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ARTICLES ORIGINAUX 

Existence du type 9 du virus 
de la peste équine au Tchad 

par M. P. DOUTRE et A. LECLERCQ 

Les premières descriptions de la peste équine dem onze mois ; deux chevaux français inoculés 
dans les anciens territoires d’Afrique Occiden- présentèrent les symptômes de la #peste êquine, 
tale et Equatoriale de langue française remon- calqués sur ceux des animaux que NOCARD 
tent à la fin du dix-neuvième siècle. Dans son avait inoculés à Alfort avec du virus sud-africain. 
traité de Pathologie exotique vétérinaire et com- En 1949, P. MORNET décrit une évolution 
parée, G. CURASSON rapporte que, dès 1885, atypique de la peste équine survenue à Dakar 
KORPER décrit au Soudan une maladie des sur des animaux appartenant à deux cercles 
chevaux, apparaissant pendant l’hivernage ; 1 hippiques ; dans cet article l’auteur signale que 

1 cette affection à forme foudroyante évoluait ~ l’affection sévit dans cette ville presque chaque 
toujours avec le même syndrome de «détermi- 
nations typhoïdes et bilieuses ». Jusque vers 1930, 

~ année avec plus ou moins grande intensité sui- 
vant qu’elle est alimentée par des chevaux ou 

ce furent surtout les effectifs équins utilisés dans mulets importés, très sensibles, ou des animaux 
les unités de cavalerie, d’artillerie et de trans- indigènes plus résistants. Aussi dès 1956, le Labo- 
port qui fournirent matière à relation d’une ratoire Fédéral de I’Elevage « G. CURASSON » 
« typho-malaria » dont I’étiologie inconnue don- entreprenait la fabrication d’un virus-vaccin 
na lieu à de nombreuses hypothèses. à partir de cerveaux de souris inoculées selon 

Aux premières recherches effectuées doivent ~ le procédé d’onderstepoort. 
être rattachés les noms de DUPUY (1885), BOS- ~ En Afrique Centrale, le Congo belge a été 
SUT (1890), BOURGES (1893), JALLET (1890). j us u’en 1918 infecté dans la province du Katan- q 
PIERRE (1896), GRIFFAULT, JUBEAUX (1906), i ga (CURASSON). En 1918, VAN SACEGHEM 
RICHARD, PEZAS, CAZALBOU (1908), BON- signale que la maladie sévit sous la forme épizoo- 
NIOT (1914). Toutefois, à cette date, la véritable tique dans l’élevage de la station agricole de 
nature de l’agent causal prêtait à discussion et Zalbi (Bas Congo). Au Congo français et au 
il n’était pas toujours facile de séparer dcns les ~ Tchad, CURASSON mentionne son existence 
descriptions ce qui revenait au virus proprement à plusieurs reprises. 
dit de ce qui devait être rapporté aux trypano- En avril 1961, à Fort-Lamy à la suite d’une 
somes ou même à la bactéridie charbonneuse. série de morts survenues parmi l’effectif de la 
LEGER et TEPPAZ, les premiers en 1922, adop- garde territoriale et de celle d’un cheval de selle 
tèrent l’appellation de « horse slckness » et affir- du service de l’élevage, PROVOST et VILLEMOT 
mèrent la similitude avec l’affection de l’Afrique suspectèrentfortement le virus de la peste équine 
du Sud. Mais ce ne fut qu’en 1924 que la véri- comme agent responsable. Des essais de passage 
table nature de la « typho-malaria » fut démon- sur souris furent alors tentés et échouèrent au 
trée, grâce à des inoculations faites à I’Ecole second passage. 
Nationale Vétérinaire d’Alfort par NAINSOUN- En septembre 1961, deux étalons anglo-arabes 
TA avec du virus rapporté de Saint-Louis, vieux âgés respectivement de trois et quatre ans furent 

importés de métropole pour assurer la monte 

Rev. Elev. Méd. vét. Pays trop. 1962, 15, no 3. au haras de N’Gouri ; ces deux animaux suc- 
Reçu pour publication : août 1962. tombèrent début octobre de peste équine. La 
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confirmation de la maladie au Tchad et le typage 
du virus en cause font l’objet de la présente note 

1 

SYMPTÔMES ET LÉSIONS 

L’évolution de la maladie dura cinq jours chez 
le premier cheval (Zanzibar). Elle débuta IE 
27 septembre et fut caractérisée par une hyper- 
thermie, maximum au quatrième jour (4008), 
de l’inappétence, de la prostration, une accélé- 
ration des mouvements respiratoires, I’appari- 
tion d’un jetage clair peu important jusqu’à la 
mort de l’animal, de la congestion des conjonc- 
tives avec quelques taches pétéchiales ; les émis- 
sions d’urine, normales au début, devinrent plus 
rares par la suite. Pendant les trois premiers 
jours, l’auscultation ne révéla qu’un murmure 
vésiculaire accru et des bruits cardiaques forts 
et distincts. Deux jours avant la mort apparut un 
cedème des boulets postérieurs et des fosses 
supra-orbitaires qui resta localisé. 

A l’autopsie, on releva une congestion des 
masses musculaires, une gastrite hémorragique, 
des pétéchies sur la muqueuse intestinale, de la 
congestion hépatique et rénale ainsi que de la 
muqueuse vésicale. La congestion se retrouvait 
au niveau des plèvres, le poumon droit présen- 
tait un œdème accentué avec de nombreux 
foyers emphysémateux, le poumon gauche de 
la congestion. On notait quelques pétéchies sur 
l’épicarde ; l’endocarde et les valvules n’offraient 
rien de particulier. 

Chez le second étalon (Armon), les premiers 
signes se manifestèrent le 30 septembre, I’évolu- 
tion fatale dura six jours. L’inappétence, la rareté 
des mictions et la soif intense, l’accélération du 
rythme respiratoire, l’apparition d’un jetage 
clair attirèrent l’attention. Le quatrième jour, 
la muqueuse oculaire se congestionna. Le cin- 
quième jour, le cheval semblait avoir retrouvé 
son appétit, les mouvements respiratoires devin- 
rent moins rapides mais le pouls s’accélérait 
(50 ‘pulsations à la minute). Le sixième jour, le 
nombre des mouvements respiratoires et des 
pulsations s’éleva rapidement (60 par minute). 
Le cheval abattu, prostré conservait malgré tout 
un léger appétit. La congestion des conjonctives, 
discrète au début, s’intensifia progressivement ; 
le pouls s’affaiblit, les bruits du cœur devinrent 
diffus, l’auscultation du poumon laissait entendre 
quelques râles. Un œdème des fosses temporales 

/ ( 
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\ 
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C 
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apparut au cours de la journée. A 23 heures, le 
cheval succombait. 

Le relevé des températures indique une élé- 
vation constante (max. 410, le matin du dernier 
jour) avec des rémissions matinales. 

A l’autopsie, on nota les lésions suivantes : 
légère congestion des masses musculaires, gas- 
trite hémorragique, taches hémorragiques et 
pétéchies au niveau de la muqueuse duodénale 
et du colon, congestion hépati.que, rénale et céré- 
brale, présence d’une cystite hémorragique et 
d’une urine chargée. A l’ouverture de la cavité 
thoracique, on remarquait I’œdème du poumon’ 
droit, des pétéchies à la surface du cœur, une 
endocardite intense. 

ISOLEMENT DU VIRUS PAR INOCULATION 
ET PASSAGE DE LA SOUCHE 

SUR SOURICEAUX ET SUR SOURIS 

Avant la mort des deux étalons, des prélève- 
ments de sang furent effectués au cours de I’acmé 
thermique et à l’autopsie des morceaux de rate 
recueillis. Ces prélèvements furent apportés au 
laboratoire de Farcha. 

Des souris âgées d’un peu plus d’un mois et 
des souriceaux de cinq jours reçurent une ino- 
zulation intracérébrale (0,03 ml) dès deux pro- 
duits prélevés. L’extrait de rate fut préparé par 
rituration au mortier d’un morceau de 20 g de 
:et organe en présence de sable stérile et incor- 
loration d’un volume, égal de sérum physiolo- 
gique réfrigéré et de sérum de cheval. Au t/ssu 
iinsi mis en suspension furent ajoutés pénicilline 
$t streptomycine. Après centrifugation à faible 
vitesse, l’ensemble fut mis à reposer 30 minutes 
i 40. On récolta le liquide surnageant qui servit 
IUX inoculations. (Réunion FAO/OIE sur les 
naladies animales nouvellement apparues ou 
lyant pris une importance nouvelle dans une 
@ion ; 19-24 juin 1961, Ankara ; document 
le-travail no 5). 

kultats : 

A partir du sang du chev,al Zanzibar, les 
+Sages sur souris et souriceaux furent pour- 
uivisjusqu’au quatrième passage par inoculation 
l’un broyat cérébral ; à partir de l’extrait de 
ate, jusqu’au deuxième passage. 

Le sang du cheval Armon donna lieu à un 
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passage et l’extrait de rate à deux passages sur Le sang fut dilué à parties égales avec de l’eau 
souris et souriceaux. Les passages furent alors distillée ; après adjonction d’antibiotiques, il fut 
interrompus à la suite de la confirmation du mis à reposer 1 heure à 40 C. 
diagnostic de peste équine par le laboratoire La rate fut lavée à l’eau distillée pour éliminer 

d’onderstepoort (P.G. HOWELL), auquel nous le milieu de conservation et une émulsion à 
avions envoyé du sang et de la rate en milieu 10 p. 100 fut préparée en diluant tamponné. 

tamponné glycérine-acide phénique (EDING- Après décantation des grosses particules, le sur- 

TON). nageant fut clarifié par centrifugation. Pareille- 
L’isolement du virus y  fut effectué sur des SOU- ment, des antibiotiques furent ajoutés. Nous 

riceaux âgés de 3 à 4 jours inoculés par voie rapportons dans le tableau 1 les résultats qui 
intracérébrale avec 0,03 ml d’inoculum ainsi nous furent aimablement communiqués par le 

préparé. laboratoire d’onderstepoort. 

TABLEAU I 

-1 
iPrélèvement et groupes de 

Jour de mortalité des souriceaux inoculés’ 

souriceaux inoculés 1 1 2 3/41516171819 

B ,Sang : lergroupe (1/10/61) 0/4* 0;4 3/0 
0 
2 

N 
:Rate Ier groupe (6/10/61) . i 0,/6 ~ 0,‘6 w 

ISO ement du virus) 

0 2e groupe . Oj8 053 ’ 117 I 7/0 
2 (premier passage) 

5 3egroupe . . . . . . . . . . . . . . . 0;6 0,‘6 1 0/6 1 3(3)** 
(deuxième passage) 

-1 -‘- ~~ 

ISang Série A (4/10:61) 

E 
j lergroupe ..___............ 017 0,‘7 / 0/7 OI7 413 310 

L i ISO ement du virus) 

Q 
i 2~ groupe . . 0/6 05 ’ ’ 

{P 

j lj5 1 5jo 
remier passage) 

3e groupe _. _. / 0;6 016 1 016 

Ier groupe . ~ 

‘(deuxième passage) 
(610 

Série B (5/10/61) 

-l- 

0,7 I 017 OI7 OI7 OI7 

~ 
iRatelergroupe(6/10,/61) . 0!3 03 0/3 0/3 ~ 3,io 

/ 2Cgroupe . . _. 0,s 
Je ’ 150 ement du virus) 

117 j 7/0 
(premier passage) i 

3egroupe __._.......___.__ ~ 3,6 06 ‘Y6 I 5/1 / ~ 
(deuxième passage) 

I ~ 

* 0/4 indique que 4 souris ont été inoculées et qu’aucune n’a succombé ce jour. 
** 3(3) indique que le matériel a éié u’ilisé nour les épreuves sérologiques. 

IDENTIFICATION DU VIRUS ET TYPAGE I préparation d’un antiqène fixant le complément, 

L’identification du virus en caLse et son iypcge 
L’épreuve de fixatioi du complément ‘fut pra- 

ont été effectués par le laboratoire d‘onderste- 
tiquée selon la méthode couramment employée 

poort et nous remercions le directeur des Ser- 
au laboratoire (B. M. Mc INTOSH). Ses résultats 

vices vétérinaires, P. G. HOWELL de nous avoir 
exprimés en nombre de croix sont résumes 

communiqué les résultats obtenus. 
dans le tableau 2. 

a) Identification du virus. Déviation du com- 
plément. 

Du tissu cérébral infectieux récolté chez les 
souris du deuxième passage fut utilisé pour la 

b) Typage de la souche de virus en cause par 
séroneutralisation avec des antisérums type. 

La technique habituelle de séroneutralisation 
fut employée (B. M. Mc INTOSH). Elle utilise des 
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TABLEAU II 

Antigène 

114 IF3 1 I/l$ 1 1132 1/64 / I/l28 

Tissu cérébral souriceau 2@ passage (rate Zanzi- 
bar)....................................... 

Tissu cérébral souriceau 2e passage (sang Armon) 
Témoin antigène peste équine positif 
Cerveau normal de souriceau.. _. 
Témoin sérum anticomplémentaire 

Sérum positif témoin d’un cheval convalescent 
Dilution 

TABLEAU III 

Antisérum type n: 
Isolement DL 50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nég. 
~~~-~ ~~~~ ~~ 

Tissu cérébral souriceau 
2e passage (rate Zan- 

zibar) 10 1/56* 0 0 
Tissu cérébral souriceau 

1125 I/II I/I72 1156 1125 1/280 I/II 

2” passage (sang Ar- 

mon) . 316 0 0 0 0 0 115 0 0 1/25 0 

* Dilution d’antisérum type donnant 50 p. 100 de protection. 

dilutions d’antisérum type mélangées avec une 
dilution déterminée d’antigène viral dont on 
recherche le type. L’ensemble est mis à incu- 
ber à 370 pendant 24 heures et sert à inoculer 
par voie intracérébrale des souris (0,05 ml). Les 
résultats obtenus avec nos isolements sont consi- 
gnés dans le tableau 3. 

CONCLUSION 

La mortalité spécifique des souriceaux inoculés 
par voie intracérébrale et l’épreuve sérologique 
de fixation du complément positive pour les deux 
isolements à un titre équivalent à celui d’un 
témoin antigène peste équine positif confirme 
le diagnostic de peste équine. 

Les deux souches que nous avons obtenues 

sont homologues et peuvent être considérées 
comme appartenant au type 9 représenté par 
la souche 7160, isolée en décembre 1960 dans 
le Moyen-Orient et qui fut responsable de la 
récente épizootie de peste équine apparue dans 
cette région. La communauté antigénique légère 
avec le type 6 est un fait normal qui a déjà été 
observé au cours de précédents travaux effectués 
avec cette souche (P. G. HOWELL). 

Enfin, il est à remarquer que les deux pre- 
mières souches isolées au Tchad appartiennent 
à un type antigénique qui n’avait pas encore étê 
identifié sur le continent africain. 

Institut d’Elevoge et de Médecine 
vétérinaire des Pays tropicaux 
Laboratoire de Farcha (Tchad) 

Service de /‘Elevage du Tchad. 

SUMMARY 

Existence of Home-Sickness Virus, Type 9, in the Republic of Tchad 

The authors, having encountered two cases of horse-sickness in the Republic of Tchad, describe 
the symptoms and lesions. They isolated the virus by inoculation and passage through mice. They 
have identified this isolate as belonging to Type 9 and believe that it is the first time that the strain 
7/60, responsible for the 1960 outbreak in the Middle East, has been isolated on the African continent, 
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RESUMEN 

Existencia del tipo 9 del virus de la peste equina en el Tchad. 

Los autores, que han tropezado con dos casos de peste equi!a en la Republica del Tchad, des- 
criben 10s sintomas, las lesiones, luego aislan el virus por inoculacibn y  paso de la fa,rilia al raton. 
Identifican al virus como perteneciente al tipo 9 y  suponen que se trata del primer aislamiento rea- 
lizado en el continente africano con la familia 7160, responsable de una epizootia, en 1960, en el 
Medio Oriente. 
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Essai de lutte contre Clossina fusca, 
par pulvérisation de dieldrin, ~ 
en République Centrafkicaine 

par P. FINELLE. j. DESROJOUR. P. YVORÉ, P. RENNER * 

Le Dieldrin est utilisé dans la lutte contre les Cette région, située entre 950 et, 1.100 mètres 

glossines depuis 1955 et plusieurs campagnes d’altitude est couverte de savanes arborées à 
ont été réalisées, surtout dans les pays de lanque dominante de Burkea ofricana et Lophira alafa, 

anglaise, tant contre Glossino pc~lpalis ou G. fus- 
cipes (Kenya : BURNETT et Coll.,1957 ; GLOVER 
et Coll., 1958. Nigeria : DAVIES, 1960 ; MA- 
HOOD, 1960 ; Uganda : HOCKING, 1961) que 
contre G. pallidipes (Kenya : THOMPSON et Coll., 
1960). Au Nord Cameroun, une expérience a été 
réalisée en 1961 contre G. tochinoïdes (MOU- 
CHET et Coll.). 

Les résultats obtenus par ces divers essais ont 
incité le service de I’Elevage de la République 
Centrafricaine en collaboration avec l’Institut 
d’Elevage et de Médecine vétérinaire des Pays 
tropicaux, à tenter une opération analogue 
mais dirigée contre une espèce différente : 
G. fusca. 

Le financement de cette campagne de lutte 
a été entièrement assuré par le fond d’aide et de 
coopération. 

1. - LES PROBLÈMES 

coupées de galeries forestières ; la pluviométrie 
atteint en moyenne 1.400 mm et le réseau hydro- 
graphique y  est très dense. Elle borde au sud la 
zone occupée par le bétail en saison des pluies 
et, en saison sèche, elle constitue une zone de 
passage, empruntée par les troupeaux allant 
vers le Sud à la recherche de pâturages plus 
humides. Pendant la saison des pluies, elle est 
totalement désertée alors qu’il y  a seulement 
une dizaine d’années de nombreux troupeaux 
y  séjournaient : la dégradation des pâturages, 
très rapide dans cette région à forte pluviométrie 
et à relief très vallonné, a été la cause essentielle 
de cet abandon, mais les pertes causées par la 
trypanosomiase, pratiquement inconnue autre- 
fois, y  ont certainement fortement contribué. 

20 Aspect entomologique 

La répartition des glossines est donnée dans 
la carte II. On y  voit que G. fuscipes fuscipes 

10 Aspect géographique et économique Newst. n’est présente que le long des rivières 

La région choisie pour ce premier essai se 
importantes : la Nana et la Mambéré, et qu’elle 

trouve au Nord-Ouest de la République Centra- 
disparaît lorsque les rivières s’amenuisent. Par 

fricaine à proximité de la frontière du Came- 
contre G. fusca congolensis Newst. et Evans. est 

roun,dans le district de Baboua : (Carte 1) le b,t 
beaucoup plus largement répartie et se rencon- 

recherché était l’assainissement de #c nar’ie 
tre dans les galeries forestières, souvent impor- 

supérieure du cours de la rivière Nié. 
tentes, qui bordent les ruisseaux et rivières de 
faible débit. G. fuscipleuris Austen coexiste sou- 
vent avec G. fusca mais est touiours beaucoup 

* Nous tenons à remercier MM. BA;IL~, RAY?;AUD 
et LEAUTE qui, successivement, ont collaboré à ce!te 

plus rare. 

campagne. Dans le cas particulier de la Mambéré, G. fus- 

Rev. Elev. Mkd. vét. Pays trop. 1962, 15, no 3. 

Reçu pour publication : juillet 1962. 

cipes ne semble remonter qu’à une quinzaine 
de kilomètres au nord du village de Baboua 
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(altitude 900 mètres environ) et aucune glossine 
n’a pu être trouvée le long du cours supérieur 
de cette rivière. En ce qui concerne la Nie, G. fus- 
ca y  a été trouvée, légèrement au nord du village 
de Gadze, ce qui correspond environ à une alti- 
tude de 1.000 mètres. 

Plusieurs faits incitent à penser que la présence 
des glossines le long du cours supérieur de la 
Nie est récente ou tout au moins que leur densité 
apparente a nettement augmenté ces dernières 
années : 

- Apparition récente des trypanosomiases 
animales. 

- En 1955, aucune glossine n’avait pu être 
trouvée bien que les prospections aient eu lieu 
au mois de mai, soit au début de saison des 
pluies, période où les glossines sont générale- 
ment abondantes. 

- La première G. fusca a été capturée en 
1958 et depuis nous en avons régulièrement 
trouvé, bien que toujours en faible nombre. 

Le but de I”opération de lutte décrite dans 
cette note, a donc été non seulement de récupé- 
rer une zone contaminée par G. fusca mais sur- 
tout de créer une barrière s’opposant à la remon- 
tée de cette glossine et également, en prévision 
d’opérations futures de plus grande envergure, 
d’entraîner le personnel à l’emploi des appareils 
et de préciser le prix de revient moyen, en fonc- 
tion des conditions locales. 

II. - LA RÉALISATION 

10 Bases biologiques de la lutte contre G. fusca 

Le principe de la lutte contre G. fusca est fondé 
sur deux faits essentiels de la biologie de cette 
glossine : 

- La présence de G. fusca est liée à la forêt ; 
si parfois on peut la rencontrer en savane, c’est 
toujours à faible distance d’une zone forestière 
et il semble bien que cette glossine ne puisse 
parcourir que ,de faibles distances en terrain 
dégagé (Nous ne l’avons jamais observée à plus 
d’un kilomètre d’une forêt). 

- Les lieux de repos de G. fusca sont cons- 
titués par des lianes, des arbustes, des troncs 
d’arbres de faible dimension, généralement i 
une hauteur inférieure à 2 m. 

Uneexpérience réalisée à la station de Bewiti 
portant sur 500 glossines, a montré que : 

1 

- 95% des mouches se posent sur des sup- 
)orts dont le périmètre est compris entre 0 et 
10 cm et ce périmètre n’a jamais été supérieur 
190 cm (graphique 1). 

- 96 o/. se posent à des hauteurs comprises 
:ntre 60 cm et 2 m. 

Aucune glossine n’a été observée posée à u-ne 
iauteur supérieure à 2,20 m (graphique Il). 

En fonction de ces données, pour assainir une 
egion il doit suffit- : 

a) d’isoler le cours supérieur d’une rivière en 
:onstituant en aval une barrière infranchissable 
)ar les glossines, c’est-à-dire en abattant la gale- 
‘ie forestière sur une distance suffisante : pour 
:e premier essai et faute de données plus pré- 
:ises, nous avons choisi arbitrairement une dis- 
‘ance en ligne droite d’environ 3 Ikilomètres. 

b) de traiter, en saison sèche, les lieux de 
pepos des glossines avec un insecticide dont la 
-émanence soit supérieure à la durée d’éclosion 
des pupes (au maximum 1 mois) : d’après les 
‘ravaux des auteurs anglais le Dieldrin utilisé en 
pulvérisation à 2 yo remplit largement ces condi- 
tions, s’il est employé en pleine saison sèche de 
manière à ce que l’insecticide persiste sur les 
végétaux et ne soit pas lavé par les pluies (d’après 
DAVIES, 1960, le Dieldrin, en pulvérisation à 4 %, 
garderait son activité pendant plus d’un an). 

20 Exécution des ,travaux 

a) Prospections préliminaires 

Les prospections préliminaires avaient pour 
but de déterminer avec précision l’aire d’exten- 
sion de G. fusca, de situer le meilleur empla- 
cement pour la réalisation de la coupure et les 
limites de la zone à pulvériser (carte Ill). Ces 
études ont été faites sur le terrain et sur photos 
aériennes. 

b) Abattage des galeries foredières 

L’emplacement de la coupure a été choisi de 
part et d’autre de la route Baboua-Besson, tant 
pour des raisons de facilité d’accès que parce que 
cette zone était déjà partiellement débroussée, 
et mise en culture par les habitants du village 
de Gadze. Par contre le choix de cet emplace- 
ment obligeait à effectuer l’abattage de la gale- 
rie forestière d’un petit affluent de la Nie, en 
plus de celui de la galerie principale. 
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Par mesure de précaution une autre coupure 
a été réalisée sur la Mambéré de manière à 
empêcher une éventuelle remontée de glossines 
le long de cette rivière. 

En tout, environ 8 kilomètres de galeries fores- 
tièresont été abattues. Leurs largeurs étaient très 
variables : en certain point où les rives étaient 
escarpées elles ne dépassaient pas une vingtaine 
de mètres, alors que dans certaines zones maré- 
cageuses elles en atteignaient 200. On peut 
approximativement évaluer la superficie qui 
a été déboisée à une cinquantaine d’hectarês. 

Le travail débuta en août 1960 et fut terminé 
en mars 1961 mais il yeut plusieurs périodesd’arrêt 
et la durée effective des travaux n’excéda pas 
4 mois. 

Aucun moyen mécanique ne fut utilisé et seuls 
furent employés les outils traditionnels : haches, 
coupe-coupes, scies. Les arbres abattus ainsi que 
les broussailles furent brûlés sur place de ma- 
nière à dégager le terrain en vue de sa mise en 
culture ultérieure. 

c) Troifement insecficide 

1. - L’insecticide 

Nous avons utilisédu «DieldrexCE20», liquide 
concentré émusifiable, contenant 20 p. 100 de 
dieldrin, qui pour l’emploi était dilué au IOe 
de manière à obtenir une concentration de 
2 p. 100 en produit actif. Pour la facilité des manu- 
tentions nous avons choisi la présentation en 
bidons métalliques de 20 litres : en tout 600 litres 
de concentré furent utilisés. 

2. - Les pulvérisateurs 

Pour ce premier essai réalisé en République 
Centrafricaine plusieurs types d’appareils ont 
été essayés de manière à déterminer le modèle 
convenant le mieux à ce travail particulier. 

Nous avons choisi des pulvérisateurs à dos, 
à pression préalable. Quatre modè!es ont été 
retenus (le choix n’a pas été fait d’une manière 
délibérée, mais en fonction des appareils disbo- 
nibles sur le marché local). 

- «Vermorel»type«colibri», capacité utile14 
litres. 

- « Galeazzi » capacité utile 12 litres. 
- « Muratori » grand modèle, capacité utile 

12,s litres. 
- « Muratori » petit modèle, capacité utrle 

10 litres. 

Tous ces divers modèles d’appareil ont donné 
satisfaction par leur robustesse et leur facilité 
d’emploi. Mais, étant donné les conditions très 
dures de travail (pulvérisation en galeries fores- 
tières souvent très touffues, plus ou moins maré- 
cageuses. etc), ces appareils légers semblent 
préférables, la faible contenance ,n’étant qu’un 
inconvénient minime puisque le t,ravail a tou- 
jours lieu à proximité d’un cours d,‘eau. 

12 pulvérisateurs ont été utilisés’(4 de chaque 
marque) et tous étaient encore en état de marche 
après la fin des opérations bien qu’aucun per- 
sonnel spécialisé n’ait été utilisé pour les pulvé- 
risations. 

3. - Pulvérisation 

La zone où les pulvérisations ‘ont été faites 
a été déterminée en tenant compte de la répar- 
tition connue de G. fusca et en débordant très 
largement, de manière à ménager une large 
marge de sécurité (carte Ill). 

12 équipes de 3 hommes furent’ utilisées, cha- 
cune possédant un pulvérisateur. L’un des hom- 
mes actionnait le pulvérisateur,’ le de’uxième 
portait la réserve d’insecticide concentré, le 
troisième préparait le chemin au moyen d’un 
coupe-coupe. 

En galerie forestière moyenne ‘(une cinquan- 
taine de mètres de large) 4 équipes travaillaient 
parallèlement, 2 longeant la rivière pulvérisaient 
l’un la rive gauche, l’autre la rive droite, les 
deux autres équipes avançaient dans la galerie 
elle-même. Dans ces conditions 20 litres de con- 
centré ont été en moyenne utilisés par kilomètre 
de galerie forestière. 

En fait, suivant la largeur de la forêt le nombre 
des équipes utilisées varia entre 2 et 8. Au total 
une cinquantaine de kilomètres de forêi fut ainsi 
traitée. 

4. - Coi3 

Le coût total de cette campagne a été de 
1.780.000 fr C. F. A. qui se décomposent ainsi : 
Photos aériennes, cartes.. . _. 45.000 
Prospection entomologique . 40.000 
Main-d’oeuvre employée au déboise- 

ment . . .._...................... 600.000 
Main-d’œuvre employée à la pulvéri- 

sation........................... 90.000 
Pulvérisateurs . 150.000 
Insecticide , _. . . , . . . , 285.000 
Divers (essence, entretien des véhicu- 

les et du matériel) . . . . 270.000 
?ersonnel d’encadrement . . . . . 300.000 

1.780.000 fr. CFA 
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D’après ces données on peut évaluer, par km 
linéaire de galerie forestière, le prix de revient 
des déboisements à environ 110.000 fr. et celui 
des pulvérisations à 15.000 fr. On doit noter 
cependant que les pulvérisateurs inscrits en 
dépense restent utilisables pour des opérations 
ultérieures. 

III. - LES RÉSULTATS 

Des prospections ont été faites dans la zone 
traitée ainsi qu’en aval de la coupure de manière 
à ‘avoir un élément de comparaison. Elles seront 
poursuivies encore pendant plusieurs mois. 

8 mois après la fin des pulvérisations et après 
une saison des pluies complète, aucune glossine 
n’a été trouvée dans la zone traitée. Par contre 
en aval de la coupure, des glossines ont régu- 
lièrement été capturées. L’opération semble donc 
réussie mais il est évidemment encore beaucoup 
trop tôt pour conclure définitivement. 

Après ce premier succès l’important est évi- 
demment de maintenir l’efficacité de la barrière 
constituée par les parties déboisées : l’idéal 
serait que ces zones soient intégralement mises 
en cultures ce qui résoudrait le problème. A 
défaut, il sera, dans l’avenir, indispensable de 

/! 

l ’ 

détruire périodiquement la véqétation arbustive 
au fur et à mesure qu’elle réapparaîtra. 

En fonction des résultats et des enseignements 
fournis par ce’ premier essai, une nouvelle cam- 
pagne de beaucoup plus grande envergure a été 
entreprise dans ‘la sous-préfecture de Carnot. 
Elle porte sur une zone infestée par G. fuscipes 
et est actuellement en cours de réalisation. 

Institut d’Elevage et de Médecine 
vétérinaire des Pays tropicaux 

Centre de recherche sur les 
frypanosomiases animobes de Bouor 

Service de /‘Elevage de lu 
République Centrafricaine. 

RÉSUMÉ 

La technique utilisée consiste à isoler la partie 
supérieure d’une galerie forestière en effectuant 
un déboisement de 3 kilomètres et à traiter la 
zone ainsi isolée en pulvérisant du Dieldrin à 
2 p. 100 sur les lieux de repos de G. fusa. 

Les premiers résultats semblent indiquer la 
réussite de cette opération. Pour l’avenir, le ’ 
principal problème est le maintien de la zone 
déboisée. 

SUMMARY 

Trials to Eradicate Glossina fusca in the Central African Republic 
by spraying with Dieldrin 

The technique consists in isolating the Upper part of aforest galle;y by clearing an area of 3 Km 
of trees and, having thus isolated it, spraying the resting places thel-ein of G. fus’ca with dieldrin 
at 2 %. 

The fît-st results obtained seem to indicate that this operation is a success. The main problem in 
the future Will be the maintenance of clearing in this area. 

RESUMEN 

Experimento de lucha contra Glossino fusa mediante pulverizaci6n 
de Dieldrin en la Rep-6blica Centroafricana. 

La técnica utilizada consiste en aislar la parte superior de una galet-la florestal efectuando una 
tala de 3 Ikil6metros y  tratar la zona asi aislada pulverizando Dieldrin al 2 O& en 10s lugares de 
reposo de la G. fusca. 

Los primeros resultados parecen indicar el éxito de esta operacion. En 10 futuro, el principal 
problema consiste en el mantenimiento de la zona de desmonte. 

250 

Retour au menu



Carte 1. - Situarion géographique. 

Carre II, - Répcrtiiion des g:ossines. 
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2 
0 I 

Périmètre 

Tableau 1. - Lieu de repos de G. Fus~a. Périmètre du tronc. 

Hauteur 

Tableau II. - Lieu de repos de G. Fus~a. Hauteur. 
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Note technique 
sur le dispositif de Johnson pour le maintien 
à une humidité constante d’insectes d’élevage. 
Application éventuelle à un élevage de glossines 

par G. MAILLOT 

Johnson (1940) (1) a construit un appareil a réaliser d’une façon permanente ou même 

relativement simple pour l’élevage d’insectes temporaire. 

à un taux d’humidité constante. Un compresseur On peut en général obtenir sous les tropiques 
d’air débite, à la cadence de 10 litres à l’heure, une salle d’élevage relativement abritée de la 
de l’air à travers un mélange aux proportions chaleur, la température de cette salle ne devant 
fixées de glycérine et d’eau. L’air se charge pas excéder 300. Les mouches adultes peuvent, 
d’humidité et passe à travers le réservoir en avec des humidités pas trop élevées pour beau- 
verre où les insectes sont maintenus dans des coup d’espèces, y  être maintenues en survie 
tubes de verre clos à chaque extrémité par du assez longtemps. Une évaporation ,forte ne nuit 
tulle. Suivant les proportions du mélange eau- pas, au contraire, à leur alimentation, mais 
glycérine *, on obtient à une même température si l’humidité est très basse, même pour des espè- 
divers taux d’humidité relative, supérieurs à ces apparemment très xérophiles comme G. mor- 
75 p. 100 et relativement constants. Le mélange, sitans, la reproduction est très diminuée (effet 
dont la composition peut être appréciée rapide- qui peut d’ailleurs ne se manifester qu’au bout 
ment au moyen d’un densimètre, n’a besoin d’une ou plusieurs générations (cf.‘observations 
d’être rectifié, en général, qu’au bout de 4 jours. d’Evens à Léopoldville pour G. fujciees quonzensis 
Le réservoir de verre où sont rnaintends les et élevage de G. morsitans en Afrique Orientale). 
insectes a une capacité d’environ 1 Li:re. L’air 
est donc renouvelé plusieurs fois par heure. 

Dans quelle mesure le dispositif de Johnson 

L’élevage des glossines sous ies rropiques. 
pourrait-il être utilisé pour l’élevage des glos- 
sines ? 

plus particulièrement en saison seche. 0~s SOJS 
des climats de savane se heurte à de grosses 

L’appareil décrit par Johnson ne peut être 

difficultés quand il s’agit de réaliser des candi- 
utilisé tel quel pour les glossines étant donné sa 

tions très proches de celles du microclimat de 
faible capacité et l’emploi de tubes de verre où 

haute humidité propre et à la p~~pe (av déotit et 
sont maintenus les insectes. 

à la fin de la nymphose) et à la mouche nouvecu- 
L’emploi de la cage Roubaud (garnie de tulle 

née ; ces conditions sont souvent très difficiles 
acx mailles assez larges pour pouvoir laisser 
pcsser la larve) est préférable. Une cage peut 

* Le poids spécifique de ce mélaoge varie avec la 
conienir une vingtaine de tsé-tsé ; ,elle est aussi 

température mais un mélange donné fourni: des hdmc- d’crne manipulation plus facile surtout pour I’ali- 
dités relatives très voisines dans un large Iî,ter.clle de mentation des mouches. Une dizaine de cages 
températures. A la température de 250 centigrades une 
solution de glycérine à 35 p. 100 donne une humidité 

soit 200 mouches nécessiteront un cubage de 

relative de 85.2 p. 100. 15 décimétres cubes environ, 400 mouches 30 déci- 

Rev. Elev. Med. vet. Pays trop. 1962, 15, no 3. nPtres cubes et 600 mouches, 45 décimètres cubes 
Reçu pour publication : septembre 1962. ! (Le récipient contenant le mélange eau-glycérine 
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aura ‘une capacité proportionnelle, approxima- 
tivement de 1 Il/2 à 4 I1/2). Pour que l’air soit 
renouvelé 10 fois en une heure cela nécessiterait 
un compresseur débitant 140 à 450 litres à l’heure 
(un compresseur moyen pour laboratoire débite 
environ 380 litres à l’heure), mais son fonctionne- 
ment est assez bruyant. On évitera pour la cana- 
lisation d’air les tuyaux en caoutchouc ; les 
tuyaux employés seront en matière plastique 
(le caoutchouc aux humidités élevées étant toxi- 
que pour les tsé-tsé). Eventuellement on pourrait 
utiliser des bouteilles d’air liquide avec déten- 
deur, mais la consommation serait très éle- 
vée. 

On peut donc concevoir comme dispositif une 
armoire vitrée de capacité variable, avec une 
porte à fermeture hermétique et 2 oritÎces laté- 
raux pour l’admission et la sortie de l’air traité, 
garnie au fond d’une couche de sable pour les 
larves, au-dessus, sur des grillages, sont disposées 
les cages Roubaud. On peut également mettre 

à l’intérieur, d’une façon temporaire ou perma- 
nente, des appareils de mesure d’humidité et de 
température, appareils de faible encombrement 
comme un thermomètr’e à minima et maxima 
et un psychromètre à aspiration (J. Richard par 
exemple). 

Les mouches ne seront sorties qu’au moment 
des repas. Beaucoup d’espèces tolèrent momen- 
tanément une humidité relative de 75 p. 100. 

Telles sont les principales modifications que 
l’on pourrait apporter au dispositif de Johnson 
pour l’élevage des tsé-tsé sous les tropiques, car 
en Europe, une salle disposant d’un chauffage 
avec thermostat et un système d’humidification 
avec hygrostat semble d’une réalisation maté- 
rielle plus facile. 

Insfitut d’E/evage 
et de Médecine vétérinaire 

des Pyys tropicaux 
Laboratoire d’eniomologie 

Dispositif d’après Johnson 
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SUMMARY 

A Technical Note on Johnson’s System of maintaining artificially-bred 
Insects at a constant Degree of Humidity. Possibility of applying this 

Technique to the breeding of Glossinae 

The author describes studies on the possibility of breeding glossinae under tropical conditions, 
using Johnson’s technique. 

RESUMEN 

Nota técnica sobre el dispositivo de Johnson para el mantenimiento 
de 10s insecfos de cria a una humedad constante. 

Aplicacion eventual a una cria de Glossinos. 

Fundamentandose en 10s trabajos de Johnson, el autor examina la posibilidad de practicar la 
cria de Glossinos en medio tropical por medio del dispositivo descrito. 
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Etude électrophorétique quantitative en @lose 
des protéines sériques de bovins 

par R. GIDE1 

avec la colloborafion technique de Mme F. LEPORT 

La population bovine de la Haute-Volta com- mètre et d’un enregistreur semi-automatique 
prend à la fois des taurins et des zébus, ainsi en densité optique, avec la cuve spéciale pour 
qu’une proportion importante de métis zébus- électrophorèse en gélose. La gélose employée 
taurins. Les taurins se rencontrent dans la moitié pour la préparation des gels était de la gélose 
sud du territoire, où sévit la trypanosomiase, spéciale : « agar noble » Difco. L’appareil uti- 
tandis que la partie nord est peupléeexclusivement 
de zébus. Les métis zébus-taurins se trouvent sur 
une large ligne de démarcation séparant les 
deux régions. 

DU fait de l’existence de la trypanosomiase 
dans toute la partie sud du territoire, nous avons 

pensé qu’il pouvait être intéressant d’étudier 
comparativement les protéines sériques des 
taurins et des zébus par l’analyse électrophoré- 

 ̂

lisé était dépourvu de I’intégratetir de courbe 
et les surfaces délimitées par les courbes ont été 
mesurées à l’aide d’un planimètre, système 
Coradi. 

Nous avons pratiqué la microtechnique, 
décrite par SCHEIDEGGER, sur lames de verre 
porte-objets microscopiques. 

Préparation des gels 
tique, atin de noter si la trypanosomiase bovine 
amenait une modification de la répartition A partir de la gélose spéciale « agar noble », 

quantitative des protéines sériques analogue 
nous préparons une solution à 5 p. 100. La gélose 

à celle constatée dans la trypanosomiase hu- ainsi préparée est débitée en petits cubes de 

maine. 1 cm de côté environ qui sont placés dans un 

Par suite de difficultés matérielles, notre tra- cristallisoir contenant de l’eau distillée. Celle-ci 

vail n’a porté malheureusement que sur un 
est renouvelée chaque jour, pendant une semaine 

nombre iéduit d’animaux puisque nous avons (lavage de la gélose). On mesure ensuite le 

dû nous limiter à l’étude de 35 sérums soit 
poids sec sur un échantillon de 10 grammes et on 

15 sérums de taurins et 20 sérums de zébus. calcule ainsi la concentration en gélose. On 

Nous pensons néanmoins que les résultats obte- 
réalise alors une solution à 2 p. 100 à laquelle 

nus sont intéressants à signaler puisque nous on ajoute un poids équivalent de tampon de 

avons constaté chez les taurins une modification Van Sande. On obtient ainsi le #milieu gélifié 

de la répartition des protéines sériques, dans le de?initif dont la concentration en gélose titre 

sens de celle rencontrée chez l’homme atteint 1 p. 100. II ne reste plus qu’à filtrer cette solution 

de trypanosomiase. c ciioud sur papier filtre dans I’autpclave ouvert. 
Au moment de l’emploi, il suffira de chauffer 

APPAREILLAGE ET TECHNIQUE UTILISÉS 
le gel de gklose au bain-marie. 

Préparation des plaques de gélose 
L’appareil que nous possédions était un appa- 

reil à électrophorèse Jouan. muni d’un photo- Des lames porte-objets microscopiques de 
76 x 26 mm sont placées sur une’surface plane 

Rev. Elev. Méd. vét. Pays trop. 1962, 15, no 3. obtenue en coulant un peu de gélose dans une 
Reçu pour publication : Octobre 1962. j cuve photographique. On coule ensuite la quan- 
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tité de gélose nécessaire pour obtenir sur les 
lames une épaisseur de gel de 1 mm environ. 
Les lames sont ensuite découpées et retirées de 
la cuve et un petit réservoir y  est découpé au 
centre à l’aide d’un emporte-pièce. Dans ce 
«godet» sera déposée, par capillarité, une mi- 
crogoutte du sérum à étudier préalablement 
dilué au quart. Les lames sont ensuite disposées 
sur la cuve à électrophorèse. La jonction entre 
le gel et le tampon où plongent les électrodes 
est assurée par de petites bandes de papier- 
filtre imprégnées de tampon. 

Electrophorèse 

Quelques minutes après le début de I’élec- 
trophorèse on dépose une microgoutte de gélose 
dans le réservoir central pour assurer I’étan- 
chéité et la continuité de l’ensemble du gel 

La durée de I’électrophorèse est variable. 
Normalement 45 minutes suffisent pour assurer 
la migration des protéines. Mais par suite de 
variations de la tension du courant nous avons 
été souvent amenés à allonger le temps d’élec- 
trophorèse en fonction de la chute de tension 
constatée. 

Immédiatement après avoir retiré les lames 
de la cuve à électrophorèse, on les fixe en les 
plongeant 30 minutes dans le fixateur (acide 
acétique à 5 p. 100 dans de l’alcool à 700). Après 
fixation, les lames‘sont recouvertes d’une bande 
de papier-filtre imprégnée d’eau distillée et on 
laisse sécher quelques heures sous ventilateur. 
On lave ensuite les’ lames soigneusement à l’eau 
du robinet, en enlevant les traces de papier- 
filtre qui ont pu adhérer au film de gélose. Les 
lames sont colorées par immersion pendant 15 à 
30 minutes dans la solution d’Amido-schwartz. 

Après coloration, les lames sont passées rapi- 
dement à l’eau et placées dans une solution 
d’acide acétique à 5 p. 100 pendant 5 à 10 mi- 
nutes. Ces lames sont finalement déposées dans 
un cristallisoir contenant un grand volume d’eau 
distillée et on les y  ‘laisse jusqu’à ce que le fond 
apparaisse suffisamment clair. 

Tracé de la courbe et établissement 

des pourcentages 

Le tracé de la courbe se fait en quelques mi- 
nutes et sans difficultés à l’aide de photomètre 
et de l’enregistreur semi-automatique. Nous 

passons les lames directement au photomètre, 

l 1 

t 

, 

;ans décoller le film de gélose qui est extrême- 
nent fin. La mesure des surfaces a été faite avec 
Jn planimètre Morin, système Coradi. Pour la 
détermination de ces surfaces, nous avons 
j’abord utilisé le procédé de Gauss qui consiste 
i déterminer une série de courbes en complétant 
es différents pics ou sinuosités de la courbe. 
\J~US avons finalement adopté celui de Crook 
qui consiste à abaisser des perpendiculaires à la 
igne de base, entre deux pics adjacents, aux 

]Oints de moindre densité optique. 

Sérums étudiés 

Les animaux dont provenaient les sérums 
Staient tous en bonne santé au moment des 
orises de sang. Chaque sérum a fait l’objet de 
deux examens successifs. 

RÉSULTATS 

Les résultats détaillés et comparés sont indi- 
qués dans les tableaux 1, 2 et 3. 

:DISCUSSION 

L’étude de la répartition des protéines sériques 
chez les bovins et chez l’homme montre une 
diminution marquée des albumines chez les 
animaux en même temps qu’une forte augmen- 
tation des globulines y, avec, en conséquence, 
une inversion du rapport albumine/globuline. 
Ces variations sont classiques et n’appellent pas 
de commentaires particuliers. 

Beaucoup plus intéressante est l’étude com- 
parée des résultats obtenus chez les taurins et 
les zébus. L’observation des tableaux précédents 
montre en effet que, bien que le rapport albu- 
mine/globuline soit pratiquement identique chez 
les zébus et les taurins*, on note cependant des 
différences notables dans la répartition des 
différentes protéines sériques. En particulier, 
la différence la plus marquée, est celle intéres- 
sant les globulines p dont le pourcentage’ est 
fortement accru chez les taurins**. Cette aug- 

* Au seuil de signification P = 0,05 la différence entre 
taurins et zébus n’est pas significative. 

** Au seuil de signification P = 0,05 le pourcentage 
de globulines p est significativement plus élevé chez les 
taurins que chez les zébus. Au même seuil de signification, 
les pourcentages de globulines x1 et de globulines y sont 
significativement plus élevés chez les zébus que chez les 
taurins. 
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TABLEAU 1 

SERUMS DE TAURINS 

rlbuminc a(2 ii*d4 

1 46,4 1,8 791 899 

2 3916 137 592 699 

3 40,2 63 991 15,6 

4 43,5 195 695 8 

5 45,a ‘L-2 62 10,5 

6 46,5 7 93 

7 37,8 4 594 

8 40,9 11,8 16,l 

9 43,7 693 994 

10 42,6 13,2 1716 

11 34,l 999 

12 44,4 717 

13 41,7 11,9 

14 34,9 693 

15 34,6 

2,5 

194 

413 

391 

4.4 

494 

495 

192 

498 

398 

394 

997 

moyer 
nes 41 ,l 891 

14,3 

12,2 

13,1 

Il,1 

13,5 

Il,5 

T Pourcentages 

?1,4 23,2 

19 34,5 

Il,2 33 

-5,5 23,5 

!0,8 22,9 

!2 22 

31,l 25,7 

Il,8 31,2 

- - 

Il,8 27,9 

- - 

28,9 14,5 

35,7 915 

- - 

- - 

21,7 2494 

P+Y 
RA 

G 

44.6 0,86 

53,5 0,65 

44,2 0,67 

4895 0,77 

43,7 

44 0987 

56,8 0,60 

43 0,83 

46,9 0,78 

39,7 0,74 

51,6 0,52 

43,4 

45,2 

54 

51,9 

47,4 

0,72 

0,53 

0,53 

0,71 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
/ 

17 

18 

19 

20 

M&enIle: 

TABLEAU II 

SERUMS DE ZEBUS 

T 
albumine 

33,9 

44,1 

46,l 

51,3 

45,8 

40,9 

44,9 

31,8 

33,3 

30,4 

41,2 

33,J 

34,7 

39,6 

39,4 

42,8 

50 

48,3 

46,4 

47 

41,3 

di 4% 

591 895 

599 898 

697 697 

296 10,2 

4,2 893 

4,2 7 

691 8,2 

494 897 

5,6 993 

594 7,l 

5,4 999 

776 991 

298 997 

791 

393 

5.1 

7,1 

697 

893 

Pourcentages 

13,6 

14,7 

13,4 

12,8 

12,5 

11,2 

14,3 

13,l 

14,9 

Il,5 

14,3 

16.7 

12,5 

11,5 

14,5 

14,2 

10 

15,5 

10.7 

12,l 

12,8 

(3 

13,3 26,7 

10,2 25,7 

7 40,9 

892 32,6 

794 44,4 

19,6 37,5 

10,6 33,9 

15,2 34,8 

13,9 38,9 

15,6 33,3 

14,5 31,6 

19,l 23,9 

10 30 

12.1 24,l 

10,7 32,2 

15,2 25,7 

12,7 32,3 

Y 

T 

P+Y 
R A 

G 

52,5 0,51 

41,2 0,79 

40 0,87 

35,9 1,05 

41,7 0,84 

47,9 0,69 

4Q,8 0,81 

55,l 0,46 

51,8 0,50 

57,l 0,44 

44,5 0,70 

50 0,50 

52,8 0,53 

48,9 0,65 

46,1 0,65 

43 0,75 

40 1 

3672 0,93 

42,9 0,86 

40,9 0,88 

45,5 0,72 
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COIfPARAISON DE? RESJLTATS 

mentation des globulines 3 chez des animaux le fait mérite néanmoins d’être constaté et l’étude 
vivant en zone où sévit la trypanosomiase bo- demanderait a être poursuivie, en particulier, 
vine, mais qui présentent un certain degré de par l’analyse immuno-électrophorétique. 
résistance naturelle à la maladie, a-t-elle la : Laboratoire de recherches 
même signification que chez l’homme ? Si une vétérinaires de Ouagadougou 
réponse ne peut être donnée ici à cette question, (République de Haute-Volta) 

SUMMARY 

Electrophoretic and Quantitative Study of Bovine Serous Proteins 

in Agar 

By means of an electrophoresis, the author has studied the relative proportions of albumens and 
globulins in bovine blood to determine whether trypanosomiasis modifies the protein proportions 
as has been recorded in human cases. He notes an increase in the percentage of globulins 3 in cattle 
living in areas where trypanosomiasis is enzootic but considers that further studies by immunoelec- 
trophoresis are necessary. 

RESUMEN 

Estudio por electroforesis cuantitativa en gelosa de las proteinas séricas de bovinos 

El autor examina por medio de IG electroforesis las proporciones relativas de las albuminas y  
de las globulinas en la sangre de bovinos para determinar si la tripanosomiasis provoca en elles una 
modification en la reparticion de las proteinas analoga a la comprobada en latripanosomiasis huma- 
na. Comprueba el aumento del porcentaje de las globulinas 3 en 10s animales que viven en zona 
endémica tripanosomica y  considera que seria necesario proseguir 10s estudios por inmuno-electro- 
foresis. 
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Note sur la valeur zootechnique 
du zébu sénégalais 

par A. REDON 

Rédigée au Centre d’élevage de Dara*, cette Le climat, 

note ne cherche pas à définir une politique Les modalités d’alimentation, 
d’amélioration des productions bovines valable ’ Les facteurs nosologiques. 
pour l’ensemble du Sénégal. Au contraire, elle 
limitera volontairement ses conclusions à la par- 
tie sahélienne du pays dont la climatologie, la 
flore et la race sont suffisamment analogues à 
celles de la station pour se voir appliquer des 
conclusions tirées de l’observation du troupeau 
zébu de Dara. 

La portée de cette restriction géographique, 
qui n’exclut que les zones à taurins, reste cepen- 
dant assez limitée car le Sahel englobe la quasi- 
totalité des régions d’élevage du territoire. 

Seront envisagées en premier lieu : 
- L’ambiance d’élevage qui entoure le zébu. 
- La valeur zootechnique actuelle de cet 

animal. 

A partir de cet inventairede l’existant, pourront 
être tirées les grandes lignes d’une politique 
visant à l’amélioration de la productivité du 
zébu sénégalais. 

L’AMBIANCE D’ÉLEVAGE 

La productivité d’un animal domesriq Je es: 
conditionnée, en premier lieu, par I’amoiance 
d’élevage à laquelle il est soumis et qJi est plus 
ou moins favorable à i’extériorisation ce son 
potentiel zootechnique. 

Cette ambiance d’élevage est créée par une 
multitude de facteurs dont les plus i,m3ortants 
sont : 

Le climat : 

L’aire de dispersion du zébu sénégalais est 
tributaire d’un climat dit ~sahélien » qui se 
caractérise : 

u) par ses températures toujours chaudes 
mais avec de forts écarts entre le jour et la nuit 
(en janvier 1956 : maximum diurne de 3803 et 
minimum nocturne de 1003) et d’une saison à 
l’autre (2403 et 3105 de température moyenne 
en janvier et juin 1957 à Linguère). 

b) par ses intenses évaporations dues à un 
degré hygrométrique très bas, sauf en hivernage 
(543,7 mm en mai 1956). 

c) par sa hauteur d’eau peu élevée (535,9 mm 
pour moyenne des quinze dernières années) et 
variant amplement d’une année à l’autre 
(268,8 mm seulement en 1956). 

d) par son régime des pluies quoi se concentre 
en une seule saison, l’hivernage. 

Quelles sont les incidences du climat sur la 
productivité du zébu ? 

Tout d’abord il conditionne d’une façon for- 
melle la physionomie du pacage sahélien et lui 
impose ses principales caractéristiques. Cette 
action du climat sur l’animal par l’intermédiaire 
de !‘alimentation est trop importante pour ne pas 
mériter Je paragraphe spécial quj lui sera con- 
sacré plus loin. 

Le climat peut éqalement interuenir en modi- 
fiant d’une façon directe le comportement de 

* Le Centre d’élevage de Dara est si:ué dans 10 régler, l’animal. 
centrale du Sénégal, à la limite du désert C’I Ferlo, SL’ 

l’axe Saint-Louis-Louga-Matam dans la réçion adr,l- 
Comme l’on peut s’en douter, le zébu, bête 

nistrative de Linguère. 
tropicale par excellence, ne crbint guère la 

Rev. Elev. Méd. vét. Pays trop. 1962, 15, ~0 3. chaleur. Tout au plus recherche-t-il dans la 

Reçu pour publication : septembre 1962. fournaise des fins d’après-midi’ l’ombre des 
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arbres qui lui fournissent un abri précaire mais 
suffisant. Une certaine prudence est cependant 
de mise avec les jeunes veaux que la composi- 
tion aqueuse de leurs tissus rend très sensibles 
à la déshydratation et qui exigent un couvert 
moins précaire. 

Facteur limitant pour l’élevage des jeunes, 
la chaleur l’est également pour les adultes qu’elle 
emprisonne en fin de saison sèche à l’ombre des 
arbres, réduisant ainsi leur temps de pacage 
à une époque où la parcimonie de la prairie 
obligerait à l’allonger au maximum. 

Les pluies sont rares et n’incommodent guère 
le zébu. A titre expérimental, tout le cheptel 
bovin du centre de Dara fut laissé en butte aux 
tornades durant l’hivernage 1957. La morbidité 
fut pratiquement nulle, même chez les nouveau- 
nés particulièrement nombreux en cette période 
de l’année. 

Peu sensible à la chaleur et à la pluie, le zébu 
réagit aux basses températures de janvier et 
février qui retentissent sur son comportement 
sexuel. 

La répartition mensuelle des naissances per- 
met de dresser une courbe de l’activité génési- 
que du zébu, qui passe par un maximum en août 
et septembre et un minimum en janvier-février. 

Le maximum d’août et de septembre est sous 
la dépendance de l’herbe verte de l’hivernage, 
donc du climat. 

Le minimum de janvier et février semble, au 
contraire, imputable à la température car les 
saillies fécondes reprendront en mars, avril, 
mai et juin, périodes beaucoup plus défavorables 
au point de vue alimentaire. Tout se passe comme 
si le zébu ne se reproduisait plus lorsqu’il enre- 
gistre une sensation trop intense de froid. Des 
études précises entreprises à Dara semblent 
démontrer que le zébu devient stérile lorsque 
son «degré d’inconfort thermique » déterminé 
à partir de certaines données sensorielles et 
météorologiques, est inférieur à - 2. 

Ce caractère saisonnier de l’activité sexuelle 
du zébu, qui le rend improductif à certaines pé- 
riodes et peu fécond à d’autres, explique en 
partie son grand écart entre deux gestations 
(2 ans en brousse, 14 mois en station) et le faible 
croît de ses troupeaux. 

Enfin, l’aspect général de la climatologie sahé- 
lienne entrave d’une façon formelle la produc- 
tion lactée. 

Le lait est une spéculation de pays froi’d et 
humide, c’est-à-dire de régions dont la clima- 
tologie est exactement l’inverse de celle suppor- 
tée par le zébu. Même en les alimentant ration- 
nellement, il est vain d’attendre de fortes sécré- 
tions de vaches entretenues par 420 à l’ombre et 
10 p. 100 d’hygrométrie. II y  a là un obstacle 
majeur et si, actuellement, on voulait avoir au 
Sénégal des laitières à 20 litres quotidiens, il 
faudrait les faire vivre en étables climatisées. 

Les modalités d’alimentation 

Le zébu sénégalais, entretenu en vaine pâture, 
ne reçoit presque jamais de complément et doit 
se nourrir par le seul pacage. 

Nourriture et productivité étant étroitement 
liées, il paraît opportun d’étudier la valeur ali- 
mentaire du pacage sahélien. 

La valeur alimentaire du pacage sahélien 
varie en fonction de la saison. Elevée au mois 
d’août, lorsque la prairie se compose d’herbes 
en pleine croissance, elle est, au contraire, très 
basse pour les pailles désséchées de juin. 

L’analyse ci-dessous de Schoenfeldio gracilis 
récolté en février 1956 donnera une idée des 
carences que doit affronter le zébu en certaines 
périodes de l’année. 

Eau............................... 62,7 pour 1.000 
Matières minérales.. . . , . . . . 51 ,6, » » 
Matières grasses . . . . 8,86 » » 
Matières protéiques (N x 6,25) . . . . 16,4 » » 
Matières cellulosiques (Weende) . 349,l » » 
Extractif non azoté . . . . . . . . . . . . . . 511,34 » » 
Phosphore (en P) . . . . . . traces 
Calcium (en Ca) . . . . . . . . . 1,89 » >> 
Cendres insolubles dans H CI . . . . . . 369 » » 

Tous les éléments de cette analyse sont infé- 
rieurs aux normes d’alimentation métropoli- 
taines. 

D’après le Pr LIÉGEOIS, les troubles de I’osii- 
fication apparaissent chez les bovins dès que le 
rapport Ca/P est supérieur à 83 (Ici, extrême- 
ment élevé puisque le dénominateur tend vers 
zéro). 

Une relation nutritive de 132,7 (valeur éner- 
gétique des hydrates de carbone et lipides/va- 
leur énergétique des protides) poserait un diffi- 
cile problème à un nutritionniste en zone tem- 
pérée 15 ou 20 constituant pour lui le maximum 
admissible. 

Compte ten,u de la teneur en cellulose et pro- 
tides de Schoenfeldio, une vache zébu donnant 
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3 litres de lait par jour devrait en absorber 60 kg 
pour satisfaire ses besoins théoriques en albu- 
minoïdes. En fait, elle en ingère 4 à 5 fois moins. 

L’alimentation du zébu sénégalais est donc 
paradoxalement déséquilibrée et son entretien 
dans de telles conditions représente une quasi- 
négation de la physiologie. 

Et pourtant, il vit ou plutôt, survit. 

A cela, trois raisons qui témoignent toutes de la 
magnifique adaptation du zébu à son milieu : 

a) L’animal semble doué de possibilités diges- 
tives remarquables, lui permettant de tirer la 
quintessence des nourritures dont il dispose. 
Chez lui, la notion d’équivalent protéïque ac- 
quiert toute sa signification et sans doute doit-on 
indexer d’un fort coefficient la quantité de pro- 
téines digestibles mises à sa disposition pour 
obtenir la masse d’éléments azotés réellement 
utilisée. 

b) en saison sèche, le zébu consomme les 
herbes vertes de certains arbres (acacia ou 
même guiera), véritables pacages aériens dont 
la teneur protéique et vitaminique corrige la 
déficience des pacages terrestres. 

peaux etiques entourant tes rorages, consiaere 
volontiers le zébu comme un animal primitif, 
à croissance lente et à conformation défectueuse. 
Son mépris s’accroît encore si on lui révèle les 
faibles rendements laitiers de la race. Très vite, 
il parle d’importations, de croisements, de demi- 
sang Charollais ou Santa-Gertrudis, etc. 

c) le zébu pacage très bien sur le sol et sa 
ration ne se compose pas seulement des tiges 
encore debout. Il ingère également les feuilles 
tombées et même certaines graines que leurs 
particularités physiques rendent facilement pré- 
hensibles (graines ciliées des Schoenfeldia, grai- 
nes volumineuses et légères des Zornja que le 
vent entasse dans les creux, gousses d’acacia). , 

Le Centre d’élevage de Dara,’ avant de se 
lancer dans cette voie hasardeuse a voulu tester 
les potentialités zootechniques du zébu, en sou- 
mettant dès leur jeune âge, de jeunes veaux 
locaux à une alimentation à peu près rationnelle. 

Cette expérience a mis en évidence toute une 
série de qualités latentes. 

Ces « crypte-concentrés » expliquent comment 
un taureau ou une vache stérile arrivent à se 
maintenir en parfait état et en toute saison par 
le seul pacage. 

Croissance rapide : 

une nourriture qualitativement et quantativement 
insuffisante, le zébu doit faire face non seulement 
à ses besoins d’entretien, de production s’il s’agit 
d’une laitière ou d’un jeune, mais aussi à des 
besoins de travail exigés par ses longs trajets 
quotidiens. 

Dans de telles conditions, sa maigreur à l’orée 
de l’hivernage ne, doit pas étonner. II réalise, 
en effet, en puisant dans ses réserves, une magni- 
fique performance de survie en milieu défavo- 
rable que peu d’autres races bovines seraient 
capables de réussir. 

VALEUR ZOOTECHNIQUE ACTUELLE 

DU ZÉBU 

Un observateur superficiel, à la vue des trou- 

Les chiffres ci-dessous sont empruntés à un 
veau pris au hasard, né à la bouverie de Dara 
en mai 1957. 

II ne faut cependant pas exagérer ie rôle de 
ces nourritures d’appoint et les animaux à 

Poids à la naissance. 23 kg 
à 4 semaines . 46 - 

besoins spéciaux (vache en lactation -jeunes ; à 8 semaines . 70 - 
en croissance) maigrissent de façon anormale à 3 mois. . . 106 - 
en saison sèche. à 4 mois. . . , . . .’ 131 - 

En n’envisageant que l’aspect qualitatif de la / à 5 mois. . . 148 - 
question, on n’a pas fait le tour de toutes les 2 6 mois. . . 171 - 
difficultés alimentaires du zébu. Dès le mois de à 7 mois. . 210 - 
mai, l’épuisement des pacages, leur éloignement à 8 mois. . . 240 - 
des points d’eau obligent le zébu à parcourir, 
la panse vide, quinze kilomètres par jour en ne Le croît de la naissance à 5 mois a été de 
s’abreuvant souvent qu’une fois toutes les 0,800 kg/jour pour passer à 1 kg/jour de 5 mois 
48 heures. à 8 mois. 

Le tableau est alors au plus sombre. Avec , Ces chiffres sont excellents et nombre de veaux 
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des races à viande métropolitaines, placés dan 
les mêmes conditions alimentaires (concentr1 
à volonté mais alimentation lactée réduite 
n’auraient pas fait mieux. 

Cette performance n’a rien d’exceptionnel 
En effet, il est très facile d’obtenir, à des âge: 
analogues, des croîts moyens de lots et non plu: 
d’individus, égaux à 0,7-0,8 kg/jour. 

En août 1958, un lot de 25 veaux réformé: 
âgés de 5 mois, vendus à la boucherie en qualitf 
de « déchet de sélection », pesaient en moyenm 
124 kg et trois « baby beef» abattus pour Ic 
même raison pesaient 190 kg à 11 mois, 230 kc 
à10et160kgà9mois. 

L’abattage de ces animaux a révélé la qualitt 
de leurs carcasses et la sapidité de leur viande, 
Evidemment, leur chair n’était pas aussi blanche 
que celle des veaux de lait métropolitains mais 
les veaux du centre de Dara, élevés en plein air 
et avec peu de lait, ne prétendaient pas à cette 
dénomination. 

/ 
Leur valeur bouchère fut sanctionnée par le 

prix payé (100 fr C. F. A. le kg vif contre 60 fr 
C. F. A. environ en brousse) et les multiples 
démarches du chevillard pour reconduire I’opé- 
ration et s’assurer le monopole de la production 
du centre. 

Cette rapidité de croît ne se manifeste pas 
seulement dans les premiers mois de la vie, 
mais se maintient aussi longtemps que l’animal 
bénéficie d’une alimentation rationnelle. Le for- 
mat adulte est alors atteint à l’âge de 3 à 4 ans 
au lieu de 6 à 7 ans pour les troupeaux peuhls. 

II faut cependant noter que la distribution de 
concentré ne modifie guère le poids définitif qui 
ne semble pas dépasser sur les bêtes complé- 
mentées celui enregistré plus tardivement sur 
les animaux entretenus par le seul pacage. 

Précocité sexuelle : 

En vaine, pâture, une génisse peuhle met, bas 
pour la première fois à l’âge de 4 ou 5 atïs et 
cette tardive entrée dans les rangs .des repro- 
ductrices représente un facteur de faible pro- 
ductivité. 

En élevage supplémenté et si des précautions 
de séparation de sexe ne sont pas prises en temps 
opportun, cette première mise bas se produit 
à un âge beaucoup plus précoce (2 ans et même 
moins). Les exemples abondent dans les regis- 
tres de Dara. 
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Un bel exemple de précocité sexuelle est donné 
par une génisse qui, née le 5’ décembre 54, 
compte déjà à 4 ans et demi trois mises bas 
enregistrées, respectivement à 2 ans ,l mois 
25 jours, 3 ans 4 mois 12 jours, 4 avs 3 mois 
15 jours. A un âge où beaucoup de femelles de 
vaine pâture n’ont pas encore mis bas, cette 
génisse a déjà donné trois produits. 

Au point de vue de la précocité sexuelle, le zébu 
n’a rien à envier à des races plus perfectionnées. 

Fécondité : 

A déjà été signalé au paragraphe « ambiance 
d’élevage », le grand écart entre deux mises bas 
quiaffecte lestroupeaux peuhls(2ansenBmoyenne) 
et leur impose, un taux de fécondité de l’ordre de 
50 p. 100. 

Au Centre d’élevage de Dara, par la seule 
intervention d’un pacage perpétuellement abon- 
dant, d’une qomplémentation minérale, de quel- 
ques distributions de concentrés en fin de saison 
sèche, et de certaines méthodes d’organisation 
IIU troupeau, l’écart entre deux mises bas n’est 
que de 14 mois 20 jours, ce qui laisse supposer 
Jn taux de fécondité de 80 p. 100. 

Malgré l’existence d’un cycle sexuel saisonnier 
:t d’une période d’infécondité d’origine thermi- 
que, il doit être possible de faire mieux. Les pre- 
niers résultats enregistrés en 13 mois 1/2 environ 
nontrent un taux de fécondité de 90 p. 100. 

Ces résultats sont d’autant plus remarquables 
qu’ils proviennent d’une collectivité dé 300 repro- 
iuctrices, élevées en communauté, sans sur- 
feillance individuelle et en élevage extensif peu 
)u pas complémenté. 

Placées dans les mêmes conditions d’entre- 
ien, peu de races feraient aussi bien. ” 

Zonformation : 

Une bête maigre apparaît toujours d,e confor- 
lation défectueuse car des hanches saillantes, 
ne poitrine cerclée de côtes apparentes,,un cou 
écharné ne flattent pas une silhouette. Or, pour 
s zébu, la maigreur est un état physiologique 
e base ce qui explique en partie les critiques 
)rmulées contre sa conformation. Cependant, 

le zébu est en bon état d’entretien, il se présente 
~US un’aspect très flatteur. 

Evidemment, la race, qui n’a pas été travaillée 
ans ce sens, porte encore beaucoup de poitrine 
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et de bas morceaux. Mais elle constitue, telle 
quelle, une excellente base de départ pour I’ob- 
tention d’une variété façonnée dans le type 
« boucher moderne ». 

Ce tableau des potentialités latentes du zébu 
s’arrête là. Si son croît, sa précocité sexuelle, 
sa fécondité, saconformation apparaissent, d’ores 
et déjà et avant toute intervention amélioratrice, 
particulièrement satisfaisants, il n’en est pas 
de même pour sa sécrétion lactée. 

Sécrétion lactée : 

Une alimentation rationnelle, fournissant aux 
femelles zébu tous les matériaux nécessaires à 
une forte production, reste sans influence sur le 
volume de la lactation. La femelle engraisse mais 
ne donne pas plus de lait. 

Dara, au cheptel trop nombreux pour pra- 
tiquer le contrôle laitier, imite les éleveurs de 
moutons et teste la valeur laitière de la mère par 
le poids du veau à 10 semaines. D’après les 
auteurs suisses DACCORD, LOEFFEL et TAILLE- 
FER, sept litres de lait fournissent un kilogramme 
de croît. En tenant compte d’une ration d’entre- 
tien d’un litre de lait pour deux veaux de moins 
de 10 semaines, on obtient très facilement la pro- 
duction journalière de la mère par la formule : 

s = (PIO semaines - P naissance) _L , 
“fi 
IV 

En 1955 et 1956, les vaches furent largement 
complémentées en toutes saisons et le poids 
moyen à 10 semaines pour les deux générations 
correspondantes de veaux fut de 53 kg environ. 
En 1958, au contraire, les vaches ne reçcrrent 
de concentré qu’à la fin du mois de mai, ce qur 
n’empêcha pas leurs jeunes d’atteindre à l’âge 
test le poids moyen de 59 kg. Dans l’un et l’autre 
cas, les poids moyens à la naissance étaient de 
20 kg. 

L’existence dans une ambiance aussi néga- 
tive d’une race aussi douée pose en effet, sur le 
plan biologique, un curieux problème qui se 
résout spontanément si l’on aborde la notion 
de faune résiduelle. Son potentiel zootechnique, 
véritable anachronisme aujourd’hui sans emploi, 
devait pleinement s’exprimer sur les verdoyants 
pacages qui, il y  a un millier d’années, recou- 
vraient le Ferlo et le Djoloff. De cette euphorique 
et lointaine époque date, sans doute, son géno- 

type. 
Cette observation démontre sans équivoque Mais la savane s’est desséchée peu à peu. Dis- 

que l’alimentation reste sans incidences sur la simulant des qualités qui devenaient mortelles, 

lactation et que le zébu ne dissimule aucune ie zébu s’est cramponné à son aire de dispersion, 

potentialité latente de sécrétion lactée. Avec ou reculant toutefois aux frontières en ne laissant au 

sans complément, la production ne dépasse Sahara que son souvenir gravé sur les rochers. 

guère les 4 à 5 kg. Cette conclusion, un peu audacieuse, laisse 

Comment expliquer cette fausse note dans la présager les méthodes qui vont être proposées 

gamme des possibilités zootechniques de la race ? pour améliorer la productivité du zébu sénéga- 

L’organisme de l’animal, soumis à des influen- lais. 

ces défavorables, doit moins bien ajuster sa sécré- Centre de recherches zootechniques 
tion lactée, que sa croissance et sa fécondité. de Dara. Ree. du Sénégal 

Méme sous-alimentée, une bonne laitière main- 
tient longtemps sa sécrétion aux dépens de son 
organisme et en maigrissant d’une façon anor- 
male. Un simple coup d’œil dans les corrals de 
têtée du Centre permet de vérifier cette affirma- 
tion. A vache maigre, veau dodu et vice versa. 

Une trop forte lactation constitue donc, dans 
l’ambiance actuelle de l’élevage sahélien, un 
facteur qui entraîne la disparition plus ou moins 
précoce de la femelle qui en est affectée. Sans 
vouloir faire du déterminisme, on peut cependant 
admettre que le milieu, favorable aux mauvaises 
laitières qui peuvent se contenter de son maigre 
pacage, a sélectionné à rebours en éliminant 
impitoyablement les bonnes productrices qui, au 
hasard de l’hérédité ou par mutation, ont pu 
apparaître dans les troupeaux. 

CONCLUSION 

Au terme de cet inventaire de l’existant qui 
a mis en parallèle l’animal et son milieu, une 
conclusion s’impose : sauf pour le lait, le zébu 
apparaît doué d’étonnantes potentialités que 
l’ambiance défavorable à laquelle il est soumis, 
ne lui permet pas d’extérioriser. Cette mise en 
sommeil sous une faible production de tout un 
lot de qualités latentes représente sans doute le 
terme ultime d’une adaptation à des conditions 
de vie devenant de jour en jour plus difficiles. 

269 

Retour au menu



Vache et taureau zébu Gobra. 
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Jeune zébu Gobra (Agé de 6 mois environ). 

RESUMÉ 

Note sur la valeur zootechnique du zébu sénégalais 

L’auteur montre les potentialités zootechniques latentes du zébu sénégalais du ,point de vue 

de la précocité et du rendement boucher. II estime que cet animal n’a rien à envier à beaucoup 

de races sélectionnées, le rendement Icliier mis à part, et émet l’hypothèse de l’adaptation du 

zébu, au cours des âges, a un clima+ de olus en plus défavorable. 

SUMMARY 

A Note on comparative Productivity of the Senegal Zebu 

The Author indicates the latent pote17 ‘c’lties of the Senegal zebu in respect of early maturity and 

meat production. He comes to the conci ,s’oî ihct thls oreed has, apart from milk production, nothing 

to be envirous of in relation to many selec*ed rreeds ard believes that these potentials, in a very unfa- 

vourable environment, >VII/ conrInce to deieioo. 

RESUMEN 

Nota sobre el valor zootécnico del cebu senegalés 

El autor presenta las potenciclidcdes zootecntcas latentes del cebu senegalés desde el punto de 

vista de la precocidad y del rendimie7to carnicero. Considera que este animal no tiene nada que 

envidiar a muchas razcs seleccionadas, sclvo el rendinienio lechero, y emita la hipotesis de la adap- 

tacion del cebu, a traves de las edades, a en clima cada ‘:‘ez m&s desfa,tiorable. 
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L’association agriculture - élevage 
peut-elle devenir une réalité 

en milieu tropical ? 
par G. BOUDE7 

Pour être une réalité à la fois technique et éco- 
nomique, l’association agriculture-élevage im- 
plique certaines conditions : 

10 Un type d’agriculture de tendance inten- 
sive avec recherche de bons rendements, rende- 
ments devant d’ailleurs aller en s’améliorant, et 
sur des surfaces emblavées limitées. 

20 Un élevage de type également intensif avec 
soins aux animaux, nourriture satisfaisante et 
non de la vaine pâture, afin de retirer du trou- 
peau, soit du travail, soit une production de lait, 
soit encore des boeufs de boucherie de qualité 
extra. 

Un troupeau entretenu par vaine pâture, don- 
nant lieu à commercialisation d’animaux de bou- 
cherie de type courant ne permettra jamais une 
pleine association agriculture-élevage. II pourra 
cependant permettre le démarrage de cette asso- 
ciation comme source de bœufs de travail, de 
fumier ou même seulement de poudrette de parc. 

30 La notion d’association entre agriculture 
et élevage sous-entend en effet une symbiose 
entre les deux spéculations : i’élevage appor- 
tant à l’activité agricole du fumier et des moyens 
de traction, et l’agriculture permettant une meil- 
leure nourriture du bétail grâce à un assolement 
adéquat. 

L’association agriculture-élevage, devra donc 
être envisagée de différentes façons selon les 
conditions climatiques et agronomiques : 

- En climat sahelo-saharien, il y  a 10 mois 
de saison sèche et ii pleut moins de 400 mm. 
Limitées aux aires irrigables et à quelques bas- 
fonds, les cultures sont exclusivement vivrières. 
Le climat et le milieu excluent toutes cultures 

Rev. Elev. Med. vet. Pays trop. 1962, 15. no 3. 
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fourragères et toutes possibilités d’association 
agriculture-élevage. 

- En climat à longue saison sèche où I’ex- 
ploitation du sol est caractérisée par les cultures 
de mil, sorgho, arachides et coton, l’association 
agriculture-élevage sera assez difficile à géné- 
raliser. 

- En climat humide, sans saison sèche mar- 
quée, l’introduction des cultures fourragères 
sera facile. Dans les zones infestées de glossines 
l’emploi de bétail trypanotolérant rendra pos- 
sible l’association de l’agriculture et’de l’élevage. 
A Madagascar, l’absence de trypanosomiase 
rendra cette association encore plus aisée., 

Ces distinctions devant être toujours présentes 
à l’esprit, nous envisagerons successivement les 
problèmes de la fertilité des sols, de la traction 
et enfin de l’introduction dans l’assolement de 
plantes fourragères. 

A. - CULTURE INTENSIVE 
ET CONSERVATION DU POTENTIEL 

DE FERTILITÉ 

La culture est habituellement pratiquée en 
climat tropical de façon très extensive. 

- En climat à longue saison sèche, le noma- 
disme des cultures est de règle : il n’y a généra- 
lement pas d’assolement, des parcelles sont cul- 
tivées chaque année en mil, sorgho, ou ara- 
chides. Souvent même, il y  a culture mélangée 
de mil, sorgho, maïs, coton, arachides, gombo. 

Au bout de peu d’années, la récolte devient 
si faible que la parcelle est abandonnée et une 
nouvelle parcelle est débroussée et remise en 
cultures. 

- En climat sans saison sèche marquée, il y  
a également nomadisme, la forêt est défrichée, 
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et la parcelle ensemencée en maïs, igname, ma- 
nioc, bananes, le tout en mélange. 

Avec l’augmentation de la population et sur- 
tout le développement vers 1950 de la culture au 
tracteur, les surfaces mises en cultures ont été 
décuplées, réduisant d’autant ‘la durée des ja- 
chères. De plus, la culture mécanisée a exigé le 
dessouchage, et l’érosion s’est accentuée. 

II en est résulté habituellement une forte dimi- 
nution des rendements et la nécessité d’y remé- 
dier. 

Ier Remède : résoudre le problème foncier. 

Habituellement l’exploitant n’est pas proprié- 
taire de son terrain : ou bien ce terrain est mis 
à la disposition de l’exploitant par le ch’ef de 
village, ou ‘bien il est loué au tenancier de droit 
coutumier, ou ‘encore il peut être exploité en 
métayage. 

Cette situation n’incite pas l’exploitant à faire 
des efforts pour améliorer son fonds. L’attribu- 
tion du terrain par un bail emphytéotique à 
l’exploitant et à ses descendants sous réserve 
qu’ils cultivent eux-mêmes ce fonds, encourage- 
rait peut-être l’exploitation en « bon père de 
famille’» du capital foncier. 

2e Remède : /a rotation. 

En 1938 des villages encadrés furent organisés 
par P. VIGUIER a M’Pessoba (900mm de pluie) 
au Mali. Chaque famille paysanne recevait 
6 soles de 2 ha, une paire de bœufs et une char- 
rue. Le maintien dans les lieux était subordonné 
au respect d’un programme d’exploitation défini 
par le service de l’agriculture et prévoyant une 
rotation. 

La rotation actuellement pratiquée est la sui- 
vante : 

coton avec fumier 
sorgho ’ 
arachide 
sorgho 
jachère morte 
!achère travai I Iée 

Sur les premières exploitations créées en 1938, 
les mêmes soles sont toujours cultivées et les ren- 
dements n’ont fait que s’accroître. II est vrai q’ue 
la fumure au fumier de ferme a été rapidement 
ajoutée au programme d’exploitation. 

3e Remède : engrais verts, plantes de couver- 
ture, ou jachère enfouie. 

Cette technique consiste à recouvrir le sol plus 
ou moins longtemps par une culture amélio- 
rante : graminées dont le chevelu racinaire enri- 
chit le sol en matière-organique et améliore sa 
structure ou légumineuses dont les nodosités (à 
condition qu’il y  en ait) fixent l’azote atmosphé- 
rique. 

Comme plantes de couverture, ces espèces 
conservent au sol de l’humidité mais il ne faut 
pas qu’elles entrent en concurrence avec les cul- 
tures. 

Leur enfouissement doit apporter au sol de la 
matière organique et les espèces choisies doi- 
vent être assez lignifiées pour’ augmenter assez 
longtemps le taux de matière organiquedu sol, 
et pas trop, afin de se décomposer suffisamment 
avant la première culture. 

II a été beaucoup dit pour ou contre l’engrais 
vert en zone tropicale, mais quelques principes 
sont à retenir : 
1 

- l’engrais vert doit être enfoui assez long- 
temps avant la culture suivante afin d’éviter un 
sol soufflé et le blocage de l’azote du sol au mo- 
ment où la plante cultivée en a besoin,’ 

- après l’enfouissement. il, faut un sol assez 
humide afin que la vie microbienne du sol ne 
;Oit pas ralentie, 

- après une année, il ne reste plus beaucoup 
de matière organique en provenance de I’en- 
Jr-ais vert car les termites et la vie microbienne 
sont très actifs pendant la période chaude et 
numide. 

Cette technique est donc surtout à conseiller 
:n milieu humide et nous pouvons citer : 

- plante d,e couverture de climat humide : 

Vigna oligosperma sous café 

Centrosema pubescens et Puerario! phaseo- 
/ides sous palmier à huile 

- engrais vert de climat humide et moyenne- 
ment humide : 

Centrosema pubescens 
Pueraria phaseolides 
Crotalaria Juncea, C. grahamiana 
Calopogonium mucunoïdes 
Desmodium tortuosum (Meibomia) 
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- engrais vert de climat à iongue saison plateforme, 1 m3 de fosse à purin pour I’arro- 
sèche : sage hebdomadaire, et 1 bovin. 

Dolichos lablab (dolique) Les animaux sont en stabulation libre avec 
Sorghum spp (sorghos cultivés) litière permanente, une nouvelle couche de li- 

4e Remède : engrais chimiques. 
tière est apportée chaque jour et la litière est 
mise en fumière tous les 3 mois. II faut une étable 

Les cultures répondent généralement bien aux de 10 x 20 m pour 40 bovins N’Damas. Cette 

engrais en milieu tropical. Avec un dosage pré- étable à sol cimenté et incliné Iég’èrement avec 

conisé après expérimentation on peut améliorer piliers en ciment, toiture en tôle Net clôture en 

les rendements et en même temps améliorer la griIlage~~Ursus»revenaità450.000FCFAen1958. 
structure des sols ; la plante cultivée pousse Une étable de ce genre intervient beaucoup trop 

mieux, son enracinement est meilleur et après par son amortissement dans le prix de revient 

récolte la masse radiculaire fournit de la ma- du fumier et elle n’est plus acceptable au delà 

tière organique au sol. du stade expérimental. 

Se Remède : le fumier. 
II est préférable de préconiser en culture tra- 

ditionnelle, le sol en terre battue (banco), une 
Ceux qui préconisent le fumier trouvent que 

les engrais posent aux paysans qui les emploient 1 
clôture en bambous et un toit en feuilles de pal- 
mter, bananier, ravenala selon le lieu. 

un certain nombre de problèmes souvent inso- ’ 
Iubles à savoir : celui des approvisionnements 

La paille nécessaire à 100 t. de fumier est 

malgré le développement du système coopératif 
produite par 1 ha de Ponicum maximum coupé 

et celui de leur coût élevé qui exige un débours 
4 fois l’an aux périodes de beau temps et engran- 

aux semailles, période où les paysans ont déjà 
gé. 

des difficultés de trésorerie. ’ ’ Les cultures fourragères conseillées sont : 

Les partisans, des engrais chimiques mettent - herbe à couper pour donner à l’étable : 
en avant le fait que les résultats d’une fumure au 
fumier de ferme sont parfois décevants, par 
suite de l’obligation d’utiliser un fumier de bonne 
fabrication et bien décomposé et que l’obtention 
du fumier exige un dur labeur ainsi que son 
transport et son épandage. 

Guatemala grass = Tripsacum iaxum 
par plantation de boutures à 3 yeux ou éclats de 
souches sur billons à écartement de 2 m x 2 m. 

Production : 150 t/ha à condition de faire un 
épandage de fumier entre les billons suivi d’un 

Le fumier a cependant été jugé indispensable 
passage de bineuse. 

en Afrique de l’ouest pour le bananier, associé OU 
- Herbe à pâturer : (repos de 3 à 5 semaines 

non aux engrais chimiques (travaux de DU- 
entre 2 pacages), 

GAIN). C’est d’ailleurs à partirde ce besoin qu’a 
- mélange Stylosanthes grocilis ‘et Me/;n;s mi- 

démarré effectivement l’association agriculture- nutifloro (par semis de 3 kg ‘ha de semences de 

élevage en zone tropicale humide, le troupeau chaque espèce) 

et les cultures fourragères étant entretenus par - mélange Digitorio umfolozi et Setorio spho- 

les planteurs uniquement en vue d’obtenir du celota (par éclats de souches et boutures). 

.-....-. . 
Ce sont les travaux du service de I’Elevage de 

Côte d’lvoire et de H. BOTTON de 1’I.D.E.R.T. 
d’Adiopodoumé qui ont permis de mettre au 
point des techniques de cultures fourragères et 
de fabrication de fumier pour résoudre ce pro- 
blème de fertilisation des bananeraies. 

La fumière préconisée est une fumière à plate- 

.es divers pâturages la charge est de 2 t 
I .r 

Sur c 
de poids vit pc 
doute optimiste 

lr ha et par an (évaluation sans 
E). 

Bien entendu, le fumier était le but recherché, 
mais un élevage bien conduit et sain peut égale- 
ment fournir du travail et du lait : 

Une paire de N’Damas peut travailler quatre 
..- 

forme avec un toit pour éviter le lessivage par à cinq heures par jour. Les vaches N’Damas; 

les eaux de pluie (2.013 mm à Abidjan). Pour après avoir nourri leur veau pendant 4 mois, 

obtenir 10 tonnes de fumier par an, nécessaires peuvent être traites une fois par’ jour pendant 

à la fumure annuelle d’l ha, il faut 3 me de I 2 mois le reste étant laissé à la disposition du 
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veau. Après sevrage au 6e mois, tout le lait peut 
être trait. 

Dans les régions à saison sèche marquée, les 
tioupeaux de vaine pâture des villages de culti- 
vateurs sont sous la houlette de bergers peuls. 

Ces troupeaux passent la nuit dans un parc 
ou « zeriba » où les fécès s’amoncellent sous 
forme de mélange boueux en saison des pluies 
et sous forme de poudrette en saison sèche. 

Au centre de Recherches zootechniques de 
Miadana prèsdeMajunga (Madagascar), P. CAPI- 
TAINE a installé des fosses en bout de parc et y  
pousse la poudrette avec une lame de bulldozer. 
II serait possible de remplacer cette pelle méca- 
nique par une raclette en bois, guidée avec des 
mancherons et traînée par une paire de boeufs. 

Une analyse comparative du fumier de fosse 
et de la poudrette a été faite sur des échantillons 
prélevés à Miadana : 

Poids au m3 

Humidité 

Sels minéraux 

(dont silice) . 

Azote . . . . . 

Phosphore 

Calcium . 

Fumier de fosse 
- 

750 kg 

391,4 p. 000 1 

438,l « 

. 379,4 « 

6,3 unités/t 

0,94 « 

3,05 

Poudrette de parc 

500 kg 

49,4 p. 1 000 

616,9 « 

467,5 « 

Il,4 unit+ 

II92 << 

3,97 

II eût été utile d’évaluer pour chaque échan- 
tillon la matière organique et I’humus car la 
poudrette de parc est plus considérée comme un 
engrais minéral complexe que comme un fumier. 

Une méthode pratique de fabrication de fu- 
mier est celle qui est pratiquée à l’initiative de 
M. NOSJEAN, dans la Z.E.R. de Sirakoro près 
de Kita (Mali). 

Les troupeaux de vaine pâture sont toujours 
rassemblés en «zeriba» à l’extérieur du village 
mais les troupeaux de chaque propriétaire sont 
séparés par des cloisons radiales et, près de I’en- 
trée de chaque parc, est creusée une fosse où 
chaque paysan jette les fecés. Un toit en chaume 
(seccos) recouvre la fosse et au centre du dispo- 
sitif une pompe à manivelle permet l’arrosage 
des fosses (Voir schéma). 

II est conseillé aux agriculteurs de mettre 
chaque semaine de la litière dans le parc (paille 
de brousse). 

Au CRZ de Sotuba-Bamako, ‘dans une expé- 
rience d’association agriculture-élevage, le fu- 

mier était produit dans une fosse-fumière-étable : 
fosse de 2 m de profondeur avec un plan incliné 
pour les animaux, surface de 4 à 5 m2 par ani- 
mal, clôture et toit en matériaux locaux. Les 
animaux y  passaient la nuit en saison sèche, le 
fumier était abondamment arrosé chaque se- 
maine, l’arrosage étant suivi d’une nouvelle 
couche de litière (paille de bro,uss,e). 

Pendant la saison des pluies ce type de stab,u- 
lation doit être prohibé. Sinon les animaux pa- 
taugent dans la litière détrempée et sont sen- 
sibles à diverses: affections des pieds. Nos ani- 
maux restaient au pâturage toute la nuit, mais 
si cela est impossible par suite de vols ou de 
fauves, il est nécessaire de prévoir un parc sur 
une zone surélevée. 

Nous insistons beaucoup sur les ‘méthodes de 
fabrication du fumier variables selon les condi- 
tions climatiques, car il vaut mieux ne pas mettre 
de fumier du tout que mettre un fumier sec, pail- 
leux, mal décomposé qui souffle le sol, bloque 
l’azote et nuit à l’alimentation de la plante culti- 
vée. 

B. - UTILISATION 

DE LA TRACTION ANIMALE 

10 Transport du fumier 

Dans les climats à sa,ison sèche marquée, les 
villages sont groupés, les cultures peuvent être 
éloignées et le fumier’pose un problème de trans- 
port de la fumière au champ. 

Pour résoudre ce problème, on peut envisager : 

a) Essaimage des villages. 

A la saison des cultures les cultivateurs s’ins- 
tallent provisoirement près de leurs champs en 
:< villages de cultures » mais ils rentrent au vil- 
age après les récoltes. II faudrait que cet essai- 
nage soit définitif afin que les fumière: puissent 
?tre installées près des champs. 

Psychologiquement, cela est difficile, les agri- 
:ulteurs aimant se regrouper du fait des liaisons 
?t des organisations coutumières, du fait égale- 
nent d’une certaine psychose de peur des pay- 
sans éloignés de leur village. Ces facteurs psy- 
:hologiques ont peut-être été à l’origine des 
ichecs de certains essais de villages d’associa- 
,ion agriculture-élevage. 

Matériellement, la dispersion des villages né- 
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puits et parlpe 

\ entrée des parcs 

Schéma au parc aménagé de Sirakoro 

cessite des points d’eau nombreux et les points 
d’eau sont généralement concentrés, en saison 
sèche, dans des sites privilégiés où se trouvent 
déjà les villages. 

b) Motorisation. 

Si on peut envisager la création de sections 
de culture motorisée à l’échelon coopérative 
pour les gros défrichements et les gros trans- 
ports, il y  a toujours un problème d’entretien du 
matériel, d’approvisionnement en pièces de 
rechanges et en ingrédients qui est difficile à 
résoudre. 

De toute façon, la motorisation agricole né- 
cessite des importations de matériel manufac- 
turé et d’ingrédients, donc entraîne une forte 
exportation de devises qui ne peut être équili- 
brée que par l’exportation de produits agricoles, 
de matières premières ou de produits semi-finis. 
II est donc nécessaire de réserver la motorisa- 
tion aux zones de cultures à haut rendement, 
qui permettent seules, la rentabilisation de I’opé- 
ration. 

fumier avec des charrettes. Chaque exploitation 
doit alorsen posséder une dont le prix moyen est 
de 35.000 F. La récupération des essieux d’auto- 
mobiles et la construction artisanale des char- 
rettes en abaisse le prix à 20.000 F. 

d) Modification de /a date d’épandage. 

La fumure au fumier de ferme1 intervient sur 
la sole en tête d’assolement (coton) et là, 2 pro- 
blèmes se conjuguent : 

- épandage du fumier 
- enfouissement de la jachère 

Une première solution consiste à enfouir la 
jachère dès le début août, jachère non pâturée 
et relativement importante qui sera décomposée 
en grande partie pendant la saison des pluies. 

Le fumier est alors épandu en mai suivant, 
précédant le labour pour le coton. 

La deuxième solution, peu pratiquée serait 
peut-être préférable : 

- Pâturage de la jachère en juillet et août 
(saison des pluies bien installée). 

c) Mécanisation des transports. - Sitôt les désherbages et binages achevés, 

Dans le cas de cultures éloignées d’un à 2 km ~ transport du fumier, épandage, puis enfouisse- 

des fumières, il est possible de transporter le 1 ment par un gros labour du fumier et de la 
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jachère début septembre (1 mois avant la fin des 
pluies). 

- Dès les premières pluies suivantes (20 mm) 
travail superficiel à la canadienne ou à la houe. 

Dans l’expérience de Sotuba, nous nous som- 
mes heurtés à ce problème. C’est ainsi qu’une 
jachère enfouie début septembre a été fumée au 
fumier en mai puis labourée. Mais ce labour a 
été très difficile, car les herbes enfouies après un 
séjour dans le sol de 8 mois n’étaient pas décom- 
posées, les tiges restant entières et solides. 

Le sol est resté soufflé, le démarrage du coton 
en a été ralenti et malgré un apport de bon fu- 
mier de l’ordre de 25 t/ha, le rendement en coton 
graines était moyen (1000 au liefi des 1.500 à 
1.800 kg prévus). 

e) Transport hydraulique du fumier. 

En pays Betsileo, les riziculteurs appliquent 
une technique de transport du fumier assez éco- 
nomique : Le fumier produit dans les parcs à 
bétail sur les collines est directement entraîné 
dans les rizières en terrasses par l’eau d’irriga- 
tion (la fumure optimum est de 5 t de fumier à 
I’ha). 

Cette technique jointe au piétinage des rizières 
inondées par le troupeau permet des rendements 
en paddy de 4 t à I’ha. 

20 Autres uti!isations de la traction animale 

Outre le transport du fumier sur de courtes 
distances, les bceufs sont de plus en plus utilisés 
pour les travaux de la petite exploita:tion. 

- Labours. 

- Entretien des cultures : binages, buttages. 

- Transports individuels : rentrée des récol- 
tes, rentrée du bois de chauffage évitant’la cor- 
vée de bois des femmes. 

Le joug est le mode”d’attelage courant pour 
la traction des houes, des charrues, des char- 
rettes. Ce joug peut être de tête fixé aux cornes, 
‘ou de garrot. 

Ce dernier d’une fixation simple, fatigue 
moins les animaux de petit format et est très 
répandu. 

Le bceuf porteur si répandu chez les nomades 
éleveurs devrait être vulgarisé dans les villages 
de la forêt. Facilitant les transports des récoltes 
il serait le bienvenu et peut-être que les paysans 

C. - ASSQCIATION, 
AGRICULTURE-ÉLEVAGE 

PAR EXPLOITATION DES JACHÈRES 
POUR L’ÉLEVAGE 

Dans la zone o,ù les cultures se rapprochent le 
plus de, la région exclusivement réservée aux 
pasteurs nomades, les éleveurs échangent1 du 
lait’ ,contre l’autorisation de faire paturer les 
jachères naturelles et les résidus de cultures. 
Par contre dans le Sud, les agriculteurs paient 
pour avoir un troupeau de peuls pâturant dans 
la journée et passant la nuit sur la parcelle à 
fumer. 
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accepteraient alors de faire l’effort nécessaire à 
sa nourriture, car les vaches baoulés sont livrées 
à elles-mêmes dans les villages, les paysans n’en 
consommant pas le lait. 

Le paysan ne soigne en effet ses animaux que 
dans la mesure où il apprécie les services ren- 
dus. 

Ainsi dans les villages rizicoles de la Haute 
Vallée du Niger, les troupeaux ordinaires sont 
laissés à la garde de salariés peuls. Mais les 
bœufs de traits qui permettent le labour et I’en- 
tretien des rizières sont particulièrement choyés : 
Ils passent la nuit attachés dans la cour du rizi- 
culteur, ils y  reçoivent un complément d’alimen- 
tation (farine de riz, herbe) et ils passent la jour- 
née dans les meilleurs pâturages sous la garde 
des enfants. 
: 7 II y  a dès lors possibilité d’envisager I’adjonc- 

tion à ces animaux de quelques vaches laitières, 
le tout pouvant composer un troupeau de petite 
exploitation. Mais ce troupeau semi-intensif pro- 
longera le calendrier de travail de l’agriculteur, 
de quelques-mois à l’année entière. 

Le cas de vaches de travail a d’ailleurs été 
envisagé au C.R.A. de Bambey. L’expérience, est 
intéressante, mais nécessaire avant vulgarisa- 
tion. Quel sera en effet le rendement laitier d’une 
vache N’Dama au travail, combien de temps 
devra-t-elle être laissée au repos pour la gesta- 
tion ? 

Pour maintenir en état des bœufs N’Damas 
bien nourris, nous avons remarqué à Sotuba, 
que ces animaux ne devaient travailler qu’une 
demi-journée, le reste du temps étant consacré 
au pâturage et au repos. 
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II y  a là matière à réflexions et possibilité 
d’harmoniser les relations entre les 2 commu- 
nautés humaines à activités apparemment oppo- 
sées. 

Les plantes de jachères ne constituent pour- 
tant que des pâturages de moyenne valeur et il 
serait nécessaire de les améliorer. 

Pour introduire une plante fourragère dans 
l’assolement, quelques principes sont à retenir : 

- la plante doit être appétée, 
- la plante doit être suffisamment adaptée 

au.climat pour avoir un démarrage rapide, bien 
occuper le sol, et lutter efficacement contre les 
mauvaises herbes de jachère et les espèces buis- 
sonnantes à implantation rapide, 

- la plante ne doit pas être envahissante; ni 
difficile à détruire, 

- la plante doit être facile à implanter et par 
graines de préférence, 

- la plante doit être facile à enfouir, 
- la plante doit avoir une action amélio- 

rante grâce à son enracinement profond. 

Compte tenu du temps d’installation de la 
plante fourragère il est parfois intéressant de la 
semer en culture dérobée. 

A’insi dans l’expérience de Sotuba (‘l.ooO mm 
de pluie), nous avons pratiqué en 1961 la rota- 
tion suivante : 

Ire année : coton sur jachère enfouie avec 
fumier. 

2e année : sorgho avec semis dans le sillon de 
Dolichos loblab avant le 2e et dernier binage (ce 
dolique étant pâturé avec les tiges de sorgho en 
saison sèche). 

3e année : arachide : ramassage des fanes et 
engrangement pour l’alimentation des bœufs en 
fin de saison sèche (Ces fanes recevant une pluie, 
fermentent vite et ne sont plus mangées). 

4e année : sorgho avec semis en interligne 
d’Andropogon gayonus après le 2e et dernier bi- 
nage. 

Se et 6e année : exploitation de la plante foLr- 
ragère. 

7e année : enfouissement en saison des pluies. 

II était possible de prévoir le semis d’Anaropo- 
gon gayonus en 5e année après un travail du soi 
à la canadienne. Mais cette année-là, la sole ne 
pouvait alors être exploitée que par récolte de 
foin précoce (espèces annuelles de jachère). 

La, plante fourragère peut être exploitée pen- 
dant la saison de culture en ensilage, en foin ou 
en pâturage mais il faut alors prévoir un gar- 
diennage sérieux ou de préférence le pâturage 
des bœufs de travail au piquet (tière). 

En saison sèche, le pâturage est moins difficile, 
les parcelles cultivées, pouvant également sup- 
porter les animaux. 

A Bambey (680 mm) Cenchrus setigerus et Doli- 
chas lablab sont recommandés. 

Sur les hauts plateaux de Madagascar, à lon- 
gue saison sèche, mais fraîche, la ,rotation pré- 
conisée au C. R. Z. de Kianjasoa (1.7OOmm de 
pluie) est la suivante : 

Ire année : Maïs grain avec fumier. 
2e année : Vigna-soja pour être distribues en 

vert à l’étable ou conservés sous forme de foin. 

3e année : Manioc. 

4e année : Manioc. 

5e année : Kudzu avec plante support : (Pas- 
palum virgatum). 

6e et 7e année : Pâture de saison sèche. 

8e année : Enfouissement avec fumier en fin 
de saison des pluies. 

En zone humide, en vallée du Niari, la rota- 
tion. préconisée par 1’I.R.C.T. et le C.R.A. de 
Loudima est la suivante : 

Ire année : 2 cycles arachides. 
2e année : 2 cycles arachides. 
3e année : Ier cycle : Stylosanthes en interca- 

laire avec arachide ou semis du mélange Stylo- 

santhes-Paspalum virgatum. 
2e cycle : début utilisation en pâturage. 
4e année \ pâturage. 
Y année 1 

Les mélanges : Setaria sphacelata, Melinis, 
Stylosanthes sont recommandés en basse Côte 
d’lvoire. 

En culture irriguée, il faudrait mentionner : 

- les essais de semis de doliques à I’arra- 
chage du coton à l’office du Niger, 

- les essais de dolique irrigués sur 1 a 2 ans 
après coton à 1’I.R.C.T. du bas Mangoky, 

- les cultures de contre-saison d’avoine-soja 
semés avant la récolte du riz sur sol boueux au 
lac Alaotra (Madagascar). 

En dehors des plantes fourragères introduites 
dans la rotation, des plantes à couper en vert 

à cultiver hors assolement : 
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10 Utilisation des courbes de niveau, néces- paysan en substituant le transport et la traction 
saires dès que le terrain est totalement dessouché. 
Ces courbes peuvent être plantées avec Penni- 

animale au portage humain et au piochage, 
- elle améliore le niveau de vie du paysan 

setum purpureum = napier = herbe à éléphant en augmentant les rendements des cultures vi- 
qui pourra être fauchée presque toute l’année vrières et d’exportation sous l’action du fumier 
quand les tiges ont un mètre environ. et des jachères pâturées, 

20 Mélange de Pennisetum merckeri et Velvet - elle améliore l’alimentation du paysan qui 

bean (Mucuna oterrina ou Mucuna utilis) à servir dispose de produits animaux, lait et viande, dont 

en vert à l’auge, nature, et haché en saison la production est facilitée par l’introduction de 

sèche, ou à récolter pour ,ensilage. plantes fourragères dans l’assolement. 

3e Tripsocum loxum. Mais la vulgarisation de cette association agri- 
culture-élevage se heurte à de nombreux pro- 

CONCLUSION 
blèmes humains et exige pour se développer 
l’effort soutenu et persévérant d’un encadrement 

L’association agriculture-élevage apparaît 
rapproché convaincu de la nécessité de cette évo- 
lution. ” 

comme un élément très important d’améliora- 
tion du sort du paysannat africain : 

Institut d’élevage et de médecine 
Vétérinaire des pays tropicaux 

- elle améliore les conditions de travail du - Laboratoire d’Agrosto/ogie 

SUMMARY 

Cari, Mixed-Farming become a Reality under tropical Conditions 

The true mixed-farming cari only develop under associated intensive agriculture and intensive 
animal breeding. 

Under tropical conditions, the development of agriculture towards an intensive system is dépen- 
dent upon the maintenance and improvement of the potential of soil fertility and animal production 
cari become the means of this improvement by the use of their manure and draught-power. 

The replacement of fallows by a rotation of fodder plants Will enable the peasant to niaintain his 
livestock on the intensive system. The author recommends fodder plant rotation systems for various 
latitudes. 

Mixed-farming greatly improves the standard of living of the peasantry but it runs into many 
human problems and necessitates constant effort, perseverance and attention by the su’pervising 
agency. 

RESUMEN 

La asociacih agricultura-cria puede convertirse en una realidad en medio tropical 

Una verdadera asociacion agricultura-cria solo puede derivarse de una agricultura intensiva 
asociada a una cria intensiva. 

La evolucion de la agricultura en medio tropical hacia un tipo intensivo esta subordinada al 
maintenimiento y  mejora del potencial de fertilidad de 10s suelos ; la cria puede ser el instrumento 
de esta mejora con la aportacion de estiercol y  la utilizaciôn de la traction animal. 

La sustituciôn de 10s barbechos por plantas forrajeras en la rotaciôn de 10s cultivas conducira 
al campesino a mantener su rebafïo de manera intensiva y  el autor cita la rotaciôn de plantas forra- 
jeras que se preconiza en diversas latitudes. 

La vulgarizacion de la asociaciôn agricultura-cria de ganado debe mejorar la suerte del cam- 
pesino, pero tropieza con numerosos problemas humanos y  exige el esfuerzo incesante y  perseve- 
rante de un medio social cercano. 
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EXTRAITS - ANALYSES 

Maladies à virus 

105. LANDON (A.) et BROTTES (H.). - Une 

observation peu commune d’un cas de rage 

des rues dans un élevage de lapins domes- 

tiques au Cameroun. Bull. Soc. Poth. exo. 
1962, 55 (1) : 29-30. 

En dehors du chien, de nombreux animaux 
peuvent servir de réservoir de virus rabique, 
même chez les non-carnassiers comme les ron- 
geurs. 

L’auteur rapporte le cas suivant : Au centre 
d’instruction d’infirmiers brevetés d’Ayos, au 
Cameroun, un lapin mourut en 48 h après avoir 
présenté des signes de paralysie et mordu Iégè- 
rement au doigt une personne. Avec un broyat 
du ceiveau de l’animal on inocule un animal 
neuf, et, par erreur, un animal qui avait subi, 
six ‘mois auparavant une immunisation antira- 
bique au virus fixe. L’animal neuf meurt au bout 
de 13 jours en présentant des symptômes nets 
tandis que le lapin vacciné subit avec succès 
l’épreuve involontaire de protecti’on croisée. 
II est prescrit à la personne mordue le traitement 
antirabique et le cerveau du lapin neuf, adressé 
à l’Institut Pasteur de Paris, présente des lésions 
typiques avec corps de Négri. 

Une enquête menée dans des clapiers différents 
mais voisins révèle des mortalités anormales 
que l’on peut rapporter à la rage. Ces clapiers 
étant fermés par du grillage à grosse maille, 
force est de supposer que la transmission a eu 
lieu par l’intermédiaire de rongeurs suffisam- 
ment petits pour passer au travers des mailles. 

lisé, hémagglutination-diffusion en gélose, inter- 
férence en culture cellulaire avec le virus de 
Newcastle, conglutination), l’auteur pense que 
ces procédés présentent, ou bien un intérêt seu- 
lement historique, ou bien des difficultés techni- 
ques qui ne permettent pas de les utiliser dans 
la pratique courante du diagnostic. II pense que 
le test doit rechercher la présence du virus et non 
celle des anticorps car ces derniers n,‘apparaissent 
que tardivement. Par ailleurs, le, test, tout en 
étant spécifique, n’a pas besoin d’une grande 
sensibilité, le diagnostic de peste étant un dia- 
gnostic collectif et non individuel. I,! propose un 
test d’hémagglutination dans lequel les hématies 
formolées de lapin, de porc ou de mouton 
ayant été couplées avec les anticorps suipestiques 
par diazo-réaction avec la benzidine tétra-azo- 
tée sont agglutinées par le virus de la peste por- 
cine. La réaction se produit avec le virus contenu 
dans le sang et les extraits spléniques de porcs 
malades et elle est spécifique. Les taux d’agglu- 

tination constatés varient de 1 à /- 
40 280' 

107. WOODS (G. T.), MANSFIELD (M. E.), 
SEGRE (D.), HOLPER (J. Cl), BRANDLY 
(C. A.) et BARTHEL (C.). 1 Le rôle des 

virus dans les maladies respiratoires du 

bétail. Ill. Maladie respiratoire des veaux 

vaccinés avant le sevrage avec le vaccin 

para-influenza (The role of viruses in res- 
piratory diseases of cattle. III. Respiratory 
disease in beef calves vaccinated before 
weaning with bovine myxovirus para- 
influenza 3 (SF-4) vaccine). Am. J. vet. Res. 
1962, 23, 832-35. 

106. SEGRE (D.). - Diagnostic de la peste por- 

cine par un test d’hémagglutination (Detec- 
tion of hog choiera virus by a hemaggluti- 
nation test). Am. /. vet. Res. 1962, 23,748-51. 

Avant de classer un nouvel agent viral comme 
responsable d’une affection, il convient de s’assu- 

Citant les épreuves de diagnostic de la peste rer qu’il est capable de produire une résistance 
porcine qui ont été proposées, (intradermo- par le canal de la vaccination. Dans ce but, les 

réaction, agglutination de 6. prodigiosus sensibi- ; auteurs ont sélectionné, dans un lot de 236veaux, 
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73 sujets. La sélection s’est opérée sur la base de 
réactions sérologiques (inhibition de I’agglutina- 
tion et anticorps neutralisants). 57 sujets reçurent 
une injection de 10 ml de vaccin anti-viral expé- 
rimental inactivé au formol par voie muscu- 
laire 29 jours avant le sevrage, 16 autres reçu- 
rent une deuxième injection 3 semaines plus 
tard. Parmi les premiers, des maladies respi- 
ratoires aiguës apparurent sur 19 veaux dont 
2 moururent 21 et 37 jours après le sevrage ; 
parmi ceux qui avaient reçu 2 injections, aucun 
signe ne s’est manifesté alors que parmi les 
témoins (163), 14 s’infectèrent et 4 moururent. 
Ces résultats ne sont cependant pas statistique- 
ment significatifs. Aucun agent cytopathogène 
n’a été isolé des malades et leurs sérums n’ont 
pas montré d’anticorps neutralisants à l’égard 
du virus de la rhinotrachéite bovine, mais dans 
63 p. 100 de ces sérums il y  a eu une augmenta- 
tion du titre des anticorps à l’égard du myxo- 
virus. 

II est possible que plusieurs souches antigéni- 
quement différentes soient en cause dans la mala- 
die et que de meilleurs vaccins inactivés pour- 
raient être obtenus soit par l’addition d’adjuvants 
soit par la, préparation de matériel antigénique 
purifié. 

108. OLSEN (M. W.). - Vaccins anti-viraux 
inactivés et développement parthénogéné- 
tique de l’œuf de dinde (Killedvirus vacci- 
nes in relation to parthenogenetic develop- 
ment in turkey eggs). Am. J. Vet. Res. 1962, 
23, 855-57. 

Les statistiques ont montré depuis une dizaine 
d’années une tendance naturelle de I’ceuf de 
dinde à présenter une parthénogénèse naturelle. 
Cette parthénogénèse naturelle’particulièrement 
sensible sur la race blanche de Beltsville peut 
être augmentée par sélection et il n’est pas rare 
de voir que 16 à 20 p. 100 des œufs provenant 
de cette race présente un certain degré de déve- 
loppement après incubation. S’il semble que le 
fait soit d’origine génétique, il a été également 
pensé que des agents viraux tel; que les vaccins 
vivants contre la variole aviaire ou le sarcome 
de Rous pouvaient jouer un rôle dans I’induc- 
tion et peut être aussi l’organisation des cellules 
parthénogénétiques. L’auteur s’est posé la ques 
tion de savoir si des vaccins inactivés contre ces 

virus maladies pourraient avoir un effet identi- 
que. Des vaccins inactivés contre la maladie de 
Newcastle, la variole ou le sarcome de Rous 
ont donc été inoculés à des femelles vierges. 
Ces traitements n’ont pas augmenté le taux de 
parthogénèse. 

109. WALLIS (C.) et MELNICK (J. L.). - Stabi- 
lisation par les cations. Une nouvelle pro- 
priété des enterovirus (Cationic stabiliza- 
tion - A new property of enteroviruses). 
Virology, 1962, 16 (4) : 504-6. 

On savait que les hautes concentrations de 
cations stabilisent le poliovirus ; les auteurs 
apportent la preuve que le Mg ++ M, le 
Ca ++ M ou le Na + 2 M stabilisent également 
les virus ECHO et Coxsackie, leur permettant 
de résister 1 heure à 500. Trente-deux souches 
de virus ainsi éprouvés ont confirmé les résul- 
tats obtenus sur 3 souches de poliovirus. 

Les auteurs pensent qu’aux 3 caractères déjà 
bien connus des enterovirus, savoir la taille 
d’environ 28 rnp, un noyau d’ARN et I’absFnce 
de lipides essentiels, on peut ajouter la stab/li- 
sation à la chaleur par des concentrations molé- 
culaires de Mg ++ et ,de Ca ++ . Cette ther- 
mosensibilisation les différencie nettement d’au- 
tres groupes de virus (vaccine, SV4?,, herpès, 
myxovirus) qui sont nettement plus thermolabiles 
en présence de cations divalents qu’en présence 
d’eau distillée. 

Si les cations divalents stabilisent sans discri- 
mination thermique de 4 à 500, les cations mono-- 
valents sont sélectifs d,ans leur gamme de stabi-, 
lisation thermi,que. Si on rapproche ces résultats 
de la table de Horne et Wildy, il est possible de 
doir que seuls les virus à symétrie cubique, à 
loyau d’ARN et sans lipides sont stabil,isés ,pat- 
e Mg alors que les virus ADN à symétrie cubi-- 
que, les virus ARN à symétrie helicoïdale sont 
élus rapidement inactivés par le magnésium en 
;olution moléculaire à 500, qu’en eau distillée.. 

110. PLUMMER (G.). - Un virus respiratoire: 
équin présentant les propriétés d’un entero-. 
virus (An @quine respiratory virus with 
enterovirus properties). Nature 1962, 195,. 
519-520. 

A partir de 290 échantillons de matières fécales 
ie chevaux entretenus aux laboratoires Weil-- 
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corne, il a été possible d’isoler, sur culture de * 
rein de diverses espèces de singes, un virus dont 
l’effet cytopathogène et les caractères physico- 
chimiques (résistance à l’éther, au chloroforme, j 
au fluoro-carbone, taille au microscope élec- j 
tronique) ne sont pas différenciables du polio- ’ 
virus. Aucune relation sérologique n’existe j 
cependant entre ce virus et le poliovirus 1, II, OU 

III, les ECHO 1 à 28, et, n’ayant pas été isolé du i 
cerveau d’une souris inoculée 13 jours avant, 1 
il n’a pas de parenté avec les coxsackies. Ce 
virus est commun chez le cheval et son inocula- 

~ 
~ 

tion expérimentale lui permet de se reproduire 
‘dans les tissus du pharynx, ou il détermine une 
.réaction mucoïde ou muco-purulente accom- 
ipagnée de jetage. La virémie dure 4 à 5 jours, 
s’accompagne de fièvre mais ne s’accompagne 
;Pas de multiplication virale dans le tractus diges- 
tif. Le virus trouvé dans les matières fécales 
provenait sans doute des déglutitions au niveau 
du pharynx. Des anticorps contre ce virus ont 
été trouvés dans les sérums de 3 palefreniers i 
travaillant dans l’étable infectée. 

II paraît difficile de donner à ce virus le nom 
d’entéro-virus respiratoire, une telle termino- ~ 
logie contenant une contradiction. / 

1 

111. MELNICK (J. L.), DALLDORF (G.), EN- I 
DERS (J. F.) GELFAND (H. M.), HAMMON 
(W. Mc. D.), ROSEN (L.). - Classification 
des enterovirus humains (Classification ~ 
of human enteroviruses). Virology, 1962, 
16 (4) : 501-4. 

Pour éviter que s’établisse la confusion dans 
le groupe des enterovirus humains (virus polio, 
Coxsackie, ECHO), le comité des enterovirus 
suggère qu’ils soient classés dans un système 
numérique simple sur la base des caractères 
antigéniques et que tout prototype antigénique 
nouveau prenne le numéro suivant de la sé- 
quence sans désignation du sous-groupe anti- 
gène, cette désignation n’intervenant que lors- 
que des données suffisantes auront été rassem- 
blées. Les enterovirus peuvent être définis 
comme des habitants transitoires du tube diges- 
tif. Ils existent sous de multiples types antigéni- 
ques et possèdent en commun les propriétés 
suivantes : 10 taille d’environ 28 ml, 20 no- 
yau d’A! R N, 30 résistance à l’éther, 40 stabi- 
lisation cationique. Ils peuvent produire des 1 

lésions nerveuses sur les primates et les rongeurs, 
ou dans le muscle, le pancréas et la graisse 
brune de la souris nouveau-née. La plupart 
ont un E. C. P. pour les cellules de primates, 
mais certaines n’ont pas encore été cultivées. 
D’autres, difficiles à cultiver, poussent mieux 
à 33-340 en milieu légèrement acide en tubes 
roulants. Quelques souches ont des hémaggluti- 
nines spécifiques, d’autres n’en ont pas. Elles 
possèdent un antigène fixant le complément qui 
est spécifique avec les sérums hyperimmuns. 
Ils peuvent donner facilement des variants dont 
le tropisme et la gamme d’infectiosité pour l’hôte 
sont différents de la souche sauvage. 

La symptomatologie humaine est riche mais 
l’infection est, le plus souvent, sub-clinique. Des 
enterovirus différents, et même des virus n’ap- 
partenant pas à ce groupe peuvent déterminer 
des syndromes identiques ; par ailleurs, un 
même virus peut donner des syndromes diffé- 
rents, aussi la classification reposant sur des 
bases cliniques n’est pas acceptable. Un tableau 
indique les concordances entre Id nouvelle et 
l’ancienne dénomination. Enfin sont désignés les 
critères que doit remplir un virus pour être 
classé dans les nouveaux. 

112. PARAF (A.), ASSO (J.), FOUG,EREAU (M.), 
VERGE (J.), DHENNIN (L.) et Mlle DEN- 
NIN (L.). - Vaccinationsimultanée des bo- 
vins contre la fièvre aphteuse’ à l’aide de 
deux souches vivantes avirulentes de type 
A et C. C. R. Acod. Sci. 196f, 254 (22) : 
3924-25. 

Les souches de virus aphteux de type C et A5 
modifiées par passages en série sur lapins de 
plus en plus âgés (3 mois) et culture en série 
in vitro sur cellules rénales de lapin, de cobaye 
et de porc ont été essayées sur bovins du point 
de vue de leur pouvoir immunogène. Le vaccin 
consiste en liquides infectieux de cultures cellu- 
laires rénales, lyophilisés, puis remis en suspen- 
sion et inoculés à des bovins à raison de 1 ml 
renfermant 105 à 106 DL,, souriceaux. Les 
bovins qui proviennent du Finistère et n’ont eu 
aucun contact infectant ou vaccinal avec du virus 
aphteux, sont inoculés d’un côté de l’encolure 
avec le type C, et de l’autre côté avec le type A5. 

Les réactions vaccinales à cette inoculation 
bivalente, jugées sur 114 animaux sont bénignes 
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(sauf 1 _ cas qrave). Elles consistent en petits 
\  -  ,  

aphtes linguaux de 6 à 8 mm, cicatrisant en 1 à 
2 jours mais retentissant sur l’état général et 
s’observant sur 20 p, 100 des sujets. L’immunité 
jugée par injection intralinguale de lO.OOODM,,, 
est aussi bonne pour la souche A5 que pour 
la souche C puisque 85 à 90 p. 100 des animaux 
ne généralisent pas à l’épreuve. II ne semble pas 
que l’une des souches soit prééminente puisque 
la diminution du pourcentage des animaux 
immunisés est du même ordre chez les bovins 
éprouvés avec A ou C après vaccination. 

Les études sérologiques permettront de dire 
si dans certains cas il y  a «exclusion mutuelle ». 

113. MACKOWIAK (C.). - Modification d’un 
virus aphteux C- par passage sur souris 
adulte : perte du pouvoir pathogène pour 

les bovins. C. R. Acod. SC;., 1962, 254 (23) : 
4097-99. 

._.. 

Une souche de virus aphteux de type C a été 
adaptée à la souris adulte par passages succes- 
sifs sur animaux de plus en plus âgés. Après 
174 passages, les caractéristiques de cette souche 
sont les suivantes : elle présente un effet cytopa- 
thogène constant pour les cellules rénales de 
porc, elle tue régulièrement la souris adulte en 
36 à 60 h, elle a conservé son antigène fixant 
le complément, elle titre IO’yS sur souriceau et 
10613 sur cellules rénales de porc. Quant aux 
titres sur bovin, ils ont diminué rapidement pour 
être nuls au 159e passage. Le virus du 167e pas- 
sage inoculé à 6 bovins à raison de 10’ DL,, 
souriceaux, soit par voie intramusculaire, soit 
par voie intralinguale n’a déterminé aucun 
symptôme de fièvre aphteuse. Le virus du 174e 
passage a été inoculé par voie intramusculaire 
à 68 bovins à des doses allant de 5 x 10498, aucun 
n’a manifesté de signe de fièvre aphteuse et il 
en est de même parmi les bovins neufs non 
«vaccinés » qui ont cohabité avec eux. 

114. GOLDSMIT (L.). - Isolement du virus à 
partir d’une vache inoculée avec un virus 
vivant modifié de fièvre aphteuse et son 
apparente ,multiplication in vivo (Recovery 
of virus from a cow inoculated with a live 
modified foot and mouth disease virus and 
its apparent multiplication in vivo). Refuoh 
Vet., 1962, 19 (1) : 63-62. 

Les auteurs ont cherché à savoir si au cours 
de l’immunisation des bovidés contre’ la fièvre 
aphteuse à l’aide d’un virus vivant modifié, il y  
avait multiplication du virus inoculé ou bien si 
le pouvoir immunisant était simplement le résul- 
tat de l’introduction du matériel antigénique. 
A l’aide d’une, souche aphteuse avianisée de 
type C une vache adulte a été vaccinée avec 
10 ml représentant 10s doses infectieuses pour 
la souris. Le virus a été ensuite recherché dans 
le .sang, l’urine et les ganglions lymphatiques 
après 4, 8, 24, 48 et 72 heures. Le virus n’a pas 
été décelé dans les ur,ines ou les ganglions, mais 
il a été trouvé dans le sang circulant. Les viré- 
mies ont été de 10195, 10197, 10297, 10193, 0, après 
respectivement A, 8, 24 et 72 h. II Sem#ble donc 
qu’il y  ait multiplication du virus, nettement 
décelable 24 heures après l’inoculation mais 
ne s’étendant pas au delà d’une période de 48 h, 
le virus n’étant plus décelable après 78 heures. 

115. MEYER (H. M.) et coll. - Etudes sur le 
virus simien 40 (Studies on simian virus 
4O).J. Immuno/., 1962, 88 : 796-806. 

La présence du virus simien 40 (SV 40) est 
fréquente dans les cultures de rein de singe 
rhésus où il ne produit aucun effet cytopatho; 
gène. Celui-ci se manifeste par contre sur cul- 
tures rénales du singe africain : Cercopithecus 
aethiops. L’existence de ce virus a posé des pro- 
blèmes non négligeables pour la production des 
vaccins, non seulement des vaccins vivants,, mais 
aussi des vaccins inactivés car le SV 40 est rela- 
tivement résistant au formol et certains lots de 
vaccins inactivés contre la poliomyélite ou les 
adénovirus’ furent trouvés contenir effectivement 
de petites quantités de virus ‘SV 40. Les consé- 
quences ,d’un tel état de choses ne furent1 pas 
interprétées de façon identique après expérience. 

Les auteurs ont pu montrer que le singe rhésus 
était très fréquemment infecté alors que le cer- 
copithèque et le Cynomolgus Pétaient beaucoup 
plus rarement. 

L’infection expérimentale du singe réussit par 
instillation intranasale et parcohabitation sans 
signe clinique mais avec présence du virus dans 
les excrétats. Les épreuves de fixation du com- 
plément et de séro-neutralisation permettent de 
la détecter et donc de sélectionner les animaux 
qui serviront à produire des cultures de cellules. 
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Les auteurs donnent les détails de leur étude 1 à la Trinité (Bimifi étant la désignation indo- 

concernant l’apparition de I’E. C. P. du SV 40 , américaine du colibri). 
dans les lignées continues de cellules rénales Les auteurs ont isolé le virus à partir d’un 
de cercopithèques et de rhésus, tout comme dans groupe de 44 moustiques capturés dans une 

les cellules de Ire explantation obtenues à partir forêt dense de- la côte Est de la Trinité. Les 
des mêmes espèces. La lignée continue, en raison / 44 moustiques étaient des Culex dopt 11 ont été 

de son exquise sensibilité identique à celle des identifiés comme C. spissipes. 
cultures de Ire explantation, se prête particu- L’inoculation du broyat des moustiques à des 

lièrement bien à ce genre de recherche. souriceaux de 2 jours a déterminé leur mort 
en 10 jours et l’agent viral a pu être passé en 
série sur souriceaux. L’identification a été faite 

116. SPENCE (L.), ANDERSON (R. C.), AIT- ~ par des tests de séro-neutralisation avec des 
KEN (T. H. G.) et DOWNS (W. G.). - Le sérums ARBOR, des tests d’l. H. et de fixation 
virus Bimifi, un nouvel agent isol6 des du complément, Le virus se multiplie sans déter- 
moustiques de la Trinité (Bimiti virus, a miner de mortalité dans I’ceuf embryonné ino- 
new agent isolated from trinidadian mosqui- culé dans le vitellus, si l’inoculation emprunte 
toes). Am. 1. Trop. Med. Hyg. 1962, I I (3) : d’autres voies, il en est de même pour les cellules 
414-I 8. rénales de hamster. Le poulet d’un jour, le 

cobaye, le hamster, l’âne sont résistants. Seules 
Les virus ARBOR se sont récemment enrichis les souris d’un jour sont sensibles que ce soit 

d’un nouveau groupe immunologique constitué i par voie cérébrale, voie péritonéale ou sous’ 
par les virus Guoma et Cotu isolésdans la vallée ) cutanée, les titres atteints étant alors respecti- 
brésilienne de l’Amazone et du virus Bimiti isolé vement de 7,5/0,02 ml et 5,3/0,03 ml. 

Maladies microbiennes 

117. SHIBATA (S.), ISAYAMA (Y.) et SHIMI- . thionine-résistants et de 2,2 x 10-l” dans les 
ZU (T.). - Possibilité de variation de ~ germes fuchsine-résistants du tyee 6. aborfus 
Brucella oborfus du type II au type I (A possi- sensible au colorant. Par ailleurs, dans un trou- 
bility of variation in Brucello obortus from 1 peau de vaches, il put être prou+ qu’un type 
type Il to type 1). Net. Inst. Anim. Hlth Quart., infectant avait été remplacé par un autre type 
1962. 2 (1) : 10-14. après un certain temps. De plus, des colonies 

Brucella abortus type I est sensible à la thionine 
du type 1, certes en petit nombre, ont été trouvées 

et résistante à la fuchsine. D’une façon générale 
parmi des colonies du type II dans des cultures 

il n’est pas tellement difficile de produire des 
faites à partir d’un lait provenant, d’une vache 

variants qui montrent des résistances aux anti- 
infectée avec 5. abortus type II. 

biotiques ou aux colorants. De même, il semble 
y  avoir une possibilité de variation du type II 1 118. RENoUX (G.), _ Brucellose caprine. in- 
vers le type I chez 8. abortus, mais il est délicat fluence de la brucellose caprine sur les 
de distinguer des germes thionine-résistants gestations. Comportement des produits. 
dérivés d’un 6. abortus dépourvu de CO, dépen- Ann. Zootech., 1962, II (1) : 61-76 (Résumé 
dance, de 6. suis type l à partir de leurs proprié- de l’auteur). 
tés biologiques. Et comme la sensibilité aux 
colorants est de grande importance dans la Sur 59 chèvres en expérience, 8 ont été autop- 
classification des Brucella, il est impossible d’en siées trop tôt pour être fécondées ; cinq sont 
négliger la variation et des études furent entre- restées infécondes tout au long des deux ans 
prises dans ce but. Elles ont montré que le taux d’observation. 
de mutation était de 6,9 x IO-l” dans les germes 1 46 chèvres ont mis bas, de 3 à 122 semaines 
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après l’infection par 6. melitensis, 84 jeunes dont 
79 ont été étudiées. 

1. - Le taux de fécondité d’un troupeau de 
chèvres est d’autant plus grand que l’infection 
brucellique est ancienne ; sous cette réserve, 
l’avortement ou la mortinalité sont loin d’être 
fréquents dans un troupeau infecté, par ailleurs 
bien conduit. 

2. - Un chevreau en apparence normal mais 
issu d’une mère brucellique peut être porteur 
de Brucella. 

3. - L’infection brucellique des chevreaux 
dépend de l’intensité et de l’ancienneté de I’in- 
fection de la mère. Quand la mère est positive 
à l’autopsie, les ‘chances d’infection du chevreau 
lpar 5. melitensis sont augmentées. 

4. - Près d’un tiers des chevreaux « nor- 
‘maux » est porteur sain de 5. melitensis ; cette 
‘affection est inapparente, sans manifestations 
sérologiques ;‘elle dure au moins un an ; ceci 
ressemble à la tolérance immunitaire. 

5. - Les autres chevreaux, issus de mère 
infectée, résistent complètement aux causes 
naturelles d’infection par 5. melitensis. 

6.- Ces résultats suggèrent que des facteurs 
génétiques contrôleraient la susceptibilité des 
chevreaux à la brucellose. 

7. - Trois souches correspondant à 2 che- 
vreaux ont des caractères particuliers et diffé- 
rents de ceux de la souche infectante : elles se 
,rapprocheraient de 5. ovis, Buddle. 

119. VARDAMAN (T. H.), HEDDLESTON (K. L.) 
et WATKO (L. P.), - Réactions des veaux 
à I’inoculati’on des composants du complexe 

de la fièvre des transports et au contact des 
veaux naturellement infectés. ‘(Réponse ‘of 
calves to components of a shipping fever 
complex and to contact with naturally infec- 
ted calves).’ Am. J. vet. Res., 1962, ‘23, 827- 
831. 

Le myxo-virus para-influenza 3, responsable 
avec Pasteurella multocido et Pasteurella hémoly- 
tico, de la fièvre des transports se transmet par 
contact dans les conditions naturelles, et I’ino- 
culation de ces agents retransmet la maladie. 

Les auteurs se sont proposés d’étudier la 
réponse sérologique des veaux inoculés avec le 
virus et sa transmission possible a d’autres 
veaux neufs, ainsi que la possibilité #de trans- 
mission de ces agents de la maladie naturelle 
à des veaux neufs ayant reçu soit une injection 
de virus vivant, soit une injection de Pasteurella 
multocida ou Pasteurella hémolytico tuées. Dans 
ce but 3 lots de 3 génisses ont été constitués et 
traités selon le schéma indiqué. Des résultats 
il découle que le virus para-influenza 3 n’a pas 
été transmis par contact des veaux inoculés aux 
animaux témoins ainsi que l’ont montré les essais 
d’isolement du virus et les tests d’inhibition de 
l’agglutination. Les 9 génisses inoculées et 5 té- 
moins neufs ont été, 9 semaines plus tard, mis 
en contact avec un lot de 27 veaux dont certains 
présentaient les signes de la maladie des trans- 
ports. Pasteurella ‘hémolytica, multocida et le mixo- 
virus ont été transmis aux génisses dont il fut 
possible d’isoler le virus chez trois sujets. II 
semble donc, ainsi que le laissait supposer une 
étude antérieure, que les premiers signes de la 
maladie sont sous la dépendance d’une Pasteu- 
relia. 

Peste bovine 

120. SCOTT (G. R.) et RAMPTON (C. S.).-In- 
fluence de la voie d’inoculation sur le titre 
du virus bovipestique chez le lapin (Influence 
of the route of exposure on the titre of rin- 
derpest virus in rabbits). J. Corne. Path. 
1962, 72 (299-302). 

Des lapins européens élevés à Muguga (Kenya) 
pesant environ 2 kg ont été utilisés par les 

auteurs qui cherchaient à’ mettre en évidence 
le rôle de la voie d’inoculation du virus bovipes- 
tique sur la production de’ la’quantité totale. La 
souche lapinisée Nakamura III a été inoculée par 
différentes voies’(I. V, 1. M., 1. P., 1. C., S. C., 
orale, rectale) et elle a été titrée 21 fois par bloc 
de trois. Toutes les voies utilisées ont permis 
l’infection des lapins, cependant des différences 
très significatives (P < 0,Ol) se sont révélées 
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entre les diverses voies d’inoculation. Les calculs Aussi, utilisant une souche virulente, une souche 
statistiques permettent de classer ces différentes naturellement atténuée et deux souches de 
voies en 4 groupes en fonction du titre du virus laboratoire atténuées, les auteurs ont-ils cher- 
récolté : 10 Orale et rectale (1,27) ; 20 S. C., 1. P., ) c é se faire une opinion. Ils ont utilisé des porcs h 
1. M., (4,45) ; 30 1. M., 1. V. (4,93) ; 40 1. V., 1. C., Large White nés au Kenya mais dont les parents 
(5,26) (entre parenthèses les titres obtenus). étaient d’origine européenne. Ces derniers ont 

Ces résultats sont en rapport avec ce que l’on été contaminés, soit par contact, ioit par voie 
sait de la préférence qu’a le virus bovipestique orale en recevant des aliments fortement infectés, 
pour le système lymphatique comme site de mul- ~ soit par inoculation de 1.000 à 10.~0 Dl,, pour 

tiplication, ia voie veineuse lui permettant bétail. Les résultats ont été jugés sur la réponse 
d’atteindre immédiatement ses sites de prédilec- clinique, la thermométrie, la sé,rologie. Ces 
tion. L’efficacité quasi identique de l’injection animaux se sont avérés sensibles à toutes les 

intra-cérébrale confirme les opinions déjà émises i souches, par voie orale ou la voie parentérale, 
selon lesquelles cette voie ne permet de fixer I la maladie étant aussi rapide sur ‘les premiers 
qu’une quantité minime de virus dans le cerveau que sur les seconds. Les souches de laboratoire 

et qu’elle s’apparente de très près à la voie ~ atténuées n’ont pas été transmises par contact, 
veineuse. mais les porcs infectés avec les soijches bovines 

ont transmis la maladie à un nombre significatif 

121. SCOTT (G. R.), DE TRAY (D. E.) et 
WHITE (G.). - La peste bovine sur les 
porcs d’origine européenne (Rinderpest in 
pigs of European origin). Am. 1. vet. Res., 
1962, 23 (94) : 452-6. 

La sensibilité du porc européen à la peste 
bovine expérimentale a fait l’objet de publica- 
tions dont les conclusions sont discordantes. 

122. ROSS (J. G.). - Mycoplosma mycoides antigénique sont héréditaires et que ce potentiel 
var. Mycoïdes chez la souris. Comparaison varie d’une souche à l’autre. C’est ainsi, en par- 
des lésions et des réponses sérologiques ticulier que IPSEN en 1954 montrait que des 
chez 5 lignées consanguines (Mycoplasma souris consanguines qui étaient tuées par la 
mycoïdes var. Mycoïdes in mice. A compc- même dose de toxine tétanique nécessitaient des 
rison of lesion and serological response in doses significativement différentes d’anatoxine 
five inbred lines)./. Camp. Poth., 1962. 72 : pour s’immuniser. 
332-36. L’auteur a recherché la sensibilité de 5 lignées 

consanguines, s’attachant également à voir si 
Les différences de sensibilité des lignées de cette sensibilité ou cette résistance était associée 

souris consanguines commencent d’être connues à Lne réponse séroloqique particulière. Les 

de porcs ou de bœufs en contact. De nombreuses 
infections furent cliniquement totalement inap- 
parente. Les auteurs sont d’avis que ces résultats 
résolvent la controverse sur les importations 
de viande en Europe en provenance des pays 
à enzootie pestique. Dans le cas où ces déchets 
infectés seraient distribués aux porcs, des foyers 
primaires de peste bovine pourraient se créer 
qui, par la suite, pourraient gagner les bovidés. 

Péripneumonie 

et WELESTER en 1946 étudiant la sensibilité de lignees utilisées furent AKi?, D’BA/I, A, BALB/C 
certaines lignées à Solmonello fyphimurium et aux et urle souche suisse de l’Institut Rockefeller éle- 
encéphalites concluait que des facteurs généti- vée en Afrique (Yaba). Les souris furent utilisées 
ques différents étaient en cause selon qu’il entre 2 et 3 mois d’âge ; elles étaient inoculées 
s’agissait de l’un ou de l’autre de ces agents avec 0,s ml de culture gélosée à raison de 9 à 12 
infectieux. D’autres observations ont montré par lignée. 
que certains anticorps naturels ainsi que les Les lésions étaient mesurées tous les 2 jours et 
anticorps spécifiques consécutifs à un stimulus les animaux furent sacrifiés le 16e jour pour 
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analyses sérologiques (électrophorèse, déviation 
du complément, agglutination). A en juger par 
les lésions, les souches DBA/I et AKR sont très 
résistantes, A’et BALB/C modérément résistantes 
et YABA sensible. 

Les tests sérologiques ne permettent pas de 
porter un jugement ; par contre l’analyse des 
portions protéiques des sérums a montré que 
l’augmentation du taux des alpha et bêta 1 glo- 
bulines se produisait chez les animaux présen- 
tant des lésions minimes alors que I’augmenta- 
tion du taux des bêta 2 et gamma-globulines sè 
rencontrait chez ‘des animaux montrant des 
lésions plus importantes. Elles représentent pro- 
bablement, dans le deuxième cas, une réponse 
spécifique de l’organisme, alors que, dans le cas 
précédent, il s’agirait plutôt d’une réponse humo- 
rale non spécifique. 

123. YOSHIDA (T.). - Antigénicité des com- 
posants cellulaires des variants antigéniques 
des organismes de la pleuropneumonie 
bovine dans les tests sérologiques (Anti- 
genicity of cell components of antigenic 
variants of contagious bovine pleuropneu- 
monia organism in serological tests). Net. 
Inst. /him. Hlth Quart., 1961, I (4) : 199- 
206. 

Si les souches H et Hoten de pleuropneumonie 
bovine, entretenues au laboratoire par l’auteur 

depuis longtemps, ont conservé une antigénicité 
satisfaisante, jugée par la déviation du complé- 
ment, à l’égard des,sérums hyperimmuns pré- 
parés sur chèvres et sur lapins, elles ont, par 
contre, perdu tout pouvoir à l’égard des sérums 
bovins reconnus positifs et provenant de diffé- 
rents pays. Ces organismes n’étaient cependant 
pas différents des types originaux en ce qui 
concerne les caractères biologiques et le pouvoir 
précipitant. On a donc pensé que cette perte 
d’antigénicité ,à l’égard des sérums bovins était 
due à la variation qui avait dû se produire dans 
les antigènes fixant le complément au cours des 
passages dans les milieux de cultures artificiels. 
Les études ont donc porté sur les composants 
cellulaires ou les composants de l’organisme 
qui pourraient avoir présenté une variation en 
relation avec cette déperdition de pouvoir anti- 
gène. Les organismes ont été fractionnés en 
différents composants : lipidiques, protidiques 
et polysaccharidiques. Ces fractions ont été 
examinées quant à leur pouvoir précipitant et 
fixateur du complément. II fut confirmé que 
l’antigène fixa’nt le complément se trouvait 
essentiellement dans la fraction lipidique, alors 
que le précipitogène était rencontré surtout dans 
les polysaccharides. La disparition de l’antigène 
fixant le complément dans la souche Hoten 
paraît être due à l’altération qui s’est produite 
dans le caractère antigénique de la fraction 
lipidique. 

Leptospiroses 
124. BAR-MOSHE (B.). - La leptospirose bo- 

vine en Israël (Bovine leptospirosis in 
Israel). - Refuah Vet., 1962, 19 (1) : 44-41. 

Le sérotype en cause dans la vaste majorité 
des cas est Leptospiro grippotyphosa, L. canicola 
a été également rencontré sur le bétail, L. pomona 
ne semble pas être un sérotype autochtone, mais 
paraît avoir été importé par des animaux et il 
reste confiné à un seul troupeau. Le moded’éle- 
vage conditionne I’épizootiologie : dans les 
petits troupeaux où les animaux sont entretenus 
presque individuellement la maladie ne gagne 
pas, alors que dans les unités plus importantes 

la dissémination à partir d’un animal qui s’est 
infecté au pâturage, puisque l’on admet que ce 
sont les rongeurs sauvages qui sont les réser- 
voirs de virus, est plus facile. Dans les trou- 
peaux communautaires, la dispersion du contage 
se heurte à la ségrégation imposée par le mode 
de spéculation. Les cas sont plus fréquents pen- 
dant les mois d’hiver, sans pour autant être 
rares pendant les autres ‘époques de l’année. 
La chèvre, le mouton, les bovins, les porcs peu- 
vent être atteints, mais I’iridocyclite, qui est la 
séquelle majeure de la leptospirose du cheval 
est rare en Israël. Les manifestations cliniques 
sont très variées et les pertes économiques 
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chiffrées pour2épitooties paraissent importantes. 
Le diagnostic de laboratoire se fait par micro- 
séro-agglutination répétée à 14 jours et consi- 
dérée comme doûteuse à I/l00 et positive à 
1/200. En 1961, 16.000 doses de vaccin préparé 
selon la méthode de Brown ont été distribuées. 

125. POOLE (J. D. H.). - immunisation des 
moutons et des chèvres contre la « Heart- 
water ». 1. - Recherches à propos de I’im- 
munisation pratique des troupeauxde mou- 
tons (Flock immunisation of sheep and goats 
against heartwater : Part 1. -Investigations 
regarding routine flock immunisation of 
sheep). J. S. Afric. vet. Med. A~S., 1962, 33 
(1) : 35-41. 

L’immunisation active des troupeaux de mou- 
tons contre la heart-woter, à l’aide de sang viru- 
lent ne s’est pas largement développée sur le 
plan pratique en raison des recommandations 
faites par les producteurs de virus vaccin. Ces 
recommandations concernent une prise de tem- 
pérature quotidienne du 5e au 18e jour, et I’ad- 
ministration de cyclines aux réagissants. Ces 
manipulations jupplémentaires augmentent le 
prix de revient de l’intervention déjà grevé par 
une mortalité toujours à craindre. 

Aussi a-t-on cherché à voir s’il était possible, 
tout en gardant une marge de sécurité, de sup- 
primer cette intervention. 

L’expérimentation entreprise sur 66 mérinos 
adultes et 135 agneaux d’abord, puis 1 .130 adul- 
tes en 3 troupeaux ensuite a montré que deux 
modes d’immunisation peuvent être utilisés. 
II s’agit, dans les deux cas, après injection de 

virus-vaccin de traiter avec de la chlortétracy- 
cline (auréomycine) en suspension huileuse 
à raison de 2 mgm/livre au IOe et 12e jour, ou 
avec de l’auréomycine en solution aqueuse à 
2,5 mgm/livre au IOe et Ile jour. Les tempéra- 
tures n’ont pas eu à être relevées, aucun animal 
n’a succombé et tous se sont avérés immunisés 
dans une zone contaminée. Cependant un trai- 
tement au 8e jour à 6 mgm/livre ou au IOe jour 
à 2,s mgm/livre n’apporterait pas suffisamment 
de sécurité. 

126. CHRISP (C. E.) et RINGEN (L. M.). - Quel- 
ques facteurs de milieu qui influencent 
la virulence de leptospiro pomona (Some 
environmental factors affecting the viru- 
lence of Leptospira pomona). Am. 1. vet. 
Res., 1962, 23 (94) : 599-602. 

Les facteurs qui conditionnent la vi’rulence 
de L. pomona ne sont pas bien connus et les opi- 
nions sont divergentes quant à la virulence de 
différentes souches. Les auteurs ont effectué 
14 passages en série sur la souris blanche sans 
modifier la virulence d’une souche alors que 
3 autres se sont montrées avirulentes. Cependant 
après passage sur porc ou bovin la virulence 
a été modifiée. Celle des souches isolées de nou- 
veau du sang et des urines de porcs était iden- 
tique, mais la virulence des souches isolées de 
bovidés variait selon qu’elle étqit obtenue du 
sang ou de l’urine. L’augmentation ou la dimi- 
nution de la virulence selon les passages en 
milieu artificiel a paru être influencée par le 
séjour et la durée de ce séjour chez un hôte. 

Rickettsioses 
127. ORMSBEE (R. A.), BELL (E. J.) et LACK- 

MAN (D. B.). - Les antigènes de Coxiella 
Burnefii. 1. Extraction d’antigènes avec des 
solvants organiques non aqueux (Antigens of 
Coxiella Burnetii 1. Extraction of antigens 
with monaqueous organic solvents). 1. lm- 
munol., 1962, 88, 741-50. 

L’un des auteurs a montré en 1951 que le trai- 

tement par l’éther de Coxiello Burnefii, agent 

causal de la fièvre Q, libérait uh antigène qui 
réagissait dans les réactions de fixation de com- 
plément et de précipitation mais qui n’avait pas 
de pouvoir immunisant pour le cobaye. En 1956, 
COLTER pouvait induire une immunité partielle 
à l’aide de suspensions désintégrées par les 
ultra-sons, aucune preuve n’était apportée que 
ce traitement avait déterminé un ,fractionnement 
qualitatif et ANACKER notait récemment que 
l’acide trichloracétique permettait d’obtenir un 
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antigène qui fixait le complément avec lessérums 
spécifiques. Les auteurs rapportent les travaux 
qu’ils ont poursuivis au cours des 2 dernières 
années et qui leur ont permis d’extraire des 
antigènes qui fixent le complément et ont un 
pouvoir immunisant. 

L’extraction se fait par le diméthylsulfoxide 
et le diméthylacétamide pendant 18 à 24 h à 
5OoC à partir de suspension hautement purifiées 
de Coxiello cultivées sur œuf. 

Maladies à protozoairès 

Ces antigènes dont le contenu en azote est 
nettement différent de celui des germes ont un 
pouvoir précipitant et sont nettement moins 
toxiques que les organismes non extraits comme 
le montrent les réactions de sensibilité cutanée 
de cobayes et de lapins sensibilisés. ,Leur pouvoir 
immunisant a été jugé d’après la réduction du 
nombre de jours de fièvre des cobayes vaccinés 
avec l’antigène puis éprouvés avec 10.000 Dl 50, 
par rapport aux cobayes témoins. 

128. MADDEN (P. A.). - Structure des Ana- 
~losmo morginole observés à l’aide des 
anticorps fluorescents (Structures of Ana- 
plasma marginale observed by using fluo- 
rescent antibody technique). Am. J. Vei. Res., 
1962, 23, 921-24. 

La morphologie classique d’Anop/asmo mor- 
ginale est celle d’une masse sperique et dense, 
située à la périphérie du globule rouge parasité, 
se colorant au bleu-pourpre par les colorants de 
Giemsa, et mesurant de 0,2~ à 0,9~ de diamètre. 

Les microscopes à contraste de phase ou élec- 
tronique qui utilisent des préparations non colo- 
rées ont permis à certains auteurs de décrire 
des formes atypiques. L’auteur a utilisé la tech- 
nique des anticorps fluorescents, faisant agir sur 
un étalement parasité un sérum dont le titre de 
fixation du complément était élevé et qui avait 
était marqué par I’isothiocyanate de fluorescine. 
Cette technique qui met en jeu une véritable réac- 
tion antigène-anticorps fait apparaître que 
70 p. 100 des anaplasmes sont composés d’une 
tête ronde et d’une queue qui donnent au para- 
site l’aspect d’une virgule, d’une comète ou d’une 
tête d’allumette. Les autres 30 p. 100 apparaissent 
typiquement rond, mais en faisant varier la 
mise au point, il semble bien qu’on aperçoive 
également un appendice. 

Bien que cette morphologie ait déjà pu être 
entrevue par certains auteurs, il convient cepen- 
dant de ne l’accepter qu’avec réserve, car le 
processus de fixation qui amène la lyse des héma- 
ties peut aussi bien modifier les structures de 

I’anaplasme. D’ailleurs, les préparations fixées 
à l’alcool absolu n’ont pas montré ces formes 
atypiques. 

129. DIMOPOULLOS (G. T.) et BEDELL (D. M.). 
Etudes des globules rouges des bovins dans 
I’anaplasmose. II. Rôle des modifications 
chimiquks et physique des érythrocytes 
dans le mécanisme de l’anémie des veaux 
splénectomisés (Studies of bovines erythro- 
cytes in anaplasmosis. II. Role of chemical 
and physical changes in erythrocytes in the 
mechanism of anemia in splenectomized 
calves). Am. J. vet. Res., 1962, 23, 813-820. 

Les facteurs que l’on accuse d’être à la base 
de l’anémie observée dans I’anaplasmose sont 
la suppressionde I’érythropoïèse, la production 
de globules rouges à vie raccourcie, la destruc- 
tion directe par hémolyse extravasculaire dans 
le système réticule-endothélial, la formation \ 

d’auto-anticorps dirigés contre les cellules ma- 
lades, ou des modifications des propriétés de 
surface des hématies. 

L’étude entreprise par les auteurs a montré 
que, au cours du stade aigue de la maladie, il se 
produit une modification de l’ultrastructure de la 
membrane érythrocytaire en raison d’une dimi- 
nution de la concentration des phospholipides 
totaux. Cette concentration s’est révélée inver- 
sement proportionnelle à la fragilité gl,obulaire. 
Au cours de la convalescence, alors qu’aug- 
mente le nombre des globules rouges et que la 
parasitémie diminue, la concentration des phos- 
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pholipides remonte pour atteindre les mêmes 
taux qu’avant l’injection, en même temps que se 
retrouve la fragilité globulaire antérieure. La 
concentration des phospholipides plasmatiques 
diminua au début de la maladie expérimentale, 
mais ne revint jamais à ses taux antérieurs. 

Cette baisse des phospholipides tend à appuyer 
l’hypothèse selon laquelle I’érythrocyte, au cours 
de I’anaplasmose, a une activité physiologique 
faible. Les auteurs pensent que le globule rouge 
infecté est altéré chimiquement et physiquement 
et que, détecté comme tel par les cellules du 
S. R. E., il est phagocyté. Des anticorps sont pro- 
duits contre les globules rouges infectés qui sont 
sensibilisés et éliminés par le S. R. E. Lorsque la 
phagocytose se produit, l’hémoglobine est trans- 
formée en pigments biliaires qui apparaissent 
dans le plasma et les fécès en concentration 
supérieure à la normale. 

130. ALLBRITTON (A. R.) et PARKER (L. T.). - 
Filtration de l’agent infectieux de I’ana- 
plasmose bovine (Filtration of the infective 
agent of bovine anaplasmosis). Am. /. vet. 
Res., 1962, 23, 809-11. 

L’agent infectieux de I’anaplasmose bovine 
désintégré par oscillation sonique de sang infec- 
tieux défibriné a été filtré à travers des filtres 
dont le diamètre moyen des pores était de 0,30~. 
II a été retenu par des filtres dont le diamètre 
moyen était de 0,22~. Ces résultats permetrent 
de situer la taille de l’agent infectieux de I’ana- 
plasmose bovine entre 0,30 et 0,22+. 

II est raisonnable de penser que le parasitisme 
des plaquettes amène leur destruction ce qui 
rendrait compte de certaines manifestations 
cliniques de I’anaplasmose : retard à la coagu- 
lation, synérèse retardée, extravasation san- 
guine. Les plaquettes pourraient être soit des 
véhicules du parasite, soit un lieu de multiplica- 
tion de celui-ci, cependant cette dernière hypo- 
thèse se heurte au fait que la plaquette ne con- 
tient que de I’ARN alors que I’anaplasme possède 
de I’ARN et de I’ADN. Les rechutes parasitaires 
après les splénectomies pourraient s’expliquer 
en partie par l’augmentation du nombre des 
thrombocytes qui suit toujours les opérations. 

L’agent infectieux résiste à 5 minutes de trai- 
tement par oscillation sonique et conserve son 
pouvoir infectant pendant au moins h-i+ nebres 
à + 250C lorsqu’il est conservé dans un miiier 
dépourvu de cellules. Ces résultats confirment 
quant à la taille, les observations faites cc micros- 
cope électronique par RISTIC et par voie de consé- 
quence les propositions faites de considérer ce 
parasite non comme un protozoaire mais comme 
une Rickettsio. 

132. BEDELL (D. M.) et DIMOPOULLOS (G. T.). 
- Propriétés biologiques et caractéristiques 
de Anoplasma marginale. 1. ‘- Effet de la 
température sur I’infectiosité du sang entier 
(Biologie properties and characteristics of 
Anaplasma marginale. I - Effets of tempera- 
ture on infectivity of whole blood prepara- 
tions). Am. 1. vet. Res., 1962, 23 (94) : 618- 
25. 

Le mode de préparation indiqué permettrait 
d’obtenir un antigène relativement purifié qui 
faciliterait grandement les investigations d’ordre 

Les auteurs ont recherché à quelle température 
Anaplasma marginale se montrerait stable. Du 
sang infecté provenant d’animaux,en crise aiguë 
de cas expérimentaux a été conservé à diffé- 
rentes températures pendant des périodes de 
temps différentes puis son pouvoir infectieux 
a été recherché sur des veaux s~plénectomisés. 

L’infectiosité de A. marginale ne résiste pas 

chimique ou sérologique. 

131. RISTIC (M.) et WATRACH (A. M.). - 
Etude sur I’anaplasmose. V.-Présence de 
Anoplasma marginale sur les plaquettes 

sanguines de bœuf (Studies in Anaplasmo- 
sis. V. -Occurrence of Anoplasma marginale 
in bovine blood platelets). Am. J. vet. Res., 
1962, 23 (94) : 626-31. 

L’auteur a pu mettre en évidence Anoplasma 
marginale dans les plaquettes sanguines de veaux 
qui étaient en phase aiguë d’infection. La dé- 
monstration en a été apportée par les méthodes 
d’immuno-fluorescence et par la microscopie 
électronique. Les parasites n’étaient présents que 
dans la hyalomère des plaquettes1 sanguines où 
ils se présentaient soit sous la forme de corps 
initiaux isolés, soit sous la forme d’une inclusion 
plus complexe formée de plusieurs corps initiaux. 
L’existence de ces formes d’Anaplasma dans les 
plaquettes a été la plus fréquente au moment de 
I’infestation maximum des érythrocytes ou juste 
avant. 
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à 6OoC pendant 50 minutes, mais résiste à cXette 
température pendant 15 à 30 minutes. A 45oC, 
elle est détruite après 8 heures mais non après 
4 heures, A 380, elle est détruite après 86 heures 
mais non après 72 heures, à 250 elle est détruite 
à 288 heures mais non après 216 heures, à 40 
elle est détruite en 21 jours mais non en 7 jours, 
à - 200 elle est détruite en 9 jours et à - 660 
en 112 jours mais non en 59 jours. 

A mesure que l’on augmente le temps de con- 
servation à une température la période d’incu- 
bation s’allonge. La maladie clinique n’a pas 
été modifiée sur les animaux réagissants. Les 
animaux non réagissants, éprouvés 75 jours 
après I’incoulati,on, se sont montrés réceptifs 

et ont présenté une anaplasmose typique. 

133. KREIER (J.), RISTIC (M.) et WATRACH 
(A. M.). - Theileria SP. chez le daim aux 
U. S. A. (Theileria Se., in a deer in the United 

States). Am. J. vet. Res., 1962, 23 (94) : 657- 
62. 

Un daim (Dama virginiano) du Missouri a, un 
mois après splénectomie, montré de no’mbreux 
parasites intra-érythrocytaires que la morpho- 
logie permet de classer parmi les Theilerio. La 
parasitémie s’est élevée à 500 p. 1000 globules 
rouges. Cette théilériose a pu’ être reproduite 
sur un autre daim par injection de Iml de sang 
défibriné, mais un veau et un mouton splénec- 
tomisés inoculés avec 40 ml du même sang n’ont 
pas réagi. 

Des examens au microscope électronique ont 
été faits sur des hématies lysées et ombrées et sur 
des coupes ultra-minces. Ces examens ont montré 
certaines structures. 

L’immunofluorescence n’a pas montré de 
parenté avec Anoplasma marginale et Eperythro- 
zoon ovis. 

Trypanosomiases * 
134. ORMEROD (W. E.). - L’extension de I’épi- 

démie de maladie du sommeil rhodésienne 
de 1908 à 1960 (The epidemic spread of 
Rhodesian sleeping sickness 1908-I 960) 
Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg., 1961, 55 (6) : 
525-538. 

1) Les premiers cas reconnus de maladie du 
sommeil à T. rhodesiense sont survenus en Rho- 
désie du Nord, Nyassaland et Rhodésie du sud 
entre 1908 et 1912 - à cette époque des cas 
sporadiques sont seulement survenus dans les 
Rhodésies, mais il y  a eu une épidémie au Nyas- 
saland. 

2) L’épidémie s’est étendue vers le nord 

atteignant le Tanganyika central dans les années 
1920 et l’Ouganda et le Kenya dans les années 
1940. A chaque extension la maladie est devenue 
plus aiguë et les souches beaucoup plus rapide- 
ment Iéthales pour les animaux de laboratoire. 

3) En Rhodésie du Sud la maladie reste spo- 
radique et relativement chronique avec éven- 
tuellement des « porteurs sains ». 

4) En Rhodésie du Nord des épidémies se sont 

* Voir aussi : Entomologie. 

manifesté mais la maladie reste relativement 
chronique en comparaison des zones épidé- 
miques de l’Afrique orientale. 

5) Dans les districts de N-gamiland et de 
Chobé au Bechouanaland des cas sporadiques 
sont survenus depuis 1934 (probablement depuis 
1909) mais depuis 1957 sont apparus des états 
épidémiques mineurs.’ 

6) Dans les régions qui ont été atteintes par la 
maladie du sommeil Rhodésienne épidémique, 
après que l’affection ait été jugulée, des cas spo- 
radiques continuent à survenir et ces cas avec le 
temps deviennent moins aigus. 

7) T. brucei était présent au Tanganyika avant 
1914. Le T. rhodesiense épidémique éta,it absent, 
mais a envahi le territoire pendant la ,première 
guerre mondiale : il n’est pas’surprenant, pour 
cette raison, qu’il y  ait une large différenciation 
entre ces deux « espèces » du point de vue infec- 
tivité à l’homme. 

8) T. brucei chez le cheptel domestique, et 
T. rhodesiense chez l’homme se manifestent spo- 
radiquement en Rhodésie du Sud. 

Depuis l’époque de l’établissement des euro- 
péens, il n’y a eu aucune relation d’épi,démie de 
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maladie du sommeil : il est peu probable pour 
cette raison qu’il existe une distinction aussi 
marquée qu’au Tanganyika dans I’infectivité 
humaine ; les théories de KINGHORNE ET 
YORKE (1912 a) et de BRUCE (1915) sur I’iden- 
tité de T. brucei et T. rhodesiense attendent encore 
une confirmation expérimentale. 

ches hétérologues de même espèce, mais au- 
cune protection pour les autres espèces. 

9) Plusieurs cas de trypanosomiase sporadi- 
que causée par T. rhodesiense (défini ici) sont 
survenus chez l’homme dans des régions exté- 
rieures à la « zone rhodésienne » normale. 

D’autres tentatives sont faites avec succès 
avec deux autres souches, de même qu’avec 
d’autres espèces de trypanosomes. 

Ces données pourraient permettre, selon les 
auteurs, de reprendre sur un plan nouveau le 
problème de la protection contre les trypano- 
somiases. 

10) Dans les circonstances les mieux établies 
les souches de ces cas sporadiques provenant de 
l’extérieur de la «zone rhodésienne» ont pu 
provenir soit de T. brucei soit de T. gambiense 
puisque tous les deux existent dans les régions 
incriminées. La souche originelle dont provient 
la forme épidémique de T. rhodesiense, est née 
dans le bassin du Zambèze ; celui-ci est tellement 
éloigné d’aucun foyer connu de T. gombiense, 
qu’il en devient peu probable que la souche 
provienne d’autre chose que de T. brucei. 

136. CUNNINGHAM (M. P.) et HARLEY 
(J. M.). - Conservation à l’état vivant des 
formes métacycliques des trypanosomes 
du sous-groupe brucei (Preservation of 
living métacyclic forms of the trypanosoma 
brucei sub-group). Nature, 1962, 194 (23) : 
1186. 

135. DODIN (A.) et FROMENTIN (H.). - Mise 
en évidence d’un antigène vaccinant dans 
le plasma de souris expérimentalement 
infectées par Trypanosome Gombiense et par 
Trypanosoma Congolense. Bull. Soc. Poth. exo., 
1962, 55 (1) : 128-38. 

Sensibilisant des lapins avec des fractions 
(plasma, hématies, parasites) de sang de souris 
infectées par T. Gambiense, les auteurs metten! 
en évidence, par la recherche de la réactivité 
cutanée aux différents antigènes, par la préci- 
pitation en gélose et immunoélectrophorèse et 
enfin par l’activité des différents sérums in V~O, 
la possibilité d’une protection passive des souris 
non seulement par un sérum homologue mais 
aussi par un sérum hétérologue d’espèce, conte- 
nant des trypano-agglutinines. 

158. Glossino $wllipides sauvages capturées 
près du lac Victoria ont été entretenues au labo- 
ratoire de Tororo (Uganda) selon la technique 
de Cockings. Un repas de sang fut donné à ces 
mouches. Le sang provenant d’une vache recon- 
nue indemme de trypanosomiase était défibriné 
et présenté pendant 1 heure aux tsé-tsés dans 
une capsule recouverte d’une membrane cons- 
tituée par de la peau de cobaye. Après ce laps 
de temps le contenu de la capsule est divisé en 
2 parties. L’une (0,s ml) sert à inoculer 5 souris 
qui présentent en 5 jours une parasitémie nette, 
l’autre (5 ml) après addition de 0167 ml de gly- 
cérol est répartie en ampoules qui sont scellées 
et mises au réfrigérateur à 790 C. Retiré après 
3 semaines de conservatio.n, le sang se montre 
infectieux pour les souris à la dose de 0,l ml par 
voie préritonéale. La morphologie permet de 
classer les trypanosomes dans le Ier groupe bru- 
cei. 

La protection active de la souris par vaccina- 
tion a alors été recherchée. On injecte tous les 
deux jours, pendant 6 jours, 0,lO ml de plasma 
de souris infectées, puis les souris sont éprouvées 
5 jours après la dernière injection pcr une 
inoculation de trypanosomes lavés en solution 
de Locke. Les résultats montrent une protection 
totale de 16 souris sur 20 pour la souche homo- 
logue, une protection croisée relative entre sou- 

137. SIMMONDS (A. M.) et LEGGATE (B. M.). 
- Une méthode de dépistage des infections 
à trypanosomes chez la glossine (A survey 
method of Trypanosome infections in Glos- 
sina). Nature, 1962, 194 (4835) : 1297-1298. 
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Les taux d’infection des glossines par trypa- 
nosomes sont établis en prenant ‘pour base les 
résultats obtenus soit par la méthode de Lloyd 
et Johnson qui nécessite l’examen à l’état frais, 
donc la présence sur le terrain d’une équipe 
de microscopistes rendant difficile la prospec- 
tion de vastes étendues, soit par la méthode qui 
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consiste à examiner l’armature buccale au labo- 
ratoire où parviennent les insectes après avoir 
été fixés vivants. Cette dernière méthode n’exclut 
pas les régurgitations stomacales au moment de 
la fixation rendant de nombreux prélèvements 
opaques donc inutilisables. Les auteurs ont 
pensé, pour pallier ces difficultés, à examiner 
au laboratoire des prélèvements constitués par 
la tête de la glossine, tête séparée du corps au 
moment de la capture par un coup de ciseaux 
et fixées immédiatement dans l’alcool méthy- 
lique. Cette ‘méthode ne permet pas de recon- 
naître les infections de l’intestin ou les polymor- 
phes des glandes salivaires qui sont malgré tout 
assez rares. Les résultats obtenus par la méthode 
décrite portant sur près de 1.500 mouches sont 
très proches de ceuxobtenus par l’examen des 
mouches vivantes avec un écart standard sur 
la moyenne des pourcentages égal dans les 2 cas. 

1 138. BROWN (K. N.) et WILLIAMSON (J.).- 
Les antigènes des trypanosomes du groupe 
Brucei (Antigens of, Bruce; trypanosomes). 
Nature, 1962, 194 (4835) : 1253-1255. 

Les variations antigéniques des trypanosomes 
de rechute sont connues depuis longtemps déjà, 
et si les techniques de diffusion en gélose ou 
immunoélectrophorétique ont montré des diffé- 
rences frappantes dans les précipitines des 
variants, en réalité la nature précise des anti- 
gènes des trypanosomes d’Afrique est restée 
inconnue. Partant d’une souche de laboratoire 
de T. brucei, les auteurs ont pu montrer I’exis- 
tente d’au moins 3 groupes de précipitogènes 
et les localiser dans les parasites (microsome, 
gelée cellulaire, noyau). Ces résultats pourraient 
permettre de standardiser l’immunologie en la 
matière. 

Parasitologie 

139. TURNER (J. H.) et WILSON (G. 1.). - albumine 
port 

qlobuline 
de 2,2 alors que les sérums 

d’agneaux élevés au pâturage et parasités avaient 
une moyenne de gamma-globuline de 46 p. 100 

Etudes sur les protéines sériques du mou- 
ton et de la chèvre. 1. Etudes sur les agneaux 
Shropshire à des différents degrés de para- 
sitisme (Sérum protein studies on sheep 
and goats. 1. Studies on Shropshire lambs 
exposed to different degrees of parasitism). 
Am. 1. vet. Res. 1962, 23, 718-24. (Résumé 
de l’auteur). 

Les protéines sériques de trois groupes 
d’agneaux Shropshire ont été analysées par 
électrophorèse sur papier afin de rechercher 
les différences qui pourraient être dues au para- 
sitisme, au mode d’élevage ou aux deux. 

Les sérums des agneaux élevés en dehors de 
toute infestation par helminthes ont toujours 

présenté un rapport 
albumine 

globuline 
nettement plus 

élevé et des pourcentages de gamma-globulines 
nettement inférieurs à ceux des sérums prove- 
nant d’agneaux légèrement parasités, élevés en 
bergerie. 

Les sérums d’agneaux âgés de 10 mois, éle- 
vés en bergerie présentaient en moyenne 
16 p. 100 de gamma-globuline, et un rap- 

l 

/ ’ 

1 ’ 
l ( 

( 

/ l 

albumine 
et un rapport 

qlobuline 
de 0,4. Les valeurs pro- 

téïques totalesétaient plusélevées sur les agneaux 
de bergerie que dans l’un ou l’autre groupe. 

albumine 
Les raPPorts ;,obul;ne s’élevaient en fonction 

de l’âge des animaux en l’absence de parasi- 
tisme significatif mais diminuaient avec l’âge 
chez les sujets p’arasités. Des formes Iprvaires 
d’Haemonchus coptortus inhibées dans leur déve- 
loppement ont été constatées sur un agneau ; 
:ette inhibition semble en relation avec le pour- 
:entage élevé de,gamma-globuline, pourcentage 
ju à des contacts antérieurs avec ce nématode. 

140. ROBERTS (H. E.) et VALLELY (T. F.). - 
Lc streptothricose du bétail (Streptothri- 
cosis in Cattle). Vet. Rec., 1962, 74 (25) : 
693-5. 

La streptothricose du bétail et les de,rmatites 
nycotiques du mouton sont bien connues en 
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Afrique et en Australie. En Grande-Bretagne, si 
la dermatite mycotique du mouton est bien con- 
nue, il n’a rien été publié sur la streptothricose 
du bétail. Le présent article est une relation 
détaillée des trois enzooties qui ont atteint le 
bétail dans la zone des Midlands. 

Les auteurs pensent que bien que I’épidémio- 
logie de la streptothricose ne soit pas complè- 
tement connue, il n’y a pas de doute que, mis 
à part la possibilité d’une présence saprophyti- 
que, les caractères de résistance de cet organisme 
le rendent capable d’une répartition étendue 
à partir d’un seul animal infecté. La maladie 
peut donc être considérée comme contagieuse 
en ce sens que toute diminution de la résistance 
locale ou générale de l’animal favorise I’im- 
plantation de l’infection et de la maladie subsé- 
quente. Parmi les facteurs favorisants, les auteurs 
pensent à un ramollissement de la peau par un 
excès d’humidité aux plis sous-cutanés ou à des 
abrasions produites par la tonte ou par des mor- 
sures de tiques. La streptothricose du bétail est 
rare au Royaume-Uni et de forme relativement 
bénigne. Les veaux sont les plus fréquemment 
atteints et cette maladie est probablement res- 
ponsable de la «teigne du lait » qui se produit 
autour des bouches des veaux nourris au seau. 

141. FITZGERALD (P. R.). - Pathogénie de 
Ascaris lumbricoides var. soum chez les 
agneaux (The pathogenesis of Ascaris 
lumbricoïdes var. suum in lambs). - Am. /. 
Vet. Res., 1952, 23, 731-36. (Résumé de I’QU- 
teur). 

Des œufs embryonnés d’Ascaris lurn~rico~~des 
var. suum ont été, à la dose de 800.003 a 43 mil- 
lions, administrés per os à 6 antenais e: à 
12 agneaux plus jeunes au cours de deux expe- 
riences destinées à étudier les effets causés par la 
migration des larves. Uneélévation de latempéra- 
ture, commençant 2 jours après I’administra- 
tion, s’est poursuivie jusqu’au 8e jour. II y  a eu 
de la dyspnée en même temps mcis celle-ci a éré 
plus marquée entre le 4e et le 8e jour. Un jeune 
agneau qui avait reçu 6 millions d’œufs est 
mort le 8e jour. L’étude des constantes sanguines 
n’a révélé aucune différence entre animaux 
infestés et animaux témoins en ce qui concerne 
l’hémoglobine et la vitesse de sédimentation. 
II n’y a pas eu non plus de différence notable 

dans le nombre des globules blancs excepté 
pour un animal chez lequel la leucocytose s’est 
élevée à 20.600. L’éosinophilie s’est révélée 
de 23 p. 100 de 8 à 16 jours après l’ingestion 
chez quelques animaux. 

Seuls le foie et le poumon présentaient des 
lésions à la suite de la migration des larves. Ces 
dernières ont pu être trouvées dans les deux 
organes, dans le foie en 24 heures et dans le 
poumon dans les 8 jours qui ont suivi I’inocula- 
tion. Ni larves, ni adultes n’ont pu’être trouvées 
sur les agneaux autopsiés 31 et 70 jours après 
I’infestation. 

Les lésions histologiques semblaient être 
confinées principalement au foie, et aux pou- 
mons. La congestion et I’hémorragie suivies 
d’une infiltration par des polynucleaires étaient 
les lésions les plus fréquentes. Des fragments 
de larves ont été vues sur lescoupes histologiques. 

142. MARTIN (H. M.) et VIDLER(B. 0.). - Déve- 
loppementinvitro de tissus de tique (In vitro 

growth of tick tissues (Rhipicepholus oppen- 
diculatus Neumann, 1901). Exper. Porasit., 
1962, 12 (3) : 192-203. 

Les auteurs de l’« East African Veterinary 
Research Organization » au Kenya après avoir 
souligné l’importance de la culture de tissus de 
tiques, vecteurs importants de nombreuses affec- 
tions humaines et animales (protozooses, viroses, 
rickettsioses) décrivent leur technique et les 
résultats obtenus : 

Le mileu où l’on a observé des développements 
à partir du début et une longue survie de diffé- 
rentes catégories de cellules de tissus de tique, 
contenait de la solution salée isotonique de Hank, 
des acides aminés et des vitamines du milieu 
basa1 de Eagle en même temps que 20 p. 100 de 
sérum de bœuf, ainsi que des; antibiotiques. 

Les explants comprenant les constituants de 
corps de nymphe ou de tique adulte (Rhipicepha- 
1~1s appendiculatus) ont été cultivés dans des tubes 
à culture de Leighton. 

Les nymphes, disséquées 6 à 7 jours après 
s’être gorgées, paraissent donner les résultats 
les meilleurs pour la préparation des cultures 
de tissus de tiques. 

Les mouvements dès le début et le développe- 
ment des cellules surviennent souvent dans les 
premières 24 heures in vitro. 
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Quatre types de cellule ont été diagnosti$ués 
dans les développements de culture. Chez tous 
les types de cellules, l’on a aussi observé des 
:modifications de la mitose dans les cultures. 

Certains des explants de tissus ont habituelle- 
fment survécu in vitro au delà de 60 jours et l’on 
a observé respectivementjusqu’à et175jours 
des mouvements’ des tissus et des développe- 
!ments de cellul&. 

Les transferts d’explant (repiquage) ont été 
poursuivis avec un certain succès. Dans un cas le 
développement s’est continué pendant 100 jours. 

143. MULLER (G. L.). - Incidence saisonnière 
des parasites internes du mouton. Première 
note (The seasonal incidence survey of inter- 
nal pa,rasites of sheep - Part 1). 1. 8. Afr. 
med. A~S., 1962, 33 (1) : 45-7. 

L’enquête sur l’incidence saisonnière des para- 
sites internes du mouton a été réalisée sur 3 trou- 
peaux de la province du Cap. Basée sur des 
,comptages d’cwfs, l’identification des larves et 
des adultes a permis ,I’identification de 13 espèces 
,dont les plus importantes au point de vue pathogè- 
ne sont : Trichostrongylus spp., Ostertogia spp., 
,Chabertia ovina, CEsophagostomum spp. 

Sur les brebis adultes, il y  a 2 maxima d’infes- 
tation (décelés par le comptage des ceufs) l’un 
au printemps (août-octobre), l’autre à l’automne 
(mars-juin) qui ne sont pas forcément en relation 
avec la poussée parasitaire qui suit la parturi- 
tion. Sur les agneaux nés au printemps le maxi- 
mum se situe en janvier puis décline jusqu’en 
juin. Ceux nés en automne présentent des vagues 
au printemps et à l’automne avec une période 
de quiescence en été. Les traitements selon GOR- 
DON sont stratégiques ou tactiques. Les premiers 
suivront I’infestation des animaux et retarderont 
I’infestation massive des pâturages. Ils seront 
administrés à tous les animaux et régulièrement. 
Les seconds seront commandés par les conditions 
climatiques locales et l’état du troupeau. 

144. EUSEBY (J.). - Les Cestodes du genre 
Echinococcus : taxonomie, biologie, action 
pathogène pour l’homme. Epidémiologie 
de I’échinococcose larvaire humaine. Rev. 
Méd. Vét., 1962, 25 (2) : 111-28. (Résumé 
repris ibid.). 

Malgré le très grand nombre de travaux 
effectués en cette matière, la taxonomie du genre 
Echinococcus demeure encore incertaine. l 

Parmi les dix espèces signalées par divers 
auteurs, il semble que six seulement méritent 
d’être retenues : E. granulosus (Batsch, 1786) 
E. multilocularis, (Leuckart, 1863) - E. oligar- 
thrus (Diesing, 1863) - E. lycaontis Ortlepp, 
1934 - E. ielidis Otlepp, 1937. Les autres es- 
pèces doivent : ou bien tomber en synonymie 
avec E. granulosus, ou bien faire l’objet de nou- 
velles recherches, notamment E. longimanubrius 
Cameroni, 1926 et E. minimus Cameroni, 1926. 

Les espèck les plus importantes, par le rôle 
qu’elles peuvent jouer dans la pathologie hu- 
maine, sont : E. gran’ulosus et E. multilocularis. 
Chacune d’elle comprend deux variétés : 
E. granulosus granulosus et E. granulosus cana- 
densis d’une part, E. multilocularis multilocularis 
d’autre part. 

L’auteur du rapport ci-dessus étudie’ ces di- 
verses espèces et variétés tant en ce qui concerne 
leur morphologie que leur biologie. De ce der- 
nier point de vue, il s’efforce de mettre en lumière 
les particularités du cycle évolutif des’ «Ténias 
échinocoques » et d’en tirer des conséquences 
épidémiologiques d’ordre général. 

S’attachant, enfin, plus particulièrement aux 
espèces E. granulosus et E. multilocularis et à leurs 
variétés, J. E. envisage les différences d’ordre 
morphologique, biologique et physio-patholo- 
logique qui séparent tes parasites et évoque 
brièvement les caractères particuliers de I’his- 
togenèse de leurs larves. II t?rmine enfin en 
rappelant les modalités épidémiologiques et 
étiologiques des deux types, d’Echinococoose 
larvaire, liées à la biologie des parasites. 

145. FERGUSSON (W.) et LAVOIPIERRE (M.). - 
Observation’ de Roillietio ouris chez le zébu 
au Nigeria (The occurrence of Raillietia auris 
in zebu cattle in Nigeria). Vet. Rec., 1962, 
74 (24) : 678. 

Le genre Railliefia appartenant à la famille des 
Railltidae rangée parmi les mitostigmates est 
composé de 2 espèces R. hopkinsi et R. auris. La 
première a été déjà décrite en Ouganda mais 
la seconde ne l’a été qu’en Europe et en Amé- 
rique du Nord. Ces parasites, plutôt rares, ont 
pour habitat l’oreille moyenne et interne du 
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bétail où ils déterminent une production en fibrose du tympan, l’autre avait son oreille rem- 

excès de cérumen. Les auteurs ont trouvé R. au- I plie de matériel caséeux jaunâtre. Dans les deux 

ris sur 2 vaches fulani abattues, au niveau de ~ cas l’examen microscopique a montré de nom- 

l’oreille, L’une des vaches avait présenté de son 1 breux parasites soit sous forme d’adultes mâles 
vivant une paralysie faciale unilatérale avec : et femelles, soit sous forme de larve. 

Entomologie * * 

146. MORRIS (K. R. S.I. - Efficacité des pièges vrir les tsé-tsés dans les endroits où elles sont en 

pour les recherches sur les tsé-tsés dans la ~ faible densité. 
forêt ombrophile du Libéria (Effective- Les pièges peuvent être employés pour évaluer 

ness of traps in tsetse surveys in the Libe- le facteur contact homme-mouche. 

rian rain forest). Am. 1. Trop. Med. Hyg., Pour comparer les résultats, il est nécessaire, 

1961, 10 (6) : 905-913. (Résumé traduit). pour la visite des pièges, d’observer une tech- 

L’on a trouvé que, dans les conditions de la 
nique uniforme. 

forêt tropicale ombrophile et dans la forêt secon- 
Les captures obtenues par des visites quoti- 

daire du Libéria, les recherches sur la mouche ~ 
diennes sont presque doublées si l’on visite deux 

tsé-tsé, « Glossino polpalis », vecteur de la maladie / 
fois par jour et tombent à 70 o/. avec des visites 
+ ous 

du sommeil à T. gambiense, pouvaient être beau- ) 
les deux jours et au dessous de 40 o/. pour 

coup plus efficacement poursuivies grâce à des 
les visites faites deux fois par semaine. Ces 
différences sont dues à la fois à l’évasion des 

pièges plutôt que par la capture manuelle par mouches entre les visites et à I”attirance des 
des chasseurs de mouches. 

Des pièges, sans appât animal, de 2 pieds* 
mouches vers les pièges par des hôtes chaque 

de haut et de 2 pieds* de long, recouverts de 
fois qu’un piège est visite, 

toile d’emballage courante, ont été adoptés parce 
Ces pièges peuvent être également utilisés 

qu’ils donnent un taux uniforme de prélèvement. 
~ pour des études sur les Tabanidés et autres 

Des pièges deux fois plus grands donnent plus ~ 
insectes, 

.de captures, mais sont difficiles à construire ~ 
en série. Des pièges pliants, beaucoup plus 147. MORRIS (K. R. S.). - Constitution focale 

faciles à transporter que le piège du type rigide d’une affection épidémique (Focal nature 

standard, se sont montrés tout aussi efficaces of an epidemic disease). Natuie 1962, 193 : 

au cours d’un bref essai. 1022-24. 

Par comparaison directe quatre pièges cap- _ 
turent aussi bien que deux chasseurs dans les 

Les facteurs qui influent sur la distribution : 

endroits où la densité de G. palpalrs est faible, avec 
/ Pour la maladie du sommeil à T. gambiense, 

une supériorité marquée pendant la saison 
forme la plus répandue, la transmission de ce 

sèche, où leurs captures donnent une indication 
trypanosome se fait par G. palpalis’et G. tachinoï- 

.,,, des, en pratique par la seule voie cyclique, mais 
plus véridique sur le nombre des tse-tses pre- 
sentes. Dans le cas de densités fortes de cette 
espèce, les pièges donnent un meilleur rende- 
ment que les hommes, car la rapidité de capture ~ 
des pièges n’est pas influencée par le nombre 
des tsé-tsés à capturer. II est économique d’utili- 
ser des pièges et non des hommes pour décou- 

* environ r;O cm. 
** Voir ~L;IS, Trypanosomiases 

ce mode de transmission exige le concours plu- 
tôt rare d’un certain nombre de conditions et 
facteurs divers (WIJERS, MORRIS). 

- Répartition régionale dans les zones épidé- 
miques : Dans les zones épidémiques d’Afrique 
(occidentale et orientale) on peut distinguer des 
régions d’infection forte, ce sont les foyers pri- 
maires, des régions secondaires d’infection 
faible ou nulle et des régions d’extension, voies 
de communication. 
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- Foyers endémiques résiduels : La naissance 
de certaines épidémies dans des régions d’en- 
démie faible est due à l’existence de foyers endé- 
miques individuels, régions de faible ét-endue 
bien localisées ou se manifestent toujours, à des 
intervalles plus ou moins rapprochés, les 
poussées épidémiques. 

- Ecologie des foyers : En période d’endémie 
basse la localisation de celle-ci à certains foyers 
limités est nécessaire pour le maintien de I’infec- 
tion, dont l’intensité est d’ailleurs souvent sous- 
estimée pour plusieurs raisons. La localisation 
des foyers primaires dépend du besoin d’eau 
commun à l’hommemet à la tsé-tsé et le passage 
de l’endémie à l’épidémie s’explique par une 
augmentation du degré du contact homme- 
glossine. 

- Application 0 /a lutte contre la trypnoso- 
mime : Ces conceptions doivent influencer les 
modalités de la lutte dirigée contre la trypano-- 
somiase, divers exemples en sont donnés : en 
Côte d’lvoire où les résultats ont été spectacu- 
laires, au Ghana et en Afrique orientale où 
l’on a observé qu’une lutte bien menée dans. 
certains foyers a amené une régression géné-- 
rale dans des zones plus étendues, tandis qu’une 
lutte imparfaite dans certains foyers était à I’ori- 
gine de l’extension de certaines épidémies. 
Malheureusement l’intérêt d’intervenir au degré 
de l’endémie basse n’est pas toujours compris 
par les autorités administratives ou médicales ; 
mais le succès d’une lutte localisée à ces foyers 
endémiques démontre que l’enseignement de 
l’écologie est, en’ définitive, payant. 

Chimiothérapie - Thérapeutique 
148. PEARSON (C. C.), KLIEWER (1. 0.) et 

BROCK (W. E.). - Etude de l’effet de 
trois médicaments sur la multiplication 
des globules rouges de bovins infectés 
d’anaplasme (A study of the effect of three 
drugs on ,the multiplication of anaplasma- 
infected bovine erythrocytes). Am. J. vet. 
Res., 1962, 23 (94) : 614-17. 

20 veaux âgés #de 1 à 4 semaines ont été, après 
splénectomie, répartis en 4 groupes, Après une 
période d’observation d’un mois, ils ont été in- 
fectés par 10 ml de sang de porteurs d’anaplasme. 
Lorsque le taux d’érythrocytes parasités attei- 
gnit 5 à 10 p. 100, les veaux furent, selon les 
groupes, traités soit par 25 mg/l<g de tylosine par 
voie intramusculaire, soit par 25 mg/kg d’érythro- 
mycine par voie intramusculaire, soit 5 mg/kg 
du produit no 10.073 en solution à 10 p. 100 par 
voie sous-cutanée, un groupe témoin restant 
non traité. Les résultats de ces traitements ont 
été jugés d’après le pourcentage d’hémoglobine, 
le nombre de globules rouges et la proportion 
de ces derniers qui étaient parasités. 

Aucune différence n’a été trouvée entre le lot 
témoin et les 3 autres lots traités et il est donc peu 
probable que la tylosine, I’érythromycine et le 
composé 10.073 soient actifs dans le traitement 
de I’anaplasmose. 

149. KHAN (M. A.). - Action toxique du « Rue- 
Iène » pour le varron et pour le boeuf (Toxi- 
city of ruelene to cattle grubs (Hypode,rma 
spp.) and their hosts). Amer. J. vet.‘Res., 1962, 
23 (94) : 516-20. (Résumé de l’auteur). 

Une application de Rue!ène* à 0,5 p. 100, de 
même que l’injection intramusculaire de Ruelène 
à raison de 15 mg/l<g, ou la pulvérisation de cou- 
maphos à 0,5 p. 100 ont donné des résultats 
satisfqisants dans le contrôle systématique du 
varron. Aucun de ces traitements n’a eu d’effets 
nocifs sur la santé des animaux mais l’injection 
sous-cutanée ou intramusculaire superficielle 
de Ruelène a causé une légère inflammation 
locale. II n’y a pas eu de différence significative 
dans les gains d,e poids des groupes traités et 
non traités. 

L’injection intramusculaire be Ru,elène à rai- 
son de 15 mg/kg’et de 30 mgikg ou de succinaté 
diéthyl employé comme solvant n’ont pas caus+ 
d’effets toxiques visibles sur quelques veaux 
artificiellement sensibilisés par un antigène 
varron. Les traitements ont déterminé une dimi- 

* (Ruelène : nom de marque pour le Lt-tert-butyl- 

2-chlorophényl méthylphosphoramidate produit par 

Dow). 
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nution de la cholinestérase des hématies dont 
l’inhibition maximum se situe 72 heures après 
l’injection. 

150. HOBBS (W. B.). - Note sur l’utilisation 
du « Néguvon » comme anthelminthique 
administré par voie sous-cutanée (Notes 
on the use of Neguvon A as anthelmintic 
by subcutaneous injection). /. Sth Afric. vet. 
Med. A~S., 1962, 33 (1) : 49-51. 

Le « Néguvon » est le nom de marque d’un 
composé organo-phosphoré dont I’activitéanthel- 
minthique par voie orale déjà connue, a été 
recherchée lorsqu’il est administré par voie sous- 
cutanée. Dans ce but une solution aqueuse à 
200 mg/ml a été injectée par voie sous-cutanée 
à 15 veaux à raison de 24 à 31 mgjkg. Le para- 
sitisme de ces 15 veaux a été suivi par examen 
coproscopique en même temps que 7 autres 
veaux non traités servaient de témoins. L’effet 
le plus marqué, par rapport aux témoins, s’est 
manifesté à l’égard de Hoemonchus place;. Si un 
seul témoin réussit à se débarrasser de son infes- 
tation, par contre la moitié des animaux traités 
réussirent à se stériliser. Aucun signe de toxi- 
cité n’a été enregistré, mais des oedèmes volu- 
mineux apparaissant dans les 24 heures au point 
d’injection et disparaissant en quelques jours ont 
été enregistrés. Des doses plus élevées permet- 
traient vraisemblablement d’obtenir de meilleurs 
résultats quant à l’action anthelminthique. 

151. GRAY (A. R.) et STEPHEN (L. E.). - Un 
essai comparatif de la toxicité locale et de 
l’activité prophylactique contre les trypano- 
somiases sur le bétail zébu de I’Ouest-Afri- 
tain du chlorure de Métamidium, des sels 
de Suramine et de I’embonate avec le pro- 
salt d’Antrycide (A comparative tria1 of trie 
local toxicity and prophylactic activity 
against trypanoso,,,,,, , --;n-i- In West Atrican 
zebucattle ofMetamidium chloride. s,ramin 
salt and embonate with Antrycide pro-Salt). 
Vet. Rec., 1962, 74 (25) : 696-702. 

Les réactions locales et les activités prophy- 
lactiques du chlorure de Métamidium. et, en 
quantité équivalente, en terme de cations Méta- 

midium, des sels de Suramine-Métamidium et 
d’embonate de Métamidium, ont été comparées 
avec celles du pro-Salt d’Antrycide sur des zébus 
blancs fulani de l’Ouest-Africain à l’égard des 
trypanosomes transmis par Glossino morsitons 
submorsistons. 

Lorsque les médicaments ont été injectés par 
voie sous-cutanée, les réactions loc8les au chlo- 
rure de Métamidium et à I’embonate de Méta- 
midium furent sévères mais celles dues aux sels 
de Métamidium-Suramine fureni seulement 
faibles. Aucune preuve n’a pu être apportée 
d’une toxicité systématique. 

Les moyennes des périodes de protection obte- 
nues avec ces médicaments ont été : 

- 132,6 jours (de 109 à 191 jo’urs) avec le 
chlorure de Métamidium à 3 mg/kg’ ; 

- 123,8 jours (de 78 à 187 jours) avec le sel 
Suramine-Métamidium à 5,3 mg/kg ; 

- 192 jours (de 131 à 243 jours) avec I’em- 
bonate de Métamidium à 4, 75 mg/l(g ; 

- et 70,6 jours (de 60 à 79 jours) avec le 
pro-Salt d’Antrycide à 7,4 mg/kg. 

5 animaux témoins non traités se, sont in’fectés 
avec des trypanosomes de 8 à 11 jours après 
exposition à la contamination et sont morts 
après des infestations dont la durée a été de 2à 
92 jours. 

Trypanosomo congolense a été identifié par 
des infestations intercurrentes chez 14 sur 15 ani- 
maux qui ont été traités avec les dér#ivés du méta- 
midium et chez 4 sur 5 des animaux traités avec 
I’antrycide. Les espèces de trypanosomes tout 
d’abord rencontrées chez les 2 autres animaux 
traités et sur les 5 animaux non traités servant 
de témoins ont été Trypanosome vivox. 

Les infections mixtes ont été identifiées plus 
tard sur 3 des animaux traités par I’Antrycide 
et sur 2 des témoins non traités. 

Le traitement des infections intercurrentes 
avec le Bérénil à 3,s mg/kg a amené la guérison 
de 13 animaux sur 14 qui avaient été traités au 
préalable avec les dérivés du Métamidium mais 
des rechutes se sont produites sur tous les 5 ani- 
maux traités préalablement avec I’Antrycide. 
Ces infections de rechutes ont été guéries par le 
chlorure de Métamidium à raison de 1 mg,/kg. 
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Physiologie - Physio-climatologie 

152. SEN (A.) et SHILA CHAUDHURI. - Pro- 
téines non caséiques du lait de chèvre (Non- 
casein proteins of goat’s milk). Nature 1962, 
195, 286-287. 

~ Des types génétiquement différents de P-lhc- 
toglobuline, d’cc-lactalbumine et de p-caséine 
existent dans le lait de vache, mais n’ont pu être 
mis en évidence dans le lait de bufflone. L’auteur 
a recherché l’existence de ces protéines non 
caséiques génétiquement contrôlées dans 75 laits 
provenant de 4 races de chèvres laitières des 
Indes. Les constituants protéiques examinés par 
électrophorèse sont au nombre de 5, 4 migrant 
vers la cathode (p-lactoglobuline, lactalbumine, 
composant III et III a) et 1 vers l’anode (compo- 
sant IV). 

Tous les échantillons indiyiduels examinés 
donnent des résultats uniformes excluant ainsi 
l’existence d’un facteur génétique de contrôle. 

153. GRABAR (P.), COURCdN (J.) et WOST- 
MANN (B. S.). - Analyse immunoélectro- 
phorétique des sérums des rats « germfrée » 
(Immunoelectrophoretic analysis of the 
serum of germfree rats). 1. Immun~/., 1962, 
88, 679-82. 

Les électrophorèses des sérums de rats « germ- 
free »* ont montré que seules de petites quantités 
de protéines migrent dans la zone des gamma- 
globulines. L’immunoélectrobhorèse qui donne 
des renseignements peu détaillés sur les diverses 
protéines sériques a été utilisée en vue’de savoir 
où les protéines sériques des rats germfree déce-. 
Iées par I’électrophorèse possédaient les carat-- 
téristiques, et la mobilité de vraies gamma-glo-- 
bulines. 

Les résultats rapportés ont été obtenus par- 
immunoélectrophorèse directe en utilisant nonI 
seulement les sérums des rats conventionnels 
mais aussi ceux des rats germfree pour préparer- 
des sérums anti-rat sur le lapin. Ils montrent que. 
les sérums des rats germfree contiennent les 
mêmes composants antigéniques majeurs que. 
les sérums des rats conventionnels. Certains. 
constituants de faible mobilité sont en si faible, 
quantité que leur détection s’avère difficile même 
avec des méthodes aussi sensibles que la préci- 
pitation spécifique. 

* N. D. L. R. Les rats « germfree » sont des rats. 
absolument neufs obtenus par césprienne et élevés en, 
milieu aseptique. 

Alimentation - Carences - Intoxications 

154. FERRANDO (R.), Mlle HENRY (N.) et 
VAIMAN (M.). - Etudes sur la valeur ali- 
mentaire des farines de viande (2e note). 
Rec. Med. Vet., 1962, 88 (6) : 457-61. 

Dans un précédent article, les auteurs ont 
montré combien, la digestibilité in vitro était de 
faible valeur indicative pour juger de l’efficacité 
alimentaire d’une farine de viande. Ils avaient, 
en outre, émis l’hypothèse que le chauffage, 
ainsi que le pourcentage d’os, de collagène et 
d’élastine étaient autant de facteurs limitant la 
valeur alimentaire des farines de viande. 

A partir du filet de boeuf, puis, de tissu con- 
jonctif et de tendons, les auteurs préparent cette 
fois deux farines après séchage à l’étuve à 900 C. 

Des mélanges sont effectués dans des propor-- 
tions variables et une série de régimes composés ,, 
à l’aide de ces farines, de sucre, d’huile, de miné-- 
raux et de vitamines, de telle sorte qu’ils soient- 
théoriquement équilibrés, sont administrés à des 
lots de rats. 

Les auteurs montrent, chiffres à l’appui, que 
la valeur biologique d’une farine de viande este 
influencée non seulement par son mode de fabri- 
cation mais encore par la nature des carcasses 
traitées et ce sont les pourcentages d’o$ d’élastine, 
de collagène, ainsi que les modalités du chauf- 
fage qui en déterminent la valeur. 

Par ailleurs, les auteurs pensent que ce n’est 
pas seulement le déséquilibre des acides aminés.. 
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qui est en cause. En effet, la mort des sujets 
d’expérience survient plus vite dans les lots d’ani- 
maux recevant de la farine de conjonctif et de 
tendons que dans les lots qui reçoivent une nour- 
riture dépourvue de protéines. Cela semble indi- 
quer qu’il existe dans ces tissus des substances 
néfastes en elles-mêmes, substances qu’il reste 
à déterminer. 

Cette détermination ne résoudra pourtant 
pas le problème de l’élimination de ces tissus. 

155. SHUPE (J. L.), MINER (M. L.), HARRIS 
(L. E.) et GREENWOOD (D. A.). - Consé- 

lisation des aliments ainsi que l’ont montré les 
études de digestibilité. 

156. SWENSON (M. J.), GOETSCH (D. 0.) et 
UNDERBJERG (G. K. L.). - Influence des 
oligo-éléments, de I’excés de calcium et de 
divers aliments de lest sur I’hémogramme, 
les tissus, et le cycle œstral de génisse Here- 
ford (Effects of dietary trace minerals, 
excess calcium, and various roughages on 
the hemogram, tissues, and estrous cycles 
of Hereford heifers). Am. /. Vet. Res., 1962, 
23, 803-808. (Résumé de l’auteur). 

quences de l’alimentation des génisses avec 
du foin contaminé par des résidus fluorés Au cours de 3 expériences réalisées sur 36 

atmosphériques ou du foin additionné de génisses Hereford les auteurs, utilisant I’hémo- 

fluorure de calcium ou de fluorure de SO- ! , gramme et les modifications tissulaires comme cri- 

dium (Relative effects of feeding hay atmos- tères, ont déterminé la valeur des oligo-éléments 

pherically contaminated by fluoride residue, ; alimentaires, les effets nocifs d’un ,excès de cal- 

normal hay plus calciumfluoride, and nor- cium alimentaire et les valeurs ,comparatives 

mal hay plus sodium fluoride to dairy de différents aliments de lests, tels que le foin de 

heifers) Am. /. Vet. Rev.. 1962, 23, 777-787. I luzerne, le foin de prairie, et la paille de blé. 

Les oligo-éléments (fer, cuivre, cobalt, zinc, 

Seize génisses ont été reparties en 4 groupes I manganèse) ont augmente la moyenne des 
en fonction de leurs poids. Les 4 génisses de / volumes corpusculaires et la moyenne de I’hémo- 

chaque lot ont été affectées par tirage au sort à globine corpusculaire des érythrocytes après 

l’un des traitements suivants : 10 Foin contenant 6 mois d’administration (de 1 et 5 p. 100 de 

peu de fluor (10 parties par million) 20 Foin niveaux significatifs respectivement). Le foin 

contenant beaucoup de fluor (62 parties par de luzerne distribué pendant 6 mois à raison 

million) 30 Foin ayant peu de fluor additionné 1 de 7 à 900 g par tête et par jour a, de même, 

de fluorure de sodium à raison de 68 p. p. m. / augmenté ces valeurs, mais a amené une dimi- 

En plus du foin chaque animal recevait 9oOg de nution du nombre des érythrocytes (5 pa 100 de 

grains. L’expérience a duré 588 jours. / signification). 

Les résultats obtenus montrent que : 10 Le L’excès de calcium dans la ration avec un 

foin contaminé par une grosse quantité de fluor 
1 

Ca 10 

émise par une aciérie dans l’Utah s’est montré 
rapport -- de 1 avec unequantité,de phosphore 

P 
aussi toxique que le fluorure de sodium. 20 Le 
fluorure de calcium s’est avéré moins toxique 
que le résidu fluoré du foin contamine ou que 
le fluorure de sodium. 30 La fluorose dentaire 
peut être en relation avec la quantité et le type 
de composé fluoré ingéré. 40 Des modifications 
non équivoques au niveau de la substance os- 
seuse ont été trouvées sur les animaux qui ont 
consommé des rations contenant du flLorure de 
sodium et du foin contaminé. 50 Sur un même 
animal les quantités de fluor emmagasinées 
varient selon les os et les zones anatomiques. 
60 Le fluor n’a pas eu d’effet nocif sur les tissus 

mous du corps. 70 Le fluor n’a pas modifié I’uti- 

suffisante pour couvrir les besoins n’a pas modi- 
fié I’hématogramme, de même les taux de calcium, 
de phosphore et de magnésium dans le sérum 
n’ont pas été modifiés. L’excès de calcium ajouté 
à une ration de base dépourvue d’aliment de 
lest, sans addition d’oligo-éléments, a inhibé le 
cycle œstral, y  compris l’ovulation. Le foin de 
luzerne et les oligo-éléments ajoutés à cette 
ration hypercalcique n’a pas modifié le cycle 
cestral normal. 

Les examens microscopiques de divers tissus 
et de différents organes n’ont pas montré de 
modification pathologique due aux traitements, 
en dehors de l’inhibition de l’ovulation. 

303 

Retour au menu



Pâturages - Plantes fourragères 

157. BIRIE-HABAS (J.) et SCHREDER (R.). - 
Deux années de mixed-farming, 1959- 
1960. Iram. Station du Lac Alaotra. - Agro- 
nomie tropicale, 1962, 17 (2-3) : 143-57) 
(Résumé modifié). 

Les auteurs rendent compte de deux années 
d’essais d’élevage, menés d’une part avec un 
troupeau destiné à la production laitière (une 
vingtaine d’animaux métis normands), d’autre 
part avec un troupeau destiné en principe à la 
production de viande (une vingtaine d’animaux, 
dont dix-huit vaches zébus et un taureau brah- 
man, le reste d’origine métis brahman-zébu). 

Le premier troupeau est nourri surtout à I’éta- 
ble (élephant grass, manioc, provende à base 
de son de riz, de tourteau d’arachide et de farine 
de maïs) et ne pâture que trois heures par jour. 

Le second troupeau vit sur les pâturages ; un 
supplément de nourriture a été donné à l’étable 
jusqu’en mai 1959, puis supprimé à cette date. 

La composition des pâtures, les sources 
d’approvisionnement des suppléments, le plan 
de rotation prévu ét les prix de revient sont indi- 
qués. En définitive, une bonne alimentation du 
bétail à lait ou à viande peut être très facilement 
obtenue, mais la difficulté est de vulgariser cette 
alimentation en milieu autochtone. 

Avec une alimentation convenable on peut, 
avec les métis normands, produire 7 à 8 kg de 
lait par jour, mais ce bétail est fragile et nécessite 
les soins d’éleveurs confirmés. 

Le croisement brahman-zébu donne des ani- 
maux très rustiques adaptés au régime du pâtu- 
rage naturel, à croissance plus rapide et à gaba- 
rit plus fort que les zébus. Certaines bêtes pré- 
sentent des aptitudes laitières. Une sélection en 
ce sens semble devoir être féconde. 

Dans l’immédiat, toutefois, l’installation d’une 
production laitière au lac Alaotra exigerait : 

- la production préalable d’animaux laitiers 
en nombre suffisant, 

- le choix de candidats éleveurs compétents, 
- l’organisation du marché. 

Ajoutons quelques chiffres qui indiquent, 
d’après les auteurs, 

10 Que la ferme n’arrive pas à I’auto-finance- 
ment et qu’un apport extérieur de 600.000 fr par 

an est nécessaire pour son équilibre financier. 
II serait peut être possible de se rapprocher de 
cet équilibre si le travail animal remplaçait la 
motoculture. 

20 Que le kg de viande sur ,pied revient à 
52 fr, sans tenir compte ,des frais d’encadrement, 
mais avec production de fumieret à 34 fr, sans 
tenir compte des frais d’encadrement et sans 
production de fumier. (Le prix de vente courant 
est de 35 fr le lkg vif.) 

30 Que le prix de revient du lait est de 36 fr 
le kg, sans tenir compte des frais d’amortisse- 
ment du matériel et du cheptel, et de 16 fr le kg 
sans tenir compte ni des frais d’amortissement, ni 
des frais d’encadrement. 

Ces chiffres qui n’ont qu’une valeur indicative 
indiquent clairement d’après les auteurs la 
faible rentabilité de la production demIa viande 
et du lait à Madagascar dans le cadre d’une 
exploitation moyenne. 

158. GRANIER (P.), - Amélioration des pâtu- 
rages. L’herbe de Para dans la province de 
Majunga. Bull. Madagascar, 12 (191) : 353- 
61. 

L’auteur relate I’historiaue de l’introduction 
de l’herbe de Para dans la province de Majunga 
à Madagascar. Après une des,cription sommaire 
de la plante, il établit une comparaison avec 
« I’Ahidrano » qu’il considère comme un « Para 
autochtone » et qu’il rapporte au Pan(cum stag- 
ninum ou au Panicum fluitans. 

Différents essais sont mis en route dans des 
terrains variés et subissent un certain nombre 
de vicissitudes (suppression des travaux, sur- 
charge, destruction partielle), essais d’où il res- 
sort, après analyse : 

10. - En zone nord, que l’herbe de Para 
plantée au printemps (novembre, décembre) 
dans des bas-fonds inondés s’adapte de façon 
parfaite. 

20. - En zone sud, que la plante, mise en 
place dans un marécage profond exondé en 
saison sèche, s’enracine facilement sur l’argile 
desséchée et résiste ensuite à la montée des eaux. 

30. - En zone centrale, que l’herbe de Para 
se développe partout avec tendance envahissante, 
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qu’elle résiste à une surcharge intense, que la i tracteur”à « roues cages » avant la plantation. 
mise en défens donne des résultats extrêmement ~ Le rendement n’est pas indiqué de façon pré- 
rapides et que la croissance est pratiquement ~ cise mais l’auteur avance le chiffre de 60 t à 
continue, mais que, par contre, la plante végète 1 l’hectare en terrain sec. Quant au prix de revient 
dans un excès d’eau. 1 de la plantation, il est estimé à 4.150 fr l’hectare 

Les façons culturales sont adaptées à chaque 1 non clôturé. 
espèce de terrain. Bouturage dans l’eau sur sol En conclusion, l’herbe de Para offre l’avantage 
faiblement inondé, bouturage progressif sur sol de créer un pâturage permanent et définitif, qui 
exondé à mesure que l’eau se retire si la hauteur entre rapidement et victorieusement en concur- 
d’eau est trop importante ou enfin bouturage rente avec la végétation spontanée dès la pre- 
sur sol sec. Le sol est généralement travaillé au mière année et ne craint pas la surcharge. 

Techniques de laboratoire 

159. KATSH (S.) et MATCHAEL (J.). - Lignes 
de précipitation antigène-anticorps dans ’ 

l’a-t’il modifiée de la façon suivante : Le sérum 
anti est additionné d’une solution à 1 p. 100 d’hé- 

la micro-technique de double diffusion en matoxyline cristallisée à raison de 1 p. 2, il est 
gélose (Antigene-antibody bands in the / ensuite dialysé (membrane Viskings) contre 
micro-double-diffusion agar technique). 1 de l’eau distillée pour éliminer le colorant non 
Nofure, 1962, 194 (23) : 1186-87. ! couplé. Le sérum est placé dans les cupules péri- 

! phériques de la lame recouverte de gélose et 
La micro-technique de double diffusion en 

gélose s’est généralisée et l’utilisation des colo- / 
l’antigène dans la cupule centrale. La photogra- 

rants rouges des thiazines employés pour colorer 
phie qui illustre les résultats montre la d,iffusion 
du colorant à partir des trous périphériques et 

les lignes de précipité après leur formation a 
contribué à les rendre plus visibles. Cependant 

la ligne,déterminée par son arrêts brusque avec 

l’auteur essayant de trouver un système per- ) 
les réactions positives. 

L’auteur pense que cette méthode de mar- 
mettant de révéler des anticorps antispermato- ~ quage par les colorants permettra d’observer la 
gènes dans les sérums ou les tissus de cobaye formation des lignes et, par voie de conséquence, 
aspermatogène n’en obtint aucun bénéfice. Aussi 1 d’envisager la dynamique de la réaction. 
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BIBLIOGRAPHIE 

Note bibliographique sur les Arthropodes por- 
teurs des virus de la peste équine en Tur- 
quie par S. YASAROL (Institut de recherches 
vétérinaires de Bornovo). 

La revue de la littérature qui s’intéresse à la 
transmission de la peste équine par les Arthro; 
podes dont lesI diverses espèces jouent le rôle 
de réservoir ou de vecteur nous a donné les 
résultats suivants : 

10 D’après les recherches, on admet que la 
transmission du virus de la peste équine se fait 
par l’intermédiaire d’insectes hématophages, 
mais on ne connaît pas exactement les espèces 
et les genres par lesquels cette transmission 
s’effectue. 

Au Soudan et au Sénégal, les insectes nommés 
Lyperosia se sont révélés être des vecteurs. Selon 
WILLIAMS, le virus de la peste équine est trans- 
mis par, Lyperosia minuta. LEGER et THIROUX 
ont soutenu le rôle de Lyperosia thiroux. DU TOIT 
confirme l’inoculation par les insectes hémato- 
phages. Au Congo ex-belge VAN SACEGHEM 
désigne comme vecteur Culicoides et Tabonus. 
Selon les travaux de SCHUBERG et de KUHN 
la maladie se transmet mécaniquement par 
Stomoxys calcitrons. Le rôle dé vecteur de cet 
arthropode n’a pas été confirmé par tous les 
auteurs (3, 4, 10, 12, 15). 

DIDIER incrime Stegomyia fasciata et THEILER 
diverses espèces de Culex. BEDFORD et KOCH 
constatent que Anopheles et Stegomyia vivant deux 
jours sur les chevaux infectés peuvent inoculer 
ceux qui sont sains, NIESCHULZ et DU TOIT 
sont d’avis contraire. La transmission du virus 
d’une génération à une autre par les ceufs appar- 

1 tenant au sous-genre Ochleroiatus du genre Aedes 
est confirmée par THEILER(2,10,12). REINECKE 
a pu infecter en Allemagne des chevaux avec 
des tiques qu’il avait trouvées sur les chevaux 
malades de l’Est de l’Afrique. Cet auteur a cons- 
taté que les tiques pouvaient garder longtemps 
ces virus dans leurs organismes. 

La maladie peut se transmettre d’un cheval 
à un autre par l’intermédiaire des insectes héma- 
tophages qui sont actifs principalement après le 
coucher du soleil. 

Les auteurs soutiennent que la peste équine 
est observée en particulier dans les régions 

chaudes et humides. On déclare que les condi- 
tions climatiques de ces régions sont favo’rables 
au cycle biologique de ces insectes hématopha- 
ges et que ces derniers peuvent transmettre la 
maladie non seulement à’ partir des malades 
mais encore des chevaux qui, guéris, peuvent 
transporter 90 jours le virus’vivant dans I’orga- 
nisme. 

20 Dans notre pays les arthropodes qui pro- 
bablement transmettent le virus de la peste équi- 
ne sont passés en revue d’après les extraits de la 
littérature autochtone, les recherches des experts 
étrangers qui ont traité cette question et les 
renseignements bibliographiques cités dans le 
paragraphe 1. 

S’il faut admettre l’authenticité des travaux de 
certains auteuri comme BEDFORD, KOCH, 
THEILER, DIDIER qui soutiennent que le virus 
de la peste équine se transmet par l’intermédiaire 
des Anopheles, Culex, Aedes, Stegomyia apparte- 
nant à la famille des Culicidae, nous possédons 
en Turquie des vastes renseignements sur ces 
espèces et les auteurs suivants : 

1. H. CELEBI (7, 9), 1. IRFAN, R. VOGEL, E. IR- 
DEM (5, 6), M. S. AKALIN (l), M. SÜYEV (18) 
l’Institut antipaludique d’Adana, E. K. UNAT (19) 
qui ont traité la question donnent en des dates 
différentes les renseignements ci-dessous con- 
cernant les Culicidés du pays : 

genre Culex 

Culex apicalis 
Culex deserticola 
Culex fatigans 
Culex hortesis 
Culex laticinctus 
Culex martinii 
Culex mimeticus 
Culex modestus 
Culex perexicus 
Culex pipiens 
Culex pluvialis 
Culex pusillus 
Culex theileri 
Culex torrentium 
Culex tritaeniorhynchus 

genre Aedes 

Aedes (Stei.) aegypti 
Aedes annulipes 
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Aedes (Ochle.) caspius VAN SACEGHEM admet la transmission par 
Aedes cinereus Tobanus. Nous avons en Turquie,des renseigne- 
Aedes detritus ments assez vastes sur les espèces dont les noms 

Aedes diversus 
Aedes dorsalis 
Aedes echinus 
Aedes excrusians 
Aedes lepidonatus 
Aedes lutescens 
Aedes (Ochle.) mariae 
Aedes nigricanus 
Aedes ornatus 
Aedes pulchritarsis 
Aedes refi ki 
Aedes subtrichurus 
Aedes variegatus 
Aedes vexans 
Aedes zammittii 

/ suivent : (14, 17, 19). 

Tabanus alexandrinus 
Tabanus ater 
Tabanus autumnalis 
Tabanus cordiger 
Tabanus decorus 
Tabanus exculus 
Tabanus fraseri 
Tabanus fulvus 
Tabanus gigas 
Tabanus graecus 
Tabanus grandis 
Tabanus intermedius 
Tabanus leleani 
Tabanus lunatus 
Tabanus mixtus 
Tabanus nitritus 
Tabanus oppugnator 
Tabanus pulchellus 
Tabanus pusillus 
Tabanus rectus 
Tabanus rosselii 
Tabanus siccus 
Tabanus solstialitis 
Tabanus spectabilitis 
Tabanus tricolor 
Tabanus umbrinus 
Tabanus unifaciatus 

genre Anopheles 

Anopheles algeriens 
Anopheles claviger 
Anopheles hyrcanus 
Anopheles maculipennis 
Anopheles melanoon 
Anopheles messeae 
Anopheles marteri 
Anopheles plumbeus 
Anopheles sacharovi 
Anopheles multicolor 
Anopheles sergenti 
Anopheles superpictus 

La constatation de THEILER sur la trans- 
mission du virus d’une génération à une autre 

Les recherches de DU TOIT sur les Culicoidés l 

par l’intermédiaire d’œeufs appartenant au sous- 
aboutissent à la transmission par ces insectes 

genre Ochlerototus du genre Aedes nous apporte hématophages. Dans notre pays nous possédons 

une notion très importante dans I’épizootologie 
deux espèces dont l’une Culicoides circumscriptus 

de la peste équine. Deux espèces de ce genre et l’autre Culicoides parroti du genre Culicoides 

sont connues dans notre pays. Ce sont : Aedes 
de la famille de Ceratopogonidae (17, 19). r 

(Ochlerotatus) caspius et Aedes (Ochlerototus) REINECKE ayant contaminé en Allemagne 

mariae. des chevaux sains avec des tiques qu’il avait 

Bien que cela ne soit pas confirmé par tous, trouvées sur un cheval malade: admet quele 

SCHÜBERG et KOCH avaient incriminé comme virus peut se conserver longtemps. S’il faut 

porteurs Stomoxys colcitrons qui sont très répan- accepter ce point de vue, nous avons en Turquie 

dus dans toutes nos régions. de vastes renseignements sur ~ les Ixodoidae. 

WILLIAMS. LEGER et THIROUX acceptent 
que le virus soit transmis par les espèces des 

Les premières recherches concernant les tiques 
de notre pays furent pratiquées par 1. H. CELEBI. 

Lyperosia et Haematobia de la famille des Musci- Puis R. VOGEL, H. S. OYTUN, H.~ KURTPINAR, 

dae. En Turquie, il existe des publications incri- M. MIMIOGLU poursuivirent les recherches et 
minant le rôle de Lyperosia irritons et Haemafobia obtinrent des renseignements principaux à ce 
stimulons (17, 19). sujet. Selon ces auteurs les espèces des tiques 
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de notre pays sont les suivant+8, 11,13, 14,16, 
17, 20). 

Argas reflexus 
Argas persicus 
Ornithodorus tahorensis 
Ixodes ricinus 
Haemaphysalis inermis 
Haemaphysalis cinnab. punctata 
Haemaphysalis concinna 
Haemaphysalis otophila 
Haemaphysalis cholodkowskii 
Haemaphysalis sulcuta 
Haemaphysalis numidiana 
Dermacentor margimatus 
Dermacentor niveus 
Boophilus calcaratus 
Hyalomma aegyptium 
Hyalomma savignyi 
Hyalomma excavatum 
Hyalomma detritum 
Hyalomma dromedarii 
Rhipicephalus sanguineus 
Rhipicephalus bursa 
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Advances in veterinary scienc$s. 1962, t. 7. 
(Rédacteurs en chef : C. A. BRANDLY et 
E. L. JUNGHERR). Acadeniic Press, New 
York and London, éditeurs., 

Les Academic Press viennent de publier à 
New York, le 7e volume de « Advances min Vete- 
rinary Science ». Ce volume qui paraît pour- 
1962 comporte 400 pages. Treize auteurs amériL- 
tains, anglais, ou sud-africains ont contsribué 
à la rédaction de huit articles #traitant successive-- 
ment de la dynamique du cœur et de sa significa-- 
tion clinique, de certains aspects de la tumorige-- 
nèse chez l’animal, de l’immunité vis à vis des 
helminthes, des para-entéro-toxémies dmu mou-- 
ton, des réactions non spécifiques à la tu’bercu-- 
line, des maladies de la peau, de la maladie des. 
transports et des mycotoxicoses. 

Cette énumération montre que, ‘tout en consa- 
crant une partie de ce numéro à des sujets tra- 
ditionnels, tel que,.,par exemple, la maladie des. 
transports ou les réactions non spécifiques à la 
tuberculine, les auteurs ont fait une large place. 
à des sujets qui sont peut-être devenus banals. 

, 
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en médecine humaine mais qui n’ont pas encore 
fait l’objet en médecine vétérinaire de recherches 
approfondies. C’est le cas en ‘particulier du 
premier article sur la dynamique cardiaque où 
des tracés électrocardiographiques, des pneu- 
mogrammes, des courbes de pression intra- 
artérielle et intracardiaque normaux et patho- 
logiques montrent comment il est possible de 
diagnostiquer les troubles fonctionnels en termes 
quantitatifs. 

Ces techniques, encore du domaine du labo- 
ratoire, mais qui peuvent être appliquées sans 

danger, seront bientôt du domaine de la pra- 
tique. 

L’article sur la tumorigenèse chez l’animal 
passe en revue les différentes étiologies proposées 
en ce qui concerne le cancer. Le concept géné- 
tique, le rôle du système endocrinien, I’étiologie 
virale, les relations entre les parasites et les 
néoplasies, le rôle de l’alimentation et enfin celui 
des radiations font l’objet de développements 
dont la concision n’exclut pas la précision. Il en 
est de même pour les chapitres qui traitent les 
recherches en matière de cancer qu’il s’agisse 
des transplantations, des cultures de tissu et de 
la.chimiothérapie. _r 

L’article sur l’immunité dans les helminthiases 
fait le point dans une matière nouvelle que la 
parasitologie, abandonnant la taxonomie et 
l’étude des cycles évolutifs, commence d’explo- 
rer. II y  est parlé des systèmes antigènes-anti- 
corps dont la complexité tient à la pluralité 
antigénique qualitative et quantitative et pour 
lesquels les réactions de fixation du complément 
ont quelques fois été décevantes mais qui peuvent 
s’appuyer utilement sur les réactions des sérums 
immuns. Les réactions cellulaires sont égale- 
ment considérées, le rôle de I’éosinophitie, 
agissant comme précurseur de la formation 
d’anticorps, et la signification des réactions 
cellulaires, particulièrement pour la bronchite 
vermineuse, est discutée. Sont ensuite envisagées 
les réactions des helminthes, réactions parmi 
lesquelles on trouve la réduction du nombre 
des vers adultes, l’inhibition des stades larvaires, 
les phénomènes d’auto-guérison, I’augmenta- 
tion printanière du comptage fécal des œufs : 
enfin les vaccins à base de larves irradiées 
récemment commercialisés sont envisagés. 

L’étude des réactions non spécifiques du bétail 
à la tuberculine nous ramène sur un terrain plus 

habituel encore que bien controversé. Les prin- 
cipales causes invoquées sont classiques ; I’in- 
fection par le B. K. humain ou aviaire, la maladie 
de Johne, la nocardiose, la «tuberculose cuta- 
née » et !es infections par les autres mycobac- 
téries. 

La partie consacrée aux maladies de peau, 
augmentée de nombreuses photographies, traite 
des récents développements de la dermatologie 
vétérinaire en matière de dermatoses allergiques 
ou liées à des désordres endocriniens. 

La maladie des transports, qui est d’une si 
grande importance en Amérique où elle cons- 
titue un problème majeur pour l’industrie du 
bétail, fait également l’objet d’une mise au point 
en ce qui concerne. principalement son étiologie. 
Si les pasteurellas ont d’abord été incriminée<, 
la tendance actuelle est de les considérer comme 
des envahisseurs secondaires, le lit de l’infection 
étant fait par des virus. Les plus ‘fréquemment 
isolés sont ceux de la rhinotracnéite bovine, 
du para-influenza 3, ou- de la para-psittacose. 

Un long article sur ies mycotoxicoses termine 
le volume et intéressera non seulement le spé- 
cialiste mais aussi le praticien. 

Comme .les volumes précédents, le tome 7, 
pour 1962 comporte à chaque article une abon- 
dante bibliographie qui permet de remonter aux 
sources. 

Ce tome, à l’image des précédents, comprend 
des mises à jour par des spécialistes. Ces mises 
à jour sont précises, concises et claires. 

BUGARD (P.), HENRY (M.) et JOUBERT (L.). - 
Maladies de civilisation et dirigisme biolo- 
gique. Sélection - Elevage 2 Alimentation 
(Masson et Cie, Editeur Paris, 1962). 

Les « myopathies métaboliques » désignent 
un ensemble de perturbations ~biochimiques 
du muscle et de l’organisme entier apparaissant 
chez les veaux, les agneaux et surtout les porcs 
sélectionnés et placés dans des conditions indus- 
trielles d’alimentation et d’élevage. 

Après avoir replacé cette néopathologie dans 
son contexte de la vie moderne civilisée : (la 
demande croissante de protéines nobles sous 
forme de viande tendre, sapide, #maigre, apte 
à la grillade entraîne chez l’éleveur la recherche 
d’un rendement toujours meilleur en ce qui 
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concerne la précocité, la qualité, la quantité), 
les auteurs décrivent les divers aspects épidémio- 
logiques, cliniques, anatomopathologiques, bio- 
chimiques, des myopathies métaboliques chez 
les animaux domestiques. 

Ceux-ci, soumis à une « biologie dirigée », 
sous prétexte d’amélioration, ont leurs équilibres 
nerveux, hormonal, biochimique profondément 
modifiés, et se trouvent prédisposés à I’installa- 
tion de maladies inapparentes chez le sujet 
vivant, qui apparaissent après l’abattage et qui 
se traduisent par une dégénérescence de la 
chair comestible. Ils offrent, en outre, une moin- 
dre résistance aux infections et d’une manière 
plus générale aux divers agents d’agression 
qui entraînent la mort dans la plupart des 
cas. 

Les auteurs comparent ces maladies animales 
aux myopathies, aux états de pléthore et de 
fatigue chez l’homme et décrivent leur patho- 
génie sous ses différents aspects métaboliques 
et biochimiques en mettant en évidence les 
troubles tissulaires constitués tantôt par une 
asphyxie des processus tissulaires oxydatifs, 
tantôt par un découplage des phénomènes res- 
piratoires et des phosphorylations, dans tous les 

cas, par un déséquilibre autonomique’et hormo- 
nal qui fait le lit de l’infection en déprimant les 
défenses immunitaires. 

Ceci permet aux auteurs de jeter les bases 
d’une « pédiatrie animale » et d’établir une 
conception métabolique de l’immunité : le sujet 
riposte à l’agression de façon passive, dans une 
première période de 24 h : hypoglycémie et 
rétention hydro-ionique dues au réflexe choli- 
nergique, puis de façon active dans une deuxième 
période (4 à 5 jours), hypoglycémie et déplétion 
hydro-ionique duesau réflexe adrénergique. 

Ils terminent en citant quelques applications 
économiques découlant de l’étude pathogénique 
de ces dysmétabolismes et concernant : 

- La prophylaxie (ne pas négliger la rusticité 
des lignées au profit de la précocité, de I’uni- 
formite ou de la productivité, placer les animaux 
dans un milieu biologiquement confortable, por- 
ter toute l’attention voulue à l’alimentation).’ 

- Le traitement qui fait appel aux vitamines 
(action sur le déséquilibre métabolique) et aux 
« cocktails oxygénateurs » de caractère supplé- 
tif (réduction de l’asphyxie musculaire). 

- La législation sur l’inspection des viandes. 
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ERRATUM 

Lors de la mise en page du no 2 du tome XV de la Revue d’Elevage et de Médecine 
vétérinaire des pays tropicaux, un oubli s’est glissé dans l’article de J. P. Raynaud : 
« Prospection des hématozoaires et tiques des bovins a Madagascar. I. - Recherches 
dans la province de Tananarive ». Le tableau des relevés climatologiques devait prendre 

place entre les pages 138 et 139. Nous prions nos lecteurs de nous en excuser et de 
trouver ci-après le tableau manquant : 

TABLEAU DES RFUVEi CLU?ATOLOGI(-UES 

JANV FEW ]MAElS 1 AVRI MAI1 JUIN JUIL AOUT] SEPT OCT NOV ?EC 

TANAJiAFUVE (1400 m) Chiffres de 1960. 
7 

Pluies en mm. 261,l 148,O 192,d 26,0 4,0 7,2 3,7 2,8 1,8 31,0 116,C 3)6,: 

T"max.moyenne 29O2 2'7% 2604 2604 26'=8 25O3 23O6 24O3 25"4 29O7 29OO F?I06 
mb.moyenne 14O3 1401 1209 1008 6O5 6O2 Jo1 6O2 a"3 608 9"3 1407 

KIANJASOA (950 m) - 

Pluies en mm. 315.1 323,6 240.5 47.9 0.0 5,4 0,O 5.9 17.9 30,6 E3,9 314,‘ 

Tomax.moyenne 32Ol 33Ol 33OO 32OO 30°2 3Oo2 2802 30°5 31°9 34O7 34OO 32O6 
min.moyenne 16W 1601 14O3 lJ"l ao4 go5 608 P4 10% 1305 1408 1605 

ANALAVORY (1175 m) 

Pluies en mm. 621.7 807,7 511,2 49.3 0,O 6,4 0,O 6,9 10,o 20.5 87.7 544,; 

Tomax.moyenne 27'2 W'4 25Ol 2501 2403 2400 22Ol 24Ol 24“6 26Ol 26"6 25“0 
min.moyenne 12O2 13O2 10°2 10°l ao0 6O5 4O0 3O6 6"2 9"O 13OO 12O6 

1 
Pluies en mm. 

I 
227,6 ly3,l Ml,0 46.01 3,O 4.0 Or1 0*1 21,3 34.7 70,O 279.f 

T'+m.x.moyenne 2509 25O2 24O2 ao9 24Ol 22O6 22O5 23O8 23"3 27% 27O6 26Ol 
ti.moyeme 110% 1802 17~ 1402 / 104 1 Oo 1 5'% ( 505 1003 1 101 1505 1901 

659. - Imprimerie JCUVE. 15, rue Racine. Paris Le gérant : CURASSON 
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