées expé- 

rimentalement : les porteurs de leptospires patho- 

gènes pour l’homme sont des animaux à sang 

chaud, spécialement des rongeurs. On a pu 

infecter des poissons, des arthropodes, des 

oiseaux ; 

- une espèce animale héberge un certain 

sérotype de leptospire prédominant, rarement 

plusieurs, mais ce type ne doit pas être le même 

dans les différentes parties du monde. Du pain-i 

de vue épidémiologique, on doi,t donc distin- 

guer des porteurs principaux et des porteurs 

occasionnels, sporadiques ; 

- l’intensité de la leptospirose varie chez les 

animaux domestiques de l’infection inapparente 

jusqu’à la maladie grave éventuellement mor- 

telle ; 

- la dissémination des leptospires se fait 

surtout par l’intermédiaire de l’urine des ani- 

maux porteurs qui peut souiller le sol et l’eau ; 

celle-ci est le principal facteur de contamination 

des animaux domestiques. La survie des lep- 

tospires est fonction de la température, du pH, 

de la composition du sol, de l’eau, de la présence 

d’autres micro-organismes ; 

-- l’importance épidémiologique des animaux 

porteurs de leptospires est d’autant plus grande 

que les conditions de vie sont plus collectives. 

On peut considérer les leptospiroses des animaux 

domestiques comme des maladies de la civilisa- 

tion. 

La prophylaxie doit s’appuyer sur ces données 

épidémiologiques’ ainsi que sur les recherches, 

concernant le protozoaire, et met,tre en action 

des méthodes sanitaires basées sur le séro- 

diagnostic. Il faut rechercher la possibilité de 

préparer un vaccin efficace protégeant au moins 

une année les animaux. Déjà chez l’homme, un 

vaccin protégeant contre la leptospirose des. 

champs de riz, en Italie et en Espagne, s’es.1 

montré efficace. 
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Pathologie générale 

34. JACOTOT (H.). - Les zoonoses. Termino- ment inapparente (brucellose en Normandie chez 

Bogie - Systématique - Prophylaxie. Cahiers l’homme ; toxoplasmose chez l’homme et chez 

Méd. véf., 1958, 28 (4), 101-5. le chien). 

Les fousses zoonoses, maladies que l’on peut 

Par zoonoses, l’organisation mondiale de la considérer à juste titre comme’ transmissibles 

santé entend les maladies qui se transmettent des animaux à l’homme, sont déterminés par des 
naturellement des animaux vertébrés à l’homme agents infectieux aptes à survivre dans le sol 

et vice-versa ; en Europe centrale et méridio- ~ et sur les objets ; la source de contagion est 

nale on emp!oie encore comme synonyme anthro- donc équivoque (staphylococcies, pasteurellose, 

pozoonose. La plupart de ces maladies ne se : pseudotuberculose...). 

propagent, en fait, que dans le sens animal- I Les zoonoses mineures ne se présentent que 
kmm On dénombre actuellement près de 90 ~ par cas sporadiques cu sont presque +ouiours 
zoonoses formant un ensemble disparate ; l’au- ~ 

teur dans un tableau donne un classement étio- 
dénuées de gravité (vibriose, rouget, infections 

logique des maladies selon l’agent causal : 
par le virus du cowpox, de la maladie de New- 

zoonoses virusales, rickettsiennes, bactériennes et 
castle...). Mais une évolution peut apparaître ; 

mycosiques, 
i le passé d’une zoonoce ne répond pas de son 

zoonoses dues à des protozoaires, I devenir 

à des helminthes et à des arthropodes. 
La lutte contre les zoonose: intéresse méde-- 

Les zoonoses majeures sont celles qui par leurs 1 tins et vétérinaires, mais sur des plans diffé- 

incidences sanitaires, sociales ou économiques, rents. Le vétérinaire, en tant que médecin des 

posent les problèmes les plus urgents (rage, ence- ~ animaux,, vétérinaire sanitaire, contrôleur de la 

phalites à virus, psittacose, fièvre Q, brucellose, salubrité des aliments d’origine animale, s’atta- 

tuberculose bovine, charbon, tularémie, leptospi- 

rose, leishmaniose, bilharziose, hydatldose, tri- 1 

que au contage chez les espèces animales où 

celui-là prend sa source. Mais il ne dépend pas 
chinose). de lui que les prescriptions officielles et ses 

Les zoonoses sensu stricfo sont caractérisées 

par le fait que l’homme qui les. tient de l’animal 

est inapte à les transmettre aux animaux non 

plus qu’à ses semblables, telles la rage, I’hyda- 

tidose, la trichinose, le charbon, le rouget... 

Les zoonoses sensu loto sont des maiatiies 

que l’homme contaminé par l’animal, irarsmet 

lui-même à l’animal ou à l’homme (cowpcx, ;tiber- 

culose, taenia, salmonellose). 

Les zoonoses inversées, peu nombreuses, sont 

des maladies contagieuses propres à t,omme 

que celui-ci transmet occasionnellement à des 

animaux (tuberculose, amibiase). Des zooyoses 

ont été révélées par /‘homme : elles n’ont été 

connues chez les animaux qu’après avoir été ide:* 

tifiées chez l’homme (fièvre ondulante, psittacose. 

leptospiroses). 

Les zoonoses inupporenfes se présentent dans 

la majorité des cas sou5 une forme clinique- 

recommandations soient observées. Le médecin, 

dans la généralité des cas, s’applique à identi- 

fier la maladie chez l’homme et à la guérir et 

la réglementation en matière d’hygiène publique 

vise plus à la protection de l’homme qu’à I’éra- 

dication aux sources du contage. 

Quand les réservoirs naturels sont des ani- 

maux sauvages ou quand la transmission est 

assurée par un vecteur ou un hôte intermédiaire 

libres dans la nature, la prophylaxie nécessite 

la mise en œuvre de mesures qui exigent ie 

concours de spécialités empruntant, notamment, 

à la biologie animale et au génie sanitaire. 

L’auteur conclut en insistant sur la nécessité 

d’une coilaboration entre médecins et vétéri- 

naires pour l’étude des programmes d’expéri- 

mentation, i’élaboration des prescriptions sani- 

taires et leur mise en œuvre et en rappelant 

combien cette collaboration a été déjà effi- 

cace. 
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Mycoses 

35. PLOWRIGHT (W.). - La s,trep+o+hricose 

cutanée dea bovidés en Nigéria. II. L’acti- 

nomycète aérobie (Nocardiu sp.) associé 

aux lésions. (Cutaneous streptothricosis of 

ca,ttle in Nigeria. Il. The aerobic Actino- 

mycète (Nocardia sp.) associated with the 

lesions). J. camp. Path. Therap., 1958, 68 

(21, I33- 147. 

L’auteur fait un bref rappel de la littsrature 

relative à la nomenclature des affections cuta- 

nées des animaux domestiques, provoquées par 

des bactéries aérobies à formes filamenteuses. 

Puis il décri+ les caractéristiques morphologique: 

et culturalesmdes souches de ces bactéries isolées 

à partir de bovins contaminés en Nigéria. 

Les organismes aérobies à formes filamen- 

teuses, associés aux maladies cutanées des ani- 

maux domestiques, sont presque invariablement 

caractérisés par la production de deux rangées 

au moins de coccies dans les filaments myca- 

liens secondaires résultant de dichotomies suc- 

cessives. Ces coccies sont libérées au momeri 

de la désintégration des ,filaments. L’impo:sibi- 

lité, signalée par certains auteurs, d’observer 

des filaments secondaires dans les cultures, est 

probablement due à l’examen de lames après 

fixation lorsque le mycélium a déjà subi une 

fragmentation rapide. 

Chez les Nocardia, le taux de fragmentation 

dépendant de nombreux facteurs tels que la 

variété de la souche en cause, le milieu utilisé, 

la température et l’atmosphère d’étuvage, ainsi 

que l’humidité, il est nécessaire de différencier 

le cloisonnement du mycélium de sa fragmen- 

tation, ainsi que l’ont prouvé des expériences 

d’incorporation de cystine au milieu. II semble 

bien que ce produit empêche la fragmentation 

du mycélium. 

Les agents responsables de la dermatite pro- 

liférante des animaux peuvent, dans un milieu de 

culture convenable et dans un tissu cutané para- 

sité, engendrer la formation de coccies libres. 

Le mycélium aérien observé par l’auteur dans 

des milieux complexes ne subsistait généralement 

pas plus de 3 à 4 jours et était constitué d’hyphes 

courts et droits qui, sur frottis, ne pouvaient 

être différenciés du reste de la culture. 

Les fermentations des sucres et d’autres réac- 

tifs vqisins par ‘les Nocardia sont limitées. Par 

contre, ces organismes ont une nette action pro- 

téolytique. C’est ainsi que l’on remarque sou- 

vent une odeur ammoniacale, en particulier lors- 

que l’on ouvre des récipients scellés contenant 

des cultures. 

En ce qui concerne l’activité hémolytique des 

bactéries, peu d’btudes furent faites. Cepen- 

dant, l’auteur a pu observer que les érythrocytes 

de lapin et de cheval n’étaient pas lysés sur 

plaques de gélose. 

II serait particulièrement intéressant d’étudier 

la possibilité de digestion par les actinomyc&tes 

de la kératine. En effet, dans les tissus parasités, 

les organismes sont strictement limités aux cellules 

de la couche cornée de l’épithélium superfi- 

ciel et des follicules pileux. L’auteur constate, 

après passages de souches d’actinomycètes sur 

la peau des bovid,és contaminés, qu’aucun milieu 

commun de laboratoire ne semble en fait repré- 

senter un milieu aussi favorable que celui cons- 

titué par les cellules de la couche cornée. 

De :es travaux, l’auteur conclut que ces 

o:-ganismes pathogènes aérobies ne peuvent être 

mieux classks que dans l’espèce Nocardia. La 

nomenclature serait considérablement simplifiée 

si les maladies associées étaient désignées sous 

le nom de « nocardiose cutanée 2 ou de « der- 

matite nocardienne » et si l’appellation « strep- 

tothricose cutanée » était abandonnée. 
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Parasitologie 

36. DINNIK (J.A.). - L’identification des œufs 

des trématodes du foie et de l’estomac 

trouvés dans les fèces des animaux infestés. 

(Identification of Liver Fluke and Stomach 

Fluke Eggs Recovered from Faeces of Infes- 

ted Animals). Bull. EpP;z. Afr. (I.B.E.D.), 

1958, 6 (2) 135-40 et 185-9. 

L’auteur expose d’abord une méthode Sai;s- 

faisante pour les examens habituels : on délaye 

le contenu d’une cuiller à thé de fèces dans 

250 ml d’eau ; on passe sur un tamis à grcsses 

mailles ; on laisse décanter 20 minutes dans 

un tube en verre et, sans troubler le sédiment, 

on verse le liquide surnageant qui est remplacé 

par de l’eau claire ; on agite fortement et après 

dépôt du sédiment on recommence I’opéra- 

tion ; on renouvellera celle-ci jusqu’à ce que le 

surnageant soit à peu près clair. Au moyen d’ure 

pipette, on disposera sur des verres de montre 

de petites quantités de sédiment ; une agitation 

rotative des verres permet de concentrer et 

rassembler les ceufs de trématodes et d’éliminer 

les matières fécales. 

Les œufs trouvés avec un microscope à faible 

grossissement sont placés sur une lame en vue 

de leur détermination avec un fort grossisse- 

ment. 

L’auteur rappelle ensuite : 

- les caractères qui permettent de différer- 

cier les œufs des trématodes de ceux des néma- 

thelminthes : taille deux fois plus grande ; conte- 

nu remplissant l’œuf et formé d’un embryon, 

petit, entour& de cellules vitellines ; opercule, 

difficilement repérable ; 

- comment reconnaître les œufs de F~sciola 

hepatica et de i. gigantica de ceux des param- 

phistomidés : leur enveloppe est jaunâtre et leur 

embryon est situé près de l’extrémité oper- 

culée ; 

- comment différencyer les oeufs des deux 

douves ; ceux de F. gigantica son-t nettement 

plus gros. 

37. ROSS (J.G.), LEE (R.P.) et ARMOUR (J.). - 

L’haemonchose chez les zébus de Nigéria : 

l’influence des facteurs génétiques sur la 

résistance des animaux à cette affection. 

(Haemonchosis in Nigerian zebu cattle : 

the influence of genetical factors in resis- 

tance). Vet. Rec., 1959, 71 (2), 27-3 1. 

Le rôle des facteurs génétiques qui influen- 

cent la résistance des bovins aux diverses mala- 

dies (virales, bactériennes et à protozoaires) a 

déjà fait l’objet de nombreuses communica- 

tions. 

Les présents travaux sont basés sur une étude 

des facteurs responsables du ralentissement de 

la croissance de jeunes bovins âgés de 6 à 18 

mois, appartenant à une station agricole expéri- 

mentale de la Région Nord du Nigéria, pendant 

la saison des pluies de l’année 1957. 

L a question qui se posait était de savoir si 

le meilleur rendement obtenu avec un lot expé- 

rimental d’animaux descendant d’un taureau par- 

ticulier était le résultat d’une résistance géné- 

tique meilleure à I’haemonchose ou s’il &ait dû 

à un ou plusieurs facteurs, héréditairement trans- 

missibles, responsables d’un meilleur état général 

comportant une meilleure résistance à toutes les 

affections. 

II est utile de préciser que tous les animaux 

soumis à l’expérimentation avaient été alimentés 

au seau, c’est-à-dire de façon uniforme, et laissés 

à l’étable afin de les soustraire à la contamination 

aux pâturages, pendant la période antérieure à 

leur sevrage. Trois lots d’animaux de 10 à I I 

veaux chacun, d’origine généalogique différente 

mais élevés dans des conditions identiques et 

n’ayant reçu aucun traitement prophylactique 

préalable, étaient mis au pâturage dans la iour- 

née et abrités pendant la nuit. Parmi ces 3 lots, 

deux recevaient un supplément alimentaire, l’un 

minéral, l’autre protéique (tourteau), tandis que 

le dernier ne recevait aucun supplément. Quel- 

ques semaines après la mise au pâturage, I’infes- 

tation parasitaire était en moyenne la suivante : 

Haemonchus contortus : 73 p. 100 ; Oesopha- 

gostomum spp. : 5 p. 100 ; Cooperia spp. : 

22 p. 100. 

Dans ces conditions, ni le milieu ambiant ni 

l’âge ne pouvaient guère influencer la résis- 

tance de ces animaux. 
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Les auteurs conclurent que la résistance, héré- 

ditairement transmissible, à I’haemonchose, ob- 

servée dans une lignée d’animaux issus d’un 

même taureau, était bien le facteur prédominant. 

L’influence de cette résistance sur la quantité 

d’ceufs trouvée dans les fèces, sur la composi- 

tion du sang, les ,taux respectifs des protéines 

sériques déterminés par électrophorèse et les 

gains de poids des animaux est décrite en détail. 

L’influence de la consanguinité, du milieu ambiant 

et de l’âge sur la résistance fait l’objet de 

discussions de la part des auteurs. 

38. WADE (A.E.) et SWANSON (L.E.). - Infes. 

tations des veaux a helminthes pulmonaires, 

provoquées par des in’jections sous-iutanées 

de larves. (Lungworm infections in calves 

produced by subcutaneous injections of 

larvae). Amer. J. vef. Res., 1958, 19 (73), 

792-3. 

Les résultats de cette expérimentation mon- 

trent que des larves d’helminthes, injectées par 

voie sous-cutanée, peuvent provoquer des infes- 

tations caractéristiques, ressemblant cliniquement 

aux infestations produites par leur administra- 

tion per os. Des résultats comparables furent 

obtenus lorsque ces injections sous-cutanées 

étaient pratiquées dans la région de l’encolure, 

du flanc ou de la fesse. 

Les premières manifestations de la maladie 

apparaissaient 13 à 17 iours après l’injection 

sous-cutanée des larves. 

Ces observations laissent penser que, si les 

larves peuvent pénétrer naturellement dans les 

tissus sous-cutanés à la faveur de blessures OU 

de piqûres d’insectes, elles peuvent provoquer 

la maladie. Les larves de 3” stade peuvent plus 

facilement contaminer l’animal que les larves de 

Ier stade, âgées de I à 2 jours. 

39. JARRETT (W.F.H.), JENNINGS (F.W.), 

Mc INTYRE (W.I.M.), MULLIGAN (W.) et 

SHARP (N.C.C.). - L’utilisation de larvess 

irradiées par les rayons X pour I’immunisa- 

tion des veaux. (Use of X irradiated larvae 

for immunisation of calves). Vef. Rec., 1958, 

70 (48) 978. 

Les auteurs, de I’Ecole Vétérinaire de Glasgow 

(Angleterre), signalent dans une lettre ouverte 

à la rédaction du « Veterinary Record » qu’ils 

ont démontré la possibilité de conférer expéri- 

mentalement une immunité vis-à-vis d’infestations 

à Dicfyocaulus viviparus à des veaux en leur 

administrant une dose unique de larves infes- 

tantes irradiées par les rayons X. 

Un degré de protection beaucoup plus élevé 

fut conféré par l’administration à un mois d’in- 

tervalle environ de deux doses de larves irra- 

diées. Des groupes de 10 veaux furent utilisés, 

les vaccinés et les témoins étant ultérieurement 

éprouvés avec 10.000 larves infestantes. A l’au- 

topsie, les poumons des animaux vaccinés étaient 

normaux tandis que ceux des témoins montraient 

une hépatisation affectant 75 p. 100 environ 

des organes. 

Les bronches des témoins contenaient une 

moyenne de 900 helminthes adultes et de nom- 

breuses formes impubères ; aucun helminthe ne 

fut découvert chez les 30 veaux vaccinés. 

Cette étude a été étendue aux helminthes 

gastro-intestinaux. Cinq groupes de 7 ovins 

furent traités avec 10.000 larves infestantes 

d’Haemonchus conforfus irradiées avec ‘10.000, 

20.000, 40.000, 60.000 et 100.000 roentgens 

respectivement. Ces groupes d’animaux, avec un 

groupe témoin du même âge, étaient éprouvés 

avec 8.000 larves normales et le nombre moyen 

d e parasites découverts dans la caillette était 

respectivement de 5, 0, 200, 0 et 442. Le nom- 

bre moyen de ces parasites dans le groupe té- 

moin était de 2.042. Les effets d’une seconde 

dose vaccinante font actuellement l’objet d’au- 

tres études. 

Cela montre que cette méthode de prépara- 

tion de vaccins pourrait être appliqu’ée avec 

profit aux parasites comportant un cycle de mi- 

gration réduit au minimum. 

40. GINSBERG (A.). - Les zoonoses dues aux 

helminthes en inspection des viandes. (Hel- 

minthic Zoonoses in Meat Inspection). Bull. 

Epiz. Afr. (I.B.E.D.), 1958, 6 (2), 141-9 

et 190-2. 

Taenia echinococcus est trouvé fréquemment 

dans toute l’Afrique orientale britannique ; la 

présence des kystes occasionnent des saisies de 

viscères nombreuses ; cependant la lenteur du 

développement des kystes fait qu’il apparaÎt 

82 

Retour au menu



rarement des signes cliniques ; les chacals et les 

hyènes seraient plus fréquemment parasités que 

les chiens ; le porc est l’animal domestique le 

moins atteint. 

La cysticercose bovine est très fréquente ; 

un quart du bétail européen et un tiers du bétail 

africain ont été reconnus parasités, à i’abattoir. 

L’auteur indique que des expériences sont en 

cours afin de déterminer la survie des kystes dans 

les muscles des bovins. II a observé des cysticer- 

ques sur des veaux de 2 à 14 iours et estime 

que l’infection est prénatale. II rappelle rapide- 

ment les travaux de Soulsby sur l’immunité, ceux 

de Silberman sur les modes d’infection, et ceux 

de Trawinski sur le diagnostic sérologique. La 

stérilisation des viandes ladres pourrait peut-être 

être obtenue au moyen de radiations diverses. 

La cysticercose porcine est très peu dévelop- 

pée au Kenya où la consommation de viande de 

porc est faible. 

La trichinose est encore inconnue au Kenya. 

41. ROBERTS (F.H.S.). - Réactions des veaux 

à I’infestation par Haemonchus place; (Place 

I893), Ranson, 191 I, vers parasites de l’es- 

tomac. (Reactions of Calves to Infestation 

with the Stomach Worm, Haemonchus pla- 

cei (Place, 1893), Ransom, 191 1). Ausfr. J. 

agric. Res., 1957, 8 (6), 740-67. 

Ces observations portent sur 400 veaux sou- 

mis à une infestation nature:ie au pâfurage, et 

sur -des veaux infestés expérimentalement à l’âge 

de 3 ou 4 mois après qu’on se fût assuré qu’iic 

n’étaient pas parasités à la naissance. 

Les animaux au pâturage s’accommodent par- 

ticulièrement bien de ce parasite. Un certair 

nombre d’entre eux n’ont manifesté aucun trou- 

ble ; d’autres sont devenus résistants après mani- 

festation de signes cliniques d’haemonchose ; 

8 p. 100 seulement n’ont pu résister et sont 

morts. 

Les animaux parasités artificiellement l’ont été 

soit en une seule fois, soit a doses espacées, 

soit à doses répétées en permanence. Les para- 

sites se développent rapidement comme on peut 

l’observer en comptant les œufs : le maximum 

de l’attaque se situe entre la 6’ et la IOe semai- 

ne, puis le nombre d’œufs diminue rapidement 

et reste faible, pendant que l’animal devient 

très résistant. L’autopsie, de longues semaines 

après, montre qu’il reste très peu de vers adul- 

tes ; ce sont pour la plupart des femelles qui 

renferment peu ou pas d’œufs. On y trouve 

aussi des larves immatures, ce qui prouve I’im- 

portante de ces formes jeunes dans I’épizooto- 

logie de I’hémonchose. Enfin, les veaux qui man- 

gent seulement de la luzerne sont beaucoup plus 

parasités que ceux qui reçoivent un mélange de 

luzerne et d’avoine. 

Quelques observations montrent que les réac- 

tions des bovins vis-à-vis de H. placei sont dif- 

férentes de celles de moutons avec H. conforfus. 

Les anticorps ont été recherchés. II ‘est impossible 

d’en trouver chez les animaux parasités expéri- 

mentalement. Par contre, on en trouve dans le 

sang des veaux au pâturage pendant le premier 

mois de leur vie. Ils ont dû les acquérir par le 

colostrum qui en contient en assez grande quan- 

tité. Passé l’âge d’un mois, on n’en trouve plus, 

mais si l’animal se parasite naturellement, on 

en retrouve, surtout s’il est infesté en même 

temps par Trichosfrongylus, ce qui prouverait 

qu’ils sont dus à ce dernier plutôt qu’à Haemon- 

chus place;. 

Entomologie 

42. GLASGOW (J.P.], ISHERWOOO (F.), LEE- Le but de cette enquête était de déterminer 

JONES, FRANCES et WEITZ (B.). - F ac- , les régimes alimentaires des glossines mâles et 

teurs influençant la nourriture de base des j femelles capturées hors de leurs gîtes ou à I’inté- 

glossines. (Factors influencing the staple ~ rieur de ceux-ci et de comparer ces régimes 

food of tsetse flies). J. anim. J!?O/., 1958, 27 suivant la saison ou l’âge des insectes. Au Tan- 

(l) 59-69. Repris dans Trop. Dis. Bull., ganyika, les mâles de Glossina swynnerfoni cap- 

1958, 55 (1 l), 1206-7. turés hors de leurs gîtes contenaient un plus 
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grand nombre de sujets âgés que les insectes 

mâle; au repos. Les repas des glossines étaient 

identifiés par le test de précipitation. 

Les suidés et tout particulièrement le phaco- 

chère et le sanglier sont les hôtes les plus impor- 

tants des glossines pendant toute l’année. Les 

femelles de G. swynnertoni au repos prennent 

un plus grand nombre (89 p. 100) de leurs repas 

à partir des porcins que les mâles au repos 

(81 p. 100) ; d’autre part, les mâles au repos 

prennent plus ‘de repas que ceux capturés hors 

de leurs gîtes (77 p. 100). Chez G. pailid’pes, 

le pourcentage de repas pris à partir des suidés 

était supérieur chez les femelles (93 p. 100) 

et mâles (95 p. 100) au repos que chez G. swyn- 

nerfoni. La plupart des glossines capturées dans 

un repaire à phacochères s’étaient repues du 

sa.ng de ces mammifères (8 I p. 100 des femelles 

et 93 p. 100 d es mâles de G. swynnerfoni 

et 100 p. 100 des mâles et femelles de G. pal/;- 
dipes). Sur 39 G. swynnertoni au repos, cap- 

turées dans une région à girafes, 3 mâles seule- 

ment s’é,taient nourris sur ces animaux tandis 

que 28 autres s’étaient nourris sur des pha- 

cochères. 

Dans une autre région du Tanganyika, infestée 

de G. morsifans, 68 à 72 p. 100 des repas étaient 

pris sur des ruminants et 6 à 8 ‘p. 100 seulement 

sur des porcins. Dans cette région, les koudous 

et les buffles étaient en grand .nombre. 

En Ouganda, G. morsitans s’est révélée se 

nourrir surtout sur les suidés (67 p. 100) dans 

une région tandis qu’elle se nourrissait sur des 

ruminants (52 p’. 100) des hippopotames 

(25 p. 100) et des suidés (20 p. 100) dans une 

autre régi0.n. 

43. RIEK (R.F.). - Etudes sur les réactions des 

animaux aux infestations par les tiques. 

III. Les réactions des animaux de labora- 

toire a des doses wblétales répétées d’ex- 

traits d’ceufs de tiques Haemaphylasis bis- 

pinosu Neumann. (Studies on the reactions 

of animals to infestation with ticks. III. The 

reactions of laboratory animais to repeated 

sublethal doses of egg extracts of Haema- 

phylasis bispinosa Neumann). Ausf. J. agric. 

Res., 1958, 9 (6), 830-41. 

Des lapins et des souris ont été immunisés ou 

sensibilisés et des cobayes ont été seulement 

sensibilisés avec des extraits en solution physio- 

logique d’oeufs d’Haemuphysu/is bispinosu. L’ino- 

culation intraveineuse d’antigène, une à deux fois 

par semaine pendant 3 semaines, provoquait 

invariablement une immunisation sans sensibilisa- 

tion. ‘Celle-ci, avant ou sans apparition d’anti- 

corps précipitants, était habituellement obtenue 

à la suite d’injections quotidiennes pratiquées 

pendant 3 à ‘5 Ijours, les injections sous-cutanées 

étant peut-être plus efficaces que les intra- 

veineuses. L’apparition du phénomène de sensi- 

bilisation est inégale. 

Les animaux immunisés étaient protégés contre 

les extraits d’oeufs toxiques, mais non pas contre 

la fixation des larves. Leur sérum contenait des 

anticorps fixateurs du complément et précipi- 

tants qui n’étaient pas détruits à 56” pendant 

4 heures. Aucun anticorps sensibilisant n’a pu 

être mis en évidence dans ces sérums, soit par 

test cutané direct, soit par transmission passive. 

Les animaux sensibilisés répondaient à I’injec- 

tion intradermique d’antigène par une réaction 

cutanée caractéristique et étaient protégés 

contre la fixation éventuelle des larves. La 

sensibilisation pouvait être transmise passivement 

par l’injection sous-cutanée de sérum et n’était 

pas diminuée par l’absorption d’anticorps pré- 

cipitants qui pouvaient s’y trouver. Les anticorps 

sensibilisants étaient détruits par chauffage à 

56” pendant 4 heures. 

Dans les épreuves de transmission passive, les 

sérums d’animaux immunisés empêchaient I’ap- 

pari,tion de toute réaction locale à l’antigène chez 

les animaux sensibilisés, mais les anticorps res- 

ponsables de cet empêchement diffusaient rapi- 

dement à partir du lieu d’inoculation, tandis que 

les anticorps sensibilisants restaient fixes. 

L’examen électrophorétique des sérums a mon- 

tré que les anticorps immuns sont principale- 

ment des gamma-globulines tandis que les anti- 

corps sensibilisants sont surtout des bêta- 

globulines. 

‘ 44. WIJERS (D.J.B.). - Facteurs susceptibles d’in- 

fluencer le taux d’infestation de Glossinu 

palpalis par Trypanosoma gambiense. 1. Age 

de l’insecte au moment du repas infestant. 

(Factors that may influence the infection 

rate of Glossinu pu/pu/is with Trypanosomu 
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gambiense. 1. The age of the fly at the time palis recueillies dans des régions de Nigéria du 

of the infected feed). Ann. Trop. Med. Nord infestées de maladie du sommeil. En effet, 

Purosit., 1958, 52 (4), 385-90. pour devenir infestés avec des formes métacy- 

L’auteur a montré que Glossina palpalis s’in- 
cliques de trypanosomes, ces insectes doivent 

festait à partir d’ânes porteurs de Trypanosomo 
remplir les conditions suivantes : 

gambiense, beaucoup plus facilement lorsque le a) Ils doivent piquer dans les 24 heures sui- 

repas infestant était pris dans les 24 heures sui- vant leur naissance ; 

vant sa naissance que lorsqu’il était pris plus b) Leur premier hôte doit être un homme ; 
tard. D’autre part, le taux d’infestation chez I 

l’insecte est le plus élevé lorsque le repas est 
c) L’individu piqué doit être infesté ; 

absorbé dans ces premières 24 heures. L’auteur d) L’affection chez cet individu doit être à 

pense que la raison pour laquelle les très ieunes 1 son début, c’est-à-dire que le nombre de try- 

insectes s’infestent électivement le premier jour panosomes susceptibles d’être présents dans le 

de leur vie, est d’ordre anatomique. En effet, sang périphérique doit être suffisant ; 

l’organe susceptible de s’opposer le plus au déve- ’ 

loppement des trypanosomes est probablement 

la membrane péritrophique de l’estomac car les 

trypanosomes doivent descendre le long de cette 

membrane jusqu’à son extrémité avant de remon- 

ter entre celle-ci et la paroi de l’estomac pour 

gagner la trompe. 

e) Les insectes doivent survivre 18 iours au 

moins suivant leur infeststion avant de pouvoir 

devenir eux-mêmes infestants. 

Toutes ces conditions se trouvent remplies 

Wigglesworth a affirmé que cette membrane 

péritrophique était conti.nue dans les régions 

anthrieure et moyenne du tube digestif de l’in- 

secte et qu’elle était sécrétée à l’occasion de 

chaque repas sanguin, tandis que, pour Hoare, 

elle persisterait entre ces repas. II est donc bien 

possible que cette membrane n’existe pas ou 

ne soit que partiellement développée lorsque 

G. palpalis sort de sa pupe, qu’elle subisse une 

croissance rapide pendant les premières 24 heu- 

res de sa vie et qu’elle constitue ultérieure- 

ment une véritable barrière contre les trypano- 

somoses. Cependant, certains auteurs ont pré- 

tendu avoir observé une membrane péritro- 

phique parfaitement développée dans le tube 

digestif d’une toute jeune larve de G. swynner- 

foni, tandis que Wigglesworth affirmait, en 1929 

déjà, que, chez les ieunes G. submorsitans, 

G. fachinoides et G. palpalis, la membrane péri- 

trophique était discontinue et qu’aussitôt après 

le premier repas sanguin, son développement 

était aussi grand que chez l’insecte adulte, 

s’étendant jusqu’à la limite du tractus digestif de 

l’insecte contenant le sang ingéré. L’auteur 

signale l’intérêt qu’il y aurait à disséquer de 

très jeunes insectes et à étsudier le comporte- 

ment de cette membrane. 

Cette raison expliquerait les tres faibles taux 

d’infestation observés chez des glossines G. pal- 

en fin de saison sèche lorsque les hommes et 

les animaux se trouvent réunis aux environs des 

points d’eau, d’autant plus que, par temps très 

chaud et sec, les jeunes insectes nés pendant 

cette période auront une plus grande tendance 
\ 
a piquer que ceux nés pendant la saison des 

PI uies. 

45. ‘LEE (D.J.), FENNER (F.) et LAWRENCE ~ 

(J.J.J. - Les moustiques et la ‘variole aviaire 

dans la région de Sydney. (Mosquitoes and 

fowl fox in the Sydney area). Ausf. Vet. J., 

1958, 34 (8), 230-7. Résumé des auteurs. 

Des observations, effectuées dans les parquets 

de volailles de la région de Pennant Hills- 

Hornsby aux environs de Sydney, ont montré que 

la variole aviaire y a sévi au début de l’automne 

pendant les années 1953, 1954 et 1955. Des 

virus de variole d’oiseaux, non différenciables 

de celui de la variole des volailles, furent mis 

en évidence à partir de trois produits de broya- 

ge de Culex fatigans en 1954 ainsi que de sept 

autres broyages de C. futigans et d’une sus- 

pension d’Aedes notoscriptus en 1955. 

Différentes méthodes (pièges lumineux, pièges 

humains et captures de moustiques au repos dans 

les parquets de volailles) ont été utilisées pour 

identifier les moustiques parasites des volailles. 

Les auteurs ont démontré que Culex fatigans 
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présentait une importance particuiière comme Le vecteur de la variole aviaire et de sa 

parasite presque ubiquiste des poulaillers, mais transmission de volaille à volaille est manifeste- 

dix autres espèces de moustiques au minimum ment Culex fatigans, mais d’autres espèces pour- 

parasitent les volailles. L’activité de certains raient être impliquées dans cette ,transmission et 

d’entre eux est discrète, car ils n’attaquent les il est possible que ces autres espèces jouent un 

oiseaux que la nuit et ne restent pas dans les rôle primordial dans la première introduction 

poulaillers en plein jour. de la’ maladie dans un poulailler. 

Chimiothérapie - Thérapeutique 

46. STEPHEN (L.E.). -- Les complexes de naga- 

nol. IV. Les complexes avec le bromure 

d’éthidium : essai à grande échelle effectué 

en laboratoire pour élprouver son activité 

prophylactique chez les bovins. (Suramin 

complexes. IV. Ethidium bromide complex : 

a large scale laboratory <tria1 of its prophy- 

lactic activity in cattle). Ann. trop. Med. 

Parait., 1958, 52 (4) 417-26. Résumé de 

l’auteur. 

1” L’activité prophylactique du complexe na- 

ganol-bromure d’éthidium, inoculé par voie sous- 

cutanée aux doses respectives de 10, 7,5 et 

5 mg/kg, a été expérimentée sur 24 zébus. 

2” Ce médicament provoquait de graves tumé- 

factions lorsqu’il était inoculé par voie sous- 

cutanée, quelle qu’ait été la dose utilisée. Parmi 

ces tuméfactions, quelques-unes s’abcédaient et 

la plupart laissaient une escarre ; dans ;es deux 

cas, la plus grande partie du médicament était 

perdue. 

3” La perte du produit au point d’inoculation 

abaissait la durée de la période de protection 

à un minimum de 4 mois, même lorsque l’on 

utilisait la plus forte dose de médicament. 

4” Chez deux animaux, la tuméfaction engen- 

drée par l’injection du complexe ne s’abcéda 

pas et ne laissa aucune escarre. L’un d’entre 

eux, inoculé avec IO mg/kg fut protégé pen- 

dant 10 mois tandis que l’autre ayant reçu 

7,5 mg/kg fut protégé pendant 16 mois. 

5” Le médicament administré par voie sous- 

cutanée à des bovins adultes ne -provoquait 

aucun signe de toxicité générale, même à la 

dose de 10 mg/kg. On observait cependant une 

légère perte de poids, au cours du premier 

mois suivant l’inoculation, chez les animaux res- 

pectivement inoculés avec des doses de 10 et 7,5 

mg/kg, mais, ultérieuremem les gains de poids 

enregistrés chez les animaux inoculés étaient 

superposables à ceux des animaux témoins. Les 

moyennes du nombre d’hématies, de la quantité 

d’hémoglobine et du volume des cellules auto- 

agglutinées dans tous les lots d’animaux trait& 

y compris les animaux témoins traités au pro- 

Salt d’antrycide, étaient quelque peu plus fai- 

bles que celles des témoins non traités, mais 

aucune anémie marquée n’apparaissait. 

6” Le médicament, quelle que fût la dose uti- 

lisée, a semblé entrainer des effets toxiques 

sur les veaux. 

7” Les épreuves infestantes étaient principa- 

lement réalisées avec des glossines G. morsitans 

sauvages, bien qu’un nom’bre réduit de glossines 

G. longipalpis sauvages en provenance de Nigé- 

ria méridionale ait été également utilisé dans 

ce but. Ces glossines avaient toute latitude 

pour piquer pendant 10 à I l jours des moutons 

infestés avant ,d’être utilisées pour éprouver les 

bovins, ceci en vue d’augmenter leur taux d’in- 

festation. Les dissections des glossines révélèrent 

surtout des T. vivax, bien que T. congolense 

ait été également bien représenté. 

8” Les trypanosomes qui réapparurent a’u 

cours de l’expérimentation furent surtout T. con- 

golense, ce qui permet de penser que T. congo- 

lense est p~lus résistant au complexe mémdicamen- 

teux que T. vivax. 
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47. STEPHEN (L.E.) et W~ILLIAMSON (J.). - paf rapport au naganol variait entre 10/4,7 et 
Complexes de naganol. V. Complexe naga- I O/b, 1, cette variation représentant sensible- 

nol-éthidium : essais effectués en vue de ment celle provoquée par l’hydratation naturelle 
supprimer les réactions au point d’inocu- du naganol. Chaque ovin soumis à cette expé- 

lation chez les bovins. (Suramin complexes. rimentation était inoculé par voie sous-cutanée 
V. Ethidium complex : attempts to overcome dans la région de l’encolure avec 10 mg/kg du 
the injection site reaction in cattle). Ann. mélange. 
trop. Med. Parasit., 1958, 52 (41, 427-42. 

L’évolution des réactions locales dans cette 

Les auteurs exposent les résultats d’une série 
espèce était comparable à celle observée chez 

d’expériences visant à mettre en évidence !es 
les bovins, avec cette différence toutefois qu’elle 

causes possibles des tuméfactions locales et de !a 
était plus raoide, la nécrose s’établissant de 10 

nécrose cutanée qui apparaissent au point d’ino- 
à 32 jours après l’injection, en moyenne 14 jours 

culation chez les bovins inoculés par voie sous- 
plus tard. 

cutanée avec un complexe naganol-éthidium. Ces Deux ovins furent ainsi inoculés par voie sous- 

résultats peuvent être résumés de la façon sui- cutanée avec 2 mg/kg de bromure d’éthidium 

vante : seul, tandis que deux autres l’étaient avec 5,8 

1” La réaction locale est indépendante du 
mg/kg de naganol. Les deux premiers réagirent 

lieu d’inoculation ainsi que des variations de 
gravement, tandis que les deux autres ne mani- 

’ festaient aucune réaction. Deux autres ovins 
faible importance apportées à la concentration 

du complexe naganol-bromure d’éthidium. Les / 
furent inoculés, d’autre part, par voie intra- 

lieux d’inoculation utilisés étaient respectivement 1 
veineuse avec 10 et 5 mg/kg de complexe, res- 

la région postéro-supérieure de l’encolure, c’est- 
I pectivement. Aucune réaction générale ni locale 

à-dire l’angle formé par les rhomboïdes et les 
I ne se produisit, 
I 

mais les auteurs abandonnè- 

grands complexus, et la face latérale de I’enco- 
rent l’expérimentation portant sur cette voie 

lure. D’autre part, 

1 

les concentrations utilisées !  
d’administration car des éoreuves ultérieures 

étaient respectivement de 40 et 50 mg de bro- 
I prouvèrent que l’activité prophylactique du com- 

mure d’éthidium par ml de complexe. 
/ plexe ainsi injecté était grandement réduite. 

2” La réaction locale est très probablement 
4” Aucune différence ne fut enregistrée dans 

indépendante des différences susceptibles d’exis- 
les réactions provoquées par les complexes de 

ter entre les différents lots de bromure d’éthi- 
naganol avec le chlorure d’éthidium d’une part 

dium, car les réactions provoquées oar 3 lots, oui 
ou le bromure d’éthidium d’autre part. 

se rhvélèrent au cours de I’expérimentat;c- prrs 5” Le traitement oar la chaleur et la dessic- 

et identiques du point de vue chromatograoh;- ca,tion du naganol utilisé dans la préoaration du 

que, étaient absolument superposables. complexe n’a pas semblé affecter l’importance 

3” Elle est indépendante de la présence de 
des réactions locales, ni la période de protec- 

bromure d’éthidium libre dans le comolexe cons’- 
tion conférée. 

déré. On sait en effet que le bromure d’éthy- 6" Les tuméfactions (oca(es, provoquées par 

dium seul peut provoquer de graves réactions l’injection sous-cutanée d’un complexe composé 

dermiques, même à faibles doses (2,5 mg/kq\. de chlorure d’éthidium (plus soluble que le bro- 

Or, ce produit peut se libérer du comolexe prk- mure), éta’ent moins importantes, mais la nécrose 

cédent pour deux raisons : il peut se séoarer de cutanée ?e oouvait être évitée. 

la solufton avant la formation méme dr com- 7" Une injection préalable d’hyaluronidase 

plexe ou se libérer en raison d’une hydratation chez 3 bovins n’atténua pas l’importance des 

fortuite du naganol, en particulier pendant la I réactiolc consécutives à l’injection sous-cutanee 

saison des pluies en pays tropical, ce dernier ) dans le fanon. Cependant, 7 semaines plus tard, 

produit étant spécialement hygroscopique. les tuméfactions étaient moins marquées. 

Les auteurs expérimentèrent sur des ovins 8” L’iniedion intramusculaire du comp’lexe 

une série de complexes naganol-bromure d’éthi- provoqua une réaction locale négligeable chez 

dium dans lesquels la proportion de bromure bs ovins et une seule réaction de nécrose cuta, 
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née chez 33 bovins. Néanmoins, les injections 

intra-musculaires entraînaient dans cette dernière 

espèce des lésions musculaires graves au point 

d’inoculation, accompagnées, dans un certain 

nombre de cas, de perte de poids et de morta- 

lité, en particulier lorsque la dose de 10 mg/kg 

était utilisée. 

9” La réaction locale consécutive à l’injection 

intramusculaire était réduite lorsque le produit 

inoculé était un complexe concentré préparé 

à partir de matériel l yophilisé et reconstitué ; 

cependant, dans ces conditions, la période de 

protection était considérablement réduite. 

Les auteurs considèrent que l’efficacité, du 

point de vue prophylactique, du complexe naga- 

nol-éthidium justifie d’autres recherches visant à 

diminuer l’importance des réactions provoquées. 

Ils tentent d’expliquer celles-ci en émettant I’hy- 

pothèse qu’un foyer continu d’inflammation au 

point d’inoculation pourrait provoquer une dé- 

charge continue d’histamine à partir des cellules 

lésées, ce qui provoquerait une anémie géné- 

rale, particulièrement observée lorsque de très 

fortes doses sont administrées par voie intramus- 

culaire. D’autre part, puisqu’il est admis que 

I’éthidium inhibe les processus cellulaires respon- 

sables de la synthèse des protéines et de leur 

renouvellement, il se peut qu’une libération pro- 

longée de ce produit, à partir du dépôt inoculé 

par voie intramusculaire, provoque une cachexie 

progressive. 

48. NASH (T.A.M.). - Rapport annuel 1957 

de l’Institut d’A,frique occidentale pour la 

recherche sur les trypanosomiases. (West 

African Institute for Trypanosomiasis Re- 

search). 

Dans le rapport annuel 1956, Desowitz siqna- 

lait que la pkriode de protection conférée par 

le complexe moranylate d’éthidium (moranyl- 

bromure d’éthidium) injecté aux doses de 5 et 

10 mg/kg étai+ respectivement de 7 et 13 mois. 

Tous les animaux ayant rechuté à l’issue de cette 

période de protection avaient été traités à 

nouveau suivant la même posologie. 

La seconde rechute des animaux traités avec 

10 mg/kg se produisit 22 mois après le premier 

traitement et la troisième rechute eut lieu 24 

mois plus tard. 

D’autres complexes $ base de naqanol furent 

également expérimentés : c’est ainsi que le 

moranylate de prothidium à 10 mg/kq conféra 

une protection de 9 mois et I/2 tandis que le 

complexe moranyl-R.D.2902, injecté aux doses 

de 10 et 20 mg/kq, conférait respectivement 

une protection de 9 et 1/2 et 15 mois. 

Les graves lésions locales provoquées par I’in- 

jection sous-cutanée de moranylate d’éthidium 

sont décrites en détail dans Ile présent rapport, 

ainsi que la durée de la période séparant la 

date de l’injection de l’apparition respective de 

la nécrose cutanée, de I’abcédation et de l’es- 

carre. On a observé que cette période était 

d’autant plus courte et que ces réactions étaient 

d’autant plus intenses que la dose injectée était 

plus faible, ce qui est, selon les auteurs, dif- 

ficilement explicable. 

Du point de vue prophylactique, on a remar- 

qué que la période de protection conférée était 

proportionnelle à la lenteur de résorption du 

trypanocide au point d’inoculation. Dans les cas 

d’escarres, les rechutes se produisaient de 34 

à 86 jours après l’élimination du médicament 

à partir du point d’injection. 

Des expériences furent alors entreprises pour 

étudier les causes possibles des réactions locales 

ainsi observées, qui ressemblent d’ailleurs à celles 

provoquées par le bromure d’éthidium injecté 

seul par voie sous-cutanée en quantité impor- 

tante. Ces expériences ont été exposées en détail 

par Stephen et Williamson dans un article paru 

dans Ann. trop. Med. Parasif., 1958, 52 (4), 

$27-42 et analysé ailleurs dans la présente revue 

Ianalyse no 47). 

Ces auteurs ont démontré que la qravité des 

*éactions locales était indépendante de la varia- 

tion observée dans la composition des diffé- 

rents lots de bromure d’éthidium et que, bien 

que la présence de bromure d’éthidium libre 

Sans le complexe ne soit pas désirable, ce fac- 

teur avait une ‘faible importance dans l’intensité 

des réactions ; cependant, les Xproportions opti- 

na de bromure et de naganol semblent être res- 

,ectivement de Id et 5,8. La voie intra-muscu- 

aire se révéla d’autre part moins dangereuse 

que la voie sous-cutanée en ce qui ‘concerne les 

Gactions locales. 

Les mêmes auteurs essayèrent aussi de réduire 
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le volume des injections de complexe afin de seur. Une certaine partie du produit est par- 

diminuer l’importance des réactions locales. Or, fois observée sous sa forme initiale, mais le plus 

le volume injectable du complexe naganol- souvent, celui-ci apparaît dissout dans le liquide 

bromure d’éthidium ne peut guère être réduit i séreux de la poche. 

au-delà des limites imposées par la solubilité de 
, 
i I 

ce dernier produit. C’est pourquoi on essaya 
II est possible que la toxicité généralisée et la 

réduction de la durée de la période de protec- 
de le remplacer dans le complexe par le chlo- tion conférée, observée à la suite de l’injection 
rure d’éthidium. Le volume put ainsi être réduit I par voie intramusculaire, soient liées à ]‘absorp. 

I de moitié, mais les réactions locales provoquées ~ 

par le nouveau complexe furent aussi importan- 
tion rapide par l’organisme du médicament en 

tes que celles provoquées par le précédent. 
solution dans la poche ainsi formée. Quelle que 

soit l’explication de ce phénomène, il semble 

La dessiccation préalable par la chaleur du que l’on doive abandonner la voie intramuscu- 

complexe de naganol détruisait l’activité pro- / taire pour reprendre l’expérimentation concer- 

phylactique du produit ; de même, sa lyophilisa- 1 nant la voie sous-cutanée. En effet, malgré la 

tien, qui permettait une réduction appréciable : réduction de l’importance des réactions locales, 

du volume injecté et des réactions locales pro- ~ la voie intramusculaire entraîne une grave perte 

voquées, ne manquait pas de réduire considé- : de poids chez les animaux traités. 

rablement la durée de la période de protection / Du fait que la réduction du volume injecté 

ainsi conférée, malgré l’utilisation de la voie , par voie intramusculaire semble avoir eu des 
intramusculaire. Le produit IyophI. 1 Ise record- I effets favorables sur l’importance des réactions 

tué avait alors la consistance d’une véritable pâte locales, une préparation du complexe, de la 

dentrifrice. consistance d’une pâte dentifrice, fut adminis- 

Tous les bovins ayant succombé à l’injection ~ tree Par voie sous-cutanée dans l’encolure à 

, intramusculaire du complexe furent autopsiés. 3 sujets et dans le fanon à 6 autres sujets. 

II fut surprenant de constater qu’aucune lésion Parmi ces derniers, 3 avaient été inoculés au 

1 préalable avec de I’hyaluronidase. Sept semai- 
, 

importante ne pouvait justifier la mort. Les modi- 

fications tissulaires observées au point d’iniec- nes plus tard, les réactions locales étaient toutes 

tion se traduisaient par la formation d’une mince aussi graves, sauf peut-être celles des animaux 

capsule fibreuse très résistante contenant une inoculés dans le fanon. 

1 poche de liquide sous pression, virant du rose Les auteurs signalent qu’une P!US grande quan- 

au rouge et renfermant lui-même un précipité tité d’eau de dilution, ajoutée au complexe injec- 

de fibrine. Ces poches mesurent en moyenne 10 té par voie sous-cutanée, pourrait sans doute en 

l à 30 cm de longueur sur 10 à 15 cm d’épais- augmenter la tolérance pour l’animal. 

Insémination artificielle 

49. BRATTON (R.W.), FLOOD (J.C.], FOOTE Dans une expérimentation portant sur 75 pri- 

(R.H.), WEARDEN (S.) et DUNN (H.O.). - ses de sperme provenant de 8 taureaux Holstein, 

Fertilité des spermatozoïdes de taureau les abteurs ont étudié le pouvoir de féconda- 

conservés a - 79°C pendant une semaine tion des spermes conservés congelés. Comparant 

et pendant 17 semaines. (Fertility of bovine les résultats obtenus avec des spermes mainte- 

spermatozoa stored at minus 79°C for one nus un jour à 5°C et avec des spermes congelés 

week and for seventeen weeks). (30 réf.). à - 79°C soit pendant une semaine, soit pen- 

J. Dairy SC;., 1957, 40, 154-62. dant 17 semaines, ils ont trouvé ,des pourcen- 

89 

Retour au menu



tages de fécondation semblables (resoectivement 
> 1 

7 I p. 100 pour 1.278 inséminations, 73,2 pour 

1.151 et 69,8 pour 1.094). 

L’article décri+ un appareillage permettant 

de maintenir le sperme à une température de 

- 79°C pendant 6 jours en n’utilisant que 

900 grammes de glace sèche. 

50. VANDEMARK (N.L.) et SHARMA (U.D.). - 

Premiers rés~ultats de fécondation obtenus 

avec ‘du sperme de bovin conservé à Ia te’m- 

pérature ambiante. (Preliminary fertility 

results from the preservation of bovine 
semen at room temperatures). J. Dairy SC., 

1957, 40 (4), 438-9. 

Les auteurs décrivent des recherches récentes 

entreprises à l’université d’Illinois (U.S.A.) en 

vue de mettre au point une méthode de conser- 

vation de la motilité et de la fécondité du sper- 

me de bovin pendant plusieurs iours à la tem- 

pérature ambiante en utilisant une atmosphère 

de C02. 

La technique consiste à conserver en ampoules 

scellées le sperme avec un diluant convenable 

contenant du CO2 dissout. Le diluant est com- 

posé de 20 g de dihydrate de citrate de soude, 

2, I g de bicarbonate de soude, 0,4 g de chlo- 

rure de potassium, 3 g de glucose et 3 g de sul- 

famides dissouts (à une température proche de 

l’ébullition) dans un litre d’eau distillée. La solu- 

tion est alors refroidie à la température ambiante 

et saturée de CO2 par barbotage du gaz pen- 

dant 10 minutes. Le pH doit être ramené aux 

environs de 635. Après saturation de CO”, on 

ajoute à la solution 1.000 U.I. de ‘pénicilline et 

1.000 pg de sulfate de dihydrostreptomycine 

par cm3 de diluant et on l’ajuste avec du jaune 

d’oauf, de sorte que le diluant final en contienne 

10 p. 100. 

Dans ces conditions, le sperme de bovin peut 

être conservé à la température ambiante pen- 

dant plusieurs jours sans perte de fécondité à 

condition toutefois que les manipulations du pro- 

duit soient effectuées avec soin. 

51. DU MESNI’L DU BUISSON (F.). - Conser- 

vation du sperme de verrat sans dilution : 

conditions d’examen. Ann. Zoot. (I.N.R.A.), 

1957, 6 (4), 39 I-9. 

L’auteur rappelle que le sperme conservé pur 

tombe dans un état de mort apparente que les 

conditions habituelles de réchauffement entre 

lame et lamelle ne font pas cesser. Les sperma- 

tozoïdes retrouvent leur motilité grâce a une 
agitation prolongée ; mais celle-ci n’est pas défi- 

nie avec précision ; aussi est-on conduit à des 

erreurs dans l’appréciation de la valeur du sper- 

me ainsi conservé. 

L’auteur a cherché une méthode standardisée 

de reviviscence. Il soumet des éjaculats purs 

de verrat, conservés pendant 24 heures à 17- 

20°C à l’abri de la lumière, à un mouvement 

de va-et-vient dont il fai,t varier la durée (jus- 

qu’à 2 heures), l’amplitude, (4,5 et 6 cm), la fré- 

quence (1 15 et 200), la vitesse linéaire (0,23 

m/s, 0,30 m/s et 0,4Q m/s) ; il fait varier aussi 

la rapidité du réchauffement, la température 

(28°C 29,5”C, 3 1°C à 38°C) l’atmosphère (oxy- 

gène, gaz carbonique, vide). 

II constate que : 

- au bout d’une demi-heure d’agitation le 

sperme a retrouvé le maximum de sa motilité ; 

la valeur décroît ensuite ; le meilleur résultat 

est obtenu avec un mouvement alternatif dont la 

fréquence est 200 et la vitesse linéaire 0,30 m/s ; 

la motilité est alors conservée à une valeur 

égale pendant une demi-heure ; le mode de 

réchauffement n’intervient qu’en retardant, s’il 

est lent, la reviviscence du sperme ; 
- seule l’agitation en atmosphère oxygénée 

permet la reviviscence ; 

- la température doit être comprise entre 3 I” 

et 38°C. 

L’auteur a d’autre part cherché quelle était 

l’influence, sur la conservation du sperme pur 

de verrat, de divers sulfamides (sulfamérazine, 

homosulfamide, 4-aminophényl-sulfonamide) et 

de l’atmosphère gazeuse (oxygène, gaz carboni- 

que). Pratiquement,- seul le mélange d’homosul- 

famine et de 4-aminophényl-sulfonamide (respec- 

tivement 0,3 mg et 2,7 mg pour I mL de sperme) 

permet une nette amélioration de la conserva- 

tion du sperme (notamment le 3e jour). Quant à 

l’atmosphère au contact du sperme conservé pur, 

c’est avec le gaz carbonique que l’on obtient 

le meilleur résultat. 
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52. DU MESNIL DU BUISSON (F.) et DAU- 

ZIER (L.). - Nouvelles données sur I’insé- 

mination artificielle porcine. Résultats pra- 

tiques. (37 réf.]. Ann. Zoot. (I.N.R.A.), 

1957, 6 (4), 401-I 8. Conclusion des auteurs. 

Après avoir obtenu des taux de gestation très 

convenabies en iaboratoire par insémination arti- 

ficielle aies truies, il était utile de connai.tre 

quels résultats on pouvait escompter de la trans- 

position des mêmes techniques dans la prati- 

que. 

Un certain nombre de problèmes nouveaux 

se posent alors : entre autres celui de la détec- 

tion des chaleurs et de la suspension du cycle 

œstrien après insémination infructueuse. 

Tout en faisant ressortir un taux de gestation 

moyen assez faible, cette expérience a mis en 

lumière l’existence de deux des facteurs princi- 

palement responsables de l’abaissement de ce 

taux de gestation : durée de conservation et 

nombre de spermatozoïdes inséminés. 

En se plaçant dans les conditions suivantes : 

durée de conservation ne dépassant pas trois 

heures, insémination avec au moins 4 X 109 sper- 

matozoïdes, on peut escompter une amélioration 

sensible des résultats pratiques, en conservant 

les techniques actuelles. 

Le maintien du pouvoir fécondant du sperme 

en fonction des conditions de conservation ne 

pourra être étudié que par l’insémination d’un 

très grand nombre de ,truies. On peut dire qu’ac- 
tueliement rien n’autorise à penser que le sperme 

dilué avec des dilueurs biologiques classiques 

conserve mieux son pouvoir fécondant que le 

sperme pur. 

Le nombre relativement élevé de spermato- 

zoïdes que l’on doit introduire à l’heure actuelle 

pourra probablement être abaissé par un frac, 

tionnement de I’inséminat au moment de I’insé- 

mination. 

Ainsi ces résultats assignent actuellement à 

l’insémination artificielle ,porcine une limite quant 

au nombre d’inséminations que l’on peut espérer 

à partlr d’un verrat ; on peut parler raisonna- 

blement de 500 portées par verrat et par an, 

chiffre déjà très supérieur à la moyenne d’utili- 

sation des verrats de France (1 verrat pour 

20 truies), mais on se trouve encore fort loin 

des 20.000 inséminations avancées par Polge. 

Le fonction.nement expérimental d’un Centre, 

pendant un an ou plus, doit nous apporter 

les éléments économiques qui nous manquent 

pour juger des possibilités d’extension de cette 

technique. 

Zootechnie 

53. SZUMOWSKI (P.I. - Sur le mécanisme de 1 doses de produits utilisés. Chez les volailles, 

la stimulation de la croissance pondérale 1’ ac ion t’ est surtout lipogène ; elle est aussi en 

par les estrogènes de synthèse chez les partie lipogène chez le porc adulte ; chez les 
animaux de ferme. (64 réf.). Rec. Méd. vét.. ruminants, !‘augmentation de poids provient de 

1958, 134 (2) 81-92. la rétention de protéines dans les muscles. L’ac- 

tion des androgènes est indirecte et se fait par 

Les oastrogènes de synthèse prenne?- ûe ‘,JC pi”- l’intermédiaire de I’hypophyse et sans doute dz 

en plus d’importance dans l’engraissement dec I’hypothalamus. La sécrétion des hormones cor- 

animaux (40 p. 100 d es bovins de boucherie ticotropes, thyréotropes et somatotropes ainsi 

aux Etats-Unis). Ils permettent une augmentation que des corticostéroïdes est accrue. Le poids 

importante du gain de poids et améliorent ie du squeietre est aussi augmenté par suite d’une 

coefficient d’utilisation des aliments. Leur action ’ rétention du calcium, ainsi que le poids des 
varie avec divers facteurs, particulièrement l’es- organes internes, de la peau, de la glande mam- 

pète, l’âge, le sexe des animaux et surtout les I maire ; on peut noter une rétention partielle de 
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l’eau. En effet, les cestrogènes inhibent les hor- 

mones gonadotropes et amènent un repos sexuel 

favorable à l’engraissement. 

54. LEROY (A.M.). - Quelques remarques con- 
cernant la formation de la matière grasse 
par ,le porc. Ann. Zootechnie (I.N.R.A.), 
1958, 7 (I), 5-23. C onclusions de l’auteur. 

I” Lorsque l’on connaît la fraction des glucides 

digestibles utilisés par I’a.nimal pour ses besoins 

énergétiques, la q uantité de matières grasses 

formée quotidiennement est sensiblement égale 

a la quantité de glucides supplémentaires dis- 

ponibles, multipliée par O,37, augmentée de la 

quantité correspondante des lipides digestibles. 

L’équation d’Arma.nd Gautier, qui rend compte 

de la transformation du glucose en matière gras- 

se, vérifiée une première fois par ces calculs, 

se trouve vérifiée une deuxième fois lorsque l’on 

considère les quantités d’oxygène absorbé et de 

gaz carbonique rejeté au cours des observa- 

tions. 

2” II existe une corrélation négative (- 0,49) 

entre la qua.ntité d’oxygène consommée par 

l’animal en un temps donné et la quantité cor- 

respondante de matière grasse formée. II résulte 

de cette observation que les porcs ayant ten- 

dance à produire exagérément de la graisse 

ont vraisemblablement une capacité respiratoire 

inférieure à celle des autres animaux. 

3” L’énergie dépensée par les porcs en sup- 

plément de leur besoin énergétique net d’entre- 

tien, qui totalise l’ensemble des actions dynami- 

ques spécifiques entraînées par l’absorption et 
l’assimilation des aliments, ainsi que par la désas- 

similation des nutriments excédentaires, est sensi- 

blement égale, exprimée en grandes calories, 

au nombre de grammes de matière sèche ingérée 

multiplié par le coefficient 0,86. 

4” II est possimble, de calculer approximative- 

ment la quantité de matière grasse accumulée 

dans le corps de l’animal au cours de son engrais- 

sement, à condition de connaître son gain moyen 

quotidien de poids vif et ses besoins de pro- 

duction, évalués en unités fourragères par kilo- 

gramme de gain, pour des périodes de durée 

limitée au cours desquel’les la consommation 

d’aliments et l’accroissement de poids corporel 

ont été exactement mesurés. 

55. BOCCARD (R.) et BOISSEAU (J.M.). - 

Modèle d’une cage à digestibilité pour petits 
ruminants. Ann. Zootechnie (I.N.R.A.), 
1958, 7 (l), 89-96. 

« Ce modèle de cage de digestibilité pouvant 

servir aux moutons, brebis ou veaux, a été 

utilisé avec satisfaction pendant un an avec des 

femelles. La séparation des urines et fèces, 

obtenue par grille inclinée est bonne et permet 

des récoltes sans contamination. Les animaux 

peuvent y être maintenus pendant des mois. » 

Les auteurs concluent ainsi leur article qui indi- 

que la contention de l’animal, l’alimentation, 

l’abreuvement et la séparati0.n fèces-urines. Trois 

photographies et trois plans cotés illustrent I’ar- 

ticle. 

56. JOUBERT (D.M.) et BlONSMA (P.N.). - 

#Les ‘effets de la nutrition sur le poids des 
veaux à la naissance. (The effect of nutri- 

tion on the birth weight of calves). 5. Afr. 
Dept. agric. Sci. Bull., 1957, no 37 1, 25. 

Repris dans Nufr. Abs+. Rev., 1958, 28 (2), 
303. 

Cinq lots de deux génisses de race Shorthorn, 

Afrikander, hollandaise et jerseyaise, étaient soit 

demi-sceurs du même père, soit jumelles dizy- 

gotes. Un sujet de chaque paire était élevé 

suivant de faibles normes nutritionnelles ta.ndis 

que l’autre l’était suivant des normes é,levées. 

Les premiers sujets étaient maintenus sur des 

paturages naturels soumis à des sécheresses sai- 

sonnières pendant les mois d’hiver. Les sujets 

à normes élevées étaient entretenus sur les 

mêmes pâturages, mais recevaient des supplé- 

ments lorsque les pâturages devenaient moins 

nourrissants. Chacun des sujets de chaque lot 

était pris au même âge ou au même poids. 

Les femelles à normes élevées voyaient leur 

poids augmenter de 3 I ,2 p. 100, de l’époque 

de leur saillie à celle de leur velage tandis 

que les sujets à normes faibles n’accusaient 

qu’une augmentation de poids de l4,8 p. 100 

pendant la même période. Le poids à la nais- 

sance des veaux nés de mères à normes faibles 

était inférieur de 4,3 p. 100 seulement à celui 

de leurs congénères nés de mères à normes éle- 

vées. On peut en conclure que, dans le groupe 

d’animaux élevés suivant des normes nutrition- 
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nelles faibles, le fœtus se maintient aux dépens du contenu intestinal liée au sexe des animaux. 

des tissus de la mère, du placenta et des liquides 

accessoires. Le poids du veau à la naissance 

n’en sera guère affecté à moins que la ration de 

sa mère ne tombe au-dessous des besoins d’en- 

tretien de cette dernière. La mère doit avoir 

atteint 70 à 80 p. 100 de son poids d’adulte 

avant d’être amenée à concevoir. 

La plus grande concentration en ma,tière sèche 

‘du contenu intestinal des zébus pourrait s’expii- 

quer par la plus grande tolérance de cette espèce 

animale aux conditions climatiques chaudes et 

sèches et par la plus grande économie d’eau 

ainsi réalisée. 

57. QUATERMANN (J.), PHILLIPS (G.D.) et 

LAMPKIN (G.H.). - Différence de la phy- 

siologie du gros intestin entre les bovins 

européens et autochtones sous les tropiques. 

(A différence in the physiology of the large 

intestine between European and indigenous 

cattle in the tropics). Nature, 1957, 180 

(4585), 552-3. 

Les auteurs se sont efforcés de mettre en évi- 

dence les raisons qui contribuent à rendre les 

zébus plus résistants que les bovins européens 

à une alimentation peu alibile, constituée essen- 

tiellement de végétaux secs et grossiers. Cette 

différence de résistance à des conditions d’aii- 
mentation difficiles n’est pas liée à une dïffé- 

rente de la digestibilité de la cellulose dans le 

rumen, respectivement dans ces deux espèces 

de bovins, ainsi que l’ont montré des expé- 

riences de digestibilité. Le contraire aurait d’ail- 

leurs été étonnant puisqu’on a montré que la 

microflore du rumen est facilement adaptable 

à des régimes alimentaires très différents. 

Les auteurs ont déterminé à partir de préiè- 

vements du contenu intestinal, effectués à diffé- 

rents niveaux du tube digestif chez des ani- 

maux sacrifiés à l’abattoir, les pressions ocmo- 

tiques, le point de congélation et la concentra- 

tion en matière sèche, respectivement observés 

dans les deux espèces. Les fèces prélevées direc- 

tement sur le terrain étaient également soumis 

aux mêmes analyses. Les animaux faisant I’ob- 

jet de ces analyses provenaient de pâturages 

identiques situés dans une même rég;on, à la 

même saison de l’année. 

La pression osmotique, le point de congéla- 

tion et la matière sèche du contenu intestinal 

sont plus élevés chez le zébu que chez le bovin 

amélioré. La comparaison de ces résultats avec 

ceux obtenus par d’autres auteurs semble prou- 

ver qu’il existe une différence de la composition 

58. ROSS (J.G.). - Méthode d’estimation des 

poids vifs de petits zébus à courtes cornes, 

basée sur des mensurations corporelles. (A 

method of estimating .live-weights in small 

Shorthorn Zebu cattle from linear body 

measurements). East. Afr. agric. J., 1958, 23, 

193-4. Repris dans Anim. Breed. Absf., 

1958, 26 (3), 252. 

En étudiant des mensurations effectuées chez 

108 zébus à courtes cornes d’Afrique orientale 

britannique (mâles et femelles), l’auteur a obte- 

nu une modification de la formule Minnesota 

de Johnson visant à l’estimation des poids vifs, 

qui peut s’exprimer de la façon suivante : 

G’ X L 
wx- 

213 
W étant le poids du corps 

en livres anglaises (453 g), G le périmètre 

thoracique, L la longueur du corps de la 

pointe de l’épaule à la tubérosité ischia- 

tique, estimée en pouces (25 mm) et 213 une 

constante. Les limites de variation du poids 

ainsi estimé étaient de 5 p. 100 du poids réel 

chez 54 p. 100 des animaux. Les mensurations 

du périmètre thoracique étaient prises juste der- 

rière les membres antérieurs avec un ruban de 

tissu gradué, très ajusté sur la peau. 

59. ‘WALKER (C.A.). - Etudes sur des bovins 

de Rhodésie du Nord. I” La croissance des 

bœufs au pâturage, recevant une supplé- 

mentation de sel et de protéines. 2” Le 

nombre de glandes sudoripares des bovins 

de Rhodésie du Nord et ses rapports avec 

la tolérance à la chaleur. (Studies of the 

cattle of Northern Rhodesia. 1. The growth 

of steers under normal veld grazing, and 

supplemented with salt and protein. 2. The 

apocrine gland population of the skin of 

Northern Rhodesian cattle and its connexion 

with the heat toleration coefficient]. J. agric. 
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SC;., 1957, 49, 394-400 et 40 I-4. Repris 

dans Nufr. AM. Rev., 1958, 28 (2), 631-2. 

1’ Les bovins elevés en « ranch » en Rho- 

désie du Nord ont une croissance limitée à 5-6 

mois par an, pendant la durée de la saison des 

pluies ; par. contre, pendant la saison sèche, 

leur croissance s’arrête et l’on observe même 

une perte de poids sur les sujets pesant plus 

de 225 kg. 

Au cours d’une expérience visant à déterminer 

les facteurs limitants de la croissance, 6 grou- 

pes de 9 bceufs comportant chacun 3 sujets 

appartenant à 3 races locales différentes (Angoni, 

Barotse et Tonga) étaient entretenus sur des 

pâturages à raison de I tête par 6 hectares 

à partir de l’âge de 6 à 7 mois jusqu’à leur 

abattage à l’âge de 4 ans. Le premier groupe 

ne recevait aucun supplément. Les groupes 2 

et 3 recevaient respectivement 30 et 60 g de 

sel chaque jour tandis que les groupes 4, 5 et 

6 recevaient environ 675 g par iour de tour- 

teau d’arachides pendant la saison sèche seule- 

ment ; les groupes 5 et 6 recevaient en outre 

30 à 60 g de sel. 

A l’abattage, les poids vifs moyens étaient res- 

pectivement de 424, 500, 460, 448, 5 lb et 

464 kg tandis que les gains de poids vifs étaient 

respectivement de 293, 415, 330, 3 18, 385 et 

333 kg. 

Pour toutes- les races étudiées, les bœufs 

recevant chaque jour 30 g de sel accusaient 

des gains de poids significativement plus grands, 

leur croissance saisonnière s’amorçai+ plus pré- 

cocement et leur poids maximum saisonnier était 

conservé plus longtemps que ceux de leurs 

congénères qui ne recevaient pas le même sup- 

plément. 

La hauteur au garrot et la longueur du péri- 

mètre thoracique montrent que les animaux ayant 

reçu un supplément de sel accusent une crois- 
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sance continue de leur squelette pendant la 

saison sèche, contrairement aux animaux té- 

moins. 

Le supplément protéique distribué ne pouvait 

empêcher la perte de poids pendant la saison 

sèche ; d’autre part, l’administration de 60 g de 

sel par jour semblait avoir, par contre, un effet 

réducteur sur la croissance. 

2” Le nombre de glandes sudoripares chez 

des bovins appartenant à 4 ,races, mesuré par 

une technique de biopsies, se révéla lié au 

degrk de tolérance à la chaleur. Ce rapport 

est considéré comme l’un des caractères respon- 

sables de l’équilibre thermique chez les bovins. 

60. HUSTON (T.M.), JOINER (W.P.) et CAR- 

MON (J.L.). - Différences raciales obser- 

vées dans la production des ceufs de vo- 

lailles entretenues à des températures 

ambiantes élevées. (Breed differences in 

egg production of domestic fowl held at 

high environmental temperatures). Poulfry 

SC;., 1957, 36, 1247-54. Repris dans Nutr. 

Absf. Rev., 1958, 28 (3), 959. 

Des groupes de 92 poules pondeuses des 

races Leghorn blanche, New Hampshire et Ply- 

mouth Rock blanche, étaient élevés à une tem- 

pérature ambiante (6 à 17”) ou soumis à une 

température constante de 32”’ pendant 6 mois 

(octobre à mars). Dans les conditions normales, 

les pourcentages de production des œufs étaient 

respectivement pour les races ci-dessus de 66,, 

44 et 39. A 32”, ces pourcentages étaient res- 

pectivement de 66, 26 et 12. Le poids des 

œufs, le poids vif des volailles et la consom- 

mation de nourriture étaient plus bas à cette 

dernière température et le pourcentage de mor- 

talité augmentait. 
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Pâturages - Plantes fourragères 

61. RYAN (F.E.). - Plantation mécanique de L’auteur a étudié l’influence qu’avaient les 

l’herbe de Kikuyu. (Kikuyu grass planting feux et le. fauchage des pâturages sur la teneur 

by machine). J. Agric. West Austr., 1958, 7 en eau, en azote et en minéraux des repousses 

(I), 81-3; repris dans Bull. bibi. Buread d’herbe. L’expérience porta sur Hyparrhenia 

interafr. Sols, 1957, 7 (IO), 3 1. hirta, H. schimperi, Themeda triandra, Eragrostis 

L’intérêt de l’herbe de Kikuyu, Penrisetum 
afherstone;, près de Pretoria. La teneur en eau 

clandestinum, est diminué par le fait que son 
et en azote des feuilles de H. hirta et de 

implantation exige une main-d’œuvre impor- 
E. atherstonei fut beaucoup plus élevée en sep- 

tante. Une machine américaine a été essayée 
tembre dans les parcelles soumises au brûlis que 

avec un certain succès dans l’ouest de l’Australie 
dans les parcelles demeurées intactes ; dans ces 

pour cette plantation. Une pelle ouvre le sillon ; 
) dernières la teneur en azote s’éleva lentement 

les plants séparés par un distributeur tombent 1 
pendant le mois d’octobre sans atteindre celle 

un à un dans le sillon avec une certaine quan- 
des parcelles brûlées : à la fin d’octobre, la 

tité d’engrais ; un disque referme le sillon der- 
teneur en azote diminua et devint sensiblement 

rière chaque plant. Deux rangs, à distance régla- 
le même dans les deux cas. Le pourcentage en 

ble, sont plantés simultanément. 
’ minéraux se comporta de façon semblable sauf 

pour T. triandra où les deux pourcentages variè- 
Sur sols vierges, les résultats sort bons et / rent paratlefement et pour H. hirta où la 

atteignent cinq hectares en huit heures. Sur I teneur en minéraux fut pfus elevee dans la 

les terrains récemment défrichés, mélangés au 

trèfle souterrain, le kikuyu donne une bonne 
~ parcelle témoin. La teneur en eau des nouvelles 

~ feuilles fut supérieure dans les parcelles coupées 
prairie. En terrain cultivé, les résultats aussi sont 

bons. Mais dans les pâturages permanents, le 
à celle des nouvelles feuilles des parcelles té- 

disque ne recouvre pas le sillon ; quand le ter- 
moins ; on aurait pu penser pourtant que ‘es 

rain est envahi de bruyère, la machine est inu- 
) vieilles feuilles et tiges protégeraient les pousses 

nouvelles du soleil et du vent et diminueraient 
tilisable. , la ,transpiration. L’auteur émet deux hypothèses : 

62. MES (M.G.). - L’influence des feux ou du 
1’ Les vieilles tiges ne sont pas nécessaire- 

fauchage des pâturages sur la teneur en 
ment mortes et continuent à absorber de l’eau 

eau, en azote et en minéraux des graminées. 
et des éléments nutritifs en concurrence avec 

(The influence of veld burning or mowing on 
les nouvelles feuilles. 

the water, nitroqer ard ash co-tent of 2” II existe un développement radiculaire plus 

grasses). S. Afr. j. SC;., 1958, 54 i4), 83-6 ; 1 rapide dans les parcelles brûlées ou fauchées, 

repris dans Bull. bib’. Bur. i+ero+. Sols, i ce qui augmente l’absorption de l’eau et des 

1957, 7 (IO), 30. 1 éléments nutritifs. 

Produits d’origine animale 

63. TARR (H.L.A.), BOYD (J.W.) et BiSSETT conservation des aliments et série no 375 

(H.M.). - L’utilisation des antibiotiques dans du Conseil de recherches sur les pêches du 

le traitement des aliments. Conservation Canada. 

expérimentale du poisson et de la viande 

de bœuf avec des antibiotiques. iAntibio- La pollution de poisson entier éviscéré était 

tics in food processing - Experimental pre- 1 td’ re ar ee de façon marquée par un milieu conser- 

servation of fish and beef with antibiotics). 1 vateur à base de glace contenant l à 4 p.p.m. 

Article n” 297 du Comité canadien sur la 1 de chlortétracycline (hydrochlorure d’auréomy- 
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cine) ou lorsque le poisson était conservé pen- 

dant 6 iours à - 1°C dans de l’eau de -mer 

contenant 2 p.p.m. du même produit ou encore 

lorsqu’il était immergé pendant une minute dans 

des solutions renferma.nt 50 à 100 p.p.m. d’anti- 

biotique avant d’être conservé dans de la glace. 

Les effets de différents facteurs [chaleur, addi- 

tion de produits chimiques conservateurs) sur 

la stabilité de la chlortétracycline dans les vian- 

des furent étudiés. Ainsi lorsque de la chair 

d e poisson était additionnée de 5 gamma de 

chlortétracycline par gramme de substance et 

chauffée à 100 degrés dans de l’eau bouillante 

en récipient de verre couvert, on observait une 

destruction progressive de l’antibiotique et, après 

30 minutes d’ébullition, on ne retrouvait plus 

que 10 p. 100 de la’ concentration initiale. Par 

contre, la chlortétracycline est relativement sta- 

ble lorsque les viandes sont conservées pendant 

2 iours à 4°C. De même, l’addition d’acide 

ascorbique ou de .nitrite de sodium à I’antibio- 

tique n’affecte pratiquement pas sa stabilité. 

On observa d’autre part que le poisson conser- 

vé dans de la g’lace ordinaire se putréfiait 4 ou 

5 iours plus tôt que celui conservé dans de la 

glace additionnée de chlortétracycline. La qua- 

lité organoleptique du produit conservé était 

supérieure lorsque celui-ci était immergé dans 

de l’eau de mer additionnée de l’antibiotique 

ou dans des solutions de chlortétracycline à plus 

forte concentration. 

64. G’llNSBERG [A.), REID (M.), GRI;EVE (J.M.), 

O~GONOV&KI (K.). - L’utilisation de la 

chlortétracycline pour la conservation de la 

viande fraîche de boucherie et de la viande 

de volai:lle. (Chlortetracycline as a preser- 

vative for fresh meat and mpoultry). Vef. Rec., 
1958, 70 (35), 700-4. 

Les auteurs ont traité 10 zébus, 5 moutons 

à queue grasse, 10 chèvres et 24 volailles avec 

de 1’ « Acronize M », spécialité de 1’ « Ameri- 

cari Cyanamid Company », constituée d’auréo- 

mycine. Pour 1.000 livres de poids vif, 5,5 g 

d’ « Acronize » étaient dissouts dans 20 ml 

d’eau et injectés par voie intraveineuse, intra- 

musculaire et intrapéritonéale, D’autre part, 15 g 

du même produit étaient dissouts dans 10 litres 

d’eau et utilisés en pulvérisations sur les car- 

l ’ 
/ ’ 
i I 
/ 

casses des animaux de boucherie après habillage. 

En ce qui concerne les carcasses de volailles, 

elles étaient plongées dans un bain contenant une 

concentration à l/lOO.OOO d’antibiotique, sans la 

moindre addition de glace. 

Les injections intraveineuses, intramusculaires 

ou intrapéritonéales étaient pratiquées 4 heures 

avant l’abattage. Les injections intraveineuses 

administrées aux bovins, ovins et caprins é,taient 

constituées de 10 ml d’une solution d’Acronize 

injectés dans la veine jugulaire. Les injections 

intramusculaires de 20 ml pour les bovins et de 

10 ml pour les petits ruminants étaient admi-’ 

nistrées dans les muscles de l’encolure derrière 

l’os. occipital. Les injections intrapéritonéales 

comportaient 20 ml administrés dans la fosse 

paralombaire droite. 

Les carcasses traitées ainsi que des carcasses 

témoins étaient transportées et conservées dans 

des conditions variables dans un pays à climat 

tropical ou semi-tropical, en I’occurence le 

Kenya. Les expériences de conservation furent 

entreprises d’une part à Mombasa, sur la côte 

de l’océan Indien à une température de 32” 

environ le jour de l’abattage et à une humi- 

dité relative de 100 p. 100, d’autre part à 

Nairobi et ses environs à une altitude de 1.800 

B 2.000 mètres. 

Cinq groupes d’expériences furent ainsi suc- 

cessivement ‘entreprises : 

I” Des bovins et caprins, abattus dans un 

a’battoir industriel à Mombasa après traitement 

à la chlortétracycline, furent transportés dans 

une boucherie européenne de cette ville. On 

ne laissait pas les carcasses ressuyer dans I’abat- 

toir malgré les conditions atmosphériques très 

défavorables citées plus haut ; ces carcasses 

étaient chargées dans une camionnette isother- 

me et suspendues des leur arrivée da.ns la bou- 

cherie où les conditions de température et d’hu- 

midité demeuraient très sévères même la nuit 

(au-dessus de 25” et 85 p. 100 d’humidité). Dans 

ces conditions, les carcasses de bovins ayant 

reçu des injections intraveineuses et intramus- 

culaires demeuraient fraîches et conservaient leur 

couleur jusqu’à 96 heures après l’abattage, tandis 

que les carcasses témoins subissaient une putré- 

faction gazeuse 48 heures après l’abattage. Les 

critères de conservation consistaient en une nu- 
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mération bactérienne après 2, 3 et 4 iours e- 

en différents examens bactériologiques. 

Par contre, les carcasses de bovins traitées par 

voie intrapéri+onéa!e montraient des cultures 

abondantes de Proteus vulgaris et de chromo- 

bactéries après 48 heures. 

Quant aux carcasses de caprins, elles étaieri 

putréfiées 48 heures après l’abattage malgré leur 

traitement. 

2” Des carcasses de bovins et de caprins 

traités et abattus à Mombasa &aient transpor- 

tées de nuit par route sur plus de 500 km ah 

laboratoire vétérinaire de Kabete. Là encore, 

la conservation des carcasses de bovins étai? 

satisfaisante 96 heures après I’aba,ttage tandis 

que les carcasses de caprins étaient impropres à 

la consommation 48 heures après pabattage. 

3” Des carcasses de moutons abattus après 

traitement à l’abattoir industriel de Nairobi fu- 

rent transportées, les unes dans une boucherie 

européenne, les autres dans une boucherie afri- 

caine. Les premières restèrent fraîches pendant 

3 iours malgré un dépôt superficiel et uniforme 

de levures. Les secondes se conservèrent de fa- 

çon satisfaisante pendant 48 heures seulement. 

4” Des carcasses de bovins furent transpor- 

tées du même abattoir industriel dans une bou- 

cherie de Nairobi ; 96 heures plus tard, les 

carcasses traitées étaient dans un état de conser- 

vation satisfaisant. Seules des levures faisaient 

leur apparition dans des régions dépourvues de 

graisse de couverture. D’au-tres carcasses de 

bovins, transportées dans une boucherie afrycaine 

et traitées par voie intra~éritonéale, présertaient 

des signes de décomposition le 4’ ioEr après 

l’abattage. 

5” Des volailles abattues à l’abattoir munici- 

pal de Nairobi et provenant d’élevages africains 

étaient tenues à la diète 24 heures avant l’abat 

tage. Elles étaient plumées et éviscérées à la 

main. Les poumons et les reins é+aienf laissés 

dans la carcasse, le cou était introduit acrès tor- 

sion dans le thorax et aucun lavage n’était pra- 

tiqué après éviscération. Les carcasses étaient 

alors baignées pendant 30 secondes, 30 minutes 

et 90 minutes respectivement dans une solution 

d’ a Acronize a, puis expédiées en boîtes de 

carton individuelles par train ou route au labora- 

toire vétérinaire de Kabete et à Mombasa. Les 

résultats obtenus en ce qui concerne la con:er- 

vation de ces carcasses furent peu encours- 

geants. Celles-ci ne purent être conservées que 

48 heures au maximum en doublant et même tri- 

plant la dose d’antibiotique utilisée. 

II faut noter que l’injection intramusculaire 

pratiquée chez les ruminants, avant l’abattage, 

dans la région de l’encolure derrière l’os occi- 

pital est particulièrement simple et efficace et 

peut être facilement pratiquée dans le com- 

merce. 

En général, on peut donc conclure que si le 

traitement à l’auréomycine s’est révélé favo- 

rable à la conservation de In viande de boeuf, 

il s’est par contre révélé sans grande utili,té 

pour la conservation des viandes de mouton, 

chèvre ou volaille. Les carcasses de ces der- 

niers animaux sont d’ailleurs plus faciles à écou- 

ler par les bouchers le iour même de l’abattage 

en raison de leur format relativement réduit. 

La cuisson des viandes ne laisse subsister 

qu’une quantité nég!igeable ou nulle d’antibio- 

tique. 

65. INGHELBRECHT (L.A.). - Fumoir à poisson. 

Bull. agric. Congo belge, 1957, 48 (5), 1225. 

44. 

L’utilisation du froid, pour la conservation du 

poisson, est bien souvent impossible. Les procé- 

dés courants, salaison, saumure, saurissage et 

séchage, tels que les utilisent les aêcheurs autoch- 

tones, du moins dans la région du Katanya que 

considère l’auteur, donnent des produits de qua- 

lité très médiocre. L’auteur directeur d’une 

école professionnelle de pêche à Kilwa (Lac 

Moero) présente une solution permettant d’ob- 

tenir par fumigation un produit de bonne qua- 

lité. Son article est illusfré de photographies, 

de schémas, de croquis, de plans, qui permettent 

d’avoir une exacte idée d’un « fumoir semi- 

industriel » et d’un < petit fumoir indigène » et 

de leur construction. II expose en+n de quelle 

manière doit être préparé le poisson et com- 

ment doit être pratiqué le saurissage. 

66. SOUTHCOTT (B.A.), BAKER (E.G.), BOYD 

(J.W.) et TARR (H.L.A.). - Efficacité com- 

parée des antibiotiques à base de tétracy- 

cline Ipour la conservation du poisson. (Com- 
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parative effectiveness of Tetracycline anti- 

biotics for fish preservation). Food Technol., 

1958, 12 (2), 108-10. 

L’expérimentation entreprise avait pour but 

de démontrer la valeur des concentrations rela- 

tivement faibles d’antibiotiques utilisées dans le 

commerce. Les résuhats obtenus à la suite d’ex- 

périences d’immersion de filets d’ophiodon elon- 

gafus dans de la glace contenant respective- 

ment différents antibiotiques ont montré que ‘la 

chlortétracycline était uniformément plus efficace 

que I’oxytétracycline et la tétracyline, quelles 

que soient les températures de conservation 

utilisées, ainsi que le orouvèrent des numérations 

de germes vivants et l’odeur dégagée par les 

échantillons après une conservation de 3 semai- 

nes. L’aération du milieu conservateur n’exerça 

aucune influence significative sur la conservation 

envisagée, mais il est possible que la technique 

pratiquée ait été insuffisante pour modifier les 

conditions naturelles d’anaérobiose des échan- 

tillons conservés. 

Des essais effectués avec un milieu conser- 

vateur contenant 3 p. 100 de sel ont également 

permis de démontrer la plus grande efficacité de 

la chlortétracycline. Cependant, on a observé 

dans ce dernier cas un grand nombre total de 

germes (vivants et tués), tandis que la proportion 

de germes vivants était relativement faible. La 

pollution par les bactéries de solutions réfrigé- 

rantes salées est caractérisée par ,I’apoarition 

d’odeurs désagréables et spécifiques de sulfures 

de diéthyle et d’hydrogène. 

67. BOYD (J.W.), SOUTHICOTT (B.A.) et TARR 

(H.L.A.). - Les résidus d’antibiotiques qui 

subsistent dans ‘le poisson conservé en glace 

additionnée de chlortétracycline et les effets 

des procédés, normaux de cuisson sur ces 

résidus. (A t’b t n’ I io ics residues in fish iced 

with chlortétracycline ice and éffect or 

normal cooking procedures on these resi- 

dues). Anfibiofics Annual, 1956-57. Medical 

Encyclopedia, New-York. 

Deux expériences successives furent entreprises 

pour montrer l’importance des résidus d’antibioti- 

ques respectivement après conservation dans de 

la glace additionnée d’antibiotique et après 

cuisson. 

98 

Les résultats de la première expérience ont 

montré que la concentration de chlortétracycline 

dans des filets non cuits tend à augmenter avec 

la durée de la conservation dans la glace et se 

trouve la plus élevée dans les filets non écor- 

chés. Cependant, même dans ces filets, la plus 

forte concentration existant après 10 iours de 

conservation dans de la glace contenant 4 pg/g 

de chlortétracycline n’était que de 0,6 PgJg. 

D’autre part, /a plus forte concentration décou- 

verte dans les filets écorchés (0, I pg/g) était en 

fait celle susceptible d’&tre ingérée par les con- 

sommateurs car la peau proprement dite est 

rarement consommée, ayant une faible valeur 

nutritive et étant insipide. 

Les résultats des deux expériences entreprises 

indiquent que l ‘é u i, ion b II t élimine toute trace 

décelable d’antibiotique dans les filets écorchés 

et généralement la plus grande partie de la quan- 

tité présente dans les filets .non écorchés. 

69. VINCENT-CUAZ (L.). - La langouste rose 

de Mauritanie, Palinurus mauritanicus Gru- 

vej. (9 tabl.). Rev. Trav. Insf. Pêches marif., 

1958, 22 (3), 345-52. 

La diminution du stock de ‘langouste verte 

Palinurus regius a incité les pêcheurs à tenter 

I’exp!oitation de la langouste rose sur les côtes 

de Mauritanie. 

Après une tentative infructueuse, il fut fait 

appel à l’auteur qui dans trois sorties, en sep- 

tembre 1955, janvier 1956 et mai 1956, a pu 

effectuer un certain nombre d’observations sur 

les lieux de pêche, les conditions du milieu et 

les captures. 

A côté de la pêche au chalut qui était la seule 

pratiquée, la pêche au casier, depuis 1955, 

s’est révélée fructueuse ; elle est favorisée par 

le relief du ,plateau continental mauritanien où 

des fonds très divers voisinent, ce qui gêne le 

chalutage. Les lieux de pêche sont mal localisés 

encore ; les captures’les plus nombreuses ont été 

faites entre 19”20 et I9”50 L.N. D’après l’étude 

des conditions de température et de salinité, il 

semble que les langoustes roses se tiennent dans 

les eaux de 14 à 16” se déplacent avec elsles ; 

au-dessus de 177 les prises sont pratiquement 

nulles. Les eaux de surface subissent de grandes 

différences de température (de 27” en septembre 
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à 17” en mai). Quand les eaux de surface sont à 

température ‘élevée, la différence de tempéra- 

ture que subissent les langoustes cause leur 

mort en deux à trois jours dans les viviers. Le 

régime hydrologique côtier mauritanien se carat-- 

térise par deux remontées d’eau froide qui déter- 

minent, en fonction du régime thermique local, 

l’époque de pêche d’octobre à juin et pour ia 

zone côtière de novembre à janvier et de mars 

à mai. 

De l’ensemble des mesures biométriques ef- 

fectuées, il apparait pour les trois sorties une 

prédominance d’adultes mesurant 42 à 44 cm 

de septembre 1955 à juin 1956 ; mais ce groupe 

d’âge représentait 56 p. 100 des captures en 

septembre, 49 p. 100 en janvier, 28 p. 100 en 

mai-juin. Aussi l’auteur attire-t-il l’attention sur 

cette diminution progressive du groupe modal 

des langoustes roses ; cette espèce a une crois- 

sance lente et des prélèvements importants (en 

1957, plus de 120 tonnes) pourraient la détruire 

rapidement. 

68. MAINGUY (P.) et DOUTRE (M.). - Varia- 

tions annuelles de la teneur en matières 

grasses de trois clupéides du Sénégal (Eth- 

malosa fimbriata Bowdich, Sarditylla eba 

C.V., Sardinelka aurita C.V.). (12 figures, 

5 tableaux). Rev. Trav. Insf. Pêches Morif., 

1958, 22 (3) 303-2 1. 

Le poisson frais ou conservé a une grande 

importance dans l’alimentation des populations 

côtières du Sénégal, mais il pourrait être encore 

plus utilisé, en particulier sous la forme de farines 

et permettre de lutter contre certaines carences 

dont souffrent les habitants de l’ouest africair. 

Une utilisation rationnelle exige des études tech- 

niques fondamenta!es. Les auteurs dans cet arti- 

cle envisagent le point particulier de la variation 

annuelle du taux des matières grasses totales de 

trois espèces de poisson parmi les plus consom- 

mées : 

Hhrnoloso fimbriofo vit dans les eaux dont 

la salinité peut a!ler de 10 à 45 grammes par 

litre ; elle peut atteindre un poids é!evé (ius- 

qu’à I kg) ; Il e e se nourrit d’éléments phyto- 

planctoniques ; la ponte s’échelonne d’avril à 

octobre ; on la capture d’août à novembre. 

Sordinello ebo ou sardinelle plate supporte 

des variations de salinité de t 3 grammes par 

litre ; elle peut atteindre un poids de 300 gram- 

mes ; elle se nourrit d’éléments phytoplanctoni- 

que; et zooplanctoniques ; la ponte s’étend de 

juillet à septembre ; les captures se font de mars 

à mai. 

Sordinella ourifo ou sardinelle ronde ne sem- 

ble pas supporter des écarts de salinité de & I 

gramme par litre ; e!le peut atteindre un poids 

de SO0 grammes ; son régime alimentaire est 

mixte ; la ponte se situe au Sénégal en juin- 

juillet. 

En 1957, l’ensemble des poissons des trois 

espèces capturés a a: teint 6.000 tonnes. 

Les auteurs indiquent de quelle manière a été 

fait l’échantillonnage pour éliminer ou réduire 

l’action de certains processus physiologiques liés 

aux caractères de l’espèce (individus de même 

poids, au même stade sexuel, provenant du 

même lieu de pêche ; poids égal de mâles et de 

femelles), et comment ont été préparés les échan- 

tillons (lavage, cuisson, essorage, séchage). L’ex- 

traction des matières grasses par l’éther de 

pétrole dans un appareil de Soxhlet a été faite 

à partir de la matière sèche et des ius de cuis- 

son et d’essorage. Des graphiques et des tableaux 

rassemblent les résultats. 

Pour Efhmolo/a fimbriofo. les eaux les plus 

hautes et les plus salées sont le support des 

meilleures conditions d’engraissement dont I’op- 

timum se situe en juin-juillet. La quantité de 

matières grasses varient de l l à 77 p. 1.000 du 

poids ; entre les périodes d’amaigrissement et 

d’engraissement, on peut distinguer deux épo- 

ques de stabilité : de janvier à mai, le potentiel 

alimentaire maintient le taux de ma,tières grasses 

entre 30 et 40 p. 1.000, et d’octobre à mi- 

décembre, le potentiel alimentaire plus élevé 

maintient le taux au-dessus de 55 p. 1.000. 

Pour Sordinello ourifo, la période d’engrais- 

sement se situe pendant la première moitié de 

l’année et celle d’amaigrissement pendant :a 

deuxième : le taux des matières grasses varie de 

5 à 94 D. 1.000 du poids total, chez ies adultes, 

!e taux restant supérieur à 40 de fin mars ‘à 

début novembre. Les meilleures conditions ali- 

mentaires se situent pendant l’époque des eaux 

froides : le potentiel alimentaire diminue dès que 

la température des eaux de surfacemdépasse 23”. 

Pour Sordinello ebo, dont le taux de matiè- 
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res grasses varie de 2,4 à 93 p. 1.000 du poids, 

on note deux maxima (mai 93 p. 1.000 et novem- 

bre 9 p. l .OOO) ; les périodes d’engraissement 

correspondent à celle des eaux froides (janvier 

à mai) et au début du refroidissement au-dessous 

de 23” (novembre à janvier). 

Le régime alimemaire de chaque espèce peut 

permettre d’expliquer les différences des taux 

de matières grasses révélées chez les trois espè- 

ces, le régime des sardinelles étant ‘plus varié 

(phytoplancton et zooplancton) et les ressources 

alimentaires mieux réparties dans le temps. 

Recherche vétérina8ire 

69. Rap#port annuel de l’Organisation de la virus pestique pour les bovins, le taux de morta- 

recherche vétérinaire en Afrique orientale 

britannique (East African Veterinary Re- 

search Organization) 1956-57, p. 74, juin 

1958. Government printer Nairobi. 

Ce rapport couvre la période du ler juillet 

1956 au 3 I décembre 1957 car, désormais, les 

futurs rapports porteront sur les activités des 

laboratoires pendant la période allant’du Ier jan- 

,vier au 3 I décembre ‘et non plus du 1”’ juillet au 

30 juin suivant. Les activités de chacune des 

principales sections peuvent être ainsi résu- 

mées : 

1. - SFCTION DES MALA.DIES A VIRUS 

Les principales recherches de cette section ont 

porté sur les problèmes posés par la peste bovi- 

ne. Différentes souches de virus pestique purent 

être adaptées au hamster et à la souris. A 

la fin du mois d’août 1957, 140 passages en 

série chez le hamster avaient p’u être’ réalisés par 

injection intrapéritonéale de suspension de rate 

de hamster infecté. Cependant, l’infection pou- 

vait être également transmise d’animal à animal 

par les voies sous-cutanée, intramusculaire, intra- 

cérébrale et intrarectale. L’infection était inap- 

parente chez cet animal et l’augmentation du 

nombre des passages n’augmentait nullement 

la virulence du: virus pour cette espèce. Cepen- 

dant, l’inoculation à des bovins de virus passé 

sur hamsters, provoquait chez les premiers des 

réactions caractéristiques suivies d’une immunité 

à une inoculation d’épreuve ultérieure. Une dose 

infecta’nte/bovin équivaut à I .OOO doses infec- 

tanteslhamster. Les passages en série chez le 

hamster diminuent néanmoins la virulence du 

ii+é chez ces derniers passant de 76 à 6 p. 100. 

D’autre pa,rt, le virus pestique inoculé au hams- 

ter le protège dans une certaine mesure contre 

le virus de la fièvre de la vallée du Rift. 

Chez la souris adulte, deux souches de virus 

pestique d’origine hamster et d’origine bovine 

purent être adaptées et passées en série res- 

pectivement 45 et 35 fois successives. 

En ce qui concerne le virus pestique avianisé, 

des études systématiques ont prouvé qu’il pro- 

voquait 90 p. 100 de mortalité chez l’embryon 

d e poulet âgé de I à 5 iours, mortalité sur- 

venant le 9” jour après l’inoculation. D’autre part, 

60 p. 100 des bovins vaccinés avec du virus 

avianisé manifestaient une légère réaction ther- 

mique culminant entre le 6” et le qe jour suivant 

la concentration de I’inoculum. 

Les anticorps de bovins vaccinés contre la 

peste bovine avec un virus vivant atténué ou 

même un virus tué ont pu ‘être facilement déce- 

lés du point de vue qualitatif et quantitatif au 

moyen de tests de séro-neutralisation basés sur 

la virulence du virus pestique avianisé pour 

l’embryon de poulet. Les différences observées 

entre les titres des sérums antipestiques, évalués 

par les tests de séro-neutralisation, utilisant res- 

pectivement le virus avianisé chez l’embryon de 

poulet et le virus lapinisé chez le lapin, se révé- 

lèrent non significatives. 

Les résultats, obtenus chez’ les bovins, avec 

3 lots différents de vaccin avianisé, furent assez 

différents. Le premier lot de vaccin se révéla 

excellent tandis que les deux derniers se mon- 

trèrent moins satisfaisants. On s’aperçut qu’il 

avait dû s’écouler pour des raisons matérielles, 
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un délai relativement long entre les opérations 

respectives de récolte du virus et de dessic- 

cation sous vide dans les deux derniers cas. On 

vérifia, par la suite, que le titre immunisant 

du vaccin etait bien supérieur lorsque la dessic- 

cation s’effectuait très rapidement après la récol- 

te du virus. 

Durée de l’immunité conférée par le vaccin anti- 

pestique caprinisé. 

D’autres recherches, d’une grande importance, 

furent entreprises pour déterminer la durée sur 

le terrain de l’immunité consécutive à la vacci- 

nation avec le virus caprinisé. Ces recherches 

furent entreprises en 1957 dans l’île de Pemba, 

située au nord de l’île de Zanzibar dans l’océan 

Indien, sur des animaux vaccinés en 1944 avec 

du virus caprinisé et qui avaient été marqués 

au fer rouge. L’expérience était d’autant plus 
intéressante que l’île était restée indemne de 

peste bovine pendant les 14 dernières années. 

Du sang fut prélevé sur vingt animaux vaccinés 

en 1944 qui furent revaccinés avec du virus 

caprinisé. La température de ces animaux fut 

relevée et enregistrée pendant trois semaines sui- 

vant la tevaccination et d’autres prélèvements 

de sang furent alors effectués sur ces mêmes 

animaux. Sur les 20 bovins ainsi examinés, 17 ne 

manifestèrent aucune réaction thermique. Ces 

animaux présentaient ,tous, avant la vaccination, 

des anticorps pestiques neutralisants et certains 

d’entre eux virent leur titre d’anticorps aug- 

menter, à la suite de leur vaccination. Quant 

aux 3 animaux n’ayant manifesté aucune réaction. 

il est fort probable qu’ils n’avaient jamais kté 

après leur vaccination, ne différait en aucune 

façon de celle des bovins adultes réceptifs. 

L’auteur de ces recherches, R.D. Brown, décou- 

vrit que les anticorps antipestiques maternels 

étaient transmis de la mère à son produit par 

l’intermédiaire du colostrum. Les anticorps n’ont 

jamais pu être mis en évidence dans le sérum 

des veaux avant leur première tétée. 

Le colostrum des mères immunes possède un 

titre en anticorps antipestiques supérieur à celui 

du sérum de ces mêmes animaux ; 30 à 48 heures 

après l’ingestion de colostrum, les veaux nou- 

veau-nés possèdent un titre élevé d’anticorps 

dans leur sérum, titre supérieur à celui du sérum 

de leur mère, presque semblable mais Iégère- 

ment inférieur à celui du colostrum ingéré. Par 

la suite, le titre en anticorps du sérum des veaux 

diminuait de façon linéaire. 

‘La durée moyenne chez le veau de la persis- 

tance des anticorps maternels variait de 36,7 
jours à 10,9 mois. 

Deux jeunes veaux nés de mères réceptives, 

qui, chacun, consommait chaque jour pendant 

5 semaines 4,5 litres de lait contenant des anti- 

corps antipestiques étaient incapables d’absor- 

ber ces anticorps par leur tractus intestinal. 

Dans une expérience, 65 veaux, nés de mères 

immunes, furent répartis en 13 groupes de 5 

veaux âgés de 2 iours à 12 mois ; la réponse 

sérologique et les réactions de ces animaux à la 

vaccination capripestique furent les suivantes : 

leur réponse sérologique dépendait de leur degré 
d’immunité passive, acquise en ingérant le colos- 

trum de leurs mères, degré existant au moment 

de leur vaccination. Par exemple, tous les veaux 
immunisés, car ils ne manifestèrent aucune ré- 

ponse anamnésique lorsqu’il furent revaccinés 
âgés de 8 mois ou plus au moment de leur vac- 

en 1957. 
cination produisaient des anticorps tandis que 

~ ceux âgés de trois mois ou moins n’en produi- 

/ saient pas. Certains veaux, âgés de 4 à 7 mois 

pouvaient être activement immunisés Fandis que 
Immunité antipestique chez les veaux. 

D’autres recherches non moins importantes DOT- d’autres en etaient incapables. 
t&rent sur le problème de l’immunité antipes- 

elles furent effectuées ak 
D’autre oart, il existe un rapport inverse entre 

tique chez les veaux ; 

moyen de tests de séro-neutralisation utilisant 
, le titre en articorps maternels du sérum du veau 

du virus lapinisé chez les lapins et d’inocula- 
!  au moment de sa vaccination et la quantité 

tions aux jeunes veaux de virus caprinisé. 
d’anticorps produite pendant les trois semaines 

qui suivent !a vaccination. De même, il existe 

Chez des ieunes veaux âgés d’un jour à deux i un rapport inverse entre le titre en anticorps 

mois et nés de mères réceptives, la réponse séro- ’ maternels du sérum du veau avant la vaccination 

logique à l’injection de virus lapinisé, mesurée I et le titre en anticorps de l’animal un an après 

par l’évaluation du titre de leur sérum 21 iours 1 sa vaccination. Enfin, lorsque le titre avant la 
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vaccination était très élevé et que, néanmoiis. 

les veaux pouvaient être activement imm*-.isés. 

la production d’anticorps était plus lente q;ie 

chez les animaux possédant une quantité faible 

ou nulle d’anticorps maternels. 

L’acquisition d’une imm’unité active par des 

veaux possédant des anticorps maternels ne s’ac- 

compagne pas nécessairement de réactions clini- 

ques. D’autre part, lorsque des veaux possédant 

une immunité passive ne pouvaient produire 

d’anticorps à la suite de leur vaccination avec 

du virus caprinisé, il n’y avai,t pas de sensibilisa- 

tion de leur système formateur d’anticorps, car 

on n’observait aucune réponse anamnésique lors- 

que l’animal était ultérieurement exposé à un an- 

tigène pestique. 

Test de diffusion-précipifation en milieu gélifié. 

En ce qui concerne le diagnostic de la peste 

bovine, des recherches également intéressantes 

furent entreprises. 

C’est ainsi qu’on essaya d’appliquer le test de 

diffusion-précipitation en milieu gélifié. Au débet. 

les résultats furent peu encourageants car 

l’immun-sérum utilisé n’était pas suffisamment 

riche en anticorps. Par contre, la réaction se 

produisai+ de façon très satisfaisante lorsqu’on 

utilisait un sérum hyperimmun obtenu chez les 

lapins vaccinés avec du virus lapinisé-avianisé, 

puis inoculés par voie intraveineuse tous les deux 

jours avec une suspension à 25 p. 100 de gan- 

g’lions lymphatiques provenant de lapins infectés 

par du virus lapinisé. 

La spécificité de la réaction, se produisant 

entre cet hyperimmun-sérum et du matériel viru- 

lent pestique, fut éprouvée avec des antigènes 

apportés par le Dr. Nakamura au cours d’une 

mission dans ces laboratoires et utilisés par lui 

pour pratiquer le test de fixation du complk- 

ment. On obtenait dans chaque cas une seule 

ligne de précipitation. 

Le matériel virulent de choix pour le diagnostic 

de la peste bovine est constitué par les gan- 

glions lymphatiques mésentériques recueillis sur 

les bovins infectés du second au septième jour 

de leur réaction thermique. D’autre part, une 

réaction de précipitation fu,t également obtenue 

avec des ganglions lymphatiques de chèvres ino- 

culées avec du virus caprinisé et du liquide pro- 

venant de culture de ce virus sur tissus. 

En décembre 1957, le diagnostic de peste 

bovine fut ainsi posé après examen de prélève- 

ments de ganglions lymphatiques effectués sur 

un gnou du Tanganyika. Au début de 1958, 

d’autres diagnostics de la même infection furent 

ccnfirmés par le même test de précipitation 

apiiqué à des prélèvements de buffles, élans 

et phacochères en provenance du même terri- 

toire. II faut ajouter que ces diagnostics furent 

tous confirmés par les techniques classiques de 

laboratoire. 

Culture sur fissus. 

En ce qui concerne la culture sur tissus de virus 

pestique, on a abandonné les cultures sur caillots 

de plasma et de type Maitland au profit de CU!- 

tures sur couches monocellulaires de cellules dis- 

sociées par l’action de la trypsine, sur milieux à 

base. d’hydrolysat d’albumine. 

On essaya de cultiver d’autres virus que ie 

virus pestique, tels que ceux de la fièvre de la 

vallée du Rift, de la peste porcine’ africaine, 

de la vaccine et de la clavelée. 

L’étude de ces deux derniers virus cultivés 

sur tissus a conduit à l’étude d’autres virus du 

même groupe et notamment d’un des agents 

associés à la Lumpy Skin Disease. 

Producfion des cultures. 

Au début, des cellules, dissociées sous l’action 

de la trypsine, étaient ob,tenues à partir de reins 

de foetus d’ovins et de bovins par la technique 

de Younger (I 954). Cette opéraiion impliquait la 

mise en oeuvre de cycles successifs de trypsini- 

sation, de 10 m’inutes chacun, effectués à 37”. 
Le milieu le plus favorable pour la croissance des 

cellules se révéla être I’hydrolysat de lactalbu- 

mine à 0,5 p. 100 en solution physiologique de 

Hank, auquel 5 P. 100 de sérum non cha,uffé 

était ajouté. Au premier changement de milieu, 

la solution physiologique de Earle fut substi- 

tuée à celle’ de Hank, en raison de son plus 

grand pouvoir-tampon. On découvrit qu’avec ces 

solutions, une dégénérescence cellulaire non spé’- 

cifique avait tendance à se produire en quel- 

ques [ours ainsi qu’une dissociation des cellules, 

mais cet inconvénient pouvait être évité en 

ajoutant 0, l p. 100 d’extrait de levure (Difco-) 

qui fut désormais incorporé de façon constante 

au milieu. En’ utilisant une technique de trypsi- 
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nisation semblable et le même milieu de base, 

on put également obtenir des couches monocel- 

lulaires à partir de reins de porcs et de lapins 

adultes, mais la croissance des cellules était quel- 

que peu plus lente et irrégulière. 

En raison de la difficulté à se procurer régu- 

lièrement des tissus embryonnaires de bovins, 

les chercheurs, Plowright et Ferris, pensèrent à 

utiliser des reins de veaux abattus pour la con- 

sommation à l’âge de I à 6 semaines. Ils décoL,- 

vrirent que ces tissus produisaient des cellules 

dont la croissance était un peu plus lente, mais 

que des couches monocellulaires pouvaient être 

néanmoins obtenues en 5 à 7 jours. Les reins 

d’agneaux âgés de I à 2 mois purent également 

remplacer ceux d’embryons de moutons, mais, 

là encore, ies cultures étaient plus lentes et ne 

pouvaient être infectées avant le 7’ iour. 

Enfin, les manipulations, impliquées dans la 

production des cultures, furent considérablement 

réduites en adoptant la technique de trypsinisa- 

tion de Bodian (1956) appliquée pendant de 

courtes périodes (1/2 à I heure) à la température 

ambiante, suivies d’un séjour pendant une nuit 

à 4°C. En utilisant cette méthode, un seul cycle 

de trypsinisation produisait facilement 10 ml, 

ou plus, de cellules à partir de deux reins de 

veau, quantité suffisante pour obtenir une sus- 

pension cellulaire finale minimum de I .500 ml. 

La technique de Bodian fut ainsi appliquée à 

plus de 80 lots successifs de reins de veaux, 

sans un seul échec ; elle fut également appliquée 

de façon systématique, avec cependant quelques 

légères modifications, aux cultures de reins pro- 

venant d’autres espèces animales [mouton, chè- 

vre, porc, cheval, lapin, hamster) adultes ou 

embryonnaires, ainsi qu’aux cultures de posmons 

d’embryons de mouton ou de bœuf. 

Le problème suivant - consistant à obtenir 

une source aisée de cellules fibroblastiques de 

diverses espèces domestiques - fut résolu en 

utilisant du tissu testiculaire recueilli au moment 

de la castration systématique des animaux (por- 

celets, veaux, agneaux ou chevreaux). La tech- 

nique de Younger (1954) utilisée au début, fut 

remplacée par un seul cycle de trypsinisation 

de 20 à 30 minutes, à la fin duquel le tissu était 

presque complètement dissocié en cellules sim- 

ples et petits fragments tubulaires. On éprouvait 

généralement quelque difficulté à obtenir un 

dépôt satisfaisant des cellules par centrifuga,tion 

en raison de la présence de matériel mucoïde. 

Néanmoins, le lavage des cellules constituant le 

culot n’était pas nécessaire et leur croissance 

était satisfaisante, même si de la trypsine demeu- 

rait dans le milieu. Enfin, on découvrit que le 

matériel mucoide pouvait être éliminé par un 

seul cycle de trypsinisation de 2 heures, après 

iequel les cellules sédimentaient très convenable- 

ment. Après quelques mises au point, toutes les 

cultures de testicules furent effectuées en milieu 

à base d’hydrolysat de lactaibumine contenant 

5 à 10 p. 100 de sérum de bœuf suivant l’espèce 

envisagée. 

Une méthode fut mise au point pour l’étude 

de préparations en série de couches monocellu- 

laires normales et infectées. Des lamelles circu- 

laires sont disposées sur le fond des boîtes de 

Pétri qui sont alors remplies de suspensions cellu- 

laires. Les boîtes de Pétri sont ensuite déposées 

dans une chambre de Perspex contenant une 

atmosphère de 5 p. 100 de gaz carbonique et les 

lamelles peuvent être retirées à n’importe quel 

moment après le remplissage avec la suspension 

cellulaire ou après l’inoculation virulente de cette 

dernière. 

Du fait que les effets cytopathogènes dans les 

boîtes de Pétri sont identiques à ceux observés 

dans les flacons de Carre1 ou les boîtes de Roux, 

il est facile d’estimer la production de virus 

en se basant sur la cytopathogénicité constatée 

dans les cultures fixées et colorées ou sur les 

modifications consécutives à l’infection, obser- 

vées dans les cellules vivantes à l’aide d’un 

microscope puissant à contraste de phase. 

Une description de ces méthodes de produc- 

tion de couches monocellulaires de testicules et 

de l’examen en série des cultures sur lamelles 

a été publiée dans le « Journal of Pathology and 

Bacteriology ». 

Culture du virus pesfique sur fissus. 

La souche bovine Kabete « 0 » de virus 

pestique, sous forme de suspension de rates 

infectées, proliféra en couche monocellulaire de 

cellules de reins de bovins. Les liquides virulents, 

récoltés du 3” au 7’ iour, conservèrent leur infec- 

tiosité pour les bovins et 4 passages furent effec- 

tués avec ce type de cellules sans observer la 

moindre modification cytopathologique. Les 
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titres maxima/bovins ( 104 D.I. 50 par ml) furent 

atteints le 7” jour. On décida alors de mélanger 

les liquides virulents avec des suspensions cel- 

lulaires trypsinisées et d’observer si la crois- 

sance du virus empêchait la formation d’une 

couche monocellulaire. Dans ces conditions, un 

effet cytopathogène marqué fut observé à partir 

du 5” ou 6” iour, cette période de la+ence tom- 

bant à 3 ou 4 iours au cours des passages ulté- 

rieurs effectués en utilisant la même méthode. 

En outre, le virus faisant l’objet de ces pas- 

sages se révéla capable d’engendrer des modi- 

fications cytopathologiques caractéristiques lors- 

qu’on l’inoculait à des couches monocellulaires 

déjà formées ; ces modifications ont pu être 

régulièrement observées 18 à 48 heures après 

l’inoculation. 

Toutes ces observations ont été déjà publiées 

dans « Nature », 1957, 179, 316. 

Cependant, les auteurs démontrèrent ultérieu- 

rement que le meilleur moyen d’entretenir les 

passages du virus sur culture consistait à ino- 

culer les suspensions cellulaires au moment où 

celles-ci étaient coulées dans leurs récipients. A 

l’époque de la mise sous presse de ce rapport 

annuel (début 1958) 50 passages au total avaient 

été effectués sur cellules de reins de bovins ; 

dans les conditions de l’expérience, peu de cel- 

lules - si toutefois il y en avait - survivaient 

les be ou 7” jours après la mise en place dans 

les récipients, à condition toutefois que les ino- 

cula virulents utilisés soient suffisamment impor- 

tants (1 O4 D.I. 50 ou plus par ml de suspension 

cellulaire). Si l’on utilise des inocula progressi- 

vement plus réduits, les effets cytopathogènes 

manifestent une tendance croissante à rester 

localisés à des foyers de dimensions microsco- 

piques. A première vue, ce fait semblerait re.n- 

dre impossible l’utilisation régulière de cultures 

pour la titration du virus pestique, car il serait 

nécessaire d’examiner au microscope la totalité 

d’une couche monocellulaire afin de déterminer 

si celle-ci est ou non infectée. Cet inconvénient 

apparent est encore augmenté par le fait qu’il 

est très difficile de déceler les lésions « focales » 

dans des cultures assez vieilles, car la couche 

monocellulaire a tendance à se multiplier en 

épaisseur et des signes de dégénérescence non 

spécifique ‘peuvent dissimuler les modifiwtions 

spécifiques, provoquées par le virus. 

Ces difficultés furent surmontées en mélan- 

geant à I ml de suspension cellulaire 0,I ml de 

dilution virulente déposée au fond de tubes de 

pyrex (160 X 15 mm). Les mélanges sont agit,és 

et les tubes mis à l’étuve en position inclinée 

uniforme pendant 4 iours. ,Un remplacement des 

liquides est alors effectué et les tubes sont 

transférés sur un plateau roulant. 

Un examen microscopique périodique est en- 

trepris jusqu’au 8’ jour et l’on découvre que de 

faibles quantités de virus provoquent des modi- 

fications cytopathologiques presqu’invariable- 

ment limitées au bord de la couche monocellu- 

laire, en particulier au voisinage de la base du 

tube. La région qui dei+ être examinée est, dans 

ces conditions, grandement réduite. Des expé- 

riences nombreuses ont montré que cette mé- 

thode de titration donnait des’ résultats très 

comparables (déviation standard de Q,25 log 

environ) lorsqu’on utilisait des dilutions déci- 

males. 

Dès que la titration de virus sur culture s’est 

révélke possible, les mêmes méthodes furent 

appliquées avec, succès à la détection, et à la 

fitration des an+icorps neutralisants des sérums, 

en remplaçant tout simplement les dilutions yira- 

les par des mélanges sérums-virus. 

De nombreuses expériences semblables concer- 

nant la croissance du virus sur culture cellulaire 

de rein furent effectuées, portant respective- 

ment sur l’inoculation : 

a] Des suspensions cellulaires avant la forma- 

tion des cowhes mo,nocellulaires ; 

b) Des couches monocellulaires après leur for- 

mation. 

Ces expériences impliquèrent des titrations de 

liquides virulents’tous les jours ou à des inter- 

valles plus espacés, pendant une période de 3 ‘à 

5 semaines. Ces deux méthodes d’infection en- 

traînaient un titre virulent maximum du 5” au 

8e iour, celui-ci é-tant en général de I à l,5 log 

supérieur dans la méthode (a) à celui obtenu 

avec la méthode (b), soit 5 à 6 par ml contré 

4 à 4,5 par ml. ,La première #phase de libéra- 

tion du virus était suivie par un « plateau » 

correspondant à ‘la formation de virus jusqu’au 

18” et 2’le iour ; pendant cette période, les titres 

variaient de 103 B 103r6 D.I. 50 par ml.. De la 

+ à la 5e semaine, le titre du virus tomba B 

environ 10ZT5 D.I. #50 par ml. 
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Effets cytopafhogènes en cultures. présentaient des effets cytopathogènes caracté- 

Les effets cytopathogènes du virus pestique en ristiques lorsqu’elles étaient infectées avec du 

cultures étaient au sens large du mot de deux virus provenanf du 26e passage sur rein de bovin. 

types. Par contre, les cultures de reins de lapins ne 

Au cours des premiers stades de l’infection, de 
purent être infectées dans les mêmes condi- 

nombreuses cellules devenaient arrondies et ré- 

tiens. 

fringentes, d’autres prenaient une forme de 

fuseau, comportant des digitations longues et 
Acfivifé du virus de culture chez /es bovins. 

minces ou courtes et pointues. Le second type La pathogénicité pour les bovins du virus passé 

d’effet cytopathog8ne était caractérisé par la sur cellule de rein de bovin fut testée à diffé- 

formation de s syncitia B multinucléaires ou rents passages (jusqu’au 46’). Au cours des 10 

a cellules géantes B présentant des formations premiers passages, on observait une exaltation 

de vacuoles à différents degrés. Ces dernières de virulence, manifestée par un taux de morta- 

cellules ne se séparaient pas les unes des autres lité supérieur, atteignant pratiquement 100 

et ne se désintégraient pas rapidement comme p. 100, par une plus grande rapidité d’évolution 

les premières, mais au contraire, persistaient de la maladie, par l’augmentation de la fré- 

iongtemps et étaient probablement responsa- quence des lésions buccales et par la présence 

bles de la libération prolongée du virus. Elles d’une très grave dysenterie. Ce dernier symptô- 

montraient une tendance à une coalescence et me était lié à des lésions intestinales de gravité et 

une hypertrophie progressives et, après colora- i extension très grandes sur toute la longueur de 

tien, se révélaient contenir de grandes masses 1 l’intestin du duodénum jusqu’au rectum. 

éosinophiles bien circonscrites dans leur cyto- 1 

piasme. Ce matériel éosinophile n’a pas été ob- j 
Au 15” et 16e passages, la mortalité était tom- 

bée à 60/75 p. 100 et la durée de .la survie 
servé en cultures non colorées ni dans celles j était plus prolongée, le tableau clinique étan+ 
infectées par d’autres virus examinés. On sup- ’ semblable à celui provoqué par la souche « 0 » 
pose que cette caractéristique est spécifique au d’origine. Entre les 16” et 21” passages, on obser- 
virus pestique. vait une baisse considérable de la virulence, 

Ces « syncitia » possèdent en général un de sorte que les bovins inoculés ne manifestaient 

anneau central ou un amas de noyaux dans les- plus le moindre signe clinique apparent. Une 

quels se trouvent souvent de petites inclusions proportion variable de (25 à 75 p. 100) pré- 

acidophiles comportant un halo mal délimité. sentait des réactions thermiques légères lors- 

Ils sont en général homogènes et ne comportent que de fortes doses de virus ( i02,5 D.I. 50 ou 

guère de désintégration ultérieure de leur struc- plus) leur étaient inoculées mais 5 p. 100 seule- 

ture nucléaire. ment auxquels de faibles doses virulentes avaient 

Le virus pesiique cultivé sur tissus fit l’objet 

de 17 passages successifs sur couches monocel- 

lulaires de cellules de testicule de veau, qui 

accusèrent des effets cytopa+hogènes essentielle- 

ment semblables à ceux décrits pour les cultures 

de cellules rénales. 

Après six passages sur testicules de veau, le 

taux de destruction cellulaire augmenta de 

sorte qu’un très petit nombre de cellules 

normales subsistait après 5 à 6 jours. On 

découvrit que les couches monocellulaires 

de cellules de rein et de testicule de mou- 

ton étaie& aussi réceptives au virus que les 

couches de cellules des mêmes organes d’ori- 

gine bovine : on constata ukieurement que- les 

cellules de rein de chèvre, porc et hamster 

été administrées manifestaient une vague réac- 

tion thermique. La température moyenne maxi- 

mum n’était jamais supérieure à 40” et la durée 

de I’hyperthermie n’était jamais supérieure à 

3 iours. 

D’autre part, la variante de virus, ainsi pro- 

dui+e par passages successifs sur tissus, stimu- 

lait !a production d’une solide immunité, ainsi 

qu’une épreuve le démontrait 13 à 14 jours 

plus tard, et l’on effectua des titrotions chez les 

bovins en utilisant l’immunité produite comme 

critère de l’infection, 4 à 5 animaux btant uti- 

lisés pour chaque dilution virulente. II fut sur- 

prenant de constater que les titres, estimés sur 

bovins, de virus provenant de différents pas; 

sages, y compris le W, étaient identiques - si- 
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non légèrement supérieurs - à ceux estimés 

.par titration sur culture. Sur 5 récoltes de liqui- 

des virulents prélevés sur culture de tissus du 

34e au 45’ passage, aucune ne manqua d’immu- 

niser les bovins auxquels on inoculait 2 ml d’une 

dilution à 10e5. 

Après 6 passages sur rein et 10 passages sur 

testicule, on observait également une diminution 

de la pathogénicité du virus pour les bovins tandis 

qu’au 5’ passage sur testicule, le virus était en- 

core hypervirulent. 

Une expérience fut entreprise pour déterminer 

la durée de l’immunité conférée par l’inoculation 

de 104 D.I. 50 de virus atténué par culture. 

Etudes des anticorps neufralisanfs à l’aide de 

cultures sur fissus. 

Un test quantitatif très satisfaisant de séro- 

neutralisation pour le diagnostic de la peste 

bovine a été mis au point grâce a l’utilisation 

des cultures sur tissus. II présente le grand avan- 

tage d’être relativement simple, économique et 

facile à répéter. 

Les auteurs ont, à l’aide de ce test, étudié la 

production d’anticorps suivant l’inoculation : 

(a) d’une souche virulente d’origine bovine, la 

souche Kabete « 0 » ; (b) d’une souche capri- 

nisée ; (c) d’une souche atténuée sur culture. 

a) Suivant l’inoculation de virus Ka’bete « 0 » : 

Les anticorps apparaissent dans le sang des 

bovins du 6” au 7e iour après l’inoculation. Les 

titres les plus élevés variaient de I,5 à 3,5 log 

le 14e four. Les animaux peuvent d’ailleurs suc- 

comber avant d’être capables de produire des 

anticorps. Des titrations comparatives effectuées 

chez des lapins et sur des cultures ont montré 

que les méthodes basées sur les cultures étaient 

au moins aussi sensibles que ,les autres. 

b) Suivant l’inoculation de virus caprinisé : 

Aucun anticorps ne put être démontré le 6” 

jour après l’inoculation. Les titres maxima des 

sérums étaient de 2 à 2,5 log par 0,05 ml le 

I4e jour. Une légère diminution s’amorçait entre 

la 3” et la 48 semaine et, après 6 mois, les titres 

étaient généralement de l’ordre de I à I ,5 log. 

Seuls, quelques rares sujets manifestaient de très 

faibles titres ; deux animaux sur dix n’avaient 

pratiquement plus d’anticorps dkcelables dans 

leur sang 6 mois après leur inoculation. 

c) Suivant l’inoculation de virus atténué sur 

culture : 

Les sérums non dilués d’animaux immunisés 

13 ou 14 iours plus tôt par de fortes doses de 

virus (1 O2 D.I. 50) étaient capables de protéger 

complètement des cultures contre un titre viru- 

lent de l,5 a 2,s logs. A une dilution finale de 

l/lO, 2J3 environ de ces sérums assuraient éga- 

lement une protection complète. A faibles doses, 

la souche atténuée ne provoquait qu’une pro- 

duction très faible d’anticorps le 14” jour sui- 

vant l’inoculation (la protection n’était pas com- 

plète dans 40 p. 100 des cas environ). 

Les auteurs déterminèrent également le délai 

minimum consécutif à la vaccination par du virus 

atténué sur culture, pour assurer une protection 

efficace contre une inoculation d’épreuve. Ce 

délai fut estimé à 3 iours pour une inoculation 

d’épreuve de 104!” D.I. 50 de virus et à 5 jours 

pour une inoculation de 102,” de virus., D’autre 

part, on pouvait déceler des anticorps neutra- 

lisants à partir du 6” jour suivant l’inoculation 

virulente. 

Recherches effectuées sur d’autres virus cultivés 

sur fissus. 

Des recherches furent également entreprises 

sur l’adaptation possible à la culture sur tissus 

des virus de la peste porcine africaine, de la 

fièvre de la vallée du Rift, de la clavelée et de 

la vaccine. 

Il. - SECTION DB MhlJAiD~lES BACTERIENNES 

Les activités de cette section ont essentielle- 

ment porté sur les problèmes posés par la péri- 

pneumonie bovine contagieuseS. 

Vaccin avianisé. 

Une campagne massive de vaccination, utili- 

sant la souche T1, isolée par Piercy et Knight 

dans les laboratoires de I’E.A.V.R.O., fut entre- 

prise au Kenya et donna des résultats généra- 

lement satisfaisants. Cependant, des réactio.ns 

défavorables consécutives à la vaccination furent 

enregistrées sur des zébus autochtones totale- 

ment réceptifs èn raison du fait qu’ils .n’avaient 

jamais été vaccinés et qu’ils n’avaient pas été en 

contact avec la maladie naturelle pendant plu- 

sieurs année’s. Comme a,ucune de ces réactions 

défavoralbles n’a été observée sur les bovins 

améliorés, dont plusieurs centaines ont été utili- 
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sées en vue des tests d’innocuité pratiqués dans 

les laboratoires pendant les six dernières années, 

les auteurs en concluent que certaines races 

de zébus peuvent avoir une résistance naturelle 

plus faible à l’infection que les bovins améliorés. 

Dans un territoire voisin du Kenya, le Tan- 

ganyika, ’ . I’expenence a prouvé que le vaccin, 

préparé à partir de la souche avianisée T,, pou- 

vait être parfois insuffisamment efficace pour 
empêcher l’extension d’une épizootie. Cepen- 

dant, on peut supposer que des vaccinations SUC- 

cessives des mêmes animaux pourraient juguler 

un foyer d’infection car, expérimentalement, ce 

vaccin protège 60 à 80 p. 100 des bovins contre 

une épreuve ultérieure, consistant en inocula- 

tion sous-cutanée de cultures virulentes. 

Le degré d’atténuation de la souche vaccinaie 

T,, variait avec le .nombre de passages, de 44 

à 185. L’expérience prouva que tous les 

vaccins préparés à partir des souches provenant 

de différents passages conféraient un degré signi- 

ficatif de protection, les meilleurs résultats étant 

obtenus avec des souches provenant d’un grand 

nombre de passages. Dans ces conditions, I’atté- 

nuation de la virulence de la souche ne semble 

pas être progressive au-delà des tout premiers 

passages. 

Des essais visant à améliorer le pouvoir immu- 

nisant du vaccin de souche T,, furent effectués 

en faisant varier la voie d’inoculation et la 

concentration de l’organisme dans l’œuf, mais 

ces essais restèrent vains. 

Du fait de l’impossibilité d’améliorer ;e pou- 
voir immunisant de la souche T,, on pensa à uti- 

liser des souches provenant d’un nombre de pas- 

sages inférieur. On effectua des essais e- labo- 

ratoire qui se révélèrent satisfaisants avec une 

souche T,/I I : malheureusement, sur !e terrain, 

cette souche entrainait un trop grand nombre 

de fortes réactions et dut être abandonnée. 

Dans ces conditions, on poursuivit le ncmbre de 

passages et la souche provenant du 33e fut +es- 

tée sur des bovins inoculés par voie sous-cutanée 

et intracaudale. On obtint une immunité com- 

plète avec une dose minimum de 0,Ol g chez 

les 16 bovins d’expérience inoculés. 

Cependant, cette souche T, de 33’ passage 

s’est révélée encore suffisamment virt.lente pour 

provoquer un petit nombre de réactions indési- 

rables chez les animaux vaccinés sur le ierrain. 

II semblerait donc que, pour les zébus de I’Afri- 

que orientale britannique, on doive poursuivre 

le nombre de passages afin d’obtenir un équili- 

bre entre l’efficacité et l’innocuité du vaccin. 

La souche avianisée T, de 33e passage fut, 

d’autre part, expédiée au Laboratoire de Fort- 

Lamy (Tchad) p our expérimentation dans les 

conditions particulières à la Région du Centre 

Afrique. Après 3 passages ultérieurs sur œuf, 

un certain nombre de bovins furent inoculés 

dans le muffle avec I ml de vaccin reconstitue, 

supposé contenir 10.000 organismes vivants. Au- 

cune réaction locale ne fut observée, des agglu- 

tinines apparurent dans le sang des animaux 

5 iours après leur inoculation et ces animaux 

se révélèrent complètement résistants à une ino- 

culation d’épreuve de 2 ml de lymphe virulente 

respectivement un, deux et quatre mois plus 

tard. Sur le terrain, aucune réaction défavorable 

consécutive à la vaccination ne se produisit 

dans les troupeaux sains et l’immunité acquise 

était parallèle aux résultats des tasts d’aggluti- 

nation. Par contre, dans les troupeaux infectés, 

tous les animaux contaminés succombaient à une 

forme aiguë de la maladie dans les quelques 

jours suivant leur inoculation ; de même cette 

exacerbation de la maladie pouvait être obser- 

vée lorsque l’on infectait artificiellement par ino- 

culation ou aérosols des animaux présentant déjà 

une forme chronique. 

Il est intéressant de constater que l’efficacité 

et l’innocuité des mêmes vaccins contre la péri- 

pneumonie peuvent ainsi être relativement très 

différentes suivant les territoires d’utilisation. 

C’est ainsi qu’au Tchad, la souche T, de 33” pas- 
sage est d’une efficacité et innocuité très satis- 

faisantes tandis qu’au Kenya elle s’est révélée 

parfois trop virulente. En Australie, i’éleveur eu 

ropéen prend d’assez gros risques en vaccinant 

ses animaux avec un vaccin pleinement virujent, 

constitué d’organismes vivants, tandis qu’au Sou- 

dan, l’innocuité des organismes virulents esr assu- 

rée par l’incorporation d’adjuvants. 

Au cours d’expériences effectuées dans les 

laboratoires de I’E.A.V.R.0. sur la durée de I’im- 

munité conférée par les vaccins préparés à par- 

tir des souches T, et T, de I le passage, un 

foyer de péripneumonie caractérisée éclata. La 

moitié des animaux constituant le lot expérimen- 

tal avaient été inoculés avec la souche T,, tandis 
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que l’autre moitié l’avait été avec la souche 

T,JI I. Un autre lot constituait le groupe témoin 

qui était en contact avec les deux lots expéri- 

mentaux. Certains sujets de ce dernier groupe 

réagirent positivement aux tests sérologiques sys- 

tématiquement pratiqués. D’autre part, un des 

animaux vaccinés dans une expérience précé- 

dente avec la souche T, et ayant succombé à 

une mort accidentelle, se révéla à l’autopsie 

porteur d’une lésion pulmonaire. II est donc pos- 

sible que cet animal ait contaminé ceux du lot 

vacciné dans une expérience ultérieure avec la 

souche T,. Quant à ceux ayant é,té vaccinés 

avec la souche T,dI I, ils ne contractèrent pas la 
maladie, mais se révélèrent au contraire solide- 

ment immuns. Quoiqu’il en soit, il semble que le 

premier animal n’ait pu être contaminé par 

aucune autre source d’infection que la souche 

vaccinale T,. La possibilité d’un retour à la viru- 

lence de cette der.nière semble être cependant 

bien faible si l’on tient compte de ce qu’au 

Kenya la maladie a complètement disparu dans 

une région où cette souche avait servi à vac- 

ciner près de 300.000 bovins hautement récep- 

tifs ainsi que nous l’avons déjà vu. 

Recherches sur l’organisme de la péripneumonie 

bovine contagieuse. 

G.J. Knight est parvenu à différencier les 

organismes virulents de ceux atténués en com- 

parant les modifications de pH qu’ils provoquent 

respectivement dans leur milieu de culture (bouil- 

lon-sérum) et leur taux de croissance dans ce 

même milieu. Avec la souche T,, l’auteur observe 

que, plus le pH initial du milieu est élevé, meil- 

leure est la culture. Lorsque de l’immun-sérum 

est incorporé au milieu, aucun effet bactériosta- 

tique ni bactéricide n’est constaté. Par ailleurs, 

la souche T, virulente produit une culture plus 

dense et un pH final plus bas (5 - 5,2) que la 

souche T, atté.nuée (6,4 - 6,6). Ces différences 

pourraient servir à différencier les organismes 

responsables de la mort éventuelle d’animaux 

vaccinés avec la souche T, par exemple, dans le 

mois ou Yes deux mois suivant leur vaccination. 

L’auteur a également obtenu des résultats rela- 

tivement satisfaisants en préparant des antigè- 

nes purifiés à partir de cultures lysées avec de 

I’oléate de sodium et précipitées à l’acétone, 

bien que la coexistence de plusieurs antigènes 

rende l’opération assez délicate. 

l’utilisation du test de fixation du complément. 

Autrefois, l’antigène destiné à ce test étai-t 

importé d’Australie. Cependant, les quantités 

requises par les laboratoires du Kenya étaient 

incompatibles avec la capacité de production de 

cet antigène en Australie, si bien qu’on dut 

envisager de le fabriquer au Kenya sur place. 

De nombreux lots ainsi préparés localement ont 

manifesté un pouvoir fixateur du complément 

faible ou nul tandis que leur pouvoir agglutino- 

gène demeurait élevé. Des méthodes, basées sur 

le test quantitatif de fixation du comp’lément, 

furent mises au point en vue d’évaluer l’efficacité 

de l’antigène ainsi produit et surtout d’estimer 

la dilution optimum à utiliser. Le nombre d’uni- 

tés de complément fixées par l’antigène utilisé 

à une dilution optimum sert à mesurer sa valeur 

antigénique lorsque cet antigène est titré vis-à- 

vis d’un immun-sérum standard desséché. 

Test d’agglutination rapide sur lame. 

C.R. Newing et A.K. Mac Leod ont préparé 

de façon suivie l’antigène utilisé ‘dans ce test, 

en vue de son expérimentation non seulement 

au Kenya, mais encore dans d’autres territoi- 

res. 

Ils observèrent un certain nombre de réactions 

faussement positives au test, réactions qui sem- 

blent dues soit à l’incorporation de « Teepol >> 

comme diluant de l’antigène, soit à l’instabilité 

des protéines des sérums utilisés. Dans certains 

de ces derniers, qui agglutinent normalement, 

on remarqua une ,quantité considérable de fibri- 

nogène. L’addition d’une solution de chlorure 

de calcium aux sérums entraînait généralement 

un précipité important de fibrine et il est pos- 

sible que l’agglutination incomplète soit due à 

une faible concentration sanguine en calcium. 

II est également possible que quelques réactions 

faussement positives soient dues à la présence 

chez les animaux de P.P.L.O. pouvant jouer un 

rôle de parasites ou de saprophytes. 

Réaction de difrlusion-précipifafion en milieu 

gélifié. 

Deux techniques furent uti’lisées par G. White : 

celle d’ouchterlony (1,948) modifiée par Mansi 

(1957) et celle de, Jennings et Malone (1954). 

Les premiers résultats satisfaisants furent ob- 

tenus par White lorsqu’il fit réagir des sérums 
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provenant de bovins vaccinés d’une part et des 

extraits antigéniques de suspension de Myco- 

&~CI mycoides d’autre part. Certains de ces 

sérums - mais pas tous - produisirent une 

t- Igne unique de précipitation en milieu gélifiS. 

D’autre part, certains d’entre eux provoquaient 

deux lignes de précipitation lorsqu’ils étaient mis 

en présence d’antigène constitué d’exsudat pleu- 

ral provenant d’un bovin infecté. 

La préparation des sérums hyperimmtins oe 

lapin, obtenus à la suite de quatre inocula:ic-; 

intraveineuses consécutives d’une siisFens:or 

diluée d’organismes lavés, ayant poussé sur milieu 

ne contenant aucun antigène bovin, permet dé ;- 

miner toute réaction d’agglutination due à !a pr6- 

sente, dans le matériel antigénique, de ?:ss~ 

normal de bovin. Cependant, lorsqu’un tei :é*.urn 

hyperimmun était mis en présence de ticiL: de 

bovin infecté, on observait toujours 3 irgnes 

d 
, . . 

e precipitation. Ces 3 lignes rejoignaient 3 au- 

tres lignes provoquées par des cultures de 

My~~&wr~a myco’des. On peut donc en con- 

clure que cet organisme contient au moins 3 anti- 

gènes différents. 

Des cultures de nombreuses souches différen- 

tes de l’organisme ainsi que des exsudats pleu- 

raux ou des extraits de lésions pulmonaires pro- 

venant de foyers d’infection très espacés, ont 

toujours provoqué la formation des trois mêmes 

lignes de précipitation lorsqu’on les testait vis- 

à-vis d’immuns-sérums de lapins, ce qui prouve 

qu’ils possédaient au minimum 3 antigènes com- 

muns. L’auteur ne r>ut oarvenir à fractionner 

Au cours d’une expérience effectuée sur une 

petite échelle, des antigènes diffusibles et pré- 

cipitants ont pu être mis en évidence dans du 

matériel pulmonaire infecté en état de décompo- 

sition tandis que les méthodes de cultures ne 

donnaient aucun résultat en 48 heures. 

De même, on put mettre en évidence ces mê- 

mes antigènes dans du matériel infecté conservé 

en glycérine à 50 p, 100 ou en solution formolée 

à 10 p. 100. II est préférable, dans ce dernier 

cx d’éliminer p ar évaporation la plus grande 

partie du formol avant de tester le matériel viru- 

ient car le formol risque de détruire les anticorps 

du sérum de lapin. 

Les sérums de bovins possédant des lésions 

extensives et évolutives donnent souvent deux li- 

gnes de précipitation lorsqu’ils sont mis en pré- 

sence de sérums de lapin, ce qui prouve qu’ils 

contiennent des antigènes circulants. 

Bien que le test de diffusion-précipitation ne 

soit pas très sûr pour détecter les anticorps cir- 

culant dans le sang des bovins infectés - nous 

avons vu que les sérums de .nombreux bovins 

vaccinés ne manifestaient aucune réaction - les 

sérums de 8 bovins sur 10, infectés naturelle- 

ment, donnèrent une ligne unique de précipita- 

tion lorsqu’ils étaient mis en présence d’un 

extrait d’antigène tandis que les sérums des 

2 autres bovins testés contenaient des anti- 

corps circulants. 

1 A 

ces antigènes par extraction et, du fa;- qu’ils / lHl.- SECTION DES MALADIES A ?ROTOZOAIRIES 

résistent à l’ébullition et à l’extraction par le 

glycol-éthylène, ils sont très probab,ement de 

nature polysaccharide. Au cours d’une épizootie 

d 
, . 

e perlpneumonie bovine contagieuse, on com- 

para l’efficacité, du point de vue du diagnoz- 

tic, des méthodes classiques de cultures d’une 

part et du test de diffusion-précipitation e: 

milieu gélifié d’autre part. Cette dernière métho- 

de donnait des résultats constamment positifs 

lorsque la première confirmait le diagnostic de 

l’infection tandis que la réciproque n’était pas 

toujours vraie. D’autre part, le test de diffusion- 

précipitation est beaucoup plus simple que les 

méthodes classiques de cultures et donne sou- 

vent un diagnostic positif en 2 à 3 heures tandis 

que les dernières peuvent demander 2 jours ou 

même davantage. 

Cette section s’est préoccupée essentiellement 

des problèmes posés par la fièvre de la Côte Est 

(à Theilerio porvo) qui sévit à l’état enzootique 

dans certaines régions d’Afrique orientale britan- 

nique. 

S.F. Barnett et ses coliaborateurs sont parve- 

nus à montrer que la plus grande résistance des 

veaux nés de mères immunes n’était pas due à 

une immunité passive acquise par l’intermédiaire 

du colostrum. D’autre part, un rapport de type 

exponentiel existe entre le nombre de tiques 

infestées, expérimentalement fixées sur les anii 

maux, et le taux de mortalités qu’il provoque. 

Nous nous bornerons à citer les autres pro- 

blèmes abordés par cette section’ :- durée de 

l’immunité contre la fièvre. de la Côte Est, 
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isolement et étude de différentes souches de 

7. parva, transmission de la maladie des buffles 

aux bovins et vice-versa, découverte de T. /a~- 

rencei, cycle vital et morphologie de ce der- 

nier parasite, infestations expérimentales à 

T. annulafa chez les bovins, culture sur tissus 

de T. parva, T. annulata et T. lawrencei, trans- 

mission mécanique de la fièvre de la Côte Est, 

immunisation des bovins contre la fièvre de la 

Côte Est à l’aide de 1’ « Aurofac », sous-produit 

de l’auréomycine (contenant 3,6 mg de produit 

actif par livre). L’ « Aurofac » est administré 

per os à raison de I ,5 g/kg de poids vif -tous 

les jours pendant 28 jours, le traitement devant 

commencer le jour où l’animal est artificiellement 

infesté par fixation de tiques. 

La chimiothérapie de la maladie qui s’est 

révélée n’être d’aucun secours, ainsi que la taxo- 

nomie des *tiques d’Afriq,ue orientale britannique, 

complètent le programme d’activités de cette 

section importante de I’E.A.V.R.0. 

IV. - SPCTIOlN DE’S MALA’DIES A HELMINTHES 

Différents travaux ont retenu l’attention des 

chercheurs de cette section : mise en évidence 

d’un mollusque, hôte intermédiaire de Fusciolo 

hepatica et F. gigdnfica, identification d’ceufs 

de Fasciola et Paramphistomum, observations sur 

l’évolution des oaufs de F. gigantica aux ,tempé- 

ratures extérieures et recherches sur ‘la cysticer- 

case bovine. 

En ce qui concerne cette dernière affection, 

particu’lièrement importante en Afrique orien- 

tale britannique (24 p. 100 d’animaux provenant 

d’élevages européen’s et 37 p. 100 de ceux 

provenant d’élevages autochtones sont infestés], 

il semblerait que la mise au point d’un parasi- 

ticide efficace ou d’une méthode d’immunisation 

chez les animaux apporter it la solution du pro- 

blème. 

Cependant, cette mise 
i 

au point est particu- 

lièrement difficile en raison de l’absence pres- 

que complète d’informati ns sur I’épizooto’logie 

de l’affection naturelle, 

du cysticerque et la répo 

tation. Quoiqu’il en soit, 1 véritable solution du 

problème résiderait dans 

nelle de la maladie chez 

La cysticercose chez les veaux.’ 

G.M. Urquhart a recueilli des ceufs de Taenia 

saginata à partir de segments terminaux de 

plathelminthes expulsés par ténifuges, d’anneaux 

mûrs expulsés naturellemem et de féces d’hom- 

mes infestées, ces derniers contenant parfois jus- 

qu’à 20.000 ceufs par gramme. Des oeufs pro- 

venant de chacune de ces sources d’infestation 

furent administrés per os à des veaux autoch- 

tones élevés aux laboratoires de I’E.A.V.R.0. 

à partir de l’âge de quelques jours. Ces veaux 

étaient infestés lorsqu’ils atteignaient 6 à 13 se- 

maines et chacun d’entre eux &tait tué (14 à 

40 jours plus tard en vue d’un examen appro- 

fondi de ses viscères et de sa carcasse. On fut 

étonné de constater qu’un très petit nombre de 

cysticerques pouvait être décelé dans chaque 

cas, malgré l’intensité de la contamination expé- 

rimentale. C’est ainsi qu’une dose individuelle de 

100.000 oeufs aboutissait à la formation de 12 

cysticerques en moyenne seulement par sujet. 

En vue de confirmer si ce fait était dû à ce 

que les oeufs d’helminthes étaient morts ‘lors- 

qu’ils étaient administrés per os ou à une immu- 

nité #naturelle des veaux infestés, chaque dose 

infestante fut ,divisée en deux parties, l’une 

administrée à des veaux autochtones élevés dans 

les conditions déjà précisées, tandis que l’autre 

était expédiée à Glasgow (Angleterre) pour 
expérimentation sur veaux européens. Les résul- 

tats obtenus furent des plus intéressants : tandis 

que les veaux du Kenya étaient presque complè- 

tement réfractaires à I’infestati0.n expérimentale, 

ceux de Glasgow au contraire furent tous très 

gravement affectés par la maladie et présen- 

taient à l’autopsie des milliers de cysticerques, 

de nombreux sujets succombant même à un arrêt 

du cceur provoqué par une infestation ;massive 

de cysticerques en pleine évolution. 

II est donc possible que la résistance des veaux 

du Kenya soit due à une immunité passive acqui- 

se grâce au colostrum ou encore à une immunité 

active due à une infestation post-natale pré- 

coce ou même prénatale. Les anticorps du’ colos- 

trum sont vraisemblablement la source essentielle 

de cette immunité et des expériences en cours 

permettront sans doute de l’établir. Quoiqu’i 

en soit, il est manifeste qu’un certain nombre de 

veaux, élevés aux laboratoires de I’E.A.V.R.0. 

en vue d’être utilisés pour d’autres expériences 
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que celles concernant la cysticercose, présen- 

taient un petit nombre de cysticerques ‘à I’au- 

topsie. Dans un abattoir industriel voisin, 5 p. 100 

des veaux de moins de 4 semaines étaient 

atteints. Chez un grand nombre d’entre eux, 

I’infestation était acquise avant la naissance et 

elle a même été constatée chez des sujets âges 

de 2 jours. 

Par ailleurs, la technique de diffusion-précipi- 

tation Fut utilisée pour la detection de précipi- 

tines spécifiques dans les sérums d’animaux in- 

festés ou immuns, jeunes et adultes. 

La cysticercose chez les bovins adultes. 

II est curieux de constater que l’incidence de la 

cysticercose chez les bovins adultes en de #nom- 

breuses régions d’Afrique orientale soit si élevée, 

si l’on tient compte des travaux australiens qui 

ont montré que les cysticerques de C. bovis 

ne survivaient qu’un an et que les animaux guéris 

étaient solidement immuns vis-à-vis d’une épreu- 

ve ultérieure. II semble en effet peu probable 

que les animaux puissent se contaminer pendant 

la dernière année de leur vie avant d’être trou- 

vés infestés à l’abattoir dans des proportions 

de 25 à 37 p. 100 lorsqu’ils sont alors âgés de 

4 à 5 ans. 

II est donc possible qu’en Afrique orientale 

les cysticerques puissent survivre plus d’un an 

dans l’organisme animal ou que la résistance des 

animaux à la réinfestation ne soit pas aussi 

abso!ue qu’en Australie. Il est égaleme-; pos- 

sible qu’une contamination prénatak 3 L COSi- 

natale précoce confère un degré de ” TY eV3 ice 

d’ordre immunologique et aboutisse ul-érieure- 

ment, lorsque l’animal est adulte, à une a’bse-ce 

de résistance à la réinfestation. 

En ce qui concerne la fasciolose bovine, e 

même chercheur, G.M. Urquhart, s’est attaché à 

étudier I’anatomo-pathologie de la maladie expé- 

rimentale dans ses formes aiguës et chroniques et 

les rapports qui existent entre les signes obser- 

vés et les lésions constatées da’ns la maladie 

naturelle ; d’autre part, I’étiologie de l’anémie 

provoquée par les parasistes, la longévité de 

ceux-ci, les effets des réinfestations et la récep- 

tivité à ia réinfestation aorès traitement anthel- 

minthique ont complété le programme de recher- 

ches effectuées par la section d’He’lmin,thologie 

pendant la période couverte par le présent rap- 

port. 

V. - SECrTION D’ANATOMO-PATHOLOGIE 

,L’anatomo-pathologie de la peste bovine a 

surtout retenu l’attention des chercheurs W. Plow- 

right et W.G. Mac Leod, qui &udièrent par- 

ticulièrement deux souches : la première, « Ka- 

bete 0 », qui provoque des graves infections 

dans 60 p. 100 des cas, la seconde hyperviru- 

lente, provenant de quelques passages de la sou- 

che « 0 » sur culture de tissu rénal de bovin, 

qui provoque des lésions buccales dans presque 

tous les cas, contrairement à la souche d’ori- 

gine ; d’autre part, la seconde souche provoque 

la mort (dans 100 p. 100 des cas) dans les 3 à 

5 iours consécutifs à la première élévation ther- 

mique, tandis que la souche « 0 » d’origine 

tue en 9 jours en moyenne lorsqu’elle est mor- 

telle ; enfin la souche passée sur tissu de rein 

peut être facilement transmise par contact à 

d’autres bovins réceptifs. 

Les auteurs précités ont étudié en particulier 

les modifications anatomo-pathologiques des 

organes lymohoïdes, de la cavité buccale, du 

système respiratoire ainsi que des tractus gastro- 

intestinal et urinaire. 

En ce qui concerne les organes lymphoïdes, 

des études hématologiques montrèrent que la 

peste bovine avait un effet marqué sur les leu- 

cocytes. L’intensité des lésions observées était 

‘a plus grande dans les ganglions lymphatiques 

de la tête et du cou (sous-maxillaires, paroti- 

diens, pharyngiens et amygdaliens), même avec 

a souche « 0 » d’origine qui ne orovoque que 

-rès rarement des lésions muqueuses typiques de 

a bouche. Dans les cas d’animaux en contact, 

ces observations indiqueraient que le virus peut 

pénétrer par les premières Voies respiratoires. 

D’autre part, le virus de culture provoque la 

formation de nombreux « syncitio » multinucléés 

crovenant aoparemment des éléments lymphoï- 

“2 ’ s, mays dispersés dans la zone corticale des 

gang'ic~s lymphatiques et des ganglions héma- 

Tiques. Ces observations rejoignent celles de 

Ti-:éry à Dakar et correspondent à celles effec- 

tuees avec les cultures monocellulaires infectées 

par le virus pestique. 

Les lésions buccales sont, par contre, mieux 

connues. A ce sujet, les chercheurs rappellent 

que la surface inférieure de l’extrémité de la lan- 

gue es-f l’un des meilleurs points d’élection où 
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l’on peut déceler précoc d ment la nécrose épithé- 

liale. Les « syncifia » ~ultinucléés décrits par 

Thiéry ont pu être retrouvés dans les couches 

mais, par contre, au- 

ique ou intranucléaire 

rulente passée sur 

I( Kabete 0 », souche c 

ntielles de ces travaux 

I” Les modifications s 

toutes les souches, 

ficative provoquée par l 

légère, imp’liquant à la 

période d’incubation. 

quée par une leucopénie progressive, impliquant 

particulièrement les lymphocytes. La rapidité 

d’évolution de la leucopénie diminuait avec la 

virulence de la souche utilisée. La lymphopénie 

htait à la fois absolue et relative. 

4”’ Tous les virus provoquent une éosinopenie 

progressive et, dans le cas des trois souches 

pestiques les plus virulentes, cette éosinopénie 

était en général complète. On observait une 

diminution initiale du nombre des polynucléaires 

neutrophiles, suivie d’une leucocytose à la fois 

relative et absolue. Cette leucocytose réaction- 

nel!e était d’autant plus précoce et marquée que 

la virulence de la souche était plus élevée &t 
Biait accompagnée dans quelques cas de I’appa- 

rition de nombeux myélocytes. 

5” La période de retour à la normale était lon- 

. gue , dans le cas de la souche « 0 », elle était 

supérieure à 5 semaines, tandis qu’avec le virus 

caprinisé, elle était supérieure à 3 semaines. 

Pendant la période de la convalescence, de 

nombreux lymphocytes étaient anormaux et d’un 

volume supérieur à la normale, comportant des 

quantités progressives de cytoplasme basophile 

et parfois quelques vacuoles. 

Dans le cas d’infection suraiguë comporta.nt 

une grave entérite hémorragique, les derniers 

stades de la maladie étaient marqués par une 

brusque augmentation du taux des érythrocytes’ 

et du volume globulaire ainsi qu’une diminution 

de la concentration de l’hémoglobine globulaire. 
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