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TRAVAUX ORIGINAUX 

Épizootologie de la Pasteurellose bovine 
en République du Tchad 

Importance de l’immunité naturelle acquise 
par P. PERREAU, J.-P. PETIT ef M. THOME 

Institu+ d’Elevoge et de Médecine vétérinaire des Pays Tropicaux 
Laboratoire d’Alfori. Laboratoire de Fort-Lomy-Farcha 

La,pasteurellose aigué ou suraigu@ des bovins 
apparaît, aux yeux de tous, comme une maladie 
liée essentiellement à la saison des pluies, période 
des orages et des précipitations intenses et bru- 
tales; elle est aussi la maladie des zones tropi- 
cales humides et marécageuses et tous les deltas 
des grands fieuves de l’Asie sont des zones d’en- 
zootie permanente. 

Au contraire, les pays tropicaux à longue sai- 
son séche et les zones arides semblent épargnés 
par la maladie. 

La grande zone d’élevage du bétail du Tchad 
appartient au « Sahel » africain et la pasteu- 
rellose bovine y  est peu connue ; en conséquence 
aucun programme de vaccination systématique 
n’a jamais été réalisé ni même enwsagé par le 
service de I’Elevage du Tchad. Les interventions 
prophylactiques et thérapeutiques ont toujours 
été tr$s localisées et ne visaient qu’à l’extinction 
des rares foyers signalés. 

Cependant nombre d’animaux élevés dans ces 
régions possèdent une immunité naturelle cer- 
taine contre les souches les plus virulentes de 
« Pasteurella multocidan 

Cette observation fut d’abord fortuite : une 
proportion élevée des jeunes zébus utilisés au 
Laboratoire de Farcha se montra ‘insensible à 
des infections expérimentales sévères et, au 
début de nos recherches, ‘nos essais d’immuni- 
satlon 5e trouvèrent faussés par ces résistances 
naturelles. 

Ce fait concordait mal avec la rareté, pour ne 
pas dire l’absence, des ca cliniques de pasteurel- 
lose : aussi avons-nous recherché systématique- 
ment dans les sérums des zébus tchadiens la pré- 
sence d’anticorps spécifiques de façon à pouwr 
apprécier l’importance de cette enzootie « occul- 
te ». 

Après un brefrappel des caractéristiques essen- 
tielles du climat et des pâturages tchadiens, nous 
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aborderons successivement les points suivants : 
10 la rareté des cas cliniques et des isolements 

de souches ; 

I de « Pasteurella multocido » (en solution à 
250 &Lg/ml). 

20 la résistance certaine des jeunes zébus 0 
l’infection virulente: 

30 les résultats de l’enquête sérologique qui 
mettent en évidence la disproportion entre la 
fréquence des animaux immuns et celle des acci- 
dents cliniques. 

Nous employons cet antigène purifié (obtenu 
selon la méthode de Westphal) et non pas un 
antigène brut obtenu par chauffage, car il 
ressort de notre expérience qu’il confère à la 
réaction une très grande spécificité. 

MÉTHODES DE L’ENQUETE SÉROLOGIQUE 

II s’agit ici du type E, proche du type B de Car- 
ter et exclusivement rencontré jusqu’à présent 
dans les cas de septicémie posteurellique des 
bovins en Afrique centrale d’expression fron- 
çaise (4), 

10 Animaux : 

II s’agissait du bétail de boucherie «tout ve- 
nant » en attente dans les parcs de l’abattoir 
de Fort-Lamy. 

Ces bovins étaient tous des rébus arabes, 
M’Borroro ou métis arabe-M’Borroro. 

Leur état général était bon et leur âge variait 
de 4 0 7 ans. II y  avait parmi eux une faible pro- 
portion de vaches réformées pour leur âge 
avancé ou leur stérilité. 

b) L’épreuve de séroprotection a consisté en 
l’inoculation de deux souris avec chaque sérum ; 
elles en ont regu chacune un volume de 0.5 ml 
sous la peau et ont été éprouvées le lendemain 
par une injection intrapéritonéale d’au moins 
100 doses sûrement mortelles d’une culture de 
6 à 8 heures de P. multocida (souches P, et P-,,. 
0,l ml de ladilution 10-3. 

II était difficile de savoir avec précision leur 
lieu d’origine, mais ils arrivaient par des réseaux 
commerciaux qui drainent le bétail des réglons 
deMoussoro,Massakory, Bokoro.AtietMassenya. 

Compte tenu de cette origine d’une part, des 
interventions pratiquées par le service de I’Ele- 
vage à cette époque d’autre part. nous avons les 
meilleures raisons de croire qu’aucun de ces 
bovins n’avait été vacciné contre la Pasteurellose 
bovine. 

Cette dose d’épre’uve (100 DSM) était réelle- 
ment un minimum car les évaluations faites 
sur l’ensemble des souris témoins utilisées dans 
chaque série de tests ont montré que la plupart 
des souris éprouvées avaient re<u une dose assez 
supérieure (200 à 300 DSM), des témoins ayant 
été tués assez fréquemment par des doses de 
0,l ml de la dilution IO-*. 

La surveillance des animaux inoculés a duré 
une semaine et ious les sérums qui ont protégé 
soit une des deux. soit les deux souris ont été 
considérés comme contenant des anticorps pro- 
tecteurs ( à un niveau-seuil). 

P Récolte des sérums : 

Les sérums récoltés et soumis 6. l’examen 
étaient au nombre de 411. Le sang était prélevé 
lors de l’abattage : les sérums décantés rece- 
vaient du merthiolate de soude à raison de 1 pour 
10.000, comme agent conservateur pour le irans- 
port. Tous étaient stockés congelés 0 - 3OoC en 
attendant les examens. 

II est vrai que deux souris seulement par sérum 
constituaient un nombre des plus réduits, mais la 
sévérité de l’épreuve compensait en quelque 
sorte cette Insuffisance d’animaux en ne per- 
mettant la survie que pour les animaux réelle- 
ment protégés. 

Toutes les souris mortes ont été examin&es 
ofin de s’assurer qu’il s’agissait bien de la pas- 
teurellose d’inoculation. 

30 Epreuves sérologiques : 

Deux méthodes, I’hémagglutination passive 
etlaséroprotectiondelasouris.ontétéemployées: 

a) L’hémaggluiination passive est effectuée en 
utilisant des hématies 0 humaines sensibilisées 
par le lipopolyoside spécifique du type E 

Puisque deux épreuves sérologiques .étaient 
pratiquées simultanément sur chaque sérum. 
l’occasion s’offrait de vérifier s’il existait une 
relatipn entre le titre des anticorps agglutinants 
ei celui des anticorps protecteurs en matière de 

posieurellose ; c’est ce que nous avons tenté par 
le moyen d’une analyse statistique et les résul- 
tats en sont rapportés à la fin de cette noie. 
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CLIMAT ET PATURAGES 
DES ZONES D’ÉLEVAGE DU TCHAD 

La carte de la figure no 1 et le tableau des 
relevés pluviométriques (no 1) montrent claire- 
ment et sans qu’il soit besoin d’apporter beau- 
coup de détails les caractéristiques climatiques 
du Tchad. 

A l’exception d’une région réduite et limitée CIU 

aux bords du lac Tchad et à ses îles, où l’on éléve 
les bœufs de race Kouri qui sont des taurins, 

toute la grande zone d’élevage délimitée très 
schématiquement par le 15 0 parallèle av Nord 
et le 11 0 parallèle au Sud, est peuplée de zébus 
exploités en élevage extensif nomade. 

CAMEROUN 

.--- 

limat sahelo-soudanien 

Climat soudano- guinéen 
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CE,4 381.7 612,9 

Les mouvements de transhumance se font 
annuellement dans le sens Nord-Sud, puis 
Sud-Nord, en fonction de l’alternance saison 
sèche-saison pluvieuse et leur amplitude varie 
de 100 à 500 km ; dans la zone d’élevage la plus 
méridionale, qui borde le nord des régions infes- 
tées de glossines, aux environs du 10 0 parallèle, 
on trouve un bétail sédentaire en nombre assez 
réduit et aux mains de gens qui sont beaucoup 
plus cultivateurs qu’éleveurs. 

Le boeuf tchadien, celui qui alimente en 
majorité l’abattoir industriel de Fort-Lamy. est 
donc un zébu de région sahélienne où la pluvio- 
métrie oscille selon la latitude entre 300 et 
750 mm annuels. 

Pour évoquer brièvement la nature et l’aspect 
des pâturages tchadiens, le plus commode est de 
citer l’ouvrage «Tapis gramlnéens d’Afrique »* 
dans lequel les zones de pâture qui nous inté- 
ressent sont classées. en allant du Nord au Sud, 
selon les types A. 13. Ce. 5 et An. 3. 

(*) «Tapis Graminéens d’Afrique» par J. M. RAT- 

TRAY, Rame 1960,‘n: 49, Etudes Agricoles de la F. A. 0. 

MOngo 
195G1955 

liérmt 

ïihlt 

Iv3 
16.1 
62,6 

52.5 
1&6,5 

33362 
le/,2 
39,3 

06 
ABaA 

856,3 

Mmlasom 
1946-1952 

Néant 

Néant 

Néant 

Traces 

11.2 

15,5 
15.2 

155.2 
66.3 

691 
Néant 
Néaot 

329.5 

hm Hadjel 
1953-1955 

Néant 

Néant 

Néant 

Néant 

1,4 
42,7 

217,l 

230,4 
77,o 
339 

Néant 

Néant 

578.5 

10 Type A.13., caractérisé par les espèces sui- 
vantes : 

- Aristide mutobilis - Panicum iurgidum Cym- 
bopagon grganfeus - Erogrostis iremulo - Cenchrus 
biflorus (toutes sur sols sableux). 

- Arisiida funrculaio A. odscensronis - Schoene- 
feldio grocilis Schirochyrium exile (toutes sur 
sols argileux). 

Ces graminées accompagnent une steppe buis- 
sonnée épineuse essentiellement composée d’A- 
cocia seyol. A. fortilis subsp. roddmno et Combre- 
tum glutmosum. La pluviosité varie entre 500 et 
750 mm 

20 Type Ce. 5, où les graminées suivantes 
prédominent : 

- Cenchrur biflorus Erogrostis tremulo An- 
dropogon pseudopricus Ponrcum subolbidum (les 
deux premières sur sols sableux et les deux autres 
sur sols argileux). 

Ces graminées accompagnent une savane 
claire à Acacia et commiphora qui, par safaible 
densité, se rapproche du type steppique. 
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30 Type An. 3. dont les espèces types sont : 

- Andropogon goyonus Hyporrhenlo bogirmico. 
Ces graminées, associées à d’autres, accompa- 

gnent une savane essentiellement composée de 
Terminalia ovicennioides et de Sclerocoryo birreo. 
La pluviosité est de 750 à 1.150 mm. L’aire est 
pâturke par les troupeaux des nomades qui 
descendent du nord à la saison sèche, d’octobre- 
novembre 0 juin. La culture pratiquée est celle 
des millets (Panicum et Pennlsetum). 

RÉSULTATS DE. L’ENQUETE 

10 Rareté des cas cliniques : 

La maladie n’a vraiment été observée que 
rarement ; il est nécessaire ici. comme en bien 
d’autres domaines de la pathologie, de rester 
prudent dons l’évaluaiion du nombre des cas de 
pasteurellose observés, car il est vraisemblable 
que des foyers n’ont pas été signalés ou bien que 
le diagnostic n’a pas été toujours établi. En outre, 
la maladie frappe pendant les pluies et à cette 
époque les équipes du Service de I’Elevage ne 
circulent qu’assez peu puisque la plupart des 
routes sont impraticables. 

Ce qui caractérise sans doute le mieux la 
nutrition de ces animaux, c’est l’alternance d’une 
alimentation exclusivement verte et très aqueuse 
durani les 2 ou 3 mois de période pluvieuse avec 
un régime à base de graminées sèches et ligneu- 
ses pendant la longue saison sans pluie ; au cours 
de celle-ci l’abreuvement quotidien devient de 
plus en plus difficile et les bœufs finissent même 
par ne plus boire que tous les deux jours et au 
prix de déplacements considérables pendant les 
mois d’avril et mai. 

Sur une période de dix années. de 1954 0 1963 
inclus, l’importance de cette affectlon peui être 
appréciée tout d’abord par les chiffres relevés 
dans les rapports annuels du Service de I’Elevage 
du Tchad (S), chiffres que nous avons rassemblés 
dans le tableau suivant : 
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Pour apprécier I’lmportance de la maladie, il 
importe de se rappeler que le cheptel bovin tcha- 
dien compte de 3.500.000 à 4.000.000 de têtes. 

1 la phase terminale de la maladie, libérées dans 
la lumière intestinale. 

La région du Maya-Kebbi est unezohed’enzoo- 
tie connue et c’est seulement dans cette partie du 
Tchad que, deux annéesdurant (1956&1957),des 
vaccinations ont été pratiquées en nombre impor- 
tant ; ailleurs, la maladie est sporadique et 
n’est mentionnée que très accidentellement dans 
les rapports du Service de I’Elevage. 

c) Même si la diarrhée est à un degré quel- 
conque hémorragique, la Pasteurellose ne peut 
être d’emblée incriminée ; les affections para- 
sitalres et, au premier chef, la coccidiose, peu- 
vent reproduire ce symptôme. 

Sur les aspects cliniques de l’infection, les ren- 
seignements sont sommaires : 

10 La forme septicémique existe, mais elle est 
souvent confondue avec d’autres infections bru- 
tales et mortelles, comme les charbons. 

20 La forme oedémateuse et la forme pulmo- 
naire auraient été observées dans la zone du 
Maya-Kebbl. 

d) Enfin un syndrome diarrhéique peut théo- 
riquement et même vraisemblablement accotn- 
pagner l’évolution d’une pasteurellose, à locali- 
sation tout autre qu’intestinale ; I’endotoxine de 
« Pasteurella multocida » provoque. et c’est un 
caractère général des lipopolyosides toxiques 
des germes gram-négatifs, l’installation de phé- 
nomènes diarrhéiques lorsqu’on I’lnjecte par 
voie intraveineuse à faible dose à un bovin sain. 

Dans le Sahel existerait UVSSI une maladie mor- 1: 
telle des jeunes bovins à laquelle les éleveurs 
ont donné le non- de « am khanig », c’est-à-dire 

la maladie qui « étrangle » : aucun vétérinaire 
n’a pu vraiment l’observer, mais on est obligé 
d’évoquer la forme œdémateuse de la pasteurel- 
lose, localisée classiquement aux ganglions du 
pharynx. 

AUSSI. a-t-on les meilleures raisons de croire 
que la résorption des antigènes toxiques issus 
de bactéries lysées dans un foyer de pneumonie, 
VX exemple, puisse entraîner des accidents intes: 
‘anaux : cependant il ne peut être question d’une 
xsteurellose intestinale. 

Les isolements de souches effectués par le Labo- 
ratoire de Farcha et confirmant le diagnostic 
rlinique ne sont qu’au nombre de deux pour cette 
+riode de dix années (1954 1964) et pour les 
prélèvements originaires du Tchad : 

30 Une forme intestinale est signalée aussi 
dans ceite même région, constituée essentielle- 
ment par un syndrôme diarrhéique à évolution I 

durant plusieurs jours et qui n’est pas toujours 
à évolution fatale. 

10 Une première souche fut isolée en 1955. elle 
fut perdue et ne .put être typée. Elle provenait 
le la région de Bangor (Mayo-Kebbi). 

II faut émettre les réserves les plus sérieuses 
sur cette derniire forme de la pasteurellose : 

a) En effet, en saison des pluies, les accidents 
intestinaux peuvent avoir des origines multiples : 
nutritive puisque l’alimentation est exclusivement 
constituée de végétaux très aqueux, porositaire 
puisque c’est l’époque des infestations massives, 
Infecfieuses puisque nombreux sont les bovins 
qui hébergent des coccidles.desSalmonella,etc... 

2~ La seconde souche fut isolée en 1959, à 
Mossakory (Char+Baguirmi) sur des animaux 
appartenant à un ranch privé : la maladie y  
sévissait sous sa forme septicémlque entraînant 
la mort en moins de 24 heures et sans que des 
signes bien nets aient pu être relevés par les 
propriétaires, mis à port des phénomènes asphy- 
xiques pré-agoniques ; cette souche ne fut ni 
typée, ni conservée. 

b) S’il est vrai que certains auteurs (3) ont 
décrit une forme digestive, l’isolement de Pas- 1’ 
teurella à partir de fèces ne peut justifier.à nos 
yeux la définition d’une telle localisation de 
l’infection puisqu’il s’agltd’une maladiesepticémi- 
que, que les germes sont présents dans tout le 
réseau circulatoire et que les accidents hémor- 

ragiques font partie du syndrôme : il s’ensuit 
que des Pasteurella peuvent être, au moins dans 1 

Signalons qu’une troisième souche, d’origine 
non tchadienne, mais très voisine (@on de 
Goulfei. Nord-Cameroun, à 50 km environ de 
Fort-Lamy), a été isolée en 1958 dansdesrircons- 
tances identiques : mortalité brutale apparats- 
sant dans un troupeau en pleine saison pluvieuse. 
Cette souche appartenait au type E (2,5). 

On peut donc penser, d’après une telle situa- 
tion, que seule la réglon de Maya-Kebbi cons- 
titue un foyer d’enzootie où l’on II quelque risque 
d’observer la maladie, à la période favorable ; 
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auant au reste du D~YS. la Pasteurellose “‘Y l , , Nous avons été amenés à conclure, après des 
serait vraiment qu’un accident exceptionnel. 

20 Fréquence de l’immunité naturelle chez les 
animaux non vaccinés : 

Comme nous l’avons dit, cefte observation fut 
d’abord fortuite ; au Laboratoire de Farcha, les 
tests d’immunité effectués en 1955 et 1956 sur 
des bouvillons de 12 à 15 mois ne fournissaient 
que des résultats difficilement interprétables 
étant donné que les témoins résistaient fréquem- 
ment à l’infection d’épreuve. 

A titre d’exemple, lors d’un contrôle d’immu- 
nité vaccinale. une série de 8 animaux témoins 
éprouvés avec des doses croissantes de culture 
virulente se comporta de la façon exposée dans 
le tableau suivant : 

expériences successives portant sur une centaine 
d’animaux au total, que 10 yo au moins des 
jeunes zébus employés au Laboratoiré de yarcho 
étaient très nettement immuns vis-à-vis 4e I’in- 
fecflon pasteurellique. bien qu’étant originaires 
de régions arides où la septicémie hémorragique 
n’avait jamais été signalée. II est infiniment pro- 
bable que des infections naturelles occuIt& soni 
la c&se de cès immunisaiions spontanées. 

No 
rLnaux 

14 
--Ï 40 

52 
10 1 

45 1 

O.V. 

0 

La souche fut réisolée de la moelle osseus: de 
tous ceux qui avaient succombé : deux animaux 
sur huit, éprouvés avec des doses sévères (100 
DMM et 2.000 DMM si l’on admet, en considé- 
ration de ce test. que 1 ml de culture diluée au 
1/1,000, constitue une dose minima mortelle) 
ont survécu après une évolution fébrile de quel- 
ques jours. 

Une telle observation n’avait rien d’accidentel 
et elle est en parfaite concordance avec les 
constatations de BAIN (1) qui montrait en 1954 
qu’on pouvait renconfrer au Thailand des buffles 
non vaccinés qui résistaient 0 une épreuve de 

25.000 DSM, (c’est dire combien cette immunité 
naturelle était solide). 

30 Résultats de l’enquête sérologique : 

Afin de mieux évaluer la proportion ,d’ani- 
maux naturellement immuns. il fut décidé de 
soumettre aux épreuves sérologiques le sérum 
d’un grand nombre de bovins. 

Pour des raisons de commodité, les bœufs de 
boucherie arrivant à l’abattoir de Fort-Lamy 
furent choisis : ils ne représentaient pas rigou- 
reusement l’ensemble du cheptel, puisqu’il 
s’agissait essentiellement de mâles adultes, mais, 
à nos yeux, ils constituaient tout de même une 
population animale intéressante quant au but 

recherché. 
En effet, leur âge autorisait à croire qu’ils 

avaient eu les meilleures chances de contracter 
une infection naturelle, étant donne les transhu- 
mances à long pot-cours qu’ils avaient effectuées : 
d’autre part, ils provenaient de ‘régions très 
diverses du Sahel tchadien. 

Les examens, pratiqués selon les deux métho- 
des indiquées. montrent d’abord : 

10 Qu’aucun animal n’est absolument négatif 
en hémagglutination passive : 20 sérums seule- 
ment sont positifs à la dilution : I/l0 et aucun 
n’est protecteur : les protections n/apparaîtroni 
qu’avec des titres d’hémagglutlnation de l’ordre 
du 1/20. 

20 Le titre maximum rencontré en hémagglu- 
tination est lj1.280. pour un sérum seulement ; 
il correspond au titre couramment renconfré 
chez les bovins venant de surmonter, dans les 3 
ou 4 semaines précédentes, une infection natu- 
relle ou expérimentale à P. multocida. 

C’est aussi un titre observé habituellement 
chez les animaux qui «répondent » à une 
infection supplémentaire. correspondant à une 

injection de rappel. 

30 Amesvreques’élèveletitreenagglutinines. 
semblent augmenter les chances d’observer un 

Retour au menu



20 
--l- - 

Fig. 2. - Répartition de5 sérums pratecieurr et non protecfeurr en hnc+ion des titrer agglutinants 

pouvoir protecteur, comme le montre la figure 
no 2 (diagramme des résultats). 

y: :,o se,s f Iy pl 

On ne peut tirer &une interprétation du fait 
que le seul s&um positif au I/l.280 soit négatif 
en séroprotection. 

40 Sur 411 sérums éprouvés, 82 ont protégé 
au niveau-seuil que nous nous sommes fixé dans 
cette expérience, soit pratiquement 20 %, un 
animal sur cinq. 

Une analyse statistique pouvait-elle fournir 
une interprétation plus précise de ces résultats? 

II s’agissait de comparer les titres d’aggluti- 
nation de deux populations de sérums distin- 
gués selon qu’ils protègent ou non la souris contre 
100 DMM de germes infectanis. 

Pour faciliter les calculs, nous 11vons travaillé 
non pas avec des dilutions, mais avec des unités 
hémagglutinantes en supposant qu’une réaction 

positive w I/l0 correspondait à une unité d’an- 
ticorps agglutinant. 

Les données du problème étaient telles que 
nous avons uniquement pris en considération les 
logarithmes décimaux de ces umtés qui sont seuls 
distribués normalement (cf. tableau IV). 

Les résultats des calculs sont résumés dans le 
tableau V et nous permettent de comparer dans 
un premier temps les variantes de deux popula- 
tions. A la limite, ces deux variantes ne diffèrent 
pas significativement à 5% de telle sorte que nous 
pouvons considérer que ces échantillons ont une 
même voriance, en sachant que nous avons 
5 chances sur 100 de nous tromper, ce qui rend 
possible la comparaison des moyennes expri- 
mées en logarithmes d’unités agglutinantes dans 
chacune des populations de sérums (protecteurs 
ou non). 

En conclusion nowne les trouvons pas signifi- 
cativement différentes au seuil de 5 o/o habituel- 
lement retenu et les deux populations ne sem- 
blent donc pas se distinguer par leur teneur en 
anticorps agglutinants. 
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DISCUSSION 

Quelques réserves sont à faire sous l’angle de 
la statistique, sur les conditions dans lesquelles 
ont été récoltés et examinés ces sérums : 

10 Si le choix des animaux ayant fourni du 
sérum semble être effectué au hasard. il n’a 
cependant pas été le résultat d’un tirage au sort 
rigoureux qui. seul, aurait permis une inter- 

prétation poussée des résultats de cette analyse 
statlstlque. 

20 D’autre part, la trop grande variation dans 
l’échelle des mesures de teneur en anticorps (les 
diluiions sont en progression géométrique) n’a 
pos permis d’effeciuer une comparaison très 
homogène entre les différentes valeurs. de la 
gamme. 
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30 La mesure des anticorps protecteurs aurait 
dû s’effectuer quantitativement et non qualitative- 
ment pour permettre la recherche de la corré- 
lation entre les deux épreuves sérologiques. 

40 Les deux populations de sérums (protec- 
teurs ou non) ont des effectifs un peu déséquili- 
brés ( n = 82 et n’ = 329) ce qui se traduit 
par le fait que les variantes sont presque diffé- 
rentes. 

Ces restrictions s’expliquent par le fait essen- 
tiel qu’une analyse statistique n’était pas envi- 
sagée à l’époque où les sérums furent récoltés. 

En tout état de couse, nous pensions à priori 
qu’il pouvait exister une relation plus nette 
entre le pouvoir agglutinant et le pouvoir pro- 
tecteur des sérums, d’autant plus que nos expé- 
riences antérieures (5) nous avaient montré 
que le lipopolyoside spécifique est très certaine- 
ment, si l’on admet comme vraisemblable qu’il 
est associé dans le corps bactérien à un élément 
protéique, un antigène protecteur majeur des ( 
Pasteurella. 

Très récemment, G. R. CARTER (3) vient d’ail- 
leurs de montrer qu’il existait une corrélation I 
nette entre les titres hémagglutinants et les titres ! 
protecteurs pour la souris des immunsérums 
préparés chez le lapin avec les sérotypes 6 et E. ( 

Une contradiction semble donc exister : il est i 
probable qu’elle n’est qu’apparente cc,r notre l 
travail porte sur une tout autre catégorie de ( 
sérums et d’animaux. Nous avons en effet affaire I 
à des bovins en bonne santé possédant des I 
anticorps acquis spontanément à /a faveur d’in- 1 
fections naturelles dont nombre d’entre elles 
doivent être fort anciennes : or chacun sait que ( 
le titre des anticorps agglutinants se maintient ( 
souvent à un niveau très bas lorsque l’infection ! 
immunisante remonte à une date lointaine, sans ( 
que les animaux aient pour cela perdu leur l 

protection dans les mêmes proportions. 1 
Ne peut-on penser également que des anticorps ! 

protecteurs élaborés à partir d’antigènes bac- ( 

tériens autres que le complexe lipopolyosidique 
contribuent à la protection des souris, alors que 
I’hémagglutination passive ne titre que les anti- 
corps anti-lipopolyoside 1 

La même étude reste donc à faire sur des sé- 
rums de bovins en voie d’immunisation active 
soit après une infection expérimentale soit après 
une vaccination. 

Pour juger d’un degré d’immunité, il serait 
très commode de pouvoir remplacer, en cas de 
corrélation positive certaine, les tests de séro- 
protection par des épreuves d’hémagglutination. 

CONCLUSIONS 

Dans les régions sèches du Tchad où se pra- 
tique l’élevage nomade du zébu, il doit wster 
une enrootie posteurellique occulte révélée par 
la fréquence des animaux immun8 et non vacci- 
nés dont la dispersion est beaucoup plus grande 
que ne le laisseraient supposer les foyers signa- 
lés de la maladie. 

Sur 411 sérums examinés, 82 contenaient dans 
les conditions de notre expérience, des anticorps 

protecteurs. 
Cette observation ne peut que corroborer les 

:onnaissances épizootologiques acquises en ma- 

tière de posteurellose bovine et qui montrent que 
la maladie n’apparaît cliniquement que wr des 
animaux soumis à un « stress » d’ordre météo- 
-0logique. alimentaire, parasitaire ou infectieux, 
‘évolution occulte ou latente devant être la 

orme la plus commune de l’infection. 
Dans les conditions de notre enquête. c’est-à- 

jire sur des animaux adultes n’ayant contracté 
que des infections naturelles, une relation 
jignifwtive ne semble pas exister entre le titre 
ies anticorps agglutinants et celui des anticorps 
xotecteurs de telle sorte qu’un test d’hémagglu- 

.Ination passive ne peut dispenser d’un test de 
;éro-protection si l’on veut évaluer un degré 
d’immunité. 

Epizootiology of bovine par,e”rellorir 
in the Chad Republic 

In the Chad Republic the COS~~ of bovine pasteurellosis me rare and the 

disease is Little known, except in the Maya-Kebbi region. 
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A serologic investigation vas corried OU+ on 411 adulf zebus by meon of 

Iwo different lests : passive hemogglutinotion ond mouse prcfect~on tes+ ond 
shows that a considerable number of them posres rpecific antibodier (82) ofFor- 
ding profeclion. 

The naturel immunity acquired is frequent and prabobly due io no+um( 

contominotian ; hence the enzootic mur+ be extremely widespreod. 
A siatistical onolysis is made of the serologic results. 

RESUMEN 

En IQ RepOblica del Tchad, 10s ceniros de pasteurelosis bovino son rares 
y la enfermedad poco conocida, escep para Ia regian de Maya-Kebbi. 

Una encuerta serolôgica efectuada en 411 cebûs adulkx, medionfe dos 
pruebos : hemogluiinacibn pasiva y seroprateccibn del ratôn. muestra que un 
gran nhero de entre elios pore anficuerpas especificas (82) son profectores. 
La inmunidad notural adquirida es frecuente y debida verarimilmente a 
contaminacimes noiurales ; luego 1~1 enzmtia seria muy exiendido. Lor resul- 

todor ser&gicos son analizados esIodisticomen+e. 
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Action du 2,2’-Thiobis (4,8dichlorophènol) 
sur les Helminthes des Equidés 

par J, GUILHON et M. GRABER 

RÉSUMÉ 

Les auieurs étudient le pouvar onIhelmin+hique du Z,Z’-Thio~bis(4.6.Dichlo- 
rophenoi) sur les principaux parasites des Equidés. Ils canstotent que le médi- 
cornent adminiriré par 10 bouche 4 des animaux 0 jeun depuis 12 heurer ert 
actifsur Anoplocepholo magoa à 10 dose de 10 mg/kg et à celles de 30-35 mg/kg 
sur Gortrodiscur oegypt,acus. 

Sur Ier Némaiodez, l’action est faible et irrégulière, sauf peut-étre paur les 
Trichonèmes contre lezquels il faut utillaer der doses fortes (75 mg/kg). trop 
proches de Ia dore toxique. 

Le caefticienl chimiathérapique varie de 3 (30 mg/kg) à 10 (10 mg/kg). 

L’action anthelminthique du 2,2’-Thio-bis 
(4,6-dichlorophénol) CI été plus spécialement 
étudiée sur divers parasites de Ruminants. Il est 
acquis qu’il peut détruire à la fois les grands 
C&odes de l’intestin, les Paramphistomes de la 
panse et une forte proportion de grandes douves 
(Fasciolo gigontico) situées dans les canaux bilioi- 
res des zébus. II nous est apparu utile de recher- 
cher si ce corps pouvait aussi éliminer divers 
Helminthes des Equidés domestiques, et plus 
particulièrement Gastrodircus oegy~tiocus (COB- 
BOLD. 1876) qui futtrouvé dans le côlon de 35 y0 
des 125 ânes et chevaux autopsiés à ce joui- par 
l’un d’entre nous, au Tchad. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Les essais ont été effectués de 1961 à 1963 sur 

de vieux ânes originaires de la Région de Fort- 
Lamy.Troissériesd’opérationsfurententreprises: 

a) Des examens coproscopiques effectués dès 
I’arrivëe des animaux au laboratoire, c’est-à- 
dire 3 ou 4 jours avant le traitement poursuivis 

régulièrement jusqu’à la sacrification de I’ani- 
mal. La différence entre la moyenne d’ceufs au 
gramme avant et après le traitementpermetd’c- 
voir unepremière indication sur l’efficacité de la 
substance employée ; 

b) Après le traitement, les fèces furent recueil- 
lies trois fois par jour, broyées dans un filet d’eau 
et examinées attentivement pour dépister les 
Helminthes évacués qui furent comptés et déter- 
minés. 

c) Enfin, les ânes furent sacrifiés et examinés 
organe par organe pour prélever les parasites 
restants. 

Les essais eurent lieu à diverses époques de 
l’année, les infestations porasltaires variant sen- 
siblement selon les saisons. 

21 ânes reçurent le Thio-bis dichlorophénol, 
tandis que neuf autres servaient de témoins. Ils 
hébergeaient (1) les Helminthes suivants, asio- 
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ciés (3 à 10 espèces) selon diverses modalités. 

Schistosomo bovis (foie) 2 
Gosfrodiscus oegyptiocus (côlon) 18 
Anoplocephalo mogno (intestin) 5 

Parascaris equorum (intestin), 13 
Oxyurisequi (intestin) 7 
Strongylus equinur (caecum) 3 
Slrongylus vulgoris (caum) 14 
Triodonfcphorus miner (côlon) 6 
Trichonemoourlcvloium (côlon) 7 
Trichonemogoldi (côlon) 2 
Habronemo microsiomo (estomac) 3 
Habronemo muscoe (estomac) 4 
Droshio megostomo (estomac) 12 
Setorio equino (péritoine) 16 

L’anthelminthique a été administré à des doses 
progressivement croissantes : 

lOmg/kg ..... . ....... 
25 mg/kg .............. 

30 mg/kg .............. 
35 mg/kg .............. 

50 mg/kg .......... .. 
75 mg/kg ............. 

100 mg/kg ....... ..... 
150 mg/kg ............. 

4 animaux 
2 animaux 
3 animaux 
4 animaux 
3 animaux 
1 animal 
3 animaux 
1 animal 

à la sonde naso-cesophagienne, à des animaux 
à jeun depuis 12 heures et alimentés deux heures 
après l’intervention. 

RÉSULTATS OBTENUS 

1) Action sur Gosfrodiscus aegypfiocus 

(voir tableaux 1 et 2) 

2) Action sur Anoplocepholo sp. 

Un seul essai concluant à 10 mg/kg. Le dia- 
gnostic de Cestodose o. été posé sur examens 
coprologiques. Les quatre anes présentaient 
un nombre d’oeufs av g (moyenne) de 376 avant 

l’intervention thérapeutique, de 95 après le trai- 
tement et de 0 à l’autopsie. Aucun C&ode adulte 
n’a pu êire mis en évidence dans les fèces émises 
après le troiiement. L’auiopsie n’a révélé aucun 
Cestode. Le seul âne témoin delcette série héber- 
geait deux exemplaires d’Anoplocepholo mogno. 

600 
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10 

25 

30 

35 

50 

75 

105 

210 

115 

105 

440 

175 

105 

210 

0 

16 

254 

i 230 

105 

210 

0 

0 

0 

0 

30 Action sur Paroscorisequorum etOxyurisequi 

(voir tableaux 3 et 4) 

4 
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5) Action sur les Filaires. les Spirures et les Es- 

fridés 

(voir tableau 7). 

Parasites restants 

I 
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DISCUSSION 

Le Thio brs (dichlorophénol). quelle ,que soit la 
dose employée, est inactif sur Schisiosomo bovis. 
Sfrongylus equinus, Selaria equino, Habronemo mi- 
crostomo. Habronema muscoe, Drashio megosfomo. 
Rhinoestrus pvrpweus, Gosterophilus infestinalis, 
Gasierophilus nosolrs et Gosterophilus pecorum. 

A forte dose, à partirde5Omg/kg, I’anthelmin- 
thique provoque l’expulsion d’un certain nombre 
de foras-caris equorvm (50 yo à 75 mg/kg), de 
Sfrongylus vufgaris (13 yo à 75 mg/k,g) et de la 
totalité des Trichon+mes, T. longibursotum. T. 
ouriculotum, J. goldi et des Triodoniophorus para- 
sites du côlon des Equidés. 

Bien que les Trichonèmes et S. vü@ris montrent 
une certaine sensibilité à des doses faibles et 
élevées de Thio-bii (dithloiophénpl), il ne peut 
cependant être considéré comme nématodifuge 
au même titre que les sels insqlubles de pipé- 
rozine. le Béphénium ou le Thiabendazole. 

Le Thio-bis (dichlorophénol) agit sur Anoplo- 
cephalo magna à la dose de 10 mg/kg qui semble 
suftïsante. Les Cesiodes sont digérés dans I’inies- 

tin et n’apparaissent pai à,I’examen des fèces 

évacuées. Seul, l’accroissement notable du nom- 
bre d’œuf5 aprés le traitement indique bien que 
les parasiies sont d’abord désintégrés avant 
d’être expulsés. 

Ces observations confirment les travaux de 
M. FUKUI (1960) ei de M. FUKUI. C. KANEKO ei 
A. OGAWA (1960). Avec le même corps, les 
auteurs obtiennent d’excellents résultats sur 
Anoplocephalo perfofmto et ,A. mogno avec des 
doses de 7 à 10 mg/kg. 

Sur Gastrodiscus oegyptiacus,’ les résultats sont 
favorables à partir de doses de 30-35 mg/kg et ils 
demeurent rigoureusement constants aux doses 
plus élevées y  compris celle de 75 mg/kg. 

L’élimination des Trémotodes débute 48 heures 
après la fin du traltement. Elle dure 24 heures. 
Passé ce temps l’évacuation est terminée. L’ac- 
tion élective du Thio-bis (dichlorophénol) sur 
@sfrodiscus aegypfiacus est pqrticulièrement inté- 
ressante car. jusqu’à présent, on ne connaissait 
pas, hormis le tétrachlorure de carbone et le 
mélange de dichlorobutane et de chlorobutène. 
d’emploi difficile chez les Equidés, de médica- 
ments capables d’assurer complètement I’éva- 
cuation de ce parasite. 
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TOXICITÉ CONCLUSIONS 

Aux doses thérapeutiques (30-35 mg/kg) aucun 
effet toxique n’a été noté : appétit conservé, par- 
fois légère tristesse qui ne persiste pas, absence 
de coliques, pas de diarrhée ; les fèces restai 
généralement bien moulées. 

Des essais de toxicité ont été effectués sur 
quatre animaux aux doses de 100 mg/kg (3) et 
de 150 mg/kg (1). Avec la dose la plus faible, deux 
ânes sur trois sont morts; le premier brutalement 
en 24 heures après avoir présenté des coliques 
violentes, le second en une semaine, victlmed’une 
grave entérite avec diarrhée profuse et ,fèces 
nauséabondes. 

L’âne traité avec la dose de 150 mg/kg n’a 
survécu que 24 heures. A l’autopsie. ce qui frappe 
surtout, ce sont d’lmportantes hémorragies intes- 

Le 2,2’ Thio-bis (4,6-dichlorophénol) est un 
anthelminthique actif sur Anoplocephola magna 
à la dose de 10 mg/kg et à celles de 30-35 mg/kg 
sur Gosfrodiscus aegyptiacus. Les parasites oppar- 
tenant à ces deux espèces ‘sont chassés en 
72 heures envi’ron 0 la dose unique de 35 mg/kg. 

L’action sur les Nématodes est faible et irré- 
gulière. Elle ‘est surtout appréciable sur les 
Trichonèmes, mais à la dose de 75 ,mg/kg trop 
proche de la dose toxique (100 mg/kg) pour 
être prescrite. 

Le 2,2’ Thio-bis (4,6-dichlorophénol) dont le 
coeffiuent chimiothérapique est compris entr’e 3 
(à 30 mg/kg) et 10 (à 10 mg/kg) apparaît comme 
un anthelminthique polyvalent utile pour lutter 
efficacement. avec précaution, contre le5 Pla- 
thelminthes (C&odes et Trématodes) du tube 
digestif des Equidés. 

tinales diffuses et une forte congestion du foie. 

Suivant les doses thérapeutiques utilisées contre 
les C&odes (10 mg/kg) ou contre Gostrodrscus 

Laboratoire de Porositologle 
Ecole nationale vétérinaire d’Af,fort 

et 
oegypiiocus (30-35 mg/kg) le coefficient chimio- 
thérapique est respectivement de 10 ou de 
3 environ. 

Laboratoire de Çorcha 
Service de Porasitologie 

Fort-lomy (République du Tchad) 

SUMMARY 

The authors rfudy the anthelmtnthic properlv of 2.2:Ihlobis (4.6.dichloro- 
phenol) on the principal parasites oT+he equidae. They obrerve ihat. when the 
medicomenl is adminisiered orolly to mimals thot are farting since 12 heurs. 
I+ is chiefly active ogainst Anoplocephalo mogoo 01 a dose of 10 mg/,kg and againrt 
Gostrodiscus aegyptiocus a+ a dore of 30-35 mg/kg. 

Ifs effeci is weak and irregulor an ihe Nematodes. except perhapr in the 
case of Trichanèmer against which it iz necessary +o adminlster rtrong dorer 
(75 mgjkg). thot are loo close to Ihe ioxic dose. 

The chemotherapeutic coefficient varies from 3 (30 mg/kg) io 10 (10 mg/kg). 

RESUME N 

Los auiores erfudian el pader antfhelmintico del Z,Z-Thio-bis (4,bDichloro- 
fenal) sobre lx prIncipales porâsitor de 10s raballas. El medicamento admi- 
nisirodo par via oral a IDI animales en ayunor despues de 12 horas es &tivo 
en Anopiocephoia magoo con la dosir de 10 mg/kg y con 1~s de 30.35 mg/kg en 

Gostrodiscus ‘oegypfiacus. 
En lx nem81ados. ia accibn es paco importante e irregular. excepta ~COI~ 

paro 10s Triconemos cdntro 10s CUOI~S es necesaria ulilizor dosis fuérter 
(15 mg kg), demasiado prox~mos de la dosis tôxica. 

El coeficiente quimioieropico varia de 3 130 mgjkg) a 10 (10 mgikg). 
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Rev. Elev. Med. tit. Pays trop.. 1964, 17, 4 (607-14) 

Étude histochimique 
du contenu caecal ,des schistosomes 

par P. PICART et 5. GRETILLAT 

Sur schistosomes vivants, examinés immédia- 
tement après prélèvement, il est remarquable 
de,pouvoirsuivre. principalementchez lafemelle. 
le trajet des tubes caecaux qui se détachent nette- 
ment sur le fond gris blanchâtre du corps de 
I’helminthe. 

Un examen plus détaillé montre que la lumière 
des caecums est occupée par une masse de cou- 
leur marron très foncé chez la femelle et marron 
plus ou moins clair chez le mâle. 

La fixation à l’alcool à 60/700 atténue la cou- 
leur et parfois décolore complètement le contenu 
intestinal du mâle, celui de la femelle gardant 
sacouleur initialetrèsfoncée. 

Etudiant la localisation et la nature du pigment 
bllharzien présent dans le foie d’animaux de 
laboratoire infestés expérimentalement par Schis- 
fosomo monson~. Sch. japonicum et Sch. hoemoto- 
bium, MELENEY et coll. écrivent en 1953 : 

« Un pigment hématique. excrèté de I’intes- 
tln des vers adultes, s’accumule dans les cellules 
de Kupffer et les histiocytes des espaces porte et 
des lésions dues aux œufs,... » 

Ces auteurs émettent donc l’hypothèse de 
l’identité du pigment bilharzien introhépatique 
et du contenu des caecums de I’helminthe. 

Nous avons r&cemment signalé (GRETILLAT & 
PICART, 1964) chez les femelles gravides deSch. 
curassoni, la présence dans le tube intestincil d’un 
pigment sinon identique du moins très voisin 
de celui rencontré dans les cellules de Kupffer 
et les histiocytes périalvéolaires du poumon de 
petits ruminants fortement infestés de schistoso- 
miase intestinale. 

La présente note est le compte rendu d’un 
travail fait sur coupes histologiques de schisto- 
somes adultes mâles et femelles, soumises à 
des tests histochlmiques dans le but de détermi- 
ner la nature chimique du contenu intestinal des 
schfstosomes. 

Matériel d’exp&ience. - Une trentaine 
d’exemplaires adultes mâles et femelles prélevés 
dans les veines mésentériques d’un mouton 
sacrifié aux abattoirs de Dakar. 

Protocole expkimental. - Le matériel est 

déshydraté, inclus dans la paraffine, puis monté 
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sur lames en coupes transversales de 5 u 
d’épaisseur. 

Unefolsdéporaffinées, les coupes sont soumises 
wx tests différentiels suwants, complétés pour 
certains d’entre eux par une coloration de fond 
à I’hématoxyline-éosine. 

10 Fluorescence en lumkre de WOOD (lumière 
ultraviolette). 

20 Solubilité dans les ocides mnéraux : SOPHS 
à 10 p. 100. 

3” Solubrlité dons les bases minéroler : KOH à 
10 p. 100. 

40 Décoloration par les ogenfs oxydants. bain 
oxydant de MAYER (in Lison, 1960). 

5” Présence de fer orsémenf décelable, réaction 
de PERLS, variante Lison (in Lison, 1960). 

@ Présence de fer après démosquoge, démas- 
quage à l’alcool acidedeMacalIum(1895ei1905). 

7’3 Recherche du fer après incinération : a) mi- 
croincinération de POLICART (1953) ; b)et tech- 
nique personnelle de microlncinération (*), 

8” Colorofm par colaronfs des ~ra55e5 (chromo- 
lipoides). 

90 Réocf!on argentoffme ~0’ le procédé de MAS- 
SON (MASSON, 1914). 

100Solubiiilé dans les eolysuifureî, sulfure d’am- 
monium (in LIS~~. 1960). 

Interprétation des rérulfats obfenus 
au cours de ces réactions différeniielles 

a) locolisofion do pigmenf infrocoecol des schis- 
fosomes. 

irowé en abondance dans la totalité du tube 

2 p. 100 
Acide chlwhydrique à 2 p. 100 le fend brun de 

Jo coupe. 

intestinal de la femelle, II est absent de celui du 
mâle (photo no 1) (photo no 2). 

Au niveau du caecum unique (zonedesglandes 
viteliogènes). il est maintenu en place dans la 
lumière du tube pot- un fin réticule tendu entre 
les parois caecales, recouverte5 et imprégnée5 
par endroits d’ilots pigméntaires (photo no 1). 

Le pigment &Constitué por de petites grenu- 
lations de 0,6 à 0,9 p de diamètre, marron foncé 
9 plus ou moins réfringentes. Examiné sous une 
certaine épaisseur, l’ensemble de la maise cen- 
trale, emplissant la lumière intestinale, a une 
couleur pouvant aller jusqu’au marron trèsfoncé. 

b) Résultofs des réactions di~érenfielles faites 
sur coupes hisfologiqoes. 

Le contenu caecal des femelles : 

l” ne présente aucune fluorescence en lumière 
Wood : 

20 est insoluble dans les acides minéraux. II 
est cependant décoloré par l’alcool sulfurique à 
2 p, 100 (alcool 0 950). S’agit-il ici dé la réaction 
utilisée par SAWADA et coll. en 1956, sous le 
nom de «alcool sulfate >> ? 

30 est soluble dans les bases minérales. Se 
décolore en 15 mn environ dans une solution de 
KOH à 5 p, 100. Seul le réticule maintenant le 
plgmeni au centre dti caecum persiste si l’on 
prend certanes précautions (photo no 3) ; 

40 est décoloré très rapidement par les agents 
oxydants. Réaction de MAYER au chlore. Comme 
dans la réaction avec les bases minérales, seul 
un fin stroma est visible dans la lumière caecale 
(photo r+ 4) ; 

50 ne contient pas de fer aisément décelable 
(réaction de PERLS, variante LIS~) ; 

60 ne coptient pas de fer colorable après 
technique de démqsquage de Mqcallum à I’oIcool 
acide. 

70 après mlcroincinération et impi-égnotion 
des cendres par le ferrocyonure de potawum à 
2 p, 100 en milieu chlorhydrique, donne les réoc- 
tions du fer ferrique. Le contenu caecal du mâle 
donne les mêmes réactions quoique ne renfer- 
mant pas de pigment ; 

80 n’est pas coloré pqr le5 coloront~ des grais- 
ses ; 

90 réduit les sels d’argentamine (MASSON). Il 
est cependant difficile d’apprécier l’intensité 
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de la réaction étant donné la coloration initiale 
brun-noir du substrat (photo no 5) ; : 

100,n’est pas soluble dans le sulfuwd’ammo- 
nium. 

DISCUSSION 

A la lecture des résultats rassemblés dans le 
tableau ci-dessus. le pigment intracaecal des 
femelles de schistosomes peut être considéré 
comme ~: 

10 différent des chromolipoides (absence de 
fer décelable et non colorable par les colorants 

des graisses) ; 
20 différent de’ I’hématoïdine qui n’est pas 

décolorée par les agents oxydants ; 

30 différent de I’hémosidérine. qui est soluble 
dans les acides mitiéraux mais non dans les bases, 
n’est pas décolorée par les agents oxydants et 
ne donne pas de réaction argentaffine ; 

40 différent du pigment type palustre soluble 
dons 1: sulfure d’ammonium et qui a une réac- 
tion argentaffine négative ; 

SO analogue *ux mélanines par ses carat- 
tèresdesolubilité. 

II est soluble dans l’alcool sulfurique, mais 
nous n’avons trouvédans la bibliograph’ie aucune 
réfé&ce quant QU comportement des mélanines 
dans un~tel milieu. 

Lescaecumsdesfemellei et des mâles de schis- 
toso!m&s renferment du fer que l’on ne peut mettre 
en évidence que par des techniques brutales de 
déniagquage (microincinération de POLICART). 
Ce fer provient vraisemblablement de l’hémo- 
globine du sang dont se nourrit le schistosome. 

Au contraire, le pigment qui n’existe que dans 
les caecums de la femelle ne contient aucun fer 
a,isément décelable et a des caractères chimiques 
semblables aux dépôts mélaniques rencontrés 
dans les cellules du système réticule-endothélial 
du foie, des poumons et des reins des animaux 
fbrtement infestés de bilharrlose (GRETILLAT et 
PICART, 1964) (photo “0 6). 

LEROUX en 1929, signale l’importance des 
dépôts pigmentaires dans le foie et les poumons 
d’ovi,ns parasités par Sch. mofthei. mais ne donne 
aucune précision sur leur nature et leur origine. 

LAGRANGE et SCHEEMANS en 1951 pré- 
tendent qu’ils sont une des résultantes de /a diges- 
tion du sang par les schistosomes. « L’abondance 

de pigment résidu de la digestion de I’hémoglo- 
bine. témoigne néanmoins de la consommailon 
du sang ». 

Malheureusement. ces auteurs n’apportent 
aucune preuve permettant de rattacher ces dé- 
chets à de I’hémosidérine ou à tout auire produit 
de dégradation de l’hémoglobine. 

MELENEY et coll. en 1953, considèrent le 
pigment infrahépatique comme identique à celui 
trouvé dans la lumière intestin& des schistoso- 
mes. Ils l’appellent « hematin, pigment » sons 
démontrer cependant qu’il renferme du fer 
aisément décelable, 

COELHO en 1952, met seulement l’accent 
sur l’adlon délabronte possible de ce: dépôts 
intrahépatiques sans parler de leur origine et 
de leur nature chimique. 

A notre connaissance, seuls SADAWA et coll. 
en 1956. par une série de tests analogues à 
ceux que nous avons utilisés (*). démontrent 
l’absence de fer et la nature mélanique du pig- 

ment bilharzien trouvé ‘dans les, cellules de 
KUPFFER. 

N’ayant travaillé que sur coupes d’organes 
(foie), ces auteurs ne pouvaient remarquer la 
similitude chimique existant entre le contenu 
intracaecal de la femelle du schistosome et les 
dépôts pigmentaIres intrahépatiques. 

Résumé et conclusion 

A l’aide d’une série de tests histochimiques 
différentiels, faits sur coupes histologiques trans- 
versales de schistosomes adultes mâles etfemelles 
(Schisfosomo curasson~), il est Possible d’établir 
I’analogae entre le pigment intracoecal de ces 
helminthes et celui présent dans le système réticu- 
lo-endothéhol du foie, des poumons. et des reins 
de ruminants Infestés par ces parasites. 

Ce pigment n’existe que dans les C~CCL de la 
femelle, ne contient pas de fer aisément déce- 
lable ei appartient au groupe des mélanines. 

Insiiiut d’Elevage et de Médecine vétérinaire des 
Pays tropcoux. 

loboroto~re nofronol de I’Elevoge et de 
Recherches vétérinolres. 

Serv~~es de Biochimie et d’Helminthologe 
Dakar-Honn (Sénégal) 

(*) Pour le détail de ces techniques, voir I’art~cle 
GRÉTILLAT & PICART, 1964, II, 3. p. 433-40. 
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Phaio no 1 -Coupe tmnsversale de schistoromes mâleet femelle 
colorée â I’hématoxyhe borine. Lecaecum unique de la femelle 

ou niveau de la r6gion des glandes vitellogènen contient du pig- 
ment qui recouvre les parois du tube intestinal et qui par endroits 
es+ inclus dam les celluler m.%nes du caecum. Les diveriicules 

caecaux du male ne renferment aucun pigment. 

Pholo no 2. - Coupe tranrversole de rchistosomes môle et 
femelle color& 0 I’h&mofoxyline éosine. La coupe passe par 
10 partie anfér~eure de la femelle et l’on opqoit porticulK?rement 

dans l’une des branches caecales des orna importants de pig- 
Bel?+. 
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Pholo n” 5. - Coupé Ironsversale de schirtosomer mâle e+ femelle. 

Soumis 0 la r&xflon argentaffine, le pigment caecal femelle opporait 

très ku,cé mais le degré d’inknrilé de 10 réaction erl difficile 0 évoluer 

en raison de la coloralion inifiale déjà Irès wxnbre du substrat. Les 

glander vitellogènez onl aussi une réact~an orgentafflne positive, mais 

certains kztz diW&rentieis hislochimiques don+ nous ne danhons pas 

les détails dons 10 présenle note, lairs&nt supposër -que les granulo- 

ttons des gionder vltellogèner qui se colorent fortement en noir par 

le prackdk de Marsan, sont conztituéer par des polyphénols. 

Photo “0 6~. Y Coupe de poumon d’ovin otieint de schistosomiose 

intestinale. Coloration à I’hémo+oxyl~ne éosinë. Des dépôts massifs 

de pigment b~lhorr~en, de nature chimique semblable 0 telle du 

pigment ~niracaecol des femelles de rchistasomes sont local~sér au 

nweau des histiacyter périalvéolaires pulmonaires. 
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Hirfochemical rtudy of the cecol contents of the rchi*tosomer 

By meons of a renes of differential hirtochemicol tests carried oui on trans- 
verse hlstolagical sections ai odult male,and femole rchistosomas (Schisfosomo 
curassoni), it is passible to estoblirh +he anology between the introcecal pig- 

ment of ihere helminlhsond ihatfound presen1 in the reliculo-endotheliol system 
of the liver, lungs ond kidneys Of ybminants infested by there parasiter. 

This pigment is only /n Me female caecum, daer no+ confoin &arily deiec- 
fable iran ond belongr io Ihe melan/n group. 

RESUMEN 

Ertudio hirtoquimico del contenido cecal de 10s erquirtoso~m 

Con una serie de pruebas histoquimicar dlferenciales, hechas sobre cbries 
histol6gicas +ronsversaler de esquirtoromar adulfor machos y hembros (Schisfo- 

somo curossoni), es posible establecer 10 analagio. entre el pigm&to introc,ecal 
de esios helminias y el presente en el sisiemo reiiculo-endotelial dei higado. 
de 10s pulmones. y de 10s rinones de rumiantes infectodoç con estos porhsitos. 

Este pigmento existe 5010 en el ceco de Ia hembro. no contiene hierro reve- 
iable focilmenle y pertenece al grupo de las melaninos. 
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,Description de, Rhipicephalus moucheti n. sp. 

(groupe de Rh. sanguineus; (Acariens, Ixodoidea) 

SOS tourus. Eryfhrocebus potos, 

DESCRIPTION 

Holotype :-un mâle, Morouo, sur Eryfhrocebus 
~&OS (V, 60, J. Mouchet legif) (Cameroun). 

‘Plésiotype : un mâle, Toui (Kandi), sur bceuf 
(6. VIII. 56) (Dahomey). 

L’espèce nowelle est nommée en hommage à 
J. Mouchet. qui l’a trouvée~parmi les impor- 
tantes récoltes de tiques qu’il o faites au Came-, 
IWJ”. 

Mâle (fig. 1). 

Capitulum - bais capituli hexagonale, près 
de 2fois1/2pluslargequelongueenvuedorsale: 
,auricules au niveau du tiers antérieur de la Iqn- 
gueur de la bais (longueur mesurééentre le 
niveau de la base interne des palpes ,et le bord 
postérieur de la bais) ; cornes baidorsales 
moyennes, en continuité avec le bord postérieur 
concave de la bais ; palpes trapus 2 fois ,$us 
longs que larg+ : peigne ventre-palpal à soies 
frangées : longueur du copitulum em,vue dArsale 
(entre le niveau, de l’extrémité antérieure des 
palpes et le bord postérieur de la bas(s) : 0,50- 
0,55 mm ; largeur entre les auricules : 0;60- 
0,75 mm. 

Face dorsale - conscutum à sillons scapu- 
laires marqués, à carène moyenne et à rainure 
longue avec série de grosses ponctuations plus 

/ ,’ 

ou moinscontiguës ; sillonscervicauxdelongueur 
moyenne ; sillons marginaux complets, à carènes 
et grosses ponctuations contiguës dans les rai- 
nures, limitant antérieuremeni deux paires de 
festons ; sillons-médian et paramgdians posté- 
rieurs en fosses fusiformes larges ou ovalaires, à 
fond strié sans ponctuaiions ; fosses par& 
dianes antérieures petites, subcirculaires ; ~O?C- 
tuations sétifères grosses ; ponctuatitins Inters- 
titielles grosses et moyennes sur le champ cervi- 
cal, central et les champs paramédians ; inters- 
titielles grosses, moyennes et fines dans les fosses 
scapulaires, sur les champs scapulaires, margi- 
iaux, paramarginaux et sur les festons : dans 
l’ensemble la ponctuaiion ,est’dense, régulière- 
ment distribués et ne’ laisse pas bistinguer les 
sétifères des interstitielles ; longueur du cons- 
scutum : 2.8-3 mm : làrgeur du conscutum : ,1,,80- 
2.00 mm ; chltlne brun-rouge. 

Face ventrale - coxa I à épinès parallèles, 
l’interne en lame allongée, I’extekne longue à 
poinle arrondie : espace entre ces épines en 
fente ékoite courbe : processus coxal I peu visible 
en vue dorsale au niveau des scapulae : coxae Ii- 
III-IV à épine interne en écaille large arrondie, à 
épine externe en pointe triangulaire ; stigmate 
allongé, à processus dorsal légèrement fléchi, 
à cadre à peine élargi au niveau de la flexion, 
à largeur CLU niveau de la tangence avec le cons- 
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cutum un peu inférieure à celle du fesion anté- 
rieur. 

Plaques ventrales - plaques adonoles 3 fois 
plus longues que larges, en faucilles, à angle 
médio-interne droit à petite pointe, à bord interne 

nettement concc~~e ; plaques accessoires en 
triangle allongé. 

Festons -sur aucun des exemplaires les fes- 
tons ne font saillie. 

Femelle 

Elle est inconnue ; le male de Moroua était 
isolé ; dans le lot de Toui, sur beuf, se trouvaient 
des mâles et femelles de Rh. sulcotus Neumann, 
1908 ; chez ces dernières tous les gonopores 
étaient typiques de l’espèce. 

DISCUSSION 

Rh. moucheta n. sj~ se classe dans le groupe de 
Rh. sanguineus (Latreille, 1806) par les propor- 
tions de sa bais capituli, I’élargissemeni en 
fosses des sillons médian et paramédians du 

conscutum. ,Parmi toutes les espèces du groupe, 
Rh. mouchefi esi immédiatement reconnaissable 
par ses plaques adonales en faucilles, qui 
ressemblentd’ailleurs beaucoupàcellesd’espèces 
du groupe de Rh. swws et Rh. copensis (Rh. sene- 
gaiensis. Rh. cliffordi. Rh. iongus). 

La rareté de Rh: ;mouchefi (deux, spécimens 
sur plusieurs milliers de Rhiplckphaius examinés 
des savanes d’Afrique occidentale) pouvait falre 
penser à une manifesiaiion tératologique d’une 
espèce voisine commune dans les savanes sou- 
daniennes. en I’occurence Rh. rulcofus : la struc- 
ture de la bais capituli etdu stigmate permettent 
de différencier les deux rhipicéphales, en admet- 
tant que la forme en faucille des plaques adonales 
puisse représenter un cas extrême de variation 
des plaques en battoirs de Rh. sulcofus. 

HABITAT 

Les localités de récoltes se situent l’une dans 
les savanes nord-soudaniennes, près de la I!mite 

Fig. 1. - Rhiplcephalus mouchefi, mâle ; faces dorsale et venirale : détails du copitulum, du stigmate 
et des plaquer ventrales (exemplaire de, Maroua). 
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avec les steppes sahéliennes (Maroua), l’autre 
dans les swanes sud-soudaniennes (To”i), près 
de la limite des savanes nord-soudaniennes ; il 
semblerait donc que Rh. moucheti puisse être ulté- 
rieurement retrouvé a” milieu des savanes de 
climat tropical. 

Du point de vue des hôtes, il est certain que la 
trouvaille sur boeuf n’éclaire passur les relations 
parasitaires normales de l’espèce ; ii n’est 
pas non plus possible de savoir si I’infestation 

du potas est accidentelle : ce singe est habi- 
tuellement infesté par quelques exemplaires de 
Rh. sulcatus. En fait l’hôte habituel de Rh. moucheti 
reste à établir ; peut-être s’agit-il d’un mammi- 
fère à biotope caractérisé, dans des terriers ou 
des formations végétales denses. 

Institut d’élevage et médecine vétérinaire des 
pays tropicaux, A@rt. 

Loboratoire’nafional de recherches vétérinaires 
Georges Curosson Honn (Dakar). 

Rh. moucheli divers from aIl the olher speries dthe group of Rh. songuineus 
by the sickle-shaped adanal plates in the mole ; the female is unknown ; the 
knawn exampler are rare. ond originote in the trop~col swxma of the Nor- 
thern Sudan area (+he Comeroons) and sub-lropical savo”“a of the Southern 
Sudan (Dahomey hosts : SOS tourus, Eryfhrocebus pofm). 

RESUME N 

El Rh. moucheté difiere de todas I~I especies del grupo del Rh. songuineus 
par las plocos adanoler en forma de hoces del macho ; no es conoclda la 
hembra : 10s ejemplares conocidor son escosos, originarios de las sabonas 
trapicoles norte-sudanesor (Camarones) y  sub-tropicales sur-sudanesor (Da- 
homey). Huespedes : Bas tourus, Eryfhrocebus potos. 
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Description de Rhipicephalus muhsamae n. sp. 
de l’Ouest-Africain 

(groupe ‘de Rh. simus ; Acariens, lxodoidea) 

par P. C.,MOREL et G. VASSILIADES 

DESCRIPTION 

Holotype : une femelle sur bœuf de Sahgalkam 

(Rufisque, Sénégal) (15. V. 62). 

Allotype : un mâle, mêmes données que ci- 

dessus. 

Spécimens examinés : tous ceux marqués d’un 

astérisque dans la liste des localiiés de distribu- 

tion. 

Ce nom de la nouvelle espèce a été choisi en 

hommage à M=e 6. Feldman-Muhsam. pour 

l’importance de ses travaux sur l’utilisation du 

gonopore des femelles dans la systématique 

des Hyolommo et Rhiprcepholus. et pour l’aide 

apportee au début de nos études sur ce dernier 

genre. 

Mâle (fig. 1 et 2) 

Capitulum - bais capituli environ 2 fois 

plus large que longue en vue dorsale ; auricules 

au niveau du quart antérieur de la longueur 

de la bais (mesurée entre le niveau de la base 

interne des ptilpes et le bord postéro-dorsal 

de la bais) : cornes basidorsales moyennes, en 

cône arrondi. saillantes par rapport .ou bord 

postérieur légèrement concave de la bas18 ; 

peigne ventro-polpal à soies frangées ; longueur 

~ du capitulum en ,vue dorsale (entre le niveau 

antérieur des palpes et le bord postérieur de la 

basis): 0.70.0.90mm: lorgeurentrelesaur~cules: 

0.80.1.10 mm. 

Face dorsale - conscutum à sillons xapu- 

lalres à carènes courtes et marqués de grosses 

ponctuations non contiguës (5-8) : sillons cervi- 

caux courts ; sillons marginaux complets déli- 

mitant sur le plus grand nombre des spécimens 

une seule paire de festons. 0 carène bien marquée 

et à groszez ponctuations en séries plus ou moins 

contigu& dans la rainure : sillons médian et 

paramédians étmts et superficiels, à fond strié 

sans ponctuations, les paramédians arqués et 

plus courts que le médian rectlllgne : ponctua- 

tions sétifères grosses, en séries bien visibles ; 

Retour au menu



/ 

$ . . 

b 
. * 

.  

0 

Fig. 1. - Rhpcephaius muhsomae, môle : face dorsale : détails du capttulum. du stigmate. 
des plaques venlraler (exemplaire de Sangalkom). 
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ponctuations interstitielles peu nombreuses. 
éparses, fines ou très fines, donnant à l’ensemble 
du conscutum unaspectplutôt 11s~ : longueur du 
conscutum : 3,10-4,40 mm : largeur maximale 
du conscutum : 2,10-3,00 mm ; chitine brun- 
rouge ou brun-noir. 

Face ventrale - ~0x2 I 6 épine interne en 
lame allongée, à épine externe longue à pointe 
arrondie : espace entre les épines en fente ktroite 
courbe ; processus coxal I antérieurement visible 
en vue dorsale en avant des scopulae ; coxae il- 
Ill-IV à épine interne en écaille large arrondie, 
à épine externe en pointe triangulaire plus ou 
moins mousse ; stigmate5 réniformes ou en ovale 
allongé, à processus dorsal apparent sur la lame 
criblée. 

Plaques ventrales - plaques adanales en bat- 

toir à légère concavité interne, à angle médio- 
interne obtus ; plaques accessoires en pointe 
triangulaire. 

Festons-chez les mâles gorgés, un seul fes- 
ton saillant, le médian. 

Femelle (fig. 3 et4) 

,Capitulum -bais capituli environ 2 fois 112 
plus large que longue en vue dorsale ; auricules 
au,niveau du, tiers antérieur de la longueur de la 
bais (longueur mesur&entre le niveau de la 
base interne des palpes et le bord postéro- 
dorsal de la bais) : aires poreuses petites, cir- 
culaires ou ovulaires, distantes entre elles de 
2 fois teur largeur, postérieures’ aù,, niveau des 

Fig. 3. - Rhipicephalus muhramae. femelle ; faces dorsale e+ venir& ; déioils du stigmate 
et du copiiuium (exemplaire de Sangolkam). 
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auricules : cornes bosidorsales courtes, arron- 
dies, saillantes par rapport au bord postérieur 
légèrement concave de la bals ; pal,pes trapus, 
2 fois 1/2 plus longs que larges ; peigne ventro- 
palpal à soies frangées : longueur du capitulum 
en vue dorsale (entre le nweou antérieur des 
palpes et le bord postérieur de la bals) : 0,60- 
0.90 mm ;, largeur entre les auricules : 0,75- 
1.10 mm. 

Face dorsale - scutum approximativ:ment 
aussi large que long (langueur vraie, du niveau 
antérieur des scapulae au bord postérieur du 
scutum) ; longueur : 1,50-2,00 mm ; largeur : ’ 
1.70-2,lO mm ; sillons scapulaires complets, à 
carène et à série de grosses ponctuatons dans 

la rainure, plus. ou moins contiguës (8-12) ; 
sillons cervicaux moyens. ponctuations sétifères 
grosses, bien apparentes : ponctuations inters- 
titielles fines ou très fines. peu nombreu,ses, 
éparses, donnant à l’ensemble du tégument un 
aspect plutôt luisant ; alloscutum à soies bacilli- 
formes. 

Face ventrale - coxoe de morphologie ana- 
logue 0 celle des mâles ; stigmates ovoides, à 
processus dorsal marqué sur la lame criblée. 

Gonopore femelle - lèvre trapérolde à bord 
postérieur rectiligne ou concave, à bords laté- 
raux convexes. à rebords très larges en bourre- 
lets hyalins : sclérites de l’atrium droits ou 
légèrement courbes, à concavité externe. 

Fig. 4. - Rhiprcepholus muhromoe. femelle : dé+all du gonopore (exemplaires de Songalkam, 
Tiomye. Tomrtfiri, Shlibabi. Boboua. Béka). 
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COMPARAISONS 

AVEC LES ESPÈCES VOISINES 

Males (Rh. senegolensis : fig. 5-7 : Rh. S~US : 
fig.11.12). 

Par ses plaques adanales. Rh. muhsamae se 

rapproche seulement de Rh. simus ; la mor- 

phologie des mâles des deux espèces est extrê- 
mement analogue et la diagnose en est difficile ; 
peut-être la courbure du processus dorsal du 

sttgmate, telle qu’elle est dessinée par la lame 
criblée, fournirait-elle un critère de différen- 
clatlon utilisable, à employer sur un certain 
nombre d’exemplaires, comme toutes les fois 
qu’on u recours <I~X caractères des stigmates 
(cf leur application dans le groupe de Rh. 
sanguineus) ; chez Rh. srnuz le processus dorsal 
se détache presque ,perpendiculairement de la 
lame criblée, tout au moins sur son bord externe : 
cher Rh. muhsomae, ce processus se détache selon 
une courbe large correspondant à un angle obtus 

Fig. 5. - Rhprcephoius simus, male : faces dorsale et ventrale (exemplaire du mont Nyiro) 
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très ouvert ; la diagnose doit tou]ours être 
confirmée sur les femelles : la distribution géo- 
graphique permet par la suite une généralisation 
plus rapide, sauf dans le bassin du Nil (cc la 
distribution). Les plaques adanoles de Rh. 
senegolensis d’une part, en faucilles, celles de 
Rh. lunulofus d’autre part, à concavité postérieure 
et 6peron postéro-extenre, permettent de dis- 
tinguer aisément ces espèces. 

Femelles (Rh. senegalensis : fig.%10 ; Rh. s~mus : 
tÏg.13-14). 

Les rebords latéraux du gonopore en bourre- 
lets hyalins permettent de distinguer d’emblée 
Rh. muhsamoe : la lèvre elle-même est de forme 
trapézolde ; cher Rh. simus, Rh. senegalensis, 

Rh. lunulotuz, les lèvres sont en U ou en V plus 
ou maris arrondi, à rebords minces ou nuls ; 
les sciérites de l’atrium sont analogues cher 
Rh. muhsomae et Rh. simus ; chez Rh. senegolensis 
ils sont plus aIlong& et concaves extérieurement ; 
chez Rh. lunulotus au contraire, les <clérites sont 
assez courts, distants (lèvre en largeur) et 
convexes extérIeurement. 

En ce qui concerne les sillons du scutum. Rh. 
simus présente une carène scapulaire très courte, 
et le sillon correspondant n’est représenté que 
par les ponctuations grosses, alignées dans la 
rainure scapulaire et non contigués : il en va de 
même pour Rh. lunulotus ; chez Rh. senegalensrs, 
le sillon est complet, à carène aussi longue que 

1 la rainure. 

Retour au menu



DISCUSSION 1 meni les femelles de Rh. hilgerti et Rh. sh@eyr ; 

Le gonopore femelle de Rh. muhsomoe Q été 
par son origine, ce dernier nom pouvait risquer 

clairement décrit et représenté par TENDEIRO 
de s’appliquer à I’kpèce rencontrée du Séné- 

(1959, 21 : 37-47 : fig. 8, photographies 5 et 6), 
gai au Tchad ; il n’en est rien ; il est à sup- 

malheureusement sous le nom de Rh. senegolensis, 
poser que les exemplaires provenaient de la 

à la suite de confusions sur la nature spécifique 
rive orientale du Nil, des confins de l’Ethiopie 

de la population des Rhipicepholus du groupe de 
ou de l’Uganda. 

Rh. simus qu’il avait rencontrée en Guiné-Bissa”. 
Les syntypes de Rh. erlongeri Neumann, 1902 DISTRIBUTION DE 

(1 6, coll. Neumann no 1152, Daroli, Ethiopie : RHIPICEPHALUS MUHSAMAE 
cheval), Rh. hilgerii (1 $ 1 0, coll. Neumann : 
no 1153 ; Daroli : Con~s voriegotus), Rh. shipleyi Les exemplaires ou les séries personnellement 
Neumann, 1902 (1 $ 1% coll. Neumann no observés, qui ont fait l’objet de publications ou 
1150; Sudan : hyène), personnellement exami- cités ici pour la première fois, sont signalés d’un 
nés, appartiennent à l’espèce Rh. simus, notam- astérisque. 

F)g. 7. - Rhipicephoiur sirnus. femelle ; face dorsale et rt~gmote (exemplaire de Dolo) ; 
capitulum, sculum et Stigmate (exemplaire de Borto). 
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Guine-Biasau 

TENDEIRO (1946, 397, Rh. simus) : Pessuba 
(Bissau). TENDEIRO (1948. 639, Rh. simus) : 
Bissa ; Bissera : Canchungo. TENDEIRO 

(1951, 909. Rh. 5. S~US) : Bor (Bissau) ; 
Mansoa ; Pessuba (Bissau). TENDEIRO 
(1959. 21 : 37, Rh. senegolensis) : Farim, 
Bissorâ : Bissou. 

Haute-Volta 

*MOREL (1958,153, Rh. s. simus) : Bobo-Dioulas- 
so : Samandéni (Bobo) : Banankélédaga 
(Bobo) ; Santidougou (Bobo) ; Ti&fora (Ban- 
fora). 

*références nouvelles : Badéma (Bobo) : Dou- 

goumato ; Koumbia (Houndé),; Kokologo 
(Koudougou). 

Mali 

ROUSSELOT (1951, 307 : 1953 : 40 et 89 : Rh. 
simus) : Bamako ; Ségou. 

*MOREL (1958, 153, Rh. s. simus) : Lorakbone 
(Nioro) ; Sokolo ; Ténenkou (Masina) ; 
Sansa (Gniminiama) ; Bamako : Sotuba 
(Bamako) ; San. 

LAMONTELLERIE (1960, 750. Rh. simus) : Dieu 
(Sikasso) : Fingolo (Bougoula). 

*références nouvelles : Douentza ; Famona 
(Bougouni) ; Yanfolila (Bougouni) : Gae. 
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Mauritanie 

*références originales : Bafréchié (lac Rkiz) ; 
Sélibabi. 

Niger 

*référence originale : Niamey. 

Gombe. Misau, Zungor (Bauchi Pr.) ; Auno, 
Bama, Biu, Maidugari, Potiskum (Bornu) ; 
Ilorin ; Kono : Dawdawo, Funtua, Katsina, 
Tambu (Kotsina Pr.) : Abuja. Bida, Konta- 
gom (Niger) : Anchou (Zaria). 

Nigeria Sénégal 

UNSWORTH (1952, 331, Rh. s. simvs) : Numan, *MOREL (1956, 229 ; 1958, 153 ; Rh. s. simus ; 

Shellen, Tungo, Ubo (Adamawa) ; Bauchi, 1961, 83, Rh. simus) : Niokolo-Koba ; Badi. 

- * . 
. 

.-*J. . . 
I . 

3 ? 
, . 

Fig. 9. - Rhipicepholus senegaiensis, mâle ; face dorsale détofls du capilulum, du stigmate 
et des plaques veniroIes (exemplaire de Songalkam). 
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*MOREL (1958, 153. Rh. 5. simus) : Sangalkam 
(Rufisque) ; Thiès ; Diassane (Thiè4) : ‘Nia- 
khor ; Souli (Bakel) ; Nayes ; Nganda (Koo- 
lak) : Hamdallaye (Birkelane) : Tombo- 
kounda ; Kédougou : Sédiou. 

*MOREL (1958, 153. Rh. simussenegoiensis) : Keur 
Bouki (Kaolak) ; Mboyène (Koungheul) ; 
Ziguinchor. 

*références nouvelles : Tiaroye (Dakar) ; Peut 
(Sébikhotane) : Mbour ; lac de Guiers ; 
Sangalkam ; Kolda ; Ziguinchdr. 

Congo-Ouest 

*références personnelles : Cobinda, Brazzaville : 
Pointe-Noire. 
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Cameroun 

ZUMPT (1943, l-24, Rh. rimus) : Garoua. 
*MOREL & MOUCHET (1958, 69, Rh. s. simus) : 

Mbamyanga (Béka) ; Djambo. 
*MOREL & MAGIMEL (1959, 53, Rh. s. simus) : 

Fort-Foureau ; Goulpei, Brigadou (Fort- 
Foureau) ; Riggil (Fort-Foureau). 

*MOREL & GRABER (1961, 199, Rh. sirnus) : 
Tchévi, Chooua (Fort-Foureau). 

*MOREL & MOUCHET (1964, sou: presse) : 
Fort-Foureau ; Logone-Birni : Morouo : Petyé 

*MOREL & FINELLE (1961, 191, Rh. simus) : 
Besson (Baboua) ; Fort-Sibut. 

*références ,nouvelles : Batangafo ; Bambari. 

Congo-Equateur 

? THEILER & ROBINSON (1954,447, Rh. simus) : 
Coquilhatville ; Yanangu. 

Congo-Kwongo 

? NEWSTEAD, DUTTON & TODD (1907, 3-112. 
Rh. simus) : Bonana. 

(Moroua) ; Wasa. l 
? ROUBAUD & VAN SACEGHEM (1916, 763, 

Centre-Afrique Rh. simus) : Zambi. 

ROUSSELOT (1951, 307 ; 1953 : 40 et 89 : Rh. ? SCHWETZ (1927, 81, Rh. simus) : Boiobo ; 
simus) : Bangui. Kunungu. 

Fig. 11. - Rhipicepholus senegaleosis, m61e : faces ventrales ; d&ails du copitulum. 
face ven+role et dorsale (exemplairer de Songalkam). 
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! BEOUAERT (1931, 209, Rh. sirnus) : Banana : I Sudon 

! THEILER & ROBINSON (1954,447, Rh. smws) 
Banana ; Léopoldville. 

Congo-Oriental 

TONELLI-RONDELLI (1930, 112. Rh. simus) 
ZUMPT (1943,1-24, Rh. simus) : Aba. 

BEQUAERT (1931, 209, Rh. simus) : Medje. 
SCHWETZ (1932, 549, Rh. simus) : Gwane. 
THEILER & ROBINSON (1954, 447, Rh. simus) 

Gwane : Medje ; Aru. 
VAN VAERENBERGH (1954, 222, Rh. simus) 

Bunia., 
*référence ,&son,nelle : Gwane (CO~I, Schwetz). 

? HOOGSTRAAL (f 956 : 732.733, Rh. s. simus) : 
[Bahr el ,Ghazol] Golual-Nyang ,forest ; 
Jur river ; Lau : Fanlok ; Wou ; Kenisio : 
Yirol. [Darfur] Zalingei : Kulme.[Kordofan] 
Tabonga ; Tolodi. [supposition en fonction 
de la biogéographie]. 

! HOOGSTRAAL & THEILER (1959, 217. Rh. s. 
simus) : Galual-Nyang forest. 

*MOREL & MAGIMEL ‘(1959’, 53, Rh. s. simus) : 
Fort-Lamy ; T&mretÏri (Fort-Lomy). 

Tchad 
‘MOREL & GRABER (1961,199, Rh. simus) : Bol ; 

; Abéché : Dai : Fort- l Am Siléna ; Iriba 
Archambauli. 

F#g. 12 - Rhipicephalus senegaiensis, femelle : face dors& : détails de sIigmder 

(exemplaires de Songalkam). 
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HABITAT 
,) 

l réaions même Rh. seneoalensis est rare ou loca- 
lisé : Cosamonce, G;in&Bissa”, ouest de la 

L’habitat normal de l’espècesemble les sawnes 
tropicales soudaniennes. où sa distribution sxr-- 

Haute-Volta, ouest du Centre-Afrique (dans 
la mesure où la faune des tiques est connue cwc 

ble régulière et où ne se rencontrent pas norma- ( plus de précision dans ces pays que dans des 
lement Rh. senegoiensis et Rh. smws : il en va 
de même pour les steppes xérophytes sud- 

territoires anglophones comme le Ghana ou la 
Nigeria). Dans les savanes subéquatorioles gui- 

sahéliennes, où cependant Rh. muhsomae est k-oubanguiennes et dans les mosaïques forêt- 
restreint IXJX formations denses des abords des sav(lne correspondantes, la présence de Rh. sene- 
cours d’eau et lacs. Dans les xwanes subtro- golensis apparaît comme exclusive de Rh. muhso- 
picales sud-soudaniennes Rh. muhsamoe est moe de la Sierra-Leone au Cameroun ; par 
associé 0 Rh. senegolensis, mois dans une région contre en Guiné-Bissau et en Centre-Afrique, les 

donnée les fréquences respectives de chacune deux espèces se rencontrent avec des abondances 

de ces espèces ne sont jamais équivalentes ; variables à l’intérieur même de ces pays. Cer- 
si Rh. senegolensis domine numériquement au tains facteurs modifiant le microclimat inter- 
centre du Dahomey, partout ailleurs Rh. muhso- viennent vraisemblablement dans chaque zone 
me semble être le plus commun : dans certaines de végétation : il est possible que soient en cause 

Fig. 13. - Rhipicephoiur senegolensis. femelle : faces dorsales (exemplaires de Parakou ei Sangalkam) : 
détails du capitulum (rfi fig. 12). 
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les différences du nombre des mois pluvieux 
et l’existence de une ou deux saisons des pluies, 
ainsi que le caractère plus ou moins ouvert ou 

fermé des boisements de savanes. Ainsi Rh. 
muhsomoe se présente comme mésophlle, tandis 
que Rh. senegolensis est nettement hygrophile. 

Rh. senegolensis existe également dans les 
savcmes équatoriales d’altitude : il pourrait en 
être de même pour Rh. muhsomoe, éventuellement 
confondu avec Rh. simus. 

Le véritable Rh. simus est distribué en Afrique 
orientale et australe, dans les steppes xérophytes 
somaliennes et masai, les savanes boisées tropi- 
cales éthiopiennes à Oxytenanthera, peut-être 
les sovaw boisées équatoriales d’altitude (cf. 
ci-dessus), les savanes boisées subtropicales 

rhodésiennes et ongoliennes et les formations 
particulières enclavks, les savanes tropicales 
australes, les prairies de montagne australe du 
fow veld et du middle veld, partiellement du high 
vefd. le maquis du Cap, les steppes xérophytes 
australes, les mosaïques côtières forêt-savane 
équatoriales orientales et les mosaïques forêt- 
savane tropicales australes. 

Les références concernant la distribution de 
Rh. senegolensfs correspondent pour la plupart 
aux références d’auteurs citées à propos de Rh. 
muhsomoe ; pour complément d’information, il 
sera utile de se reporter wx données réunies à 
ce sujet par HOOGSTRAAL (1956 : 732). aussi 
bien qu’en ce qui touche la distribution de Rh. 
simus. compte tenu du fait que certaines réfé- 

Fig. 14. - Rhipicepholus senqalensir. feemelle : détoil du gonopore (exemplaires de Sangolkam, 

Porokou. Maroua. Likouolo). 
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rentes représentent en réalité Rh. muhsomoe : ROLE PATHOGÈNE DE 
elles sont mentionnées dans ce COS dans le pré- RHIPICEPHALUS MUHSAMAE 
sent texte. Tous les résultats obtenus à ce jour en ce qui 

La terminologie des zones de végétation s’ins- concerne le véritable Rh. simus, vis-à-vis de son 
pire presque entièrement de celle de la Carte pouvoir pathogène direct ou de son rôle vecteur 
de la végétation de l’Afrique, publiée par de diverses affections humaines et animales, sont 
I’U. N. E. 5. C. 0. (Oxford, 1959). à confirmer à propos de Rh. muhsomoe. 

Insirtuf d’élevage et de médecine véférmoire des pays iropicoux. A@rt. 

loboratom notmal de recherches vétérinaires Georges Curasson. Honn (Dakar). 

SUMMARY 

Rhipicephalus muhsamae n. sp is natobly distlnci from Rh. sunus. from the 

morphological point of view. by the s+ruc+ure of the femole ganopore ; ond 

from Rh. senegaleosis chiefly by the siructure of the femole gonapore and oda- 

nol plates in the mole. Rh. simus. shows a iypical dirtribuhon in austral ond 

East Africo : Rh. muhsamoe replaces it in Wert Africa. West of the Nile ond 

in the Congo borin, up to Senegal ; it IS asrociafed wiih tropical ond sud-iropicol 

swmnna, sometimer rub-equatorioi, os well OI the steppes oi routhern Sahel, 

whereor Rh. senegalensis, which is more hygrophile, hos its normal, habitat 

in the subequotoriol ~~VO~I~CI ond less oflen in +he sub-fropical : in West Africa 

the distribution afthese fwo species occurs in porallel +o ihe regions ofdifferent 

vegetaiion, where ihey mutuolly replace each other depending on the diHe- 

rencer in the general or local climofic conditions. 

El Rhipicepholur muhsomae n. sp. se dlferencio del Rh. srrws, desde el punla 

de visio de su morfolag~a, par la estruciura del gonaporo de la hembro : y del 

Rh. senegolcosis par el gonoporo y 1~s plocas adonales de 10s machos. El Rh. 
smws es+h dlstribuida de uno monera ilpica en Africo oriental y oustrol ; El 

Rh. muhsomoe ie reemplaza en Africa occidental al oeste del rio Nilo y en 10 

cuenca del Congo, haslo el Senegoi. Erio ligado con I~I sbbanor iiapicales 

y subtropicales, 0 veces con las subecuatoriales. &i kno las estepas surso- 

helianos, mientras que el Rh. senegalensir, m& higrofilo vive normalmen+e en 

las shbanar rubecuatorioler, mener frecueniemenie en las subtropicales : en 

el oeste de Africo 10 repariicibn de 10s dos especies es paralela a 10s zonas de 

vegetaribn, en las cuoles se reemplaron mutuamente en funci6n de 10s dlfe- 

rencias climhiicas generales 0 locales. 
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” Desc@ption, ,$e,, Rhipicephaltis cliffor<i ‘n. sp. 

d’Afrique occidentale 
(groupe de Rh. compositus ; Acariens, Ixodoidea) 

par P. C. MOREL 

RÉSUMÉ 

Rhipicephalus ciiffordi n. sp. diffère morphologiquement de Rh. compasitus 

principalement par la forme des plaquer adanoles du mâle et le nombre de 
festons soillonts ; chez les femelles 10 dirtinciion ert’plus difficile. II diffked’outre 
part de Rh. iongus par la sirudure du gonopore femelle et. dans la plupart 
des COS, par l’aspect de 10 ponctuation, aussi Sien cher les môles que chez les 
femelles. Du point de vue de I’habilat. Rh. cli@rdi est caractéristique der forêlr- 
galeries el marécager fréquentes par le buffle nain der sa~oner subéquatorioles 
guinéo-oubanguiennes et des mosalques forêf-savane correspondantes. tandis 
que Rh. compositus rempli+ 10 mPme fondlon vis-ù-vis du buffle noir dans les 
sovones équatoriales d’allitude d’Afrique orientale eI dans les swcmes de type 
rhodésien ou angolien, Rh. longus existe dans les memes zones que l’un ef I’aulre 
de ces rhipirkpholes. mois est associé YUX sov~nes ,boisk propremenl dites. 
et non aux paroger les plus humides qui son+ [‘habitai ordinaire des buffles 
dont les espèces citées ci-de?s,us sont parasites presque excluswement. 

DESCRIPTION 
/ 

Holotype : un mâle, sur Syncerus ca@ nonus, 
Assag”i (Côied’lvoire) (29.111.59). 

Allotype : une femelle, mêmes données que 
pour le male. 

Spécimens examinés : tou5 ceux qui sont cités 
dans la distribution et marqués de l’astérisque. 

Le nom de la nouvelle espèce a été choisi en 
hommage à C. M. Clifford pour ses travaux 
sur les tiques, ei en particulier pour avoir décrit 
le premier l’espèce en question, tout en lui atiri- 
huant un autre nom. 

Maie (fig. i-2). 
Copitulum - bais capituli hexagonale en vue 

dorsale, un peu plus de 2 fois plus large que 
longue ; auricules au niveau du quart antérieur 
de la longueur de la bais (longueur mesurée 

entre le niveau de la base interne des palpes et 
le bord postérieur de la bais) : cornes basi- 
dorsales fortes. en cônes allongés arrondis, très 
saillantes par rapporta” bord postérieur concave 
de la bais ; palpes trapus 2 fois plus longs 
que larges : peigne venlrc-palpal à;soies fran- 
gées ; longueur du capitulum en vue dorsale 
(entre le niveau de I’extr&mité antérieure des 
palpes et le bord posférieur de la bais) : 0,9- 
1.2mm: largeurentrelesauricules:l,OO-1.25mm. 

Face dorsale - conscutum à sillons scapu- 
laires 0 carènes courtes, 0 grosses ponctuations 
dons les rainures : sillons cervicaux courts : 
sillons marginaux complets, àcarèneset àgrosses 
ponctuations contiguës dans les rainures, limi- 
tant antérieurement deux paires de festons : 
sillon médian superficiel, étroit, strié, allongé ; 
sillons paramédians postérieurs sinueux, étroiis 
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postérieurement, élorais en petite fossette onté- 
kwrement ; sillons paramédians antérieurs en 

- 

petites dépressions étroites, courtes ou longues ; 
ponctuations sétifères grosses : ponctuations 
interstitielles grouses, de même taille que les 
séfifères sur le champ cervical et les cham,ps 
paramédians, denses, régulièrement distribuées ; 
ponctuations interstitielles moyennes ou fines, 

scapulaires. sur les chornps marginaux et pora- 
marginaux et sur les festons ; la surface centrale 
du conscutum. très ponctuée, se trouve donc 

rares, sur les champs scapulaires. dans les fosses 

comme entourée par un cadre presque lisse et 
luisant ; longueur du conscutum : 4.00-4.80 mm : 
largeur du conscutum : 2,90-3,2S mm : chltine 
brun-noir ou noire. 

Fig. 1. - Rhipicephalus ciiffordi. m6le ; face dorsale ; d&oil du copitulum en face dorsale 
et du stigmate (exemplaire d’Asagni) 
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Face ventrale - coxa I à épine interne en lame 
allongée, 0 épine externe longue à poi,nte arron- 
die ; espace entre ces épines en fente étroite 
courbe ; processus coxaI I visible en vue dorsale 
antérleuremeni <I”X scapulae ; coxae Il-W-IV 
à épine interne en écailk large arrondie, 0 épine 
externe en pointe triangulaire plus ou moins 
m~ous~se ; stigmates réniformes à processus 
dorsal ihdiqué par la lame criblée. 

Plaques ventrales - plaques odanales en 
faucilles, à pointe n-Mo-interne en angle aigu 
ou droit, à bord interne très concave ; plaques 
accessoires en poinie triangulaire arrondie. 

Festons -chez les exemplaires gorgés, trois 
festons saillants, le médian impair et la paire 
immédiatement voisin,e. à sclérites plus étendus 
que sui- les autres festons (près du double). 
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Femelle (fig. 3-4). 
,, 

Capitulum -bais capituli plus de 2 fois 1/2 
plus large que 16ngue ; auricules environ au 
niveau du tiers antérieur de la longueur de la 
bais (longueur mesurée entre le niveau de la 
base interne des palpes et le bord postérieur de 
la bais) ; aires poreuses petites, circulcirés, dis- 
tantes entre elles de 1 fois lj2 leur largeur, 
postérieures ou niveau des auricules ; cornes 
basidorsales courtes, arrondies, saillantes por 
rapport au bord postérieur légèrement concave 
de la bais : palpes trapus 2 fois Ii2 plus longs 
que larges ; peigne ventre-polpal 0 soies fran- 
gées : longueur du copitulum en vue dorsale 
(entre le niveau de l’extrémité &térieure des 
palpes et le bord postérieur de la bais) : 0.9. 
l,o mm : largeur entre les auricules : 0,90- 
1,057 mm. 

~ Face dorkle - scuium apprckmativement 
aussi lark~e que long (longueur vraie, du nivek 
antérieur des scapulae au bord postérieur db 
scututi) ; longueur : 1,6-2,0 mm ; largeur : 
1,7~2,1 mm : sillons’scapulaires complets, avec 
carène et série de ponctuations plus ou moins 

contiguës (10-14) dans la rainure : sillons cer- 
vicaux moyens ; ponctuations s&tif&res grosses ,: 
ponctuations interstitielles grosses, denses, régud 
lièrement distribuées sur le champ cervical ; 
ponctuations interstitielles moyennes et fines dans 
les fosses scapulaires, très fines et rares sui- les 
champs scapu’laires ; la surface ponctuée se 
présente donc comme entourée d’un cadre 
presque lisse et très luisant : alloscutum à soies 
aplaties, foliacées. 

Face ventrale - coxae de morphologie ana- 
logue à celle des mâles ; itigmotes ovoïdes, à 

1 processus dorsal marqué sur la lame criblée. 

F(g. 3. - Rhipicephoiur clifordi, femelle : faces dorsale et ventrale : détail du capitulum dorsal 
e+ du rtigmaie (exemplajre d’Assagni). 
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Gonopore femelle - lèvre trapézoïde à bord 
postérieur concave et bords latéraux convexes, 
‘à rebords hyolins larges, en fuseaux ; sclérites 
de l’atrium incurvés en parenthèse sur le& 
contour externe et interne, 0 concavité interne, 
donnant à l’atrium un aspect en coupe. 

COMPARAISONS 
AVEC LES ESPÈCES VOISINES 

Males (Rh. composifus : fig. S-6 ; Rh. longus : 
fig. 9-10). 

Rh. clifirdi diffère de Rh. compositus Neu- 
mann, 1897 par ses plaques adanales en faucilles 

et por la saillie possible de trois festons ; chez R/i. 
composites, plaques adanales en battoirs à angle 
médio-interne obtus, à bord interne à peine 
concave. à un seul feston saillant, le médian, ‘à 
sclérite de même taille que chez les autres ; ch& 
les deux espèces, la ponctuation db conscututn 
est très comparable. et les interstitielles y  sont 
exceptionnellement plus petites qwles sétifères, 

tandis que les champs scapulaires et marginaux 
sont lisses et que les sillons paramédians posté- 
rieurs sont sinueux, à élargissement notable 
à leur extr6mit.4 antérieure. 

Rh. longus Neumann 1907 présente des varia- 
tions extrêmement importantes dans la taille de 
ses ponctuations interstitielles, qui suivant les 

Fig. 4. - Rh$kepholuz cl!ffordi, femelle ; détail du ~onopore (exemplaires de Assag”i, 
Loudimo. Ndendé. Sibifi, Yoko). 
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provenance5 ou les souches peuvent être fines, présente des interstitielles moyennes ou assez 
moyenne5 ou grosses, laissant ou non dans ces grosses, laissant PauJours les sétifères de taille 
conditions les ponctuations sétifères apparentes légèrement supérieure apparentes sur le fond 
sur l’ensemble de la ponctuation du conscutum : des ponctuations : c’est l’aspect considéré comrrie 
dans les cas extrêmes. le conscutvm diffère à typique par la plupart des auteurs ; la confusion 

peine de celui de Rh. compositus ou Rh. cliffordi n’est plus possible ordinairement avec Rh. CII- 

(aspect rencontré sur un certain nombre d’exem- fOrdi ou Rh. compritus ; enfin lorsque les inters- 
plaires du Cameroun) : la forme la plus courante titielles sont fines. la comparaison s’impose avec 
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certains Rh. senegalensis à interstitielles appa- 
rentes ; d’après l’aspect présenté par Rh. sene- 
galensis dans l’Ouest-Africain, où Rh. longus 
est absent, lorsque les interstitieller sont seule- 
ment petites au lieu d’être très fines et présentent 
une certaine densité, ce phénomène est localisé 
à la partie postérieure du champ cervical et à 

1 l’espace situé1 entre les sillons paramédians ; 
les Rh. longus d’Afrique centrale à interstitlelles 
fines présentent celles-ci comme régulièrement 
distribuées et plus ou moins denses sur I’ensem- 
ble du champ cervical, du champ central et des 
champs paramédians. 

L’aspect des plaques adanales de Rh, com~o- 
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situs diffërencie nettement ce dernier 0 la fois de 
Rh. cliffordi et de Rh. longus ; il en va de même 
en ce qui concerne le nombre desfestonssaillants. 

En définitive, Rh. longus selon les cas ,devra 
être distingué de Rh. clifirdi par l’existence 
d’un certain nombre de ponctuations moyennes 
surleschamps marginauxetsurtoutsurlesscapv- 
loires (ces ponctuations sont absentes chez Rh. 
clrffordi) et par les fosses paramédianes posté- 
rieures étroites, et arquées (alors qu’elles sont 
sinueuses et légèrement élargies antérieurement 
chez Rh. cliffordi). 

Deux autres espèces doivent être citées ici, par 

leurs ressemblances générales avec les espèces 
ci-dessus : Rh. jeonneli Neumann, 1913 et Rh. 
horfi Wilson, 1954 ; elles sont compokables par 
l’absence des sillons scapulaires et la réduction 
des sillons marginaux ; en ce qui concerne 
l’aspect des ponctuations, Rh. jeanneli se rappro- 
che de Rh. longus. Rh. hurfi de Rh. compositus et 
Rh. cfiffordi (ces rapprochements sont confirmés 
par la structure des gonopores femelles). 

Femelles (Rh. composites : fig. 7-8 ; Rh. longos : 
fig. 11-13). . 

Rh. long& diffère ,de Rh. cilfordi (et de Rh. 

Fig. 7. - Rhipicepholus composifus. femelle : faces dorsale e+ ventrale ; détails du copitulum 
en face dorsale e+ du stigmate (exemplaire de Kirawasowa). 
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compositus) par la strudure du gonopore ; chez 
le premier, les sclérites de l’atrium sont incurvés 
sui- leur contour externe et interne, et concaves 
extérieuremerit, donnant à l’ensemble de l’a- 
trium un aspect en lyre ; chez les deux autres, les 
sclérites sont concaves intérieurement, incurvés 
0 contour interne courbe, à contour externe 
nettement courbe (Rh. cfifordi) ou presque 
droit (Rh. compositus). 

Les soies de I’alloscutum sont bocilliformes 
chez Rh., longus (comme chez Rh. simus, Rh. sene- 
galensis. Rh. muhsomoe) : elles sont foliacées dans 
le cas de Rh. cliffordi et Rh. composifus. 

En ce qui concerne les ponctuations du scu- 
tum,lescomparaisonssontanologuesàcequ’elles 
sont chez les males : suivant les exemplaires, 
Rh. longus devra être différencié de Rh. senega- 
lensis ou des Rh. cliffordi-Rh. compositus. 
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-En fait c’est entre ces dernières que la distinc- 
tion semble la plus délicate, puisque ponctua- 
tions, soies alloscutales et gonopores les rappro- 
chent ; chez Rh. composiius le rebord hyalin 
de la lèvre du gonopore est de largeur moyenne ; 
les sclérites du gonopore sont droits plutôt 

que courbes et dons ce cas WJ le bord interne 
présente une courbure prononcée. Chez Rh. 
cliffordr les sciérites sont nettement incurvés en 
parenthèses et le rebord hyalin de la lèvre est 
large 0” très large. 

Rh. jeonneli et Rh. ‘hurfi sont très proches des 
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espèces citées ci-dessus, distinctes cependant par 
l’absence de sillons scapulaires : d’autre part. 
l’aspect des ponctuations et du gonopore place 
Rh. jeonneli à caté de Rh. longus tandis que Rh. 
hurfi est très comparable à Rh. compositus et 
Rh. cliffordi. 

Les exemplaires males et femelles utilisés 
pour les comparaisons proviennent de Kisa- 
wasawa (Tanganyika). Katobo (Rwanda), Coma 
(Congo-Kivu) et Lwiza (Congo-Kasoi) pour Rh. 
,compositus : de Bangangté (Dschang. Cameroun), 
Baboua (Centre-Afrique) et Gwone (Congo- 
Oriental) pour Rh. longus ; de Bukavu (Congo- 
KIVU) pour Rh. jeonneli ; les renseignements 

concernant le gonopore femelle de Rh. hurti sont 

tirés de CLIFFORD & ANASTOS (1962, l-62, 
fig. 22-23). 

DISCUSSION 

L’espèce nommée ici Rh. cliffordi a été conve- 
nablement décrite et le gonopore femelle figuré 
par CLIFFORD & ANASTOS (1962,1-62 : 22-24 ; 
photographies 9-10) et les relations parasitaires 
dominantes avec le buffle nettement indiquées ; 
par contre le nom utilisé par les auteurs ne sem- 
ble pas applicable : il s’agit du nom Rh. pseudo- 
longus T. S. Dia, 1953, décrit primitivement 
comme sous-espèce de Rh. capensis : la confusion 
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provient des différences de conception sur la 
variabilité d’aspect des ponctuations de Rh, 
longus. 

La plupart des auteurs considère que, du poiry 
de vue qui vient d’être envisagé, Rh. longus es1 
caractérisé par une différence constante, plus 
ou moins é,vidente, entre les ponctuations sétl- 
fères, grosses, et les interstitielles. relativement 
grosses. moyennes ou fines, aussi bien chez les 
mâles que chez les femelles : certains suivant 
l’opinion de T. S. DIAS (1956. l-38) admettent 
qu’il s’agirait de deux espèces, Rh. longus à 

interstitielles relativement grosses de taille pjus 
ou moins voisine de celle des sétifères, et Rh. 
confiisus T. S. Dia, 1956, chez qui les intersti- 
tielles sont très nettement plus petites que les 
sétifères, dont les séries longitudinales sont alors 
immédiatement apparentes : en poussant les 
choses à l’extrême. TENDEIRO (1959, 21 : 86- 
95 ; fig. 30 : @) figure un conscutumqui évoque 
celui de Rh. senegolensis, si bien que CLIFFORD 
& ANASTOS (1962, 1-62 : 22) se demandent si 
Rh. longus et Rh. senegolensis ne sont pas syno- 
nymes. 

Fig. 11, - Rhipicephalus iongus, femelle ; face dorsale ; détoil de stigmates 

(exemplaires de Yaoundé et de Bob~o). 
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L’examen des gonopores femelles permet de il pourrait s’agir tout ou plus de deux sous-, 
réunir dans le même groupe les Rh. longus espèces, l’une d’Afrique occidentale (savanes et 
typiques à interstitielles subégoles ou égales aux mossiques guinéo-oubanguiennes : Rh. senego- 
sétifères, et les Rh. longus à interstitielles moyennes I~~SIS), l’autre d’Afrique centrale dans tout’ le 
ou fines, du type de Rh. confusus qui doit donc bassin du Congo, débordant en Afrique orientale 
être considéré comme synonyme de Rh. longus. (Rh. longus). 
ce qu’affirment déjà CLIFFORD & ,ANASTOS Cette digression à propos de Rh. longus était 
(1962 1-62 : 19) ; par contre certaines légères nécessaire pour préciser les possibilités de tonfu- 
différences dans les gonopores et dans la taille sion de Fertaine de ses formes très ponctuées 
et la distribution des interstitielles, telles qu’elles avec la nouvelle espèce, et discuter la nature, 
sont éxposées dans les pages précédentes, spécifique des tiques décrites par T. S. DIAS sous 
autorisent à distinguer Rh. senegalensis mer- le nom de Rh. capensis pseudolongus (1953, I-15, 
giquement ; les particularités des répartitions fig. 1-3 : 0 et 0). II s’agit là d’un Rhipice+hoius 
gkographiques des deux entités empêchent à ponctuations du conscutum moyennes, où 
de les considérer comme entièrement identiques : sétifères et interstitielles sont pratiquement 

Fig. 12. - Rhipicephaiur longus. femelle ; faces dorsoler ; détail du Copitulum (exemplaire de Gwane). 
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egales ; d’autre part des interstitielles de même fordi, mais II suffit de comparer son interpréta- 
tailleseretrouventasseznombreusessurlechamp ton du même caractke chez son Rh. 1. longus, 
scapulaire ; or chez ‘Rh. cii@rdi (et Rh. compo- où l’élargissement antérieur des fosses est encore 
sifus) les interstitielles et sétifères sont proportion- plus accusé, pour supposer qu’il s’agit peut- 
nellemeni plus grandes, et les interstitielles sont être d’une exagération de dessin : en tous cas 
très rares sur les champs scapulaires. La forme elles sont de forme’ arquk, comme chez Rh. 
de la plaque adanale de Rh. copensis pseudolongus longus. et non sinueuses comme chez Rh. clifordi. 
ne permet pas de décider s’il s’agit du vrai Rh. En ce qui concerne les ponctuations du scutum 
longus ou de Rh. cliffordr : la forme donnée par femelle, les observations sont les mêmes que 
T. S. DIAS aux fosses paramédianes postérieures pour les males en ce qui touche les champs sca- 
se rapprocheraient plutôt de celles de Rh. cIif- pulaires. 

Fig. 13. - Rhipicephoius iongus, femelle : détail du gonopore (exemplaires de Yaoundé, Bangongté (Dschong, 
Cm.), Ippy (Centrafr.), Gwané (Congo~Ouesi), Etombi (Congo-Ouesl), Goma (Congo-bu). 
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II convient d’ajouter que ‘les Rh. copensis 
pseudolongus de T. 5. DIAS ont été récoltés sur 
zébu par J. Rageau ; nous n’avons pas per- 
sonnellement examiné l’allotype femelle, mais 
dans tous les lots recueillis à Yaoundé sur cet 
hôte par le même collecteur, et conservés dans 
les collections de l’Institut Pasteur de Paris. il 
ne se trouve que des Rh. longus : leurs dates de 
récoltes s’échelonnent de 1948 0 1953 ; il faut 
préciser qu’il s’agissait de zébus du nord, venus 
par la route à Yaoundé pour y  être abattus, et 
Infestés, pendant les jours qui précédaient leur 
mort, dans les pâturages autour de /a ville par 
les tiques habitant normalement la strate herba- 
cée. Or Rh. cfiffordi est à ce point exclusif du 
buffle qu’il en semble spécifique et se localise aux 
mêmes biotopes que son hôte, ce qui, rend sa 
présence sur le bétail extrêmement rare ; il 
n,‘y en a d’ailleurs aucun cas personnellement 
contrôlé dans les références ci-après, sf ce 
n’est ceux qui résultent d’une interprétation 
possible,des Rh. oyra signalés de Nigeria. Les 
considérations sur l’écologie et les rapports 
parasitaires renforcent donc la synonymie de 
Rh. copensis pseudolongus avec Rh. longus établie 
seulement sur la seule morphologie. 

II ne semble donc pas que CLIFFORD & ANAS- 
TOS (1962, 1-62 : 22) aient eu raison de réhabi- 
liter le nom de Rh. -pseudolongus, malgré le 
réexamen de I’holotype mâle, qui malheureuse- 
ment permettait difficilement de décider par lui 
seul : ils ont été vraisemblablement abusés par 
le,fait que T. S. DIAS lui-même (1955, 103. Rh. 
caperws fxeudolongus) nomme de cette façon les 
Rh. longus de HOOGSTRAAL (1956 : 665) sur 
buffles du Sudon, qui sont effectivement des Rh. 
clifirdi. 

C’est pour cela qu’il semble nécessaire de 
créer un nom pour désigner le Rhlpaphalus 
proche de Rh. composiius 6t surtout de Rh. langus. 
originaire des savanes d’Afrique occidentale ; 
en raison du caractère judicieux de la descrip- 
tion et des commentaires de CLIFFORD & ANAS- 
TOS sur cette espèce, il a été décidé de la 
nommer en hommage à l’un d’eux. 

Ils précisent d’ailleurs excellemment que les 
véritables rapports de parenté de Rh, ciiffordr 
concernent Rh. composltus, et non Rh. longus. 
d’après la morphologie des nymphes notamment: 

les particularités écologiques, les relations avec 

es hôtes, les caractères du gonoporedesfemelles, 
Je la pilosité’de I’alloscutum, des ponctuations e+ 
les fosses postérieures du conscutum des mâles 
/ont également dans ce sens : c’est pour des 
xisons pour ainsi direoccas~onnellesquelesdiffi- 
:ultés de distinct/on des males sont plus grandes 
fis-à-vis de Rh. longus que de Rh. composifus ; 
‘examen des femelles ne laisse aucun doute. 

Les Rh. folcotuscités de Libéria par’NEUMANN 
1908, 77) lors de la description de cette espèce 
;ont certainement des Rh. cliffordi ; les spécimens 
ypes de Rh. falcotus sont de véritables Rh. iongur. 

DISTRIBUTION DE 
RHIPICEPHALUS CLIFFORDI 

Les exemplares personnellement observés, 
lui ont déjà fait l’objet de publications ou cités 
ci pour la première, fois. sont signalés d’un 
Istérisqve. 

Côte d’ivoire 

véférences originales - Taupé (29, 5.111.59) : 
libres ; Assagni (4~0 609, 29. III, 59 : 
800=2QQ,13. IX.59):Synceruscoffernonvs. 

Liberia 

\IEUMANN (1908, 77, Rh. folcolus) - Liberia 

(4cÎO19 mus. Leyde) [NEUMANN, in 
tobulrs Sinoa]. 

Nigeria 

UNSWORTH (1952, 331, Rh. oyrei) - Bouchi, 
Geidan, Gombe.Mlsau, Zungor(Bouchi Pr.); 
Abuja, Kontagora (Niger) ; Bokhos, Jos. 
Shendam, Vom (Plateau) : Yelwa, Zangon 
Kateb @aria Pr.) [il n’est pas possible de 
décider si ce Rh. oyrei représente Rh. ciifird! 
ou Rh. iongus ; le fait de récoltes relative- 
ment nombreuses sur le bétail inclinerait à 
penser qu’il puisse s’agir de ce dernier ; 
cette population constituerait alors l’îlot le 
plus occidental de l’espèce ; à moins que les 
habitudes pastorales dans cette région aient 
amené les bovins dans des parages norma- 
lement fréquentés par des buffles]. 

Sierra-Leone 

3LIFFORD & ANASTOS (1962, 1-62 : 24. Rh. 
pseudolongus) - Ninkintumanm (200. 27, 
VI. 13) : Syncerus cofir nonus. 

Cameroun 

UNSWORTH (1952. 331, Rh. oyrel) - Ntumbu 
(Cameroons) [cf ci-dessus]. 
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*MOREL & MOUCHET (1958,.69, Rh. longus) - 
Yoko (200 10, II. 56) : Syncerus CO,@ 
noms. 

Centre-Afrique 

*MOREL & FINELLE (1961, 191, Rh. longus) - 
Bossangoa (200” 1 Q, IV. 39) ; Bouca (40”0”, 
15. IV. 51) : Nola (3 Q Q. 1908, coll. Neu- 
mann : toutes récoltes sur 5. ca@ nonus. 

*références supplémentolres (coll. J. Itard) - 
Bambari (300 2QQ+. 21. V. 62) : 5. ca@ 
nonus ; Poto-Poto (Ouadda) : 5. coj$er oequi- 
noclialis ; Soulemaka (Saint-Flot%) (ISc,?~ 
4QQ, 29. III. 63 ; 120c,i SQ Q, 3. IV. 63) : 
5. caffer oequinociialis. 

Congo-Ouest (Moyen-Congo) 

? ROUSSELOT (1951, 307 ; 1953 : 40 et 83 ; Rh. 
copensis longus) - Dolisie ; Kellé ; sur 
5. Co@r nonus. 

*références supplémentolres - Etombi (10 1 Q, 
1914, coll. Brumpt) : Kayes (300 19, IX. 
58 ; Loudima (16 10, X. 58) ; SibIt (200 
19, X. 58) ; toutes récoltes sur S. ca@r 
nonus. 

Congo-Oriental 

CLIFFORD & ANASTOS (1962, l-62 : 24, Rh. 
pseudolongus) - Garamba (ddQQ) : 
8. cqqer : ro”ge”rs (ml). 

Gabon 

? ROUSSELOT (1951, 307 : 1953 : 40 et 83 ; Rh. 
copensis longus) - Ndendé : potamochère 

*références supplémentaires-Trhibanga (366 
24. VII. 30, coll. Brumpt) : Ndendé (10 1 e, 
VIII. 30, coll. Brumpt) ; récoltes sur 5. coffer 
flO”US. 

Sudan 

HOOGSTRAAL (1956 : 665, Rh. longus) : T. S. 
DIA5 (1955, 103, Rh. caeens~s eseudolongus) ; 
CLIFFORD & ANASTOS (1962, l-62 : 22. 
24, Rh. pseudolongus) - [Equatorial Laboni 
(3 00’ 2 Q Q, 27. II. 50); Keirallah 33 o”a’ 
3 0 Q. 25. Ill. 11) ; récoltes sur-S. caferoeqw 

nocfioils. 

Uganda 

CLIFFORD & ANASTOS (1962, 1-62 : 22-24, Rh, 
pseudolongus) ~ Kikumba (19 CI?~? 4 0 Q 
16. Vlll.56): Katulttre (15 0’0 1899.16 
VIII. 56) ; récoltes sur S. cofferoequinoctialis, 

HABITAT 

Rh. cl@rdi présente dans sa distribution telle 
qu’elle est connue actuellement un parallélisme 
remarquable avec les savaties boisées subé- 
quotorlales guinéo-oibanguiennes et avec les 
mosaiques forêt-savane guinéo-oubanguiennes 
et congoliennes ; à l’est, il se retrouve dans les 
savanes équatoriales orientales d’altitude. dont 
la faune ixodienne est souvent d’ailleurs en conti- 

nuité avec celle des savanes sus-nommées. Cette 
distribution semble exclusive de celle de Rh. 
compositus typiquement oriental : la zone d’affron- 
tement des deux espèces se situe dans le haut 
bassin du Nil jusqu’au lac Victoria. La différence 
entre les distributions de Rh. ciiffordi et de Rh. 
longus est remarquable : alors que ce dermer 
est totalement absent de l’Ouest-Africain (opinion 
basée sur l’examen de plusieurs milliersde Rhipi- 
cephalus de celte région) mais s’étend en Afrique 
orlentale. Rh. cliffordi existe en Afrique occi- 
dentale depuis la Sierra-Leone (et vraisembla- 
blement la GuInée) jusqu’en Uganda et dans le 
bassin du Congo. 

Alors que Rh. longus ou Rh. senegolensis présen- 
ient leur habitat normal dons la savane boisée à 
sol ferme parcourue par les antilopes ou le 
bétail, Rh. cliffordi, qui est régulièrement associé 
au buffle, se tient certainement de ce fait dans 
l’habitat même de son hôte, c’est-à-dire dans des 
localisations particulières à sol humide, sur les 
bords des forêts-galeries ou des marécages au 
milieu des savanes boisées, dans les mosaiques 
forêt-iovane ou sous le couvert de la forêt 
humide équatoriale occidentale : un exemple 
d’association identique estfourni parles Amblyom- 
mo splendidum et A. cohoerens, parasites normaux 
des buffles. qui se retrouvent dans certaines occa- 
sionz sur d’autres herbivores sauvages ou sur 
le bétail, au hasard de leurs déplacements dans 
la savane ou aux abords des bas-fonds. La fré- 
quence ou la rareté de ce parasitisme zur le bétail 
a été très tôt évidente en raison de la facilité de 
diagnose des Amblyommo ; le phénomène est 
exactement le même en ce qu! concerne Rh. ciiF 
fard!, mais a été masqué en raison de sa grande 
ressemblance avec Rh. longus. 

Insi~tot d’élevage et ~médeone vétérinaire 
des pays tropicaux, A@rt. 

Laboratoire notmnol 
de recherches vétërmorres 

Georges Curasson, Honn (Dakar). 

662 

Retour au menu



Dercrip+ion of Rhipicephatur m”hromoe n. $7. from west Afric. 
(group of Rh. simus ; Acarim, Ixodoidea) 

Rhipicephaius ciiffordi n. sp. shows o morphological differentiation from 
Rh. componitus principally I~I the shapeof Ihe odanal plater in the ryleand the 

number of projeciing fertoons : in ihe femole the dirtinciion is more diffaculf. 
On the other hand it differr from the Rh. iongur in the ~tr~c+~re ofthefemale 
gonopore and. in ~OS? caser, by the different mcnner in which it is punctated, 
bath I~I ihe male a~ well a~ the femole. From ihe point of v~ew of habitat 
Rh. clifordi is characterisfic ofthe forer+-galleries and morshland frequented by 

the dworf buffolo of the rub-equotoriol Guineo-Ubangi savanna ond !he 
corresponding foresl-savonna mosoic. whereas Rh. campositus fulfilr the 

m-ne funciian with regard to ihe block buffaio in fhe upper equatoriol savon- 
nas of West Africa ond in the Rhodesion or Angolan ‘ype ofsavonna. Rh.longw 
exisls in the some arear OI boih of fhere Rhipicephaius, but properly speaking 

i$ orrociated wih wooded savanno~ and net with the more humid localities 
Ihat are the ordinary hobitoi of buffolos on which the above mentioned specier 
are almori exclurively parasitic. 
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(kfematoxenus veliferus, n. g., n. sp., parasite 
iicertae sedis du sang de; bovins à Madagascar 

Dans le cadre des recherches sur les maladies 
à hémotozoaires, nous faisons fréquemment des 
splénectomies sur des,bovins. Récemment nous 
avons eu l’occasion d’opérer wr,un lot de veaux 
en provenance dp,Centre de Recherches Zoo- 
techniques de Kionjosoa. situé 0 environ 180 km 
à l’Ouest de Tananarive. Le sang de ces veaux 
était, après l’opération, examiné quotidienne- 
ment. 

Un des veaux, B 30, est splénectomisé le 
16 avril 1964. A partir du 20 avn nous observons 
dans le sang de irès rares structures. associées 
(I~X, érythrocytes, que nous considérons au 
début comme des petites formes en virgule de 
Jheiierio mutons (THEILER. 1906). parasite très 
répandu à Madagascar. Le nombre de ces structu- 
res augmente quelque peu à partir du 4 mai. 
Ce n’est que le 12 mai que nous nous rendons 
compie que I’infestation, que nous considérions 
comme due 0 Jheileria. reste limitée à de minces 
bâtonnets et virgules, sans que d’outres formes, 
typiques de Th. mutons. n’apparaissent. En 
même temps nous observons des bâtonnets 
portant une sorte de wie, que novs n’avons 
jamais vus, et dont nous ne frouvons aucune 
mention dans la bibliographie. (II est vraisem- 
blable que ces dermères formes étaient présentes 
dès le début de I’infestation, mais que nous ne 

les avions pas remorquées). Le nombre de ces 
8ructures &gmenfe, jusqu’à un maximum d’en- 
viron 0,5 à 1 pour 100 d’érythrocytes infestés. 
II y  a toujours un seul organisme par globule 
rouge. Nous tentons dé($rouver la nature para- 
sitaire des structures. en inoculant le sang de B 30 
à un autre veau. Le résultat en est positif, et 
nous pouvons conclure à I’exlstence d’un nau- 
veau parasite. Depuis, nous avons trouvé le 
même micro-organisme dans le sang de deux 
autres bovins, indépendamment de B 30. 

Nous donnerons d’abord la description mor- 
phologique, ensuite les observations faites SUI 
les animaux, et finalement une discussion sur ce 
nouveau micro-organisme. 

MORPH’OLOGIE (Voir fig. 1 à 3) 

Nous proposons le nom Hoemotoxenus vehferos. 
nom qui indique l’aspect des formes typiques de 
ce parosite (a@ = sang : Suor; = hôte ; velum 
= voile : ferus = portant). 

En effet, la plupart des formes typiques sont 
composées d’un bâtonnet d’aspect variable, à 
partlr duquel un voile (ou queue) délicat prend 
son départ. Coloré suivant Giemsa, le micro- 
organisme peut soit se présenter entièrement 
coloré comme la chromatine des Bobesiae. 

Retour au menu



Retour au menu



Retour au menu



Retour au menu



lheilerioe, etc. (voir fig. I), soit présenter une 
parfie claire, et de ce fait réssemblei ‘parfois 
plus ou moins à une Theilerio ou même à yne 
petite Bob&o, tout en portant un voile,(voir fig. 21, 
L’on toit des bâtonnets droits, réguliers, d’ûut.res 
sont en virgule : certains montrent des excrois: 
santés (voir fig. 3). D’autres formes sont Ovale~, 
même (rarement) rondes. 

~‘) ia longueur de la plupart des parasiies vo’rie 
entre 1 et 2 p avec une moyenne d’approxi- 
mativement 1,s 6. les plus grands ne dépassent 
pc+ 2.5 p,, les plus petits sait d’environ 0.!5 IL. 
L:épaisseur est difficile à mesurer sur des orga- 
nisties de,si petite taille ; les +ssins,en donnent 
une mdlcation. 

/ une hématie titi organisme vélifère et un élément 

! ’ theileriforme sons voile. 

Autres colorations que celle de Giemsa : 

Les formes typiques sont, positives au Gram 
(quelquefois entre posit,ives ei négatives, mals 
jamais vraiment $goti,ves) : meme le VI& prend 
le Grom. Par contre, c&-toines des petites formes 
sans voile, ressembl?nt à des petlies Theilerioe: 
ne se colorent pps avec’le Grom, ce qui donnerait 
une indication qu’ils ‘n’appa[tiennent pas’à cette 
?ouvelle ,espèce’ (Th: mutons s’est éga!emeit 
montrée ?égf&e a’u Gram): 

H. veJif?rus n0 se colore Pas au bleu de méthy- 
Iène ordinaire (à 1, po’ur 100, coloration, dé 
5 minutes). 

II ze colore assez bien avec’la thibnine phéni- 
quée de NICOLLE (colootion de 5 ou 10 mi- 
nutes). Le Voi)e est également coloré. 

Le voile. qui prend son origine ZUT l’organisme. 
est très délicat ; la couleur varie entre la couleur 
des érythrocytes (en légèrement plus foncée) 
et un violet clair. Le voile prend son.départ 
presque toujours latéralement sur Je batonnet 
et est ep général moins large que la longueur de 
celui-ci. La longueur du voile varie entre,enviyon 
1 ei 3,s p. Les dessins indiquent mieux que toute 

/ 

description l’aspect variable que pe,uvent avoir 
le +site et le voile, ainsi que la locolisatlon en 
rapport ,à I’érythrocyte infesté. L’aspect de l’or- 
ganisme avec son voile est très caractéristique. 

Lebleu de STÉVENEL(méthode de PRIESTLEY 
et MEHDI, 1 minute) le colore, y  compris le voile : 
l’organisme ressort d’ailleurs moins sur I’éry- 
throcyte qu’avec la thionine. puisque le globule 
devient assel foncé et le contralte est doric moins 
net. 

Nous p’avons pas. avec certitude, observé de 
formes libres entre les hématies ; l’organisme 
est toulours associé à celles-ci. Nous ne savons 
pas s’il est situé wr ou dons I’érythrocyte ; le 
parasite et la queue ne sont souvent pas dans le 
même plan que [‘hématie : dans d’autres COS le 
micro-organlsme semble s’y trouver, mais non 
toujours le voile. Rarement le voile semble cou- 
vrir une portle du parasite. 

Nous n’avons pas retrouvé H. veliferus sur des 
frottis colorés par la réaction de FEULGEN ; il est 
possible que la substance positive à la réaction 
soit si peiite que nous ne l’ayons pas remarquée. 
(Lez Babes& ei Therlerioe ne possèdent également 

que peu de substance Feulgen-positive, que l’on 
retrouve toutefois sur le frottis.) 

Ajoutons que. dans le sang frais entre lame et 
lamelle. nous n’clvons pos retrouvé cet orga- 
nisme. 

Une zone de I’érythrocyte, le long des bords 
du ;Voile de I’orgamsme. est souvent incolore 
(lys& ?) (Voir certains des dessins). 

OBSERVATIONS SUR DES ANIMAUX 

Nous parlerons plus loin d’éléments sans voile, 
ressemblant souvent à des petites formes de 
Theilerio, et dont nous ne sommes pas certains 
s’ils appartiennent à l’espèce H. veliferus OU 
s’il s’agit d’une infestotion concomitante de 
Thefleria mufans, Infestaiion qui serait alors 
atypique. 

Nous n’avons pas observé d’infestation multi- 
ple d’un érythrocyte par les formes pourvues 

d’une bande : très exceptionnellement il y  u dans 

Comme nous l’avons dit. l’organisme est appa- 
ru sur “Il veau splénect0m15é. 630. Le veau 
étoit de race Renltelo ( un mélange d’Afrikander. 
de Limousin et de Zébu local), âgé à la date de 
sa splénectomle (16/4/64) d’environ 6 mois. 
Les premiers éléments theilériformes sont uppa- 
rus dans son sang 4 jours après l’opération, les 
premiers organismes typiques, pourvus de voile, 
on+ éié observés avec certitude 26 jours après 
1~ cplénectomie (mals, comme nous l’avons dit, 
peuvent avoir existé plus tôt). L’infestotion du 
sang a graduellement augmenté, pour atteindre,. 
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au début de juin, un maximum de0.5àl pourl0C ’ I 
d’érythrocytes infestés : ce maximum s’est main. 
tenu pendant trois semaines et a ensuite gra- 
duellement di,minué, en persistant toutefois 
jusqu’à sa mort, plus de trois mois après la 
spléhectomie, mais le nombre de parasites était 
devenu faible.‘Une injection de necwsphénamine 
(Novarsénobenzol) n’a pas eu d’influente s(1r 
le taux de parasitémie (1 g de Novarséfi6benzol 
en intraveineuse, le veau pesant environ 100 kg). 

En même temps que les formes vélifères, nous 
avons observé sur B 30, oin5i que sur les veaux 
B 38 et V 5 (VOIT plus loin), de petits organismes 
sans voile : bâtonnets en virgule se colorant 
entièrement comme la chromatine, mais aussi 
de petltesformes oyant un noyau à une extrémité, 
tandis que la couleur du reste est claire, comme 
le cytoplasme des Jheilerioe et Bobesioe ; ces 
structures ressemblent souvent tout à fait à de 
petites Jhellerioe (mals également à certaines 
formes vélifères). II est donc possible que ces 
trois veaux soient également porteurs de Th. 
mutons. Toutefois, nous n’avons pas observé 
,de formes plus grandes, que l’on volt toujours 
dons les infestatlons 0 Jh. muions, ni de formes 
en croix, typiques de iheilerio. De plus, les taux 
de parasitémie de ces formes sons voile augmente 
et diminue plus ou moins en même temps que les 
organismes à voile. Nous pensons donc que 
ces organismes theilériformes pourraient éga- 
lement appartenir à l’espèce H. veliferus. mais 
nous n’en sommes pas encore certain. 

européens importés anciennement)~. né le Ier fé- 
wr~er 1964 au laboratoire. à l’abri de tiques. 
Le veau ne montre aucun hématozoaire, jus- 
qu’a sa splénectomie, le 28 avril. ,E. teganodes 
a,pparait dans son sang le 20 moi, accès impor- 
tant, qui dure plwsieurs jours. Aucun autre para- 
site sanguin n’est observé. V 5 est inoculé, le 
28 mai, avec 100 cc de sang de B30, en sous- 
cutanée. Des formes caractéristiques d’H. ~II- 
feius sont observées dans sari sang d partir du 
5 juin, en très faible nombre au début : le taux 
de I’inféstdtion dugmente graduellement et 
dtteint un maximum d’environ OS à 1 pour 100 
d’érythrocytes infestés au début de juillet; ce 
toux se maintient actuellement depuis twis 
semaines. L’on observe également les petits 
drgonismes theilériformes sons voile. ,dont nous 
avons d&jà parlé. 

Veau B 38 : 

Veau de race Renitelo, en provenance, comme 
B 30, de K~anlasoa. est splénectomisé le 9/7/64, à 
I’age de 8 mois. Des formes typiques d’H. V~II- 
ferus. pourvues de voile, apparaissent dans 
son sang 4 jours après I’opératlon ; le toux aug- 
mente graduellement jusqu’à ce jour. L’on 
observe en ,même temps les petites formes sans 
voile, ressemblant à de petltes Jheilerlae, que 
nous avons mentionnées auparavant : aucune 
forme plus grande de Jh. muions n’est remar- 
quée. 

Nous avons également remarqué, tant sur B 30 
‘que sur V 5, 0 de très rares occasions, des orga- 
nismes sans voile, ressemblant à des formes 
rondes de Babesio argentino (Lignières, 1909) 
(un seul paraslte par hématie) ; nous wons pu 
prouver que B 30 n’était pas porteur de 8. orgen- 
tino : une Inoculailon de sang contenant cet 
hématozoaire lui a donné un accès thermique et 
parasitaire. pour finir en une babésiellose céré- 

Bovin non s,plénectomisé : 

Nous recevons le 2 juillet 1964, aux fins de 
diagnostic, un taurillon malade, de race zébu 
local, âgé d’environ un an et demi, en prove- 
nance de Miarinarivo (à 100 km à l’Ouest de 
Tananarive). Dans le sang périphérique nous 
trouvons de rares H. velrferus caractéristiques. 
pourvus de voile, en même temps que quelques 

tJr*le mortelle. 
ih. mutons typiques et de très rares Babesio 

LC “CUU D 3v Cl”,, ““,I>I polnrL Le veau B 30 étalt OU~~I porteur d’Eeerythro- 
brgemino (SMITH et KILBORNE, 1893). (La cause 

zoo” iegonodes Hoyte, 1962, para: zoon iegonodes Hoyte, 1962, parasite qui a fait 
de la maladie est la rage et la forme cérébrale 

une apparition fugace pendant trc une apparition fugace pendant trois jours. enw 
de la piroplasmase vraie, à 8. blgemino.) 

mn quatre semaines après la ron quatre semaines après la splénectomie. 
Nous n’avons pas réussi à transmettre H. V~II- 

ferus à un veau splénectomisé, indemne de tout 

Veau v  5 : 
hématoroaire, avec du sang de B 30, congelé à 
- 700 pendant 6 jours. 

II s’agit d’un veau de race Rona (race sans Un jeune bélier de race Mérinos, inoculé avec 
bosse. vraisemblablement descendue de bovins 100 cc de sang de B 30, ne montre pas d’H. veli- 
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ferus. II est ensuite splénectomisé et Inoculé avec 
50 cc de sang de V 5. contenant le parasite. L’on 
ne le trouve pas dans le sang du mouton. pen- 
dant une période d’observation d’un mois après 
la splénectomie. 

Le parasite ne semble pas être pathogène. 
Seul le veau V 5 a eu une hyperthermie de 4002, 
pendant 2 jours, 8 jours après l’inoculation du 
sang de B 30. en même temps qu’H. veliferus 
commençait 0 apparaître dans le sang de V 5, 
mais nous ne pourrions affirmer, ~sui- ce fait 
Isolé. que le parasite a été I’or~?~~fie de la 
fièvre, 

DISCUSSION 

En l’absence de toute connaissance sur la bio- 
logie et la multiplication d’H. velrferus, nous 
n’avons aucune idée quant à la classification de 
cet organisme. Nous ne pouvons dire s’il doit 
être classé parmi les protozoaires ou s’il se 
rapproche des bactéries. Certains éléments à 
voile ont l’aspect de protozoaires (Thellerio. 
même (rarement) Babew). d’autres ressemblent 
à des bacilles ou des Hoemobarionelloe. S’il étal1 
prouvé que les petits organismes theilériformes. 
dépourvus de voile, appartiennent à la même 
espèce, nous aurions peut-être affaire à un 
nouveau protozoaire non pigmenté du sang. 
,Pour l’instant, il semble Inutile de spéculer sur 
la question. 

Nous pensons dans ce contexte également 
I~X formes d’Anoplosmo margmole THEILER, 
1910. portant ‘des ‘queues et des voiles, qu’ont 
>bservées entre autres BOYNTON (1932). ES- 
PANA e. a. (1959). MADDEN (1962), KREIER et 
RISTIC (1963a,kt 1’963b) et ESPANA et ESPANA 
:1963), toutefois avec des techniques spéciales. 
KREIER et RISTIC (1963b) font même des nou- 
ielles espèces de ces formes. 

Ajoutons encore que Th. mutons et E. tegonodes 
je sont montrés négatifs au Gram, tandis qu’A. 
marginale prenait le Gram. 

H. vel@us semble se multiplier après I’ablo- 
lion de la rate., 

Pusque nous ne pouvons assimiler ce parasite 
à aucun genre connu, nous croyons devolr en 
faire un genre nouveau ; II est possible que des 
recherches ultérieures sur sa biologie montrent 
que l’on puisse le rapprocher d’un genre exis- 
tant. 

Les modes de multlplicatlon ei de transmission 
naturelle sont inconnus. L’absence d’infestations 
multiples et de formes extra-cellulaires montre- 
raient que le parasite ne se multiplie vrolsem- 
blablement pas dans le sang périphérique. Une 
biopsie du foie ei d’un ganglion prescapulaire 
de VS ne nous ont rien appris, de même que 
I’autopsle de B 30. 

Quant aux organismes avec lesquels nous 
,aurlons pu confondre H. veliferos : 

Les formes à voile et même certains éléments 
bacilliformes sans voile sont morphologiquemeni 
si différentes de Th. mutons, qu’il n’y a aucun 
doute possible quant à leur identité différente. 

Nous avons considéré la powbilité que nous 
avions affaire à une infestation par Hoemobarto- 
nello bovis(D3NATIEN et LESTOQUARD. 1934), 
parasite non encore observé à Madagascar ; 
l’exisience de formes caractéristiques à voile, 
l’absence d’infestotlons multiples des érythrocy- 
tes, le fait qu’ H. vellferus prend le Gram, tandlr 
que les Hoemobortonellae sont négatives au Grarr 
(WEINMAN, 1957). ainsi qu’une comparaisor 
aux descriptions d’H. bovis de DONATIEN es 
LESTOQUARD (1934) et d’ADLER et ELLEN- 
BOGEN (1934), nous ont montré qu’il n’en es 
rien. ; (Israël), du Veterinary Research Institute d’on- 
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Nature du voile : II esi souvent très délicat, 
parfois à peine plus foncé que I’érythrocyte 
infesté. Fait-il partie du paraslie, ou consiste-t-11 
en cytoplasme éryihrocyiaire altéré, en train 
d’être digéré par le parasite ? La dernière hypo- 
thèse pourrait expliquer le fait que I’érythrocyte 
montre souvent une lacune autour du voile. 
comme si I’hémogloblney ovalt été lysée. 

Des frottis de sang, colorés suivant Giemsa, 
contenant H. veliferus ont été envoyés aux collec- 
tuons de I’lnstltut d’Elevage et de Médecine 
Vétérinaire des Pays Tropicaux à Malson-Alfort 
(France), du Veterlnary Instltuie, Beit Dagan 

Nous avons également pensé à la descrlptron 
i’Haemobdrtonella microfi TYZZER et WEIN- 
MAN, 1939, dont certaines formes portent une 
lande (TYZZER et WEINMA’N. 1939) mais les 
différences dvec les Hoemabartdnellae (coloration 
lu Gram, absence d’infestations multiples, aspect 
xotozoaires de certains éléments. etc..) sont 
mportontes. 
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derstepoort (Afrique du Sud), et du Department G. ANDRIANJAFY de leur excellente collabo- 
of Parasklogy, University of Queensland, ration technique. 
Brisbane (Australie). Nous tenons d’autres 
frottis à la disposition des ,chercheurs iniéressés. 

Jananorive. ‘le 30 ]uillet 1964 

Nous remercions Messieurs G. RASAONA e+ 
Laborafoire Cenfrol de I’Elevqge. 

Service d’Eniomologie-Protozoologie. 

The outhor describes a new parasite, Haemafoxenus veli[erus, g, n., sp, n., 
iound a?socia+ed wth the bovine erythrosytes tn Modagorcar. 

The morphalogicol oppeorance IS charocteristic by the presenre ot a delicate 
velum oliached ta the para& Certain organ~rms that do na+ possers o velum 
moy olso bklang to this zpecier. This arganirm seems to be Influenced by splen- 
ecfomy I+ doer nef appear to be pothogenic. ltr clarification is uncertain.’ 

RESUMEN 
Hoemo,oxenus veliferur. n. g., Il. SP., 

El oufor describe un nuevo pork,,o, Hoemataxeour velifeius, g. n., sp n., 
encantrodo osorlodo con eriirocitos de bovinor en Madagarcar, 

El orpecio morfol6glco es caracterisiico par lo existencia de un ligero vela 
unido aI parasitado. CierIor elementor sin Y& pertenecen a&so o’erta erpecie. 
El orgonismo porece influido par 10 espleneciomia. No porece ser patogeno. 
Su claslficaclbn es incierta 
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Rev. Elev. Méd. Yét. Pays trop., 1964. 17. 4 (663.719, ,’ 

Les arséniates métalliques 
en ~médecine vétérinaire 

L’arséniate d’étain en particulier 
Comparaison avec d’autres ténifuges modernes 

INTRODUCTION C&odes appartenant à la famille des Anoplo- 
céphalidès. Chez le mouton, le taux moyen d’in- 

Le Téniasis est une affection parataire fort festatlon atteint 62 p. 100 des 3.761 owns exami- 
répandue chez les équins. les bovins, les ovins. nés. 60p.lOOdes poulets sont porteurs de C&odes 
les caprins, les camelins et les volailles de la divers du groupe des Roillietrna, des Hymeno- 
République du Tchad. Sur 4.652 bovins autopsiés lepis ou des Choanotaenio. 
de 1954 àJ963. 16.6 p. 100 hébergealent divers -Dans la plupart des cas. ces helminthes sont 
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assez bien tolérés. Parfois, cependant, seuls ou 1 L’obiet du D&ent mémoire est de donner UR 
associés à d’autres parasites, ils peuvent provo- 
quer des maladies graves avec mortalité plus 
ou moins importante. 

La lutte contre les Cestodes n’est pas facile 
car. dans un pays où il existe, chez le mouton 
par exemple, huit espèces différentes d’An+- 
céphalidès. l’action des Ténifuges classiques 
(sulfate de cuivre- Kamola) se révèle déce- 
vante : monovalents ; ils assurent la destruction 
de M. expanso et de M. benedeni, sans pour 
autant permettre l’expulsion intégrale de Stilesio 
giobipunci’oto, de Sfilesio hepofica, d’Avrteliino 
centripunctoto ou d’Av&llino woodlondi. 

Aussi, depuis une dizaine d’années, des recher- 
ches ont-elles été entreprises dans le but d’étudier 
la polyvalente de certains anthelminthiques à 
pouvoir ténifuge, c’est-à-dire la possibilité qu’ils 
ont d’éliminer d’un seul coup tous les Cestodes 
présents chez un même animal. L’attention 
s’est portée tout spécialement sur les arséniates 
métalliques. 

1 

aper~” de l’état actuel du problème et de compa- 
rer la valeur des orséniates métalliques et, spé- 
cialement, de I’arséniate d’étain à celle d’autres 
ténifuges récemment expérimentés au Laboro- 
taire de Farcha ou ailleurs. 

HISTORIQUE 

Les orséniates métalliques qui sont doués 
de propriétés biocides importantes et qui sont 
facilement abordables du point de vue économi- 
que ont attiré depuis longtemps l’attention des 
helmlnthologues. 

II semble que la première étude systématique 
concernant l’activité anthelminthique des arsé- 
niates ait été faite par HARVOOD et GUTHRIE 
en 1940. Opérant sur des poulets expérimentale- 
ment infestés par Rolllietino cestrcillus, ces auteurs 
ont obtenu les résultats suivants (cf. tableau I), 

Ces résultats montrent que chez le poulet 
ovcun de ces arséniates n’est utilisable en prati- 
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que. sauf I’arséniote de plomb : toutefois, même 
pour ce composé les auteurs recommandent de 
ne l’utiliser qu’avec la ‘plus grande prudence et 
seulement comme ténifuge de secours. 

Chez le mouton I’arséniate de plomb a été 
le premier utilisé comme anthelminthique. Mc 
CULLOCH et Mc CLOY (1941) considèrent tel 
arséniaie comme un bon ténifuge. De nombreux 
essw effectués en Amérique ont confirmé la 
grande eficaclté du produit sur Moniezia expansa 
(RADELEFF 1944 WARD et SCALES 1946, 
HABERMANN et CARLSON 1946, ALLEN et 
JONGELING 1948, SIMMS 1946, MORGAN 
et Coll. 1950, FOSTER et HABERMANN 1948, 
LINK et Coll. 1950, WHITTEN 1956) et plus 
récemment au Tchad, sur St~lesro globipuncfata 
(GRABER, 1957). Des résultats similaires on1 
été obtenus en Chine (Anonyme, 1958) en Iran 
(MAGHAMI et Coll., 1959), et en Yougoslavie 
(ZUKOVIC. WIKERHAUSE et BENCEVIC 1960). 

Sept arséniates ont été essayés chez le mouton 
naturellement infesté, par AKRAMOVSKI ei 
Coll. (1957) : ce sont les arséniates d’aluminium, 
d’étain, de fer (Il ei Ill) de calcium, de zinc et 
de cuivre. Ils signalent de bons résultais sur 
M. exponso du mouton à des doses allant de 0,3 
0 0,6 mg par tête. Par la sulie CHUBABRIYA 
(1958) ajoute I’arséniate de manganèse. 

En pratique jusqu’à ces dernières années, 
seul I’arséniate de plomb a été utilisé chez If 
moutqn. 

Pourtant parmi les arséniates métalliques il 
semblait que I’arséniaie d’étain présentât à 
priori de multiples avantages : 

- L’arsenic joue un grand rôle dans I’activit& 
de ces types de composés, mais c’est le cation 
métallique associé qui détermine les caractères 
de solubilité de I’arséniate dans les sucs dIgestifs, 
Cette propriété est en rapport direct avec I’activitÉ 
du produit et sa toxicité. 

- Si le cation métallique est doué de proprié- 
tés anthelmlnthiques il esf probable que l’on 
obtiendra un renforcement de l’activité : ceci 
est le cas de l’étain qui est doué d’un pouvoir 
ténicide certain (GUTHERIE et HARWOOD, 
1941, Le GAC, 1947, HIRTE. 1951, KUHLS. 1953, 
GRAS 1956). 

Le traitement, par des arsénlates métalliques, 
d’animaux destinés 0 être consommés, pose le 
probléme des résidus de ces arséniaks dans les 
viandes de boucherie. II semble donc intéres- 

sant que le cation ne soit pas toxique car dans 
ce cas seul l’arsenic, risque d’être gênant. Ceci 
est également réalisé avec l’étain qui, d’une part 
est très faiblement absorbé dans le tube digestif 
(GRAS, 1956, BARNES et STONER, 1959) et qui, 
d’autre part, n’étant pas toxique ne pose aucun 
problème sous cet angle. 

CASTEL et GRAS ont publié fin 1958 les pre- 
miers résultats de l’étude expérlmentale concer- 
nant l’activité anihelminthique de I’arséniate 
d’étain, étude poursuivw par leur élève CHHAY 
HANCHENG (1960). 

Les résultats enregistrés ont confirmé cette 
façon de voir, surtout pour I’arséniate d’étain 
dont CHUBABRIYA faisait déjà mention dès 

1955. 

Les auteurs russes et chinois l’ont utillsé avec 
succès dans la lutte contre Moniezio expanso. 
Thysonlezro ovillo et Aviiellino ceniripunctoto du 
mouton (GARKAVI, 1956 : CHUBABRIYA, 1957 ; 
ULYANOV,1957:Anonyme.1958;GRIGORYAN. 
1958 : BOEV et ORLOV, 1958 : CHUBABRIYA. 
1958 ; GELOVANI et Coll., 1958, USEINASHVILI, 
1958 : BURDZHANADZE et Coll., 1958 ; 
CHUBABRIYA, 1959 ; PSAKALSKAYA, 1959 : 
et PASLALSKAYA et Coll., 1960). contre les 
Ascoridio et les Cestodes du poulet (CHUBA- 
BRIYA. 1957 et 1958), contre les Driconoiaenis sp. 

Diorchis sp.. Hymenokpis paramicroromo et Dre- 
ponidotoenio lonceolofo de l’oie et du canard 
(VASILEV. 1957). 

Au Tchad et en France, CASTEL, GRABER. 
GRAS et CHHAY-HANCHENG (1960, a, b) avec 
un arséniate d’étain légèrement différent, arri- 
vent aux mêmes conclusions : /a dose de 250 mg 
par tête est capable de détrbire M. exponso du 
mouton et la dose de 350 mg, Stilesio globipuncioto 
Avitellina centripunctato et Moniezio bendeni. Chez 
le poulet, 200 mg par têie suffisent à assurer 
l’élimination de Roillietino teirogon~o. Roillief~no 

cesticillus, Roilliefino echmobothrido, Choonotoenio 

rnfundibulum, Hymenolopis carioco et Ascoridio 
sfyphlocerco. Dans les deux cas. les animaux 
son* mis à la diète 12 à 18 heures avant et 
4 heures après l’administration de I’anthelmin- 
thique. 

Depuis cette date, l’emploi de l’orsénlate 
d’étain s’est considérablement répandu en URSS 
(GEIDAROV, 1960 ; SHAKIEV, 1962) et en Alle- 
magne (RAUCH et ROSSOW, 1961). Quelques 
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+rwoux intéressent ,également I’arséniate de 
calcium chez le mouton et la volaille (EGOROV 
et BOBKOVA, 1959 et 1960: RONZHINA et 
Coll. 1962). 

ETUDE EXPÉRIMENTALE DE L’ACTIVITÉ 
ANTHELMINTHIQUE DE DIVERS 

ARSÉNIATES MÉTALLIQUES 

Les méthodes d’essais pharmacodynamiques 
des anthelminthiques sont nombreuses. Le déve- 
loppement de cette question dépassant le cadre 
de cet article, nous renvoyons le lecteur aux 
nombreux travaux de R. CAVIER (1952, 1953, 
1956, 1960) éminent spécialiste de la question 
en Fronce. On pourra aussi consulter les mises 
au point de DE CARNERI (1957), BUEDING et 
SWARTZWELDER (1957). WATKINS (1958). 
HABERMANN (1958). 

D’autre part ces composés étant peu actifs 
sui- les Nématodes (sauf sur les Ascoridlo) nous 
avons seulement déterminé leur activité sur les 
C&odes. Pour cela, nous avons utilisé I’infesta- 
tion expérimentale de la souris par Hymenolepis 
froterno, méthode devenue aujourd’hui classique 
et qui est susceptible de donner une orientation 
convenable à des recherches ultérieures. 

/ 

l 

1. - Essais sur la souris expérimentalement 
parasitée par Hymenolepis froferno 

L’infestation expérimentale de la souris par 
Hypmenoiepis froterno est extrêmement intéres- 
sante car ce taenia a un cycle direct ce qui sim- 
plifie considérablement l’essai ; d’outre part il 
est très résistant a& onthelminthiques. 

Aussi, lorsqu’un produit se montre eftkace 
sur lui, ceci constitue un bon pronostic d’activité 
à l’égard de la plupart des C&odes des autres 
espèces animales. 

Technique 

Nous avons utilisé une technique très voisine 
de celle décrite par STEWARD (1955), CAVIER 
(1956), INAGAKI (1956) et CROWLEY (1961). 

Des souris blanches (souche R.A.P.) indem- 
nes de parasites, âgées de 3 à 4 semaines reçoi- 
vent en injection intra-stomacale 1.000 ceufs 
d’Hymen&pis en suspension dans du soluté 
physiologique à 9 p. 1000. Les œufs sont obtenus 

par dllacérotlon des derniers proglottis du 
strobile d’Hymenolepis dans du soluté physiolo- 
gique. On procède ensuite à une numération 
à la cellule de Nage& 

Cette détermlnation’est faite sur l’ensemble de 
la cellule. Nous faisons toujours 4 à 5 numéra- 
tions. On prépare ensuite une dilution convena- 
ble de manière à avoir 1.000 oeufs dans 0.25 ml. 

Quinze ~ourz après, on recherche les œufs 
d’tiymenolepis dans les fèces des animaux d’ex- 
périences. Les souris négatives sont écartées. 
Si elles demeurent négatives après 4 à 5 contrôles 
elles sont outopsiées afin que l’on puisse vérifier 
si elles n’hébergent effectivement aucun ver. 
Les souris positives sont imméd.iatement traitées ; 
ce point est en effet particulièrement Important 
car Hymenolepis fraiema s’évacue naturellement 
et progressivement à partir du 2Oe jour (INAGA- 
KI et ISADA 1956). 

Dans ces condltlons I’lnfestation réussit dans 
BO à 90 p. 100 des cas. 

Appréciation de l’activité. 

Nous apprécions l’activité des arséniates par 
le «Test de déparasitation totale ». Pour cela, 
il suffit de vérifier après traitement, à l’autopsie. 
la présence ou l’absence de parasites. On déter- 
mine alors en fonction de la dose administrée, 
le pourcentage d’animaux complètement dépo- 
rasités. 

Nous ne tenons pas compte de la taille des vers, 
bien que celle-ci iniervienne d’une manière très 
importante (la sensibilité des Hymenoiepis aux 
anthelminthiques est inversement proportion- 
nelle à leur taille), cor dans le cas qui nous 
concerne, les produits essayés sont destinés à 
être appliqués en Médecine Vétérinaire où le 
plus souvent on a affaire à des infestaiions mas- 
sives avec des Helminthes à tous les stades de 
développement : ce système de contrôle nous 
paraissalt plus en rapport avec le but recherché. 

C’est pour cela qu’il nous a paru également 
indispensable d’augmenter le nombre d’œufs 
administrés aux souris de façon à’obtenlr davan- 
tage de parasites, la présence d’un trop petit 
nombre de vers dans l’intestin risquant de 
lonner des résultats par trop favorables. 

Adminisfralion des orsénioies 

Tous les arséniates utilisés (sauf I’arséniate 
de soude, produit R.P.) ont été, préparés au 
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laboratotre avec des produits purs. Leur 
technique de préparation est décrite dans tous les 
ouvrages classiques de Chimie Minérale ; des 
détails concernant ces techniques ont été donnés 
dans la thèse de CHHAY-HANCHENG (1960). 
Les arséniates métalliques, sauf I’arséniate de 
soude, sont insolubles dans l’eau : pour les 
administrer à la souris 11s sont mis en suspension 
à l’aide d’emulsov extra p Sovilo c) utilisé à la 
concentraton de 1 p. 100. 

Le médicament est administré par voie orale, 
à l’aide d’une petite canule montée sur une 
seringue de précision. 

Nous avons opéré ZUT des lots de 30 souris, 

Arséniatss utilisés Arséniatss utilisés 

tous les animaux ont re$u une dose unique de 
100 mg/kg sous un volume de 0.25 ml. Les esxxs 
étant faits en vue d’application vétérinaire, le 
traitement n’est suivi d’aucune purgotlon. 

Tous les témoins ont r-e+ 0,25 ml d’une SO~U- 
tion aqueuse 0 1 p. 100 d’emulsov. 

II. - Résultats 

Les résultats sont rapportés dans le tableau II, 

Ill. - Discussion étolt aussi efficace que I’orséniate d’étain chez 
I le mouton. Toutefois, il est difficile d’établir une 

de 
Ces résultats. bien que légèrement différents l comparaison, 

ceux obtenus par CHHAY-HANCHENG, 1 , 
CHUBABR~YA n’indlq”ant pas 

, 
permettent de confirmer la bonne efficacité des 

es caractéristiques exactes de son orsénmte de 

arséniates d’étain et de zinc. L’orséniate de i 
mongan+se, 

L’arséniafe de cuivre et I‘arséniate de soude 
manganèse[ par contre, a une activité médiocre. 1 f  on preuve d’une bonne activité, mais leur toxl- t 
bien que CHUBABRIYA (1958) ait trouvé qu’il ~ .t’ l CI e es rend difiicllement manipulables chez 

beaucoup d’animaux. L’orsénlate de plomb, par 

(*) Société&5 produilr chimquer Sovilo, 36, ov. Hoche. contre, est moins actif, mais cet arséniate dont la 
bris W solubilité est extrêmement faible est bien toléré 
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par quelques espèces anomales. en particulier 
le mouton. Nous donnons dans le graphique 1 
la solubilité de I’arséniate de plomb et de l’or- 
séniate d’étain en fonction du pH. Cette solubilité 
est exprimée en mg d’arsenic par litre (VOIT 
technique de dosage page 39). 

Chez la souris expérimentalement Infestée 
par Hymenolepis friaterno, CROWLEY (1961) 
indique qu’il faut une dose de Ig/kg pour obte- 
nir un coefficient de déparositation de 100 p. 100 
et HABERMANN (1958) conseille de mélanger 
I’arséniate de plomb à la nourriture des souris 
dans la proportion de 100 mg pour 20 g de 
nourriture pour obtenir le même résultat. 

Avec des souris infestées avec 100 œufs Hyme- 
noiepis. CASTEL et GRAS ont constaté que pour 
une dose de 100 mg/kg on obtenait un coefficient 
de déparositation de 42 p. 100. Plus récemment 
nous avons trouvé qu’il fallait des doses de 500 à 
700 mg/kg pour déparasiter complètement des 
souris infestées avec 500 aufs. 

Pour I’orséniate d’étain nous avons indiqué 

avec CHHAY-HANCHENG qu’à la dose de 
120 mg/kg on obtenait un coefficient de dépara- 
sitation de 100 p. 100. 

Depuis trois ans I’arséniate d’étain nous sert 
de composé témoin pour les essais d’anthelmin- 
thiques que nous faisons régulièrement au labo- 
ratoire. 

Ce composé a une action régulière cher la 
souris même lorsque ces animaux sont intensé- 
ment parasités. Récemment, nous avons infesté 
165 souris avec 2.500 cwfs d’i-lymenolepis. 20 
souris de ce lot ont &é traitées avec une dose de 
120 mg/kg d’arséniate d’étain. le pourcentage 
de déparasitation obtenu a été de 84,2p. 100 bien 
que le nombre moyen de vers chez les 73 souris 
témoins ait été de 244,3 avec une amplitude de 
73.396. 

Nous donnons dans le tableau Ill les résultats 
de 9 essais effectués avec I’arséniate d’étain QV 
cours de recherches poursuivies ou laboratoire 
sur les anthelminthiques. 

La régularité d’action de I’arséniate d’étain 
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nous paraît particulièrement importante car il 
n’en est pas de même avec beaucoup d’autres 
composés. C’est ainsi, qu’il est assez courant de 
relever dans la littérature concernant l’activité 
des anthelminthiques sur Hymenolepa frroierno 
de la ~OU~IS des écarts considérables suivant les 
auteurs. 

Par exemple, HARANT, CASTEL et GRAS 
(1954) obtiennent avec le Stannoxyl (mélange 
oxyde stanneux + étain métallique) cher la 
souris naturellement infestée par Hymenoleps 

frroterno un coefficient de déparositation de 
100 p. 100 pour une dose quotidienne de 500 
mg/kg administrée pendant 5 jours de suite. 

CAVIER opérant sur des souris expérimenta- 
lement parasitées n’a obtenu qu’un coeftÎcient 
de 16 p, 100 avec le même produit pour des 
doses de 350 mg/kg administrées pendant 4jours. 

De même CAVIER a obtenu avec la quina- 
crine un coefficient de déparositation de 100 p, 
100 pour une dose unique de 750 mg/kg, alors 
que STANDEN (1963) obtient un coefficient 
de 100 p. 100 pour une dose unique de 100 
mg/kg et CROWLEY (1961) un coefficient 
identique pour une dose de 200 mg/kg. Avec le 
dichlorophène STANDEN obtient une dépara- 
sitotion totale pour une unique dose de 50 
mg/kg alors que CROWLEY pour une dose de 
500 mg/kg n’obtient qu’un coefficient de 89 
p. 100. Des écaris similaires sont enregistrés 
avec beaucoup d’autres composés ; il est pro- 

bable que ces écarts sont dus à des variations 
importantes dans le nombre de vers qu’héber- 
gent les souris expérimentalement parasitées et 
à fortiori les souris naturellement parasitées. 

Les composés qui comme I’arséniate d’étain 
ont une action sensiblement égale quel que soit 
le degré d’infestation des souris. semblent donc 
plein de promesses. 

La toxicité de I’arséniate d’étain pour la souris 
a été détertiinée sur des souris R.A.P. d’un poids 
de 20 g j= 2 g. La DL 50 calculée par la méthode 
de KAERBER et BEHRENS est de 480 mg/kg. 
La dose active étant de 120 mg/kg, le coefficient 
chimiothérapique de I’arséniate d’étain chez la 
sour,s est donc de 1/4. 

Un autre point qui mérite d’être discuté 
est celui de ~~VOIT quelle est la part de chaque 
élément de I’arséniote d’étain dans I’actlvité 
anthelminthique du produit. Dans le tableau IV 
nous donnons l’activité comparée de I’arsénlate 
d’étain, de l’oxyde stanneux et de I’arséniate de 
soude. Cet essai aété effectué simultanément sur 
un même lot de ~OU~IS. 

Ces résultats montrent clairement que la 
quawtotalité de I’ocilwté est due à I’arsemc. 
Toutefois, l’administration del’arsenicsousforme 
d’arsénlate d’étain permet de diminuer la solu- 
bilité de I’arséniate, donc su toxicité, et ceci dans 
des proportions qui restent favorables à l’effi- 
cacité. 

II est important de remarquer que, de cette 
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1 d) L’orséniate de zinc-aété également préparé question de solubilité de I’arsen~c, dépendent les 
possibilités d’application de I’arsénlate d’étain 
0 telle ou telle espèce ammole. En effet, comme 
il sera dit ,plus loin, I’arséniate d’étain comme 
tous les sels d’étain d’ailleurs. s’hydrolyse avec 
libération d’arsenic soluble et précipitation d’hy- 
droxyde d’étain. Cette hydrolyse est fonction du 
pH, elle est faible en milieu acide, très ~mpor- 
tante en milieu alcalin (voir graphique 1). La 
conséquence importante qui découle de cette 
propriété est qu’il n’est pas possible d’adminis- 
trer I’arséniate d’étain comme I’arséniote de 
plomb en suspension dans l’eau, la quantité d’ar- 
senic soluble Ilbérée étant trop importante et 
risquant d’intoxiquer l’animal. L’arséniated’étain 
doit être distribué en capsule ou en tablette et lors 
du, traitemgnt l’animal doit être mis à une diète 
hydrique avant et après le traitement. 

XT l’un d’entre nous par action de l’acide arsé- 
Tique en excès sur l’oxyde de zmc. suivi d’une 
ongue digestion et évaporation. La formule est 
a suivante : Zn H As 0,. H,O. 

Le contrôle analytique du produit (1 donné 
les résultats suivants : 

Valeurs Valeuis 
théoriques trouvées 

Zinc en Zn 0 36.44 X26 
Arsenic en A, 0, 51,46 5154 
Eau 12.10 12,18 

Le coeftÏcient chimiothérapique pour une espè- 
ce animale donnée dépendra en définitive de 
la plus ou moins grande facilité wec laquelle 
I’orséniate, d’étain sera hydrolysé par les sucs 
dlgestifs des animaux traités. 

ESSAIS DE TRAITEMENT DES HELMINTHES 
INTESTINAUX DU ZÉBU (SURTOUT 
LES CESTODES) PAR DIVERS ARSÉNIATES 
MÉTALLIQUES - COMPARAISON AVEC 

D’AUTRES TÉNIFUGES 

1. - Arséniate de plomb 

L’un des rares documents connus est celui de 
RADELEFF (1944) qui. à 41 veaux porteurs de 
M. expanso, distribue avec succès des doses 

allant de 0,5 à 2 g par tête. 
Un seul essai ou Laboratoire de Farcha : un 

bouvillon de 85 kg o regu 2 g d’arséniate de 
plomb, soit 23 mg/kg. L’onthelminthique a été 
très mal supporté et l’animal est mort une 
semaine après le traitement. Thysoniezla (25 g) 
a été retrouvé intact à l’autopsie. Le bouvillon 
n’avait subi aucune préparation spéciale. 

ESSAIS DE TRAITEMENT DES HELMINTHES 
INTESTINAUX (SURTOUT LES CESTODES) 
DE QUELQUES ESPÈCES ANIMALES PAR 

DIVERS ARSÉNIATES MÉTALLIQUES 

Origine des orséniates utilisés 

Les arséniates que nous avons utilisés pour 
cette expérimentailon sont les suivants : 

a) L’arséniate de plomb de formule Pb H As 0,. 
a été fourni par la Société Proclda. 

b) L’arsénlate de calcium est la Néocalarsine 
Rhône Poulenc. 

c) L’arséniate d’étain, de formule Sn H As 0,. 
1/2 H, 0 o. été préparé par l’un d’entre nous 
par action d’une solution de Sn CI,. 2H,O sur 
une solution d’acide arsénique. 

Le contrôle analytique du produit a donné les 
résultats suivants : 

Valevrs Voleurs 
théoriques trouvées 

EtaIn en Sn 0 100 p. 5072 5&8 
Arsenic en As, 05 p. 100. 43.10 43.74 
Eau 100.. <, p: <. 6,38 6,08 

II. - L’orséniote de calcium 

Des expériences ont été entreprises par 
EGOROV et BOBKOVA (1960) dans la région 
de Minsk : 81 vewx atteints de Monieriose à 
M. expansa reçoivent delOàlZmg/kg d’arséniate 
decalc~um. après une miseàladlètedel2heures. 
Le pourcentage d’efficacité varle de 77 0 93 p. 

100. 
Les outeurr donnent quelques renseignements 

au suIet de la toxicité du produit : 

10 à 15 mg/kg. pas de réactions visibles, 
20 mgjkg. légère dépression, diarrhée, 
30 à 50 mg/kg. doses toxiques, 

ce qui semble indiquer que le coefficient chimio- 
thérapeutique est voisin de 2, 5-3. 
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III. - L’arséniate d’étai” 

A) M&?iel el Méthodes. 

i sent5 ont été recueillis et examinés. La comoo- 
raison entre ce qui est rejeté après traitement 
et ce qui reste à l’autopsie, donne une apprécia- 
tion exacte de la valeur de I’anthelminthique. 

ID Les animaux : 

Les essais ont ev lieu au Laboratoire de Farcha 
en 1959. 1960 et 1961. 91 bouvillons, doni 
22 témoins ont été utilisés. Leur état d’entretien 
était, dans l’ensemble, assez bon. 

Ils hébergeaient, seuls ou associés, les Hel- 
minthes suivants : 

Poram~hisfomum microbothrium, panse : 9. 
Cormyer1u5 spatrosus, pan5e : 3. 
ShMxomo bows, veines mésentériques : 8. 
Moniezia exponso : 1 
Moniezia benedent, intestin : 4. 
Thysoniezlo ~VIII~, intestin : 8. 
Strongyloides popillosus, intestin : 1. 
Bosicolo rodiotum. gros intestin : 39. 
Bunostomum ahlebdtomum. duodenum : 37. 
cooperra &vJto,, 
Cooeeria punctoio~‘“+es+‘” ’ 28. 
H&a& contortus : 30. 
Arfionemo labioio-papilloso : 17. 
Buckleyur~s globuloso, ca3cum : 3. 

20 Protocole expérimental : 

II est demeuré très classique. Trois séries 
d’opérations ont été menées de front, 0 savoir : 

a) Des examens coprologiques effectués dès 
l’arrivée des animaux av laboratoire, c’est-à- 
dire 3 à 4 ]ours avant le traitement. Ces examens 
ont été poursuivi5 régulièrement jusqu’à la 
mise à mort de l’animal. La différence entre la 
moyenne du nombre d’cwfs en g avant et après 
le traitement permet d’avoir un premier aperçu 
de l’efficacité du médicament. 

b) Après traitement, mise en évidence des 
parasites expulsks. Les crottes ont été ramassées 
trois fois par jour, broyées dans un filet d’eau 
et regardées soigneusement, de manière à faire 
apparaître les Helminthes évacués après I’ad- 
ministration de I’arséniate d’étain. Ils oni été 
comptés et déterminés. 

c) Autopsie de l’animal, de 7 à 9 jours après la 
fin du traitement. 

Les bouvillons ont été abattus et visité5 complè- 
tement, organe par organe. Les parasites pré- 

1’ 

En outre, deux opérations subsidiaires ont 
étéajoutées, dans le butd’obteniruneplusgrande 
précision : chez le boeuf, en effet, lors de faible 
parasitisme. l’élimination des ceufs n’est point 
régulière : elle est même quelquefois nulle. 
Dans ce cas, le dlagnostlc par les œufs de l’espèce 
en cause présente ,quelques difficultés. De plus. 
si les Bunostomes, les CEsophagostomes et les 
Haemonchur peuvent facilement être vu5 dans 
les crottes après traitement. il n’en est pas de 
même pour les Co~$~er~o qui demeurent totole- 
ment invisibles. Des moyens d’investigation 
supplémentaires doivent donc être prévus. Ce 
sont : 

- des cultures d’ceufs faites avant et après 
le traitement, jusqu’au jour de l’abattage : la 
présence des Cooperia, s’ils existent, ne fait alors 
aucun do&. De même, les larves du trasième 
âge appartenant 0 Bunostomum phleboiomum, 
fkwcola rodiotum et Haemonchus contorfus sont 
tout à fait caractéristiques et la coproculture 
complète’ alors les éléments d’appréciation 
fournis par l’examen coprologique. 

Immédiatement après la mise’à mort, grattage 
de la muqueuse de l’intestin grêle sur une lon- 
gueur d’environ 25 cm. L’examen au microscope 
du produit de raclage, placé entre lameet lamelle, 
montre la présence ou l’absence de Cooperio. 

B) Résulfots : 

10 Pas de préparation des animaux : voir 
tableau “0 V. 

20 Diète de 12 à 15 heures avant et de 4 heures 
après le traitement : tableau “0 VI. 

30 Le tableau no VII donne le nombre moyen 
de parasites recueillis chez les témoins (pour le5 
Cesiodes, évaluation en grammes). 

40 Commentaires. 

a) L’arséniate d’étain est totalement inactlf 
sur Poramphisfomum microbothrium, Cormyerius 
spatiosus, Shistosomo bovis. Cooperio puncioio. 
Cooperia pectinaia. Bunosfomum phleboiomum, 
Arfronemo lobioto-papilloso et Buckleyurisglobvloso. 

b) Sur les Bos~olo rodiatum adultes, I’anthel- 
minthique fait preuve d’une certaine activité : 
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Diète Pas de diète 

8 à 9 mg/kg nulle nulle 
10 mg/kg :. 86 100 p. 80 100 p. 
10 à 12 mg/kg 74 100 p, 
12 à 15 mg/kg 40 100 p, 
15 à 20 mg/kg 100 100 p. 100 100 p. 
25à28mg/kg ,... lCOp.IQO 

Vers 17 mg/kg I’élimlnotion est totale. 
Moniezia exponsa immature résiste encore à 

la dose de 17 mg/kg (sans diète). 

C) Mode d’administralion. 

c) II en est de même pour Hoemoncus contortus 
de, la caillette. 

D&e Pas de diète 

Le ténifuge est placé dans des’ capsules de 
gélatine : celles-ci sont adminlstrées à la pince. 

L’animal subit une diète absolue de 15 heures 
avant et 4 heures après le traitement. 

D) Toxicité. 

8 à 9 mg/kg 0 p. 100 8.5 p.100 
10 mg/kg 33.5 p. 100 
12àlSmg/kg 5Op.100 
17à23mg/kg 0.1 p. 100 54 p. 100 
25 à 28 mg/kg 59 p, 100 

d) Sur les C&odes, les résultats ne sont pas 
favorables. 

La mortalité sutvante a été observée : 

8 à 9 mg/kg : pas de mort sur 9 animaux 
traités. 

10 mg/kg : 1 mort sur 26 animaux traltés. 
10 0 12 mgjkg : pas de mort sur les 7 animaux 

Monierio benedeni est détruit 0 la dose de 9 mg/ 
kg (avec diète). 

Chysaniezia ovdlo n’est touché qu’à partir de 
12 mg/kg. 

traités. 
12 à 15 mg/kg 

traités. 
15 à 20 mg/kg 

traités. 
20 à 28 mgikg 

traités. 

1 mort sur les 18 animaux 

2 morts sur les 4 animaux 

3 morts sur les 5 animaux 
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Comme il a été dit plus haut, si l’on veut assurer 
l’élimination des trois C&odes les plus fréquents 
du bétail de la République du Tchad, M. exgmso, 
M. benedeni et ihyson~eao ovrllo, il importe de dis- 
tribuer des doses comprises entre 15 et 20 mg/kg, 
doses qui xrveni également à I’expGon 
d’un certain nombre d’Hoemoncus confortus et de 
Bosrcolo rodiaium. 

Or, à ces doses, près de la moitié des bouvillons 
succombent au traitement avec inappétence, soif 
intense, diarrhée profuse, souvent hémorragique 
et quelques signes nerveux. 

Dans ces conditions, I’arséniate d”étain est à 
proscrire de l’arsenal thérapeutique. dans le 
ca du Téniasis bovin. 
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IV. - Comparaison entre divers cesfodifuges 
r&enk 

La comparaison Q porté entre : 

- L’arséniate d’étain (Laboratoire de Forcha 
et Laboratoire de Pharmacie chimique, Faculté 
de Pharmacie de Montpellier). 

- L’arséniate ‘de calcium (EGOROV et 
BOBKOVA, 1960). 

~ L’arséniate de plomb (Laboratoire de 
Farcha - RADELEFF. 1944). 

- Le phloroglycin$e de pipérazine (GUI- 
LHON et GRABER, 1963 c). 

FIGURE 1 

TENIASIS BOVIN : COMPARAISON ENTRE DIVERS ‘CESTODIFUGES RÉCENTS 
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(4,6-dichlorophenol) - GUILHON et GRABER 
(en préparation). 

- Le bithionol ou actamer ou 2,2’-thio-bis 

La figure 1 qui n’est pas encore entièrement 
complète donne un certain nombre de renseigne- 
ments succincts Intéressant les ténifuges bovins 
les plus récents. 

- Le yomesan ou lintex ou N(2-Chlore 4.- 
nitrophenyl) - 5 chlorsalicylamtde (STAMPA et 
TERBLANCHE, 1961). 

V.-Conclusions 

Les arséniaies métalliques ne sont donc pas, 
d’une façon générale, à recommander dans le 
traitement du Téniasis bovin. L’écart entre la 
dose thérapeutique ei la dose toxique est sou- 
vent trop faible, d’autant plus que l’on disposé 
actuellement d’anthelminthiques infiniment moins 
toxiques et beaucoup plus actifs dont le type est 
le 2,2’ -thio-bis (4,6-dichlorophenol). 

Jrichonemo longibursotum : 2 
Jrichonemo o&culofum : 6. 
Setaria equino : 3 
Droshlo muscue : 3. 
Hobronema megostomo : 3. 
Gasterophilus mtestinolis : 6. 

Le protocole expérimental est semblable 0 

1: 

Gosterophilus ~I~S~/IS : 2. 

celui qui a été Indiqué précédemment à propos 
3u zébu : novs n’y reviendrons donc pas. 

Trots dosages ont été expérimentés (voir ta- 
I bleau VIII). 

L’orséniate d’étain est totalement inactif, 
( quelle que.soit la dose utilisée, sur Sirongyios 
/vIgoris. Sfrongylus equinus, Seiear~o equino, Hobro- 
/ wno rnuscm. Droshlo megosiomo. Gosfrophilus 

1 Intesiinol~s et Gosterophiius nosalis. 

!i L’action sur Pororcoris equorum est faible et 
il faut déjà de fortes doses pour obtenir I’&pul- 
Sion de quelques parasites. 

L’anthelminthique tue Jrichonemo our~culofum, 
Jrichonemo longibursatum et Jriadontophorus mi- 
wr à partir de 12 mg/kg. 

ESSAI DE TRAITEMENT DU TÉNIASIS 
.- DU CHIEN PAR L’ARSÉNIATE D’ÉTAIN 

Deux auteurs se sont penchés ~LIT ce problème : 
BURDZHANADZE et Coll. (1958) traitent 34 
chiens à des doses variables allant de 0,3 à 3 g, 
Les résultats ont été décevants. Les chiens sup- 
portent assez bien le ténlfuge. 

Plus tard, LOCHKAREV (1961) note des vomis- 
sements et de la diarrhée 0 la dose de 0,8-l g 
par tête. 

ESSAIS DE TRAITEMENT DES HELMIN- 
THIASES DE L’ANE PAR L’ARSCNIATE 

D’ÉTAIN 

Un essa, très limité 0. été tenté. Sept ânes ont 
été utilisés entre 1960 et 1962. Ils hébergeaient 
les parasites suivants : 

Gostrodrscus oegyptiacus : 3. 
ParascarIs equorvm : 5. 
Oxyuris equi : 2. 
Strongylur equinus : 1. 
Strongylus vuigoris : 6. 
Jriodonioehorus mmor : 2. 

L’expulsion des trois quarts des Gosfrodiscus 
xgyptiocus présents est assurée vers 17 mg/kg 

Malheureusement. comme cher le bouvillon, 
a dose de 17-18 mg/kg est assez mal supportée. 
4ucune mortallié n’a été constatée, mais le 
rraitement est accompagné de sévères réactions : 
aiblesse, inappétence, apathie, coliques sourdes. 
Jmrrhées. Ces signes rétrocèdent peu à peu. La 
xrte de poids est sensible : elle atteint en huit 
ours 10% du poids de l’animal. 

Aussi l’expérience o-t-elle été abandonnée. 
L’arséniate d’étain a été odminisiré dans des 

‘1 
xpsules de gélatine et chaque animal mis à la 
diète 15 heures avant et 2 heures après le tral- 
1 ement. 

COMPARAISON AVEC 

l 1 YAUTRES ANTHELMINTHIQUES MODERNES 

Ont été étudiés sur l’âne les corps swonts : 

- L’arséniate d’étain (Laboratoire de Çarcha 
?t Laboratoire de Pharmacie chimique - Facul- 
,é de Pharmacie de Montpellier). 

1’ 
- Le phloroglucinate de pipérarine (GUI- 

-HON ei GRABER, 1963 b). 
Le bithionol ou actamer ou 2,2’ -thio-bis (4,6- 
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dichlorophenol) - GUILHON et GRABER (en 
préparation). 

- L’hydroxynophtoate de bephenium (Lobo- 
ratoire de Farcha). 

Le thiabendazole ou 2-(4’-thizolyl) benrlrm- 
dazole (Laboratoire de Farcha). 

- La choisine ou dithlocarbamote de pipé- 
razine (Laboratoire de Farcha). 

L’ensemble est résumé dans la figure 2. 
Pour les deux derniers corps, les coefficients 

chimlothérapiques n’ont pas encore été défini- 
tivement fixés. 

Là encore. seul le bithionol est susceptible de 
permettre l’élimination des Anopkephoiidoe et 

des Gostrodlscus. mais le coefficient chimiothéra- 
pique est bien inférieur à ce qu’? est cher le 
bovin. 

Contre les Nématodes, I’utihsateur a le choix 
entre la choisine, le phloroglucinate de pipéro- 
Line. I’hydroxynophtoate de bephenium et le 
thiabendazole. Ce dernier - comme la chw 
sine-se dissout bien dans l’eau : II est donc 
facile à administrer à la sonde naso-oesopha- 
gienne, ce qui n’est pas le cas de I’hydroxynaph- 
toote de bephenium ou du phloroglucinate de 
pipérazine. Le thiabendazole serait, pour l’âne, 
un peu plus toxique que la choisine ou le bephe- 
nium. 
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ESSAIS DE TRAITEMENT DU TÉNIASIS 
OVIN PAR LES ARSÉNIATES MÉTALLIQUES 
-COMPARAISON AVEC D’AUTRES 

TÉNIFUGES 

D’après les travaux d’AKRAMOVSKI et Coll. 
(1957), sont valables les orséniates d’aluminium, 
d’étain de fer (bi et trwvalent), de zinc. de cuivre 
et de calcium. Les auteurs russes ont surtout 
travaillé les arséniates d’étain et de calcium. 

CHUBABRIYA (1958) a conseillé l’utilisation 
de I’arséniate de manganèse. 

Aux U.S.A., à la suite des travaux de Mc 
CULLOCHS et de Mc CLOY (1940) c’est surtout 
I’arséniate de plomb qui a, été utilisé pour le 
traitement de la monieziose. 

Quant à nous, nous envisagerons successive- 
ment : 

L’arsénlate de plomb. 
L’arséniote de caIcIum. 
L’arséniate de zinc. 

.L:arséniate d’étain. 

1, - Arséniate de plomb 

La question a été étudiée dans un article 
précédent (GRABER 1957). 

La dose de 0,5 g par tête est utilisable dans le 
traitement de le Moniezlose à Monierlo expansa 
(MAGHANI et Coll. 1959), ce qui est contirm< 
au Tchad sur 5 moutons. Cette même dose n’a 
qu’une action hmlte sur Avitellma centnpunctotr 
et Stdesia globipunrfoto. 

A noter également une référence chinoise de 
1958 (Anonyme) quf précise les Cestodes en 
cause (Moniezm exponso, Moniezio beneden) 
Stileesla globipuncfato et Awtelimo centripunctoto) 
mais non la dose préconisée et des essais favora. 
bleseffectu&récemmentenSerbieparZUKOVIC 
WIRKERHAUSSER et BENEVIC sur Momezio- 
sp. du mouton à la dose de 1 g par tête. 

Du point de vue des résidus, ALLEN et JON- 
GELING. (1948) ont publié quelques résultat! 
sur cette question. D’après ce5 auteurs. aprè! 
administration de la dose thérapeutique d’ar. 
séniate de plomb, qui est de 1 g par mouton 
on retrouve, 5 jours après le traitement. 1 ppm 
d’arsenic et de plomb, dans le foie, la rate, Ier 
reins et le coeur ; II n’y en a pas trace dans les 
muscles. 

II. - Arséniate de calcium 

Cet onthelminthique a été expérimenté chez 
e mouton par AKRAMOVSKI et Coll. (1957) par 
:GOROV et BOBKOVA (1959) et par SHAKIEV 
1962). 

Dans le cas de Monlezmse à M. expanso, les 
wteurs russes donnent de 300 à 500 mg par tête 
elon l’âge. Le pourcentage d’eftïcoclté est de 
100 p, 100. Les animaux sont mis à la diète 
12 heures avant et 2 heures après I’adminis- 
ration du médicament. 

S’il s’agit d’ilfestations mixtes (Monierio expon- 
;a et Avitellina centrlpunctota), les doses doivent 
:tre augmentées : 0,B à 1 g jusqu’à deux ans, 
I,2 g au-delà (SHAKIEV, 1962). 

De 100 mg à 2 g par tête, aucune réaction 
‘oxique n’est observée. 

Ill. - Arséniate de zinc 

A) Matériel ef Méfhode. 

1,~ bes animaux d’expérience : 

60’moutons originaires de la région de Fort- 
Lamy ont servi aux essais qui ont eu lieu en 
wril et juillet 1960. en février 1961, et en janvier- 

février 1964. 
Cette façon d’opérer permet d’étudier le 

comportement des ovins en période favorable 
et en période défavorable. 

Ces moutons hébergealent les Cestodes SUI- 
vants : 

Monrezra expanso : 14. 
Strlesia globlpunciato : 25. 
Sf~lesm hepatico : 1. 

En plus de nombreux Trématodes (Poromphls- 
tomum muobofhrium et Schisiosomo bovis) et 
Nématodes (Hoemoncus coniortus, Strongyloides 
pap~llasus, Buckleyurrs globulosa. CEsophogostomum 
columb!onum). 

Dans 25 p. 100 des cas, les Anoplocephales 
ont ététrouvésassociés par 2. rarement par 3. 

20 Technique : 

Chaque animal a été assujetti 0 un contrôle 
rigoureux pendant 10 jours : 2 ]ours de sta- 
bulation préalable avec mise en évidence des 
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anneaux de Moniezio et d’Avitellino. de manière scolex de Stksio globipunctata demeurés « in 
0 éliminer le5 non-porteurs ; traltement puis 
mise en observation de 8 jours pendant les- 
quels les crottes ont été ramassées, broyées 
dans de l’eau et minutieusement examinées dans 
le but de prélever les fragments d’Anoplocepholi- 
doe présents. Passé ce temps, les moutons ont 
été abattus et I’intestln complètement examiné. 

situ ». 
Les fragments de Moniezioetd’Avitellino recueil- 

lis dans les excréments après traitement et ceux 
récoltés dans l’intestin après autopsie. ont été 
pesés séparément. La comparaison entre ce qui 
est évacué (en grammes) après traitement et ce 
qui reste, permet d’apprécier l’efficacité du pro- 
duit à l’égard des deux Cestodes en cause. Les scolex de Monlezia et d’AviTellmo ont été 

recherchés avec soin. 

Les nodules de Sfileria. au voisinage du duo- 
dénum, ont été comptés, puis soum~z à un raclage 
profond, avec étalement du produit de grattage 
entre lame et lamelle et examen au microscope 
0 l’état frais, de façon à mettre en évidence les 

Pour Stilesio globipunciato, on établit la compa- 
raison entre le nombre de nodules présents 0 
l’autopsie et le nombre de scolex mis en évidence 
au microscope. 

B) Résutfots. 

Ils figurent au tableau no IX. 

L’arsénlate de zinc vers 200 mg par tête est 
capable d’assurer ladestruction totoled’Avitellina 
centripunciofo. de Momezio exponsa et d’à peu 
près la moitié des Sfilesio globipunctafo présents. 

A 300 mg par tête, les résultats sont encore 
DIU5 satisfaisants sur Sfilesio olobmunctafo 
i92 p. 100). 

”  

Dans tous les cas. l’animal subit une diète 
préalable de 15 heures et n’est remis au pâturage 
que 4 heures après l’administration de I’on- 
thelminthique. 

D) Toxicité. 

Par rapport à I’arsénlate d’étain, on observe D’une façon générale, I’arséniate de zinc est 

des pourcentages d’efficacité légèrement supé- beaucoup plus toxique que I’arséniate d’étain, 

rieurs à des doses moindres (cf. tableau X). ainsi que l’indique le tableau “0 XI. 

L’action de I’arséniate de zinc sur Aviiellino 
centiipuncfoto est plus nette et surtout plus cons- 
tante qu’avec I’arséniate d’étain. 

C) Mode d’ohm - Mode d’administration. 

Voir ce qui sera dit à propos de I’orséniate 
d’étain. Les observations, dans les deux cas 
sont superposables. 
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Si l’on fait abstraction du mouton mort à Du point de vue des résidus nous avons fait 
300 mg, mouton atteint d’une pneumonie étendue quelques recherches concernant l’arsenic. 
avant le traitement, les premiers accidents Après administration à des moutons d’une 
mortels surviennent vers 38 mg/kg. L’intoxica- dose de 300 mg par tête, les animaux ont été 
tion s’accompagne d’inappétence, d’arumination. sacrifiés 6 jours et 12 jours après le traitement. 
de légères coliques et d’une diarrhée hémorra- des prélèvements ont été faits sur les muscles. 
gique extrêmement violente qui «sèche » litté- le foie, la rate, les reins, les poumons et le cceur. 
ralement l’animal. La matière organique est détruite par la 

L’écart entre la dose thérapeutique et la dose méthode sulfonitrique et l’arsenic dosé par la 
toxique est de 5, si l’on utilise 200 mg par tête méthode de CRIBIER (1921) modifiée par GRIF- 
(contre Moniezio et Avifellino) et de 3.3 s’il s’agit FON et BUISSON (1933) en appliquant stricte- 
de 300 mg par tête (contre Sfilwa globipunctota). ment latechnique décrite par JAULMES(1951). 

Avec I’orséniate d’étain. dans le premier ca. Six jours après le traitement,, nous avons 

C/T = 8 à 9 et, dans le second C/T = 6. trouvé de faibles quantités d’arsenic seulement 
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dans le foie et /a rate, 10.20 à 0.35 wm1. On ne 1 

j 
\ /, , 

trouve pas trace d’arsenic dans l’épaule et le 

gigot. 

Douze jours après le traitement, l’arsenic a 

disparu également du foieetde la rate. En France, 

pour des denrées comme la viande, des concen- 

trations allant jusqu’à 0.1 ppm d’arsenic sonl 

considérées comme normales (MASSY, 1950). 

Dans ces conditions des moutons traités à l’ar- 

sénite de zinc pourraient être éventuellemeni 

,consommés 8 à 10 jours après le traitement. 

L’arsénlate de zinc, bien que plus efficace ei 

plus régulier dans son action que I’orséniate 

d’étain, ne présente pas des avantages tels qu’il 

puisse lui être substitué. 

:Il 
II est semblable à celui qui aété exposé précé- 

jemment 0 propos de I’arséniate de anc. 

IV. - Arséniate d’étain 

A) Mofériel et Méthode. 

a) Lez animaux d’expérience : 

1” Epoque : 

Les essais ont eu heu en : 

Mai -juin -juillet 1959. 

Septembre -octobre décembre 1959. 

Janvier 1964. 

Cette dernière expérience était destinée à 

,compléter les séries et à déterminer si la diète 

étolt nécessaire à la dose de 250 mg par tête : 

en effet, l’un des griefs faits en Europe à I’arsé- 

niate d’étain est la nécessité absolue d’une pré- 

paration de l’animal avant le traitement. 

20 Les moutons originaires de la région de 

Fort-Lamy étaient âgés de 4 à 18 mois. Leur poids 

variait de 14 à 35 kg, la moyenne se situant 

autour de 20-22 kg. 

30 Au total, 219 animaux ont été utilisés, se 

répartissant ainsi : 

181, dont 38 témoins. pour la recherche de 

l’action ténifuge de I’arséniate d’étain. 

6 brebis pleines. 

20 moutons pour les essais de toxicité et les 

,délais d’évacuation. 

12 moutons pour les vorlatlons de poids. 

Les 181 ovins ayant servi à l’expérience pro- 

prement dite hébergeaient divers Anoplacephoii- 

doe, seuls ou associés, dans les proportions 

suivantes : 

MOrlleLm expanso : 00. 

Moniezio benedeni : 10. 

St,lésio globrpunctoto : 66. 

Sfilérm hépatico : 12. 

Avitellino centr~puncioia 
Avitellmo woodlondi 1 61. 

b) le protocole expérimental : 

10 Pas de diète. L’orséniate d’étain en poudre 

:st administré en une seule fois, mélangé à de 

‘eau dans une bouteille. 

II serait trop long de donner les résultats indi- 

/iduels et nous nous contenterons des deux 

:oefficients statistiques proposés par R. S. 

KHULTZ. à savoir : 

L’efficacité extensive (E. E.) ou pourcentage 

i’animaux totalement débarrassés de leurs 

)arasites. 

L’efficacité intensive (E. 1.) ou pourcentage de 

+duction de la quantité de parasites après 

Idministration de I’anthelminthique. 

Les résultats sont consignés au tableau no XII. 

Deux constatations s’imposent : 

a) Sur le parasite, on remarquera le haut 

degré d’efficacité de I’arsénlate d’étain sur 

Woniezio exponso, à partir de 250 mg par tête, 

>ar contre. St~lesm hepatlca est retrouvé intact 

ians les canaux biliaires de zen hôte. Slilesia 

llobrpunctoia paraît plus résistant que Monrerro 
ans qu’il soit possible. à /a suite de ce premw 

:ssai, de déterminer exactement la dose d’usé- 

uate d’étain suffisante pour détruire ce Cestode. 

b) Sur le mouton, la toxicité de I’arséniate 

l’étain administré sous forme de poudre, est 

+Ile, que la dose soit faible (2CO mg) ou forte 

2 g). Tous les moutons morts présentaient les 

nêmes symptômes, plus ou moins accusés iw 

*ant I’lmportance de la dose resue ; inappé- 

rnce, tristesse, soif intense, pas de coliques, 

diarrhée sérieuse, profuse dans un certain nom- 

re de cas. L’animal reste couché et maigrit 

onsidérablement. La mort survient de’50 à 

;O heures après le traitement. 

A l’autopsie, les principales lésions rencontrées 

Iègent sur l’appareil digestif, notamment sur 
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les premières portions : on note une inflamma- Ces résultats étant en contradiction formelle 
ilon aiguë de la caillette avec piqueté rouge avec ceux obtenus par CHUBABRIYA (1958), 
sur toute sa surface. nous avons tenté d’éclaircir ce point. Nous ,nous 

L’intestin est congestionné, mais il y  o. rarement sommes penchés spécialement sur le problème 
hémorragie. Quelquefois, surtout avec les doses des variations «de l’arsenic soluble » de l’ar- 
les plus élevées, l’organe semble complètement séniate d’étain en fonction du pH. On sait que 
« décapé » : transparent, il s’en va en lambeaux. la détermination de l’arsenic soluble est régu- 

Lepoumonetlefoiesontnormaux. On #observe lièrement faite lors du contrôle des insecticides 
également quelques cas de néphrite. arsen~aux agricoles. Nous avons utilisé une 
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technique un peu différente qui nous a semblé 
plus en rapport avec les conditions physioiogi- 
ques. Elle peut être résumée de la manière 
suivante : un excès d’arséniate d’étain est délavé 
dans un bécher avec 50 ml d’eau distillée 0 &s 
DH déterminés oréalablement oar la méthode 
electrométrique : le bécher est placé pendant 
1 heure à l’étuve à 370Cet lasuspension soumise 
à une agltatlon constante pendant tout ce temps ; 
après un repos de 10 minutes on filtre et l’arsenic 
est dosé dans la solution par la méthode spectro- 
photométrique de CRISTAU (1958) utilisant le 
réactif de BOUGAULT. Les résultats figurent 
ou graphique 1. Chaque point de la courbe est 
la moyenne d’au moins 3 dosages. 

Ces résultats montrent que I’arséniote stan- 
neux se comporte comme tous les sels d’étain 
et qu’il est hydrolysé fortement pour les pH 
volsihs de la neutralité; Cette hydrolyse s’accom- 
pagne de la formation d’hydroxyde d’étain 
insoluble avec libération d’anhydride arsénique 
qui passe dans la circulation générale et into- 
xique l’animal. 

Or le pH de l’eau de forage du laboratoire 
était de 6,4. En procédant selon In manière indi- 
quée, c’est-à-dire administration du produit dans 
de l’eau, une certaine fraction de I’arséniate 
d’étain s’est trouvée solubilisée dès le départ 
et s’est ajoutée à celle normalement libérée au 
contact des sucs stomacaux (pH 6,5-6,6) et 
intestinaux (pH 7,8-8,1), d’où excès d’arsenic 
soluble et mort de l’animal par intoxication 
arsenic&. 

Trois dosages effectués sur des moutons oyant 
absorbé deux grammes d’arséniate en apportent 
la preuve (cf. tableau XIII). 

L’arsenic a été dosé par la méthode de CRI- 
BIER (1921) et GRIFFON (1933), l’étain par 
la méthode spectrophotométrique au dithiol 
d’OVENSTONE et KENYON (1955) après sépa- 
rationdel’étain pardistillation(GRABERet GRAS 
1964). 

Pour remédier à cet état de chose, et limiter 
la production d’arsemc soluble. il a été décidé 
de traiter les animaux « à sec », en plaçant d’une 
part la dose d’arséniate dans des capsules de 
gélatine suftÎsamment robustes pour résister aux 
chocs, bris ou raclages sur les molairesdu mou- 
ton lors du traitement, d’autre part en ne donnant 
que du foin seceten suspendanttoute distribution 
d’eau 12 heures avant et 2 heures après I’ab- 

sorption du médicament. L’essai suivant confirme 
pleinement cette façon d’opérer, car les pertes 
imputablesàI’arsenicontalorscessé.-L’examen 
du graphique I montre également pourquoi dans 
les mêmes conditions I’arsénlate de plomb peut 
être administré sans inconvénient en suspension 
dans l’eau. 

20 Deuxième temps : pas de diète - Pas d’eau. 
L’arséniate d’étain est donné en capsules de 
gélatine en une seule fois au moyen d’une pince 
spéciale. Le tableau XIV résume 10 question. 

On remarquera que : 

a) L’arséniate d’étain, quelle que soit la dose, 
est très efficace sur Moniezio expanso du mouton. 

b) II faut des doses fortes, de l’ordre de 400 mg 
par tête et plus pour détruire ies’autres C&odes. 
Le fait est particulièrement vrai pour Sirlesio 
globipunciolo. 

Par ailleurs. dans certains cas, si l’alimentation 
est riche en herbes vertes gorgées d’eau, des 
accidents mortels sont susceptibles de se pro- 
duire. même à 250 mg, par tête, vralsemblable- 
ment à la suite d’une libération trop importante 
d’arsenic soluble dans l’organisme. 

L’administration d’arséniate d’étain sans diète 
préalable n’est donc absolument pas à recom- 
mander. 
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30 Troisième temps : di&e de 18-20 heures 
avant et de 4 heures après le traitement. L’arsé- 
niate est distribué en capsules, en une seule 
fois, au moyen d’une pince spéciale. 

Les renseignements figurent au tableau XV. 

Commeofolres. 

Pas de changements en ce qui concerne Monie- 
zio expanso et Sfilesio hepotica. 

Par contre, la diète augmente considérable- 
ment l’efficacité de I’arséniate d’étain sur Monie- 
zia benedeni (x 5 0 250 mg), sur Avitelfina cenir~- 
punctoto (x 10 à 250 mg) et wr Stilesio globlpunc- 
tata (x 1.92 à 350 mg). 

CHUBABRIYA (1958) avait déjà fait la même 
constatation avec Moniezra expanso et Avitellina 
centripuncfota : lorsque la durée du jeûne n’est 
que de 13 à 15 heures. l’efficacité de I’arséniate 
baisse de 13 yo et après 12 heures de 20 yo, 

Finalement, deux dosages sont à reienir : 

a) Dans les pays où ne sévit que IQ Monieziose 
à Moniezia exponsa la dose de 250 mg par tête 
doit être recommandée. C’est celle qui (1 été 

utilisée en France (Limousin) avec grand 
svccès. 

b) Dans les régions où plusieurs espèces de 
C&odes, seuls ou associés, sont en cause. l’ar- 
sénlate d’étain devra être employé h la dose de 
350 mg par tête. Cette dose est largement suffi- 
sante, puisqu’elle permet la destruction de tous 
les Moniezio, de tous les Aviiellina et de la quasi- 
totdté des Stilesio globipunciato présents. Les 
doses plus faibles ne paraissent pas, du point de 
vue efficacité, d’une sécurité absolue et les doses 
plus fortes ne sont pas meilleures ; il est donc 
inutlle d’accroître les quantités d’arséniate à 
administrer, si les résultats ne doivent pas être 
supérieurs. 

c) Pour les essais de Laboratoire, lorsque l’on 
veut obtenir des moutons rigoureusement débar- 
rassés de leurs Cestodes, on a intérêt à montrer 
jusqu’à 500 mg partête. Dans un payz très infesté, 
comme le Tchad. nous administrons #pour plus, 
de sécurité. 1 g par tête 0 des moutons qui rece- 
vront quelques jours plus tard des Acariens 
Oribates porteurs de Cysticercoïdes de Moniezia, 
de Stilesio ou d’Avitelfino. 
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112 g 
25 8 
2,3 g 
7 g 

13.2 g 

Retour au menu



Les résultats diffèrent sensiblement de ceux 
indiqués par les chercheurs russes placés dans 
les mêmes conditions, h savoir diète de 18.20 
heures avant le traitement et mise en capsule de 
I’arséniate. 

Le tableau no XVII en témoigne. 
N’oyant pu comparer les deux produits, il 

est difficile d’émettre un jugement. Tout ce que 
l’on peut dire, c’est que notre arséniate semble se 
différencier de I’arséniate russe par l’absence 
d’une demi-molécule d’eau et qu’il a été préparé 
à partir de corps très purs donnant toute garantie 
quant à,I’utilisation d’un produit défini. 

A noter également qu’avec I’arséniate russe. 
les doses destinées 0 combattre la Monieziose 
ovine sont toujours en deçà de celles qui sont 

utilisées contre I’Avitellmose ou Thyanieziose, 
les écarts allant, de 100 à 300 mg selon les au- 
teurs. C’est ce’qui se passe aussi avec I’arséniate 
d’étain françak, 

D) Mode d’admioisirafion. 

L’arséniate d’étain est administré en capsules 
de gélatine rigoureusement dosées. 

Le moyen le plus simple pour faire pénétrer 
la capsule dans I’œsophage du mouton consiste 
à utiliser une pince spéciale dite «pince lance 
capsule ». Celle-ci est munie 0 chacune de ses 
extrémités de deux’oreilles entre lesquelles on 
coince la capsule. Un aide ouvre largement la 
bouche de I’anikl et la pince est glissée au 
fond de la gorge et la capsule libérée. 
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Le pistolet lance capsule de CHUBABRIYA, I leure utilisation de ceux-ci. Le même Dhéno- 
fort okreux, n’a pas dké entre nos moins le: 
kult& escomptés. 

Comme il a été dit précédemment, une ter- 
taine préparation de l’animal est nécessaire, 
II est recommandé de traiter «à xc ». c’est-à. 
direen supprimanttoutedistributiond’eaudurani 
toute la durée du traitement. On procède généra. 
lement ainsi : 

- Le soir, vers 18 heures, mise en bergerie 
des owns. sans foin ni eau. 

- Traitement le lendemain vers 7 heures. 
- Foin sans eau vers 9 heures. 

- Remise au pâturage vers midi et limiter 
au maximum la consommation d’eau. 

E) Mode d’adion. 

L’arsénlate d’étain est un médicament type 
cestodicide. La mort des Mon~erro et des Awtellrna 
est brutale : au bout de 24 heures, il ne reste 
plus aucun parasite en vie. Les Cestodes sont 
généralement éliminés sous forme de multiples 
fragments plus ou moins longs. 

Quant aux Stilesio. ils mettent plus longtemps 
à disparaître (24 à 48 heures). 

Au bout de 96 heures, la destruction des Ano- 
+wphoi,dae est totale. 

F) Conséquences du frailement à I’orséniote d’éloin. 

Si le traitement est effectué dans de bonnes 
conditions, elles sont faibles. Tout au plus relève- 
+-on quelques manifestations de tristesse et 
d’inappétence, surtout aux doses les plus fortes 
(400 et 500 mg). 

Les brebis restantes ne sont pas affectées par 
le traitement 0 I’arséniate d’étain. 

La thérapeutique, au bout de 15 jours, a des 
effets heureux sur les éléments du sang et dans 
la moitié des ca, on observe un accroissement 
du nombre des hématies (de 10 à 22 %). 

Quant au poids, il subit des modifications 
suriout sensibles à la dose de 250 mg par tête : 
1 o/o d’augmentation contre 7,7 yo à 350 mg, et 
12, 10 oh pour les témoins. Il s’agit d’un « véri- 
table coup de fouet arsenical », lié vraisembla- 
blement o.u fait que l’arsenic amène, sans éléva- 
tion notable de la quantité d’aliments, une meil- 

mène a été observé en France dans des élevages 
ovins du Limousin: 

L’avantage du traitement à I’arséniote d’étain, 
du point de vue économique, est donc considéra- 
ble II ne justifie pas l’emploi de médications 
adjuvantes et reconstituantes et il permet de 
remettre en état, très rapidement un troupeau 
de moutons irès infestés et fortement anémiés. 

G) Toxicité. 

Nous ne reviendrons qk très ‘brièvement sur 
ce qui a déjà été écrit précédemment (CASTEL, 
GRABER,GRASetCHHAY-HANCHENG,1960a; 
CHHAY-HANCHENG. 1960, CASTEL, GRAS 
et GRABER 1960 a). 

10 Toxicité de I’arséniate d’étain pour le 
mouton. 

Dans les conditions du Tchad, la dose mortelle 
pour le tiouton sé situe autour de 2,25 g, Le 
produit français esi donc un peu plus toxique 
que le produit russe (dose létale : 2,25 g contre 

3 9). 
L’écart entre la dose thérapeutique et la dose 

mortelle est de 8 0 9 à 250 mg par tête, de 6 à 
350 mg et de 4 à 500 mg. Le résultat est bon : 
I’arséniate d’étain laisse une grande marge de 
sécurité, surtout aux doses les plus faibles. 

Cependant, certaines précautions sont à pren- 
dre, surtout pendant la saison des pluies où les 
animaux paraissent plus sensibles, donc plus 
faciles à intoxiquer. Cette constatailon est vraie 
d’ailleurs pour beaucoup d’anthelminthiques, 
considérés d’habitude comme peu toxiques. 

Quant aux mouions maigres, anémiés et en 
très mauvais état, il importe de commencer par 
la dose la plus faible (250 mg) et de ne renouveler 
le traitement que quelque temps apr& quand 
l’animal reprend le dessus. 

20 Toxicité pour l’homme de la viande et du 
lait de mouton traité à I’arséniate d’étain. 

On sait que la présence des résidus de pro- 
duits chimiques dans les matières alimentaires 
est 0 l’ordre du jour. Les anthelminthiques comme 
les insechcldes ne doivent. pas laisser de résidus 
oprès traitement et le temps de persistance de 
ces résidus chez les animaux traltés doit être 
connu. Nous ~VO”S recherché la présence éven- 
tuelle de I’arsen~c et de l’étain chez le mouton 
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après administration à cet animal de doses allant / Le lait ne renferme que des quantités négli- 
jusqu’à 400 mg por tête. geables d’arsenic pendant les deux jours qui 

a) Recherche de l’étain font suite au, traitement. 
I 

La orésence de l’étain rmnéral ne orésente 1 
pas de danger. La plupart des Iégislati& tolè- 

rent des quantités importantes de ce métal dans 
les conserves~ alimentaires (MASSY 1950, JAUL- 
MES et MESTRES 1956). il semble d’ailleurs que 
la limitation 0 la concentration de 250 ppm soit 
Fix&e plus pour une question de goût que pour 
une raison de toxicité (BARNES ,et STONER 
1959). 

V. - +mppyaison avec d’autres fénifuges 
ovins récents 

Nous avons recherché l’étain dans les princi- 
paux organes de mouton et dans le lait. Ces 
recherches ont été effectué& par la méthode 
spectrophotométrique ou dithiol (OVENSTGNE 
et KENYON. 1955) et par la méthode polkrogra- 
phique (GODARD et ALEXANDER. 1946) après 
séparation de l’étain par distillation. 

Nous n’avons décelé que des,quantités 100 à 
200 fols plus faibles que celles autorisées par la 
législation sur les conserves. Le lait ne contient 
pas d’étain. 

b) Recherche de l’arsenic 

La présence de résidus d’arsenic dans les 
parties consommables des animaux traités pose 
,un problème beaucoup plus important car cet 
,él’ément est toxique et d’autre part certains le 
considèrent comme cancérigène (PATTERSON 
et SAMPEY 1957 : BUCHANAN 1962). 

L’arsenic étant un élément normal des tissus 
,animaux et végétaux, la iégislaiion françaalse 
considère l’arsenic comme substance étrangère 
dans les aliments au-dessus d’une certaine con- 
centration. Le taux limite pour la plupart des 
denrées alimentaires et notamment pour la 
viande est fixé à 0,l ppm. 

La recherche de l’arsenic a éié faite par la 
méthode de CRIBIER. 

Le résultat de ces recherches o montré qu’o- 
près administration d’une dose de 350 mg on 
ne trouvait des concentrations supérieures à 0,l 
ppm que dans la rate et dans l’intestin et ceci 
6 jours après le traitement. Pour une dose de 
250 mg on ne trouve plus d’arsenic, 6 ]ouïs après 
le traitemen!. dans aucun organe. 

Dans ces conditions on peut affirmer que Io 
wande des animaux traités par I’arséniate 
d’étain ne présente aucun danger pour la santé 

publique. ‘U 

Jusqu’au début de 1964, ont été essayés ou 
Laboratoire de Fkrcha. 23 corps différents. 

Parmi ceux-ci, il importe de distinguer : 

A) Des corps ioodifi ou peu actifs : 
ifs sont (I rejeler d’emblée 

ce sont : 

- I’hexachlorophène ou hexachlorodihydrq- 
xydlphenylméthane (GUILHON et GRABER, 
1961~ b), ‘,, 

- Le clnnamote de butyle (GUILHON et 
GRABER. 1962 b). 

- L’oxyde d’étain diphényle ‘(Laboratoire 
de Farcha: Laboratoire de Ph’ormocie chi- 
mique - Facdlté de ‘Pharmacie de Montpellier 
- Laboratoire TN0 Utrecht). ,’ 

- Le diphosphate de RESOQUIN (Labora- 
toire de Farcha). 

- Le 14.245 R. P. (Laboratoire de Farcha- 
Spécia). 

- L’hydihzide de l’acide cyanacétique (Labo- 
ratoire de Farcha-Laboratoire de Parasitologie 

de I’Ecole d’Alfort). 
- Le thiabendazole ou 2.(4’.thizolyl) bek- 

midazole (Laboratoire de Farcha). 
~ Le thym’o-sulfonate de pipérazine (Labo- 

ratoire de Farcha). 

B) Des corps monovalents. c’esf-à-dire 
actifs uniquemeni sur Moniezio expanso 

10 Certains sont peu toxiques, mais leur action 
est irrégulière et le pourcentage d’efficacité 
atteint rarement 100 OA, 

Citons : 

- Le Tween 80. 
- Le Phloroglucinate de plpérazine. 
- L’hydroxy-naphtoate de Bephenium ou 

Benzyl-diméthylphénoxyéthyl-ommonium. 

En outre. ces anthelminthiques ne sont guère 
utilisables du fait des posologies élevées néces- 
saires. 

20 D’autres sont actifs, mais leur coefficient 
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chimlothérapique est peu éteve et des accidents 30 Doivent être retenus : 
toxiques. voire mortels. sont susceptibles de 
se falre jour à des doses assez proches de la 
dose thérapeutique valable : dans les condi- 
tlons du Tchad, leur emploi devra donc être 
contrôlé très rigoureusement. dans cette caté- 
gone, entrent les corps suivonts : 

- Le kamala (Loboratolre de Farcha). 
- Le sulfate de cuivre (Laboratoire de Far- 

cha). 
- Le dichlorophène ou G, ou 22.dihydroxy- 

55’ dichlorodiphénylméthane (GUILHON et 
GRABER, 1960). 

- Le camoquin (Laboratoire de Farcha). 
- Le 11.055 R. P. (Laboratare de Farcha- 

Spécia) chez les agneaux de lait. 
- Le bithionol ou actamer 2,2’-thio-bis 

(4.6.dichlorophenol) (GUILHON et GRABER. 
en préparation). 

30 Peuvent être employés en toute sécurité : 

- L’arséniate d’étain à 250 mg par tête 
(CASTEL, GRABER, GRAS ET CHHAY-HAN- 
CHENG, 1960 d). 

- L’arséniate de zinc à 200 mg par tête 
(Laboratoire de Farcha - Laboratoire de Phar- 
macie chimique-Faculté de Pharmacie de 
Montpellier). 

L’arsénlate de plomb de 0,5 à 1 g (GRABER, 
1957). 

~ La quinocrine à 100 mg/kg (GRABER, 
1959). 

- Le yomesan ou Iintex ou N-@-chIor 
4 nitrophenyl)-5 chlorosalicylam~de (STAMPA et 

l 

TERBLANCHE, 1961 Laboratoire de Forcha, 
1964). 

C) Des corps polyvalents. c'est-à-dire miifs à la 
fois sur Moniezio exponsa, Moniezia bene- 
deni, Slilesio globipuncfafa, Avitellino cen- 
fripuocfafa et Avitellina woodlandi. 

10 Doivent être écartés, cor risquant d’être 
dangereux : 

- Le kamala. 
- Le 11.055 R. P. pour les adultes. 

20 Doivent être manipulés avec précaution’s : 

L’orséniate de zinc ?i 300 mg par tête 
(Cj? = 3.3). 

- Le bithionol à 75 mg/kg (C/T = 2). 
- Le dichlorophène à 300 mg/kg (C/T = 2). 

- L’arséniate d’étain à 350 mg’ par tête. 
II est nettement quadrivalent, c’est-à-dire actif 
à la fois sur Moniezio exponsa. Moniezia benedeni, 
Stilesio globrpuncfota et Avitellino centripuncfota., 
(C/T = 6). 

- L’arséniate de plomb (C/J = 6). 
- Le yomesan (CT/ 10) qui. malheureuse- 

ment n’qt que sur Moniezio expanso et Avr- 
fellina centr~punctota, à l’exclusion: de Sirlesio 
globipuncfofo. 

Dans les pays peu développés, où le personnel, 
chargé de la lutte contre le Téniasis ovin n’a pas 
toujours la formation nécessaire, il importe de 
ne préconiser que des ténifuges actifs, peu toxi- 
ques, polyvalents et déjà conditionnés, pour 
éviter les erreurs de dosage. Les capsules gar- 
dent, dans ce ca. toute leur valeur. 

Le problème n’est absolument pas le même 
dans les pays plus riches, où les éleveurs mieux 
éduqués, et plus instruits préfèrent les onthel- 
minthiques distribués au pistolei. 

En conclusion, dans les pays africains de la 
zone tropicale : 

a) Dans le cas de Monieziose pure, on a le 
choix entre I’arséniate de plomb, I’arséniate 
d’étain, la quinacrine et le yomesan. ce dernier 
sans doute plus intéressant, porte que s’admi- 
nistrant en solution et sans diète. 

b) S’il existe, cher le mouton, plusieurs espèces 
d’Anoplocepholidoe, associés ou non - et c’est 
très souvent le cas - I’arséniate de plomb et~ 
I’arséniate d’étain restent, dans l’état actuel des 
choses, les seuls corps valables. aInsi que le 
yomesan. à condition que Siilesia globipunctoia~ 
soit absent de la région considérée ; 

ESSAI DE TRAITEMENT DU 
TÉNIASIS CAPRIN PAR L’ARSÉNIATE 

D’ÉTAIN 

La Monieziose de la chèvre est une affection 
Fréquente en République du Tchad : environ 
25 p, 100 des caprins en sont atteinis. 

Un essai, limité à 15 animaux, a montré que 

‘arséniate d’étain, à la dose de 250 mg par tête, 
itait très efficace sur Moniezio exponso. 
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TENIASIS OVIN : COMPARAISON ENTRE DIVERS TÉNIFUGES RÉCENTS 
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Le produit est administré sous capsule de 
gélatine, après une mise à la diète de 12 heures. 

II n’y a pas eu d’accident5 à déplorer. 

III. - L’Arséniate de plomb 

Quant à I’arséniate de plomb, il mérite de 
retenir un peu plus longtemps l’attention. HAR- 
WOOP et GUTHRIE (1940) notent que la dose 
susceptible de détruire Rorlletino cestiollur es+ 
de 300 mg/kg et que des pertes de poids sur- 
viennent dans les jours qui suivent le traitement. 
Sur des poulets de 1.500 g, la dose de 1 g est 
bien supportée. Cependant, même à des doses 
faible5 ou voisines de la dose thérapeutique. les 
auteurs observent des lésions de nécrose du 
foie plus ou moins étendues. 

ESSAIS DE TRAITEMENT DES HELMIN 
THIASES AVIAIRES PAR LES ARSÉNIATE! 
MÉTALLIQUES -COMPARAISON ENTRI 
DIVERS ANTHELMINTHIQUES RÉCENTS 

1. - Généralités 

La question de l’emploi des arséniates métal. 
hques contre les Cestodes et les Némotodes de 
volaille5 n’est pas nouvelle. Les premiers tra. 
vaux remontent à 1940 (HARWOOD et GUTH. 
RIE). 

Les deux auteurs ont essayé un grand nombre 
d’arséniates sur des poulet5 préalablement infes. 
tés par Roillietino cesticillus et ont rassemblÉ 
leurs résultat5 dans un tableau qui CI déjà été 
reproduit plus haut (voir tableau 1, p. 3). 

La première constatation qui s’impose est que 
les arséniates de cuivre, de baryum, de cobalt, 
de mercure et de magnésium doivent être élimi- 
nés d’emblée. 

Seuls demeurent intéressants les arséniates 
de zinc, de plomb, de colc~um et d’étain. 

II. - Arséniate de calcium * 

Des essa effectué5 au Laboratoire de Farcho 
‘(CASTEL, GRABER, GRAS et CHHAY-HAN- 
CHENG 1960 b) ont donné des résultats sembla- 
bles à ceux d’HARWOOD et GUTHRIE (1940) : 
efficacité totale du médicament sur Ra~llreirno 
teirogano et sur Ascorrdio styphlocerca à la dose 
,de 150 mg/kg après diète de 20 heures : mort de 
la moitié des animaux traltés 0 135, 200, 250 et 
300 mg/kg dans un laps de temps allant de 48 à 
96 heures. . 

En 1962 RONZHINA et Coll. ont préconisé 
I’arséniatede calcium dans le traitement de l’as- 
coridiase du poulet. Des doses de 70 mg/kg 
sont incorporée5 à la nourriture durant 3 jours. 
Le pourcentage d’efficacité est de 90 %. 

La dose létale oscille entre 200 et 400 mg/kg. 

(*) Necoalorine Rhône Poulenc. 
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De son côté, VOIGT (1948) fixe cher le poulet 
la DL 50 à 450 mg/kg. 

Les avis étant partagés, la question 0 étë reprise 
au Laboratoire de Farcha. sur 54 poulets naturel- 
lement infestés par Choonofoenia infundibulum, 
Roillietmo tetrogono. Roillietino echrnoboihrido, 
Roiilietino cesiicillus. Hymenolepis carioco, Arco- 
ridio riyphlocerco et Subulura brumpii (voir tableau 
XVIII). 

Le chiffre de 300 mg/kg donné par HAR- 
vVOOD et GUTHRIE paraît trop faible. Dan5 les 
:onditions du Tchad et en raison de la fréquence 
ies associations parasitaires. la dose, la plus 
:fficace et la plus polyvalente se situe autour de 
<CU mg/kg, ce qui est légèrement supérieur à la 
IL 50 indiquée par VOIGT (1948). Au cours des 
quinze premier5 jours, elle ne cause aucun jnci- 
jent fâcheux et l’état des poulets ayant absorbé 
:ette quantité d’arséniate s’améliore lentement 
crêtes rouges, meilleur appétit, légère reprise 
ie poids au bout de trois semaines), sans que 5e 
nanifeste un «coup de fouet » arsenicaI xmblo- 
>le à celui qu’entraîne la distribution d’arséniate 
i’étoin. 

Nous avons essayé en outre des doses pro- 
]ressivement croi55ontes (tableau XIX, page 60). 

Si le comportement extérieur des poulets 
E paraît pas changé et si les doses forte5 au-delà 
le 1.000 mg/kg ne déterminent pas obligatoire- 
nent la mort de l’animal, le ténifuge o néanmoins 
les effets insidieux qui se traduisent à la longue 
jour une atteinte profonde du foie qui prend une 
einte feuille morte, devient mou et friable, avec 
ie temps en temps des îlots de nécrose caracté- 
,isés. Cette modification de l’aspect de l’organe, 

lélà sensible à 500 mg/kg (2 animaux sur 12 
ans mortalité), l’est encore plus lorsque le5 
loses augmentent. 
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II s’agit là d’un inconvénient majeur qui rend 
I’arsénlate de plomb peu utilisable dans la pro- 

tique, bien qu’HARWOOD et GUTHRIE l’alent 
recommandé comme « ténifuge de secours » 
dans le cas d’infestation massive. De plus, on 
ignore la quantité de plomb et d’arsenic déposée 
dans les organes des oiseaux traités et leur 
rémonence. ce qui est grave, car l’on s’adresse 
à des an~moux qui risquent d’être consommés 
par l’homme. 

Enfin, la DL 50 (450 mg/kg) paraît trop p’roche 
,de la dose thérapeutaque, ce qui’ ne laisse pas 
beaucoup d’espoir d’utilisation pratique. 

IV. - L’Arséniate de zinc 

Lessai CI été limité à 13 poulets. Ont été distrl- 
buées des doses de 100. 125, 150 et 200 mg par 
tête. 100 mg suffisent pour asurer l’élimination 
de Roillietrno tefrogono. Pour Hymenalepis carioca, 
II faut des doses plus fortes. 

L’arséniate dezlncs’estrévélépprticullèrement 
toxique pour le poulet : 2 morts sui- 6 à 100mg 
par tête. L’animal meurt brutalement dans les 
quelques heures qui suivent I’admimstration du 
produit. Le collapsus cordlaque est pratiquement 

de règle. 
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Devant ces résultais peu favorables, I’orséniate 
de LI”C a éié abandonné. 

V. - L’Arséniote d’étain 

Nous avcm effectué des essais sur des poulets 
infestés artificiellement et sur des poulets notu- 
rellement parasités. 

ESSAIS SUR DES POULETS 
ARTIFICIELLEMENT PARASITÉS 

L’arséniate d’étoln a une bonne efficoclté sur 
la plupart des C&odes, ma15 une activité médio- 
cre SUI‘ le5 Nématodes, sauf sur les Ascoridio 
(CHUBABRIYA, 1958). Ce Nématode étant un 
des parasites les plus fréquemment rencontrés 
dans les élevage5 aviaires, il nous a paru inté- 
ressant de préciser I’actlvité de I’arséniate d’étain 
5ur ce parasite. 

Ces essais ont éié effectué5 sur Ascorida golli 
(SCHRANK) de la fason suivante (*) : 

A) Matériel et Méthode. 

10 Animaux d’expérience : nou5 utilisons des 
poussins New Hampshire âgés de 5 à 10 jours : 
c’est l’époque la plus favorable, l’infestaiion 
devenant en effet diftkle après 15 jours. 

D’autre port, comme l’a montré KERR, l’évo- 
lution d’Ascoridio galii est beaucoup plus rapide 
chez le jeune poulet : entïn, le fait d’opérer sur 
des anomaux très jeunes est un sérieux avantage 
du point de vue économtque. 

Pendant la durée des essais, les poussins son+ 
maintenus en batterie chauffée parthermostat. 
Ils sont nourri5 avec un aliment complet non 
supplémenté en vItamine A, cette vitamine ayani 
un effet défavorable 5ur le développement des 
Ascaris (PANDE, 1959). 

20 Matériel, Infestant: le matériel infestant est 
constitué par des ceufs embryonnés d’Ascorid!o 
qolli. Les ceufs mûrs sont obtenus de la manière 
suivante : 

On récolte des femelles gravides chez des 
animaux naturellement parasités. Les vers sont 
lavés pour le5 débarrasser du mucus e+ de5 
déchets intestinaux. Puis, ils sont placés par 
10 à 15 dans de5 boîtes Pétri,contenantunesolu- 
tion à 2,50/~ de formol. La solution formol& 
empêche le développement d’une flore micro- 
bienne. 
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Les boîtes de Pétri sont laissées à la tempéro- 
iure du Laboratoire (20 0 250 C). Dans ces candi- 
tions il faut~environ trois Semaines~ pour que les 
ceufs soient infestant% Après ce temps, les vers 
sont écrasés dans un petit mortier et on passe 
la suspension obtenue à travers un tamis modèle 
23 ah de séparer les grosses particules. La 
suspension est centrifugée 0 faible vitesse afin 
de séparer les oeufs de la solution formol& 
Ces derniers sont ensuite rerms en suspension 
dansdusoluté physiolog(queà 9 p. 1000. on pro- 
cède alors à une numération des oeufs em- 
bryonnés à la cellule de NAGEOTTE. 

On fait au moins 5 comptages et on prend la 
moyenne. Par dilution convenable on ajuste la 
suspension de manière à avoir 500 ceufs embryon- 
nés dans 0.25 ml. 

30 Infestation des ommaux : la wspensw 
d’œufs est adrmmstrée aux poussins par voie 
buccale au moyen d’une canule métallique 
montée sur une seringue précise. On injecte 
0,25 ml soit 500 œufs par poussin directement 
dans le jabot. II faut environ 35 à 40 jours pour 
que les Ascaris arrivent à maturité (TUGWEEL, 
1952 ; KERR, 1955). 

Nous procédons à l’essai pharmacologique 
40 jours après l’infestaiion. Le nombre de vers 
trouvés cher les témpins a été ou minimum de 
15 et au maximum de 98. 

40 Technique de l’essai phormacologlque : nous 
opérons sur des lots de 10 à 20 poulets : l’arsé- 
niate d’étain est administré après une diète 

préalable de 12 heures, en capsules de gélatine 
;trictement dosées en fonction du poids de choque 
poulet. 20 poulets non traités servent de 
témoins. On procède à l’autopsie 48 heures après 
l’administration du produit. L’intestin de chaque 
poulet est ouvert sur toute sa longueur S”T un 
plateau à fond noir contenant du soluté de tyrode 
tiède, afin d’y rechercher les Ascaris encore 
présents. 

50 Apprécioflon de I’acflv!té : l’activité est expri- 
mée par le pourcentage d’animaux complète- 
ment déparasités en fonction de /a dose adminis- 
trée (pourcentage de déparositation) ; nous 
indiquons également le pourcentage de réduction 
du nombre de vers chez les animaux traités par 
rapport aux animaux témoins. 

Les essais ont été faits en deux fois : lots 

Aet B. 

B) Résulfots. 

Les résultats sont rapportés dans ,le tableau 
no XX. Ils montrent que des doses de 100 à 
150 mg/kg sont nécessaires pour obtenir une 

déparasitation totale. 
Ces résultats sont du même ordre que ceux 

obtenus par CHUBABRIYA (1958) et NANO- 
BASHVILI et Coll. (1959). 

Il es+ intéressant de remarquer que les Ascaris 
éliminés sont le plus souvent morts alors que les 
Ascaris élimihés par les sels de pipérazine sont 
habituellement wvants. L’arsénlate d’étain se 
comporte donc plutôt comme un ascoricide que 
comme un ascarifuge. 
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ESSAIS SUR DES POULETS 
NATURELLEMENT PARASITÉS 

I 0) Associations à deux éléments : 62. sat 
64 ‘p. 100. ,,, i, 

Ro~ll~etino fetrogono + Subuluro brumpfi : ~12. 
Roilliefmo tetrogono + Ascaridio styphlocer& : 

8. 
A) Molériel ef Méthode. 

10 Epoque : 

Les essais ont eu lieu en quatre temps : 
Septembre-octobre 1959. 
Décembre 1959.janvier 1960. 
Mars 1960. 
Janvier-février 1964. 

C’est-à-dire au COU~^~ de périodes englobant 
la saison des pluies, le début de la saison sèche 
et la pleine saison sèche. Cette façon d’opérer 
a permis de metire en évidence le plusgrand 
nombre possible de Cestode etd’étudier la résis- 
tance des ‘poulets à I’arséniate en fonction des 
différentes saisons. 

L’expérience de janvier 1964 avait pour objet 
de déterminer avec précision les modalités du 
traitement (diète ou pas diète) et de rechercher 
l’action de I’arséniate d’étain sur les formes 
immatures des nombreux C&odes rencontrés. 

20 Matériel : 

221 poulets. dont 42 témoins, originaires 
pour la plupart d’entre eux de la région de Fort- 
Lomy, ont été utilisés. 

lis appartenaient tous à la race locale caroc- 
térisée par sa petite taille et son faible poids (de 
360 à 1.050 9). 

79,2 p, 100 servaient d’hôtes à des Cestodes 
dont il a éié recueilli 6 espèces : 

Choonotaenio infundibuium (BLOCH, 1779) : 8. 
Roillietino tei’ragono (MOLIN, 1858) : 117. 
Roillleiino (Roiliietino) echmonothrido (MEGNIN, 

1881) : 15. 
Roillieiino (Skjobrnio) cesiicillus (MOLIN, 1858) : 

1’ 
23. 

Cotungnro digonoporo (PASQUALE, 1890) : 1. 
Hymenonepis (Werllondio) corioca (MAGAL- 

HAES, 1898) : 66; 
et à des Nématodes tels que : 

Ascarido sfyyphlocerco (STOSSICH, 1904) : 31, 
Subuiuro brumpli (LOPEZ-NEYRA, 1922) : 52. l ( 
Gongylonemo Sp. : 1. 
Acuorio spirolis (MOLIN, 1858) : 16. 

Dans44 p, IOOdescas: ces Helminthes setrou- l I 
vaient êtk étroitement associés selon diverses 
modalités : 

Roillieiino tefrogono’f Acuorro spirolis : 4. 
Roillietino ietrogono + Hymenolepis carioco :~ 

18. 
Raillreiino tetragono + Choonotoenio ,infundibv 

Ium : 1. 
Raillretrno fetragono + Roillietino ceriicill,us : 8. 
Choonotaenio mfundibulum + Subuluro brumpfi : 

1. 
Rolliwtino echinobothrido + Subuluro brumpti : 

1. 
Cotugnio digonopora + Subulura brumpti : 1. 
Acuorio spirolis f  Subulura brumpti : 2. 
Acuorro spirolis + Ascoridio siyphkkerco : 1. 
Ascoridm siyphlocerca + Subuluro brumpti : 1, 
Hymenolepls carioco + Acuorio spirolis : 2. 
Roillietino cesticillus + Hymenolep~s corioca : 2. 

b) Association àtrois éléments: 30,&31 p.100. 

Roillietino tetrogono + Ascoridio styphlocerco 
+ Gongylonemo Sp. : 1. 

Roillietino ietrogono + Ascorrdio styphlocerco 
+ Subuluro brumpfi : 2. 

Raillieiina tetrogooo + Ascoridio styphlocerco 
+ Hymenolepis cor~oco : 4. 

Raillieiina teirogono + Roillietrno cesticillus 
+ Subuluro brumpti : 2. 

Roiilietino echmobothrldo + Ascaridio styphlo- 

cerco + Subuluro brumpti : 3. 
Ro~ll~etino fetrogono + Hymenolepis COTKXO 

+ Subulura brumpf! : 4. 
Rodlietino fetrogono + Choonotoenio infundi- 

iulum. 
+ Hymenolepir corioco : 1. 
Roillietmo fetragona + Hymenolepis COT~OC(I 

f  Acuorio spirolrs : 1. 
Rolllletino teirogono + Roiliiefino echmobothrido 

+ Hymenolepis carioco : 1. 
Railiiefino tefrogono + Roillielino cesticillus 

+ Hymenolepis carioco : 3. 
Choanotoenio infundibulum + Ascoridio sfyphlo- 

rerco + Acuor~o sprralis : 1. 
Roillietina teiragona + Rarliietma cesiicdius 

+ Ascoridia sfyphiocerco : 4. 
Raillietino echinoboihrdo + Choonofaenio rnfun- 

dibulum + Hymenolepis carioca : 1. 
Roillietino echinobothridia + Hymenolepis corio- 

CO + Subuluro brumpii = 1, 
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Choonotoenio infundibulum + HvmenoleW cario 1 après traitement et ceux découverts après autop- 
ca.+ Acuorio spiralis : 1. 

c) Associations à quatre éléments : 3. soit 3 y0 

R. tetragono + Asc. Styphlocerco + Subuluro 
brumptl + Hym. Corioco : 1. 

R. tetragona + Asc. Yyphlocerco + R. ~.~s~IcI~/us. 
+ Hym. corioca : 2. 

d) Associations à cinq éléments : 2, soit 2 yO, 

R. tetrogono + R. echinobothrido +Hym. carioco. 
+ AK Sfyphiocerco + Sub. brumptl : 1. 

R. echlnobothrido + R. Cesticillus + Hym. Ca- 
rioca + Sub. brumpti + Ac. splrafrs : 1, 

La présence de nombreux helminihes ossoci& 
o permis d’apprécier exactement la polyvalente 
de I’arséniate d’étain. 

En outre, 23 poulets ont fait l’objet de divers 
tests de toxicité et 265,originaires d’un élevage 
local fortement atteint de Ténlasis à Roillwtmo 
echlnobothrida, ont été traités à la dose standard 
de 200 mg par tète. 

30 Technique. 

Dans un premier temps, chaque animal o été 
mis ou repos pendant 4 ou 5 jours d,e façon à 
libérer tous les Roillietino susceptib!es de s’éli- 
miner naturellement sons aucune intervention, 
ce qui risque de fausser les résultats dès le départ. 

Les oiseaux ont été placés dans des cages gril- 
lagées, sur des supports de bois 0 25 cm du sol 
et les excréments recueillis sur des plateaux 
dispos& au-dessous. afin d’éviter toute absorp 
tion des poulets coprophoges des Ascoridio ei 
des fragments de C&odes expulsés. 

Après traitement, les crottes ont été ramos- 
sées, broyées dans de l’eau et minutieusemeni 
examinées de manière à prélever les parasite: 
évacués. 

Au bout de 8 à 10 jours. les animaux ont ét4 
tués, et l’intestin visité complètement. Les pre- 
mières portions ont été grattées sur environ 25 crr 
et il CI été procédé 0 trois examens du produit 
de raclage entre lame et lamelle. Cette technique 
est absolument indispensable pour déceler Ier 
formes immatures, les scolex de Choanofaenic 
mfuundibulum et de Roillietino qui persistent, bier 
que leurs chaînes aient cédé à l’action de I’an- 
thelminthique. et Hymenolepis cwoc~ qui es’ 
toujours profondément englobé dans le mucw 
de l’intestin. 

Les C&odes récoltés dans les excrément: 

Comme chez le mouton, ladiète semble occroî- 
tre le pouvoir ténifuge de I’arséniote d’étain. 

/ Alors qu’à 150 mg par tête, il reste encore quel- 
t ques scolex de Rolllietino tetrogona, à 130 mg, 

après une diète de 20 heures. ce parasite est 
complètement détruit. 

sic ont été pesés séparément. La comparaison 
entre ce qui est chassé et ce qui reste, apporte la 
preuve de l’efficacité du produit. compte tenu 
des résultats fournis par le grattage des mu- 
queuses. 

Dei plus; lors des essais de janvier 1964. des 
examens coprologiques ont étéeffectués heures 
avont le traitement, de façon à rechercher les 
ceufs d’Hymenolepis carioco, qui comme tous les 
œufs d’tiymenolepis, peuvent facilement être mis 
en évidence dans les,,selles : sphériques ou ovoi- 
des, ils sont entourés detrois membranes et mesu- 
rent 70 à 75 p de long. 

Ces renseignements sont très utiles pour étu- 
dier le comportement de I’onthelminthique à 
l’égard d’tlymenolepa corioco, d’autant plus que, 
souvent le parasite, bien que détruit, ne peut 
être recueilli dans les crottes évacuées. 

B) Résultafs. 

Helminthes adultes. 

10 Premier temps : pas de diète, I’arséniate 
d’étain est-administré en capsules en une seule 
fois. 

Les résultats sont mentionnés dans les tableaux 
nos XXI et XXII. 

20 Deuxième temps : diète de 12 à 20 heures. 
I’arséniate d’étain est administré en capsules en 
une seule fois (tableaux XXIII et XXIV). 

30 Conclusions : 

A 150 mg par tête, Cotugnio digonoporo disparaît, 
oins1 que Roillietino cesticillus à 170 mg par tête. 
A la même dose, toujours dans les mêmes condi- 
tions (dièie de 20 heures). les Hymenolepis carioca 
et les Radhetino echinobothrido ne meurent pas 
tous et l’on remarque encore de menus fragments 
et des formes imago. Celles-ci requièrent des 
doses plus fortes. 

A 180 mg por tête, on ne voit plus d’Hymenoie- 
p,s. Seuls demeurent quelques scolex de Roiilie- 
tino echinobolhrido, C&ode particulièrement 
résistant. 

A 200 mg par tête, il n’existe plus aucun Ces- 
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POURCENTAGE D’EFFICACITÉ 

MONIEZIA BENEDENI 

STILESIA GLOBIPUNCTATA _____ 

AVITELLINA CENTRIPUNCTATA --------- 
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Témoins (moyenne - en 9 - pour les C&ode$ 
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tode jeune ou adulte (graphique Ill). alors que 
les témoins en sont abondamment pourvus. 

Ascmdia styphlocerco est rejeté à partir de 130 
mg. Subuluro brumptl. Gongyionemo congolense 
et Acuorio spirolis ne sont pas touchés. 

Le tableau no XXV résume l’ensemble de 
la question. 

Au Tchad, puisque l’on a affaire souvent à 
des parasites associés, seule la dose de 200 mg 
par tête doit être prise en considération. 

Ces résultats sont très intéressants : ils démon- 
trent la polyvalente de I’arsénlate d’étain, c’est- 
à-dire la possibilité pour ce ténifuge d’atteindre 
et de détruire dans l’intestin à lafois les Ascoridro 
et les principaux Cestodes du poulet. Le progrès 
est considérable : l’association Ascaridia-Ces- 
todes, l’un des plus redoutables que l’on con- 
naisse (anémie profonde ; croissance retardée ; 

101 

perte de poids : diminution de la résistance de 
l’oiseau à l’égard d’autres affections) peut être 
réduite à néant en une seule intervention et 
avec un seul produit. 

Les Russes l’ont bien comprfs et Ils ontemployé 
en grand I’arséniate d’étain. En 1955, plus de 
10.000 poulets ont été traités en Géorgie et 
en 1956.57, près de 100.000, avec les doses 
ci-après : 

CHUBABRIYA (1958) : 

de 2 à 6 mois 0.07 g : Ascaridia 
plus de 6 mois.. 0.2 g : C&odes divers 
NANOBASHVILI 
(1959) _. _. 0,15 g : Id. 

C&odes immatures. 

La question 0 été reprise en janvier-février 
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TDLEA” N’ XXVI 

Action de l’llrséniate d’étain (200 mg par tete) mn les cestodes tiatwss. 
Impnne du nombre de parasites renconttis. 

Pes de diéte Dicte compms 

traitéa témoine trait& témoins 

Dmbre total d’animaux 50 10 50 10 

PIGeme de *ormea imatures 6 4 II 5 

POurCent~ 12 p.300 40 p.100 22 p.100 50 p.100 

Raillietina tetragona 0.5 9 0 1 

hinietina cesticillue 4.5 2 4.5 0 

choamtaenia inf-lmaibulum 0 4 

!dpneno1epie carioca 1.1 14 1.5 2 

1964 à partir de deux lots de 50 poulets chacun, Seuls divers composés organiques de l’étain 
venus des mêmes élevages des environs immé- (oxyde d’étoln diphényle, maléate d’étain dibutyle, 
diats de Fort-Lamy. dilaurate d’étain dibutyle) sont susceptibles de 

Le premier lot a été soum~z 0 une diète de tuer la plupart des formes immatures de Raillie- 
12 heures avant et de 5 heures après le traite- tino certicillus. Hymenolepis corioco, Roillieiino 
ment, le second n’a subi aucune préparation. tefrogono, Roilliefino echmobothrido, Choonoioe- 
Chaque lot était accompagné de 10 témoins de nia infundrbulum. Cependant, ces corps sont trop 
la même origine et du même âge. toxiques pour être utilisés avec profit, et déjà 

En matière de C&odes immatures, comme aux doses thérapeutiques ou à des doses assez 
il n’est pas possible de les retourner à l’extérieur, voisines, des accidents toxiques se font jour. 
la comparaison ne peut être établie qu’avec les L’arséniate d’étain demeure donc un anthel- 
parasites du même type hébergés par les ani- minthique polyvalent, très actif sur les formes 
maux témoins. adultes des, principaux C&odes de poulet et 

La préparationdupouletn’aguèred’influence; sur les Ascorid$ l’action sur les formes imma- 
dans les deux cas l’arséniate d’étain déirult un turcs est beaucoup moins nette. 
assez grand nombre de Cestodes jeunes, de 56 
à 70 p. 100. ce qui est satisfaisant quand on songe D) Mode d’acfion. 
à la résistance extraordinaire qu’opposent ces 
formes immatures à de nombreux anthelmin- L’arséniate d’étain agit très rapidement sur 
thiques, Roillietino cestrc~llus est de loin le moins les Ascoridia qui sont éliminés au maximum 24 
touché, heures après l’administration du ténifuge. 
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TÉNIASIS AVIAIRE : FORMES IMMATURES 
COMPARAISON ENTRE DIVERS TÉNIFUGES RÉCENTS 
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Par contre, les C&odes mettent plus longtemps 1 
à parvenir dans le milieu extérieur. L’expulsion 
des premiers fragments débute 24heures après 
le traitement pour R. cestullus et R. echmobothrrdo: 
elle est pratiquement achevée au bout de 48 heu- 
res pour R. tetragono. 

10 Pas de diète. Les animaux sont mis en 
observation pendant 48 heures et leurs conditions 
d’entretien ne sont pas modifiées. Un lot de 50 
poulets a été soumis à ce régime en janvier 1964 : 
un animal est mort a~ bout de 48 heures. 

20 Les poulets sontremisen!ibertéimmédiate- 
ment aprés le traitement. Ils ont été rentrés la 

veille w soir et traiiés le lendemain matin. Sur 
265 poulets de I’Elevage de Riggll (Cameroun), 
nous avons eu trois morts. 

E) Conséquences du frailement à I’orséniale d’étain. 

A la dose indiquée, I’arséniate d’étain ne 
provoque que peu de changements dans I’atti- 
tude et le comportement des animaux - quel- 
quefois, on observe des manifestations passagères 
de tristesse ou d’inappétence. 

L’amélioration de l’état général est rapide : 
au bout d’une semaine déjà, les coqs prennent 
une crête rouge, l’augmentation de poids est 
sensible dès le quinzième jour après le traite- 
ment (17,1 oh contre 1 o/O les témoins). 

Il s’agit d’un véritable «coup de fouet », plus 
fugace que chez le mouton et dont les effets 
s’estompent progressivement dès 10 troisième 
semaine. 

Les répercussions sur la ponte se manifestent 
pendant les 10 jours qui font suite au traitement 
et l’arrêt de la production d’eufs est total. Passé 
,ce délai, les volailles se remettent à pondre 
normalement. 

F) Mode d’administration. 

Nous avons déjà indiqué qu’en milieu aqueux, 
I’arséniate d’étain s’hydrolyse avec production 
d’hydroxyde d’étain et d’arsenic soluble. la 
,quantité d’arsenic soluble hbérée est d’autant 
plus importante que le pH est élevé, Afin de 
limiter ce phénomène au minimum, il est néces- 
saire de supprimer lors du traltement toute 
absorption d’eau. 

Pour y  parvenir, I’arséniate d’étain a été 
placé dans des capsules de gélatine ; de plus. 
les animaux ont été soumis à une diéte absolue 
sons eau et sans nourriturequi, lorsdes premiers 
essais, était de 20 heures. Les tests de janvier- 
février 1964 ont montré que ce délai pouvait être 
ramené sans inconvénient à 12 heures. 

Une fois la capsule avalée « 0 sec » sans eau, 
les oiseaux ont été laissés 0 la diète encore pen- 
dant 5 heures, avant d’être abreuvés et alimentés 
normalement. 

Toute une série d’essas a été effectuée pour 
arriver à cette conclusion : 

l 1 

i 

I 

30 Les poulets restent à la diète absolue une 
wure après le traitement, puis sont libérés : 
Jn mort sur cinq. 

50 Mêmes conditions que précédemment, mais 
l’eau n’est donnée que 4 heures après : un mort 
S”i- 5. 

60 Les poulets ne mangent ni ne boivent pen- 
dant les cinq heures qui font suite au traitement : 
wcun Incident sur les 152 poulets testés. 

II importe d’éviter, autant que possible, à la 
fin de la période de jeûne, une absorption massi- 
w d’eau par des animaux altérés. On a intérêt 
hdonner à manger. mais à retarder au maximum 
la dlstrlbution d’eau. 

Pratiquement, nous conseillons d’opérer ainsi : 
Rentrer les animaux le soir dans les locaux 

bien aérés. Observation de la diète totale. 
Traitement à six heures le lendemain. 
Relôcher les anunaux vers midi, en ne don- 

nant qu’un minimum de nourriture et d’eau, 
puis, vers le soir, revenir à la normale. 

Opérer par temps humide et frais, ce qui au 
Tchad, ne présente aucune difficulté, puisque 
le Eéniasis est une affection de swon des pluies. 

Le mode d’administration estsimple : un aide 
tient le poulet contre lui, tête relevée et branches 
du maxillaire écartées. L’opérateur à l’aide 
d’une pince anatomique plate, glisse la capsule 
5 gauche dans I’œsophage. 

G) Toxrcité. 

La question a déjà été traitée intégralement 
dans les articles de P. CASTEL, M. GRABER, 
G. GRAS et M. CHHAY-HANCHENG (1960 b), 
de P. CASTEL, G. GRAS et M. GRABER (1960 c) 
et dans la thèse de CHHAY-HANCHENG (1960). 

Nous n’y reviendrons donc que très briève- 
ment. 
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CJ) Pour le poulet : 

La DL 50 a été déterminée par la méthode 
de KAERBER et [BEHRENS 0 l’échéance dr 
40jours : elle est de 860 mg/kg ce qui laisse 
dons les conditions de l’expérience, un coefficieni 
chimiothérapique de 2,2 à 4. 

II importe de faire remarquer que, dans le: 
conditions du Tchad, si I’arséniate d’étain ei~ 
bien supporté par des poulets de plus de 500 g 
(dose uniforme de 200 mg par tête), au-dessous, 
nous ~VO~IS relevé quelques accidents toxique: 
mortels (3 cas). Aussi est-il vivement recommandi 
dans ce cas de réduire la dose aux environs de 
100 mg par tête. II en est de même-et noui 
insistons particulièrement [sur ce point - pour 
les poulets en mauvais état, maigres ou anémiés. 

b) Toxicité pour l’homme des viandes et des 
ceufs consommés après traitement : 

Après l’administration de la dose thérapeutique 
standard de 200 mg par tête, l’étain, dans les 
viandes, n’est trouvé qu’en très petite quantité 
et si présence ne pose aucun problème au point 
de vue de l’hygiène (voir page 49). II n’en est pas 
de même de l’arsenic. La présence de cet élément 
dans les parties consommables du poulet, impose 
que ces animaux soient exclus de la nourriture 
humaine pendant au moins 8 jours après le 
traitement. 

Le nématolvte (Laboratoire de FarchaI 
Le cinnam& dè butyle (GUILHON e; GRA- 

BER. 1962 a), 

Le thymo-sulfonate de pipérazine (Laboratoire 
de Farcho). 

L’hexachlorophène (GUILHON et GRABER. 
1961). 

Le kamala (Laboratoire de Forcha). 

Le dichlorure d’étain dl-n-octyle (Lab. de 
Pharmacie chimique - Faculté de Pharmacie 
de Montpellier - Laboratoire de Farcha). 

La quinacrine ou dichlorydrate de methoxy- 
2-Chlore-6 (diethyl-amino-4’.methyl-L’butyl)- 
amino-9.acridine (Laboratoire de Farcha). 

La nivaquine ou diethylamino-4’methyl.1’ 
butylamino-4.chlore-7 quinoléine. 

Le camoquin ou dihydrochloride dihydrate 
de 4 (3’.diethyl-aminomethyl-4’.hydroxyanilino- 
7-chloroquinoline (Laboratoire de Farcho). 

Le diphosphate de resoquine (Laboratoire 
de Farcha). 

20 Des corps peu actifs sur les Cestodes. Mois 
très actifs sur les Ascaridia. 

Le phloroglucinate de piperazine (GUILHON 
et GRABER, 1961). 

L’hydroxynaphtoate de bephenium (Labora- 
toire de Farcha). 

Dans les ceufs, au Tchad, on trouve de l’arsenic 
en quantité supérieure à 0.1 ppm pendant les 
4jours qui font suite au traitement. 

Par contre, en France, où le5 poulets et les 
œufs sont plus lourds (aucun œuf au Tchad ne 
dépasse 32 g dans le cas des élevages locaux), 
les quantltés d’arsenic retrouvées demeurent 
négligeables. 

30 Des corps moyennement actifs sur les Ces- 
todes et les Ascaridia, mais ti distribuer à très 
fortes doses. 

Le « Guiditox » (Laboratoire d’Antigénothéro- 
pie vétérinaire - Laboratoire de Farcha), dont 
la formule est inconnue. 

40 Des corps très actifs sur les C&odes et 
les Ascaridia. 

COMPARAISON ENTRE TÉNIFUGES RÉCENTS 

Jusqu’à février 1964, 26 corps différents ont 
été expérimentés contre le TénIasis et I’Asca- 
ridiase des volalIes. 

II Importe de distinguer : 

10 Des corps totalement inactifs ou très peu 
actifs à l’égard des Cestodes adultes et des 
Ascaridia; 

Citons : 

0) Certains sont trop toxiques et sont à rejeter. 

L’arséniate de plomb (CASTEL, GRABER, 
GRAS et CHHAY-HANCHENG, 1960 b). 

L’arséniate de zinc (Laboratoire de Farcho). 
L’arséniate de calcium (CASTEL, GRABER, 

GRAS et CHHAY-HANCHENG, 1960 b). 

L’oxyde stanneux (Farcha -Montpellier). 
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b) Ne demeurent valables comme anthelmin- 
thiques polyvolenis que : 

L’orséniote d’éioin (CASTEL, GRABER, GRAS 

et CHHAY-HANCHENG, 1960 b). 
Le11.055 R. P. (Laboratoire de Farcha-Spécia). 
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50 Des ténifuqes stricts, actifs sur plusieurs I CONCLUSIONS 
espèces de C&odes. mais totalement dépourvus 
d’activité sur les Ascaridia. 

0) Sont excellents mais trop toxiques : 

Le maléate d’étain dibutyle (GRABER et 
GRAS, 1963). 

Le dilaurate d’étain dibutyle (GRABER et 
GRAS, 1962). 

L’oxyde d’étain diphenyle (GRABER et GRAS, 
1964, 50”s presse). 

Le dichlorure d’étain diphenyle (GRABER 
et GRAS, en préparation). 

b) Peuvent être utilisés : 

Le dichlorophène ou G, ou 2’ 2’.dihydroxy- 
5, 5’ dichlorodiphenylmethane (GUILHON et 
GRABER. 1963 a et c) C/T = 5. 

Le bithionol ou Actamer ou 2,2’-Thio bis 
(4.6.Dichlorophenol) (GUILHON et GRABER. 
sous presse) C/T = 7. 

Le Yomesan, Lintex ou Tredemlne ou 
N-(2’chloro 4 nitrophenyl).5 chlorsalicyla- 
mide (Laboratoire de Farcha). 

B) Sur les cesfodes immatures. 

10 Sont à éliminer, car sans efficacité : 

Le dichlorophène. 
L’Hexachlorophène. 
Le Dichlorure d’étain dl-n-octyle. 
Le Komola. 
Le Camoquin. 
Le Diphosphate de Resoquine. 
La Quinacrine. 
Le Yomesan ou Tredemine. 
Le « Guilditox ». 
Le Bephenium. 
Le 11.055 R. P. 
Le Bithionol. 
Le Nématolyte. 

2O Sont actifs, mais trop toxiques : 

Le M&ate d’étain dibutyle. 

L’oxyde d’étain dlphenyle. 

Le Dilaurate d’étain dlbutyle. 

Le Dichlorure d’étain diphenyle. 

30 Seul i’arséniate d’étain, bien que partielle- 
ment actif, demeure utilisable. 

l 

Dans les pays africains, plusieurs éventualités 
doivent être envisagées : 

a) Ou il s’agit d’un Téniasis pur, à base de 
Ro~ll~et~no fetragono seulement, sans formes imma- 
tures : c’est I’except1on. 

Tous les anthelminthlques cités plus haut sont 
valables, à condition qu’ils ne soient pas toxi- 
ques. 

b) Ou il s’agit de Téniasls à base de plusieurs 
C&odes ossoclés sans formes immatures : le 
cas est assez rare. 

Sont valables : 

Le 11.055 R. P. 
Le Dichlorophène. 
Le Blthionol. 
Le Yomesan. 
L’arséniate d’étain. 

c) Ou II s’agit de TénIasis 0 base de plusieurs 
C&odes associés avec présence de nombreuses 
formes immatures : c’est la majorlié des cas. 

L’arséniate d’étain est pratiquement le seul 
anthelminthique utilisable. 

d) Ou il s’agit de Téniasis à base de plusieurs 
C&odes assoclés avec présence de formes 
immatures et d’Ascaridiase surajoutée : le cas 
est plus ou moins fréquent selon les régions 
considérées. 

Deux possibilités : 

Si l’on veut seulement soulager l’animal et 
le guérir cliniquement avant de s’en débarrasser, 
plusieurs corps peuvent être employés. notam- 
ment le 11.055 R. P.. le « Guilditox » et I’orsé- 
niate d’éfain. 

SI l’on veut déparasiter à peu près totalement 
I’Elevage et mettre aussitôt, après les animaux 
sur des parcs neufs ~ donc pratiquer une pro- 
phylaxie rationnelle -seul I’arséniate d’étain 
mérite d’être recommandé. 

Actuellement, en Afrique, le problème de la 
lutte contre les polyparasitismes du poulet 
essentiellement à base de C&odes et d’Ascari- 
dia. polyparasitismes qui sont à peu près la 
règle, est susceptible de trouver un début de 
solution. 
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Il esi probable d’ailleurs que d’autres onthel- 
minthiques encore plus actifs et beaucoup mo~nz 
toxiques seront mis en évidence dans les années 
qui viennent. 

CONCLUSIONS 

l” Parmi tous les arséniates métalliques essa- 
yés au Laboratoire sur des souris expérimentale- 
ment infestées par Hymenolepis froierno, seuls se 
sont montrés vrolment dignes d’intérêt I’arsé- 
niate de plomb, I’arsénlate de zinc. et I’arsénlate 
d’étain. 

2~ Malheureusement. les essais effectués cher 
le zébu et cher l’âne indiquent que les arséniates 
ne sont pas à recommander dans ces espèces 
cor les doses thérapeutiques et les doses toxiques 
mortelles se chevauchent étroitement. 

Dans le premier cas. le Bithionol (15 mg/kg) 
ou le Yomesan (50 mg/kg) assurent dans de 
bonnes conditions l’élimination des C&odes 
présents. 

Chez l’âne, le Bithionol (30 mg/kg) détruit 
en une seule prise Anoplocepholes et Gostrodiscus. 

30 Dans l’espèce ovine. plusieurs éventualités 
doivent être envisagées : 

a) S’il s’agit de Moniezlose pure. le Sulfate de 
cuivre, le Dichlorophène, le Bithionol, les pré- 
parations arsenicales conservent toute leur 
valeur dans les pays tempérés. 

Dans les pays tropicaux, il n’en est pas de 
même : seuls I’arséniate d’étain (250 mg par 
tête), I’arséniate de znc (200 mg par tête), 
I’arséniate de plomb (de 0,s à 1 g par tête), 
la Quinacrine (100 mg/kg) et le Yomesan (50 mg/ 
kg) méritent de retenir l’attention. 

b) Si l’on a affaire à des associations de Ces- 
todes, ne demeurent valables que I’arséniate 
d’étain (350 mg par tête), I’orséniate de plomb 
(1 g par tête) et le Yomeson (50 mg/kg), à condi- 
tion que, dans ce cas Stilesio glob~punclato mt 

absent de la région considérée. 

40 Chez le poulet, il existe actuellement une 

grande variété de médicaments actifs sur divers 
C&odes adultes. seuls ou associés. Ce sont : 
I’arséniate d’étain, quelques composés orgoni- 
ques de l’étain (Dilaurate d’étain dibutyle ; 
M&ate d’étain dibutyle : Dichlorure d’étain 
diphenyle ; Oxyde d’étain diphenyle). le Dichlo- 
rophène, le Bithionol et le Yomesan. Les formes 
immatures, dans l’ensemble, sont plus résistantes. 
LorsqueCestodes et Ascaridia coexistent chez un 
même animal, ce qui arrive souvent en Afrique 
noire, I’arséniate d’étain (200 mg par tète), à 
condition de prendre les précautions habituelles, 
est le seul corps utilisable dans l’état actuel des 
choses. 

loboralore de Çarcho, Service de Parosifologle. 
Fort-lomy Tchad. 

Faculté de Pharmacie de Montpellier. laborokxre 
de Pharmacie Chimique : Professeur P. Cnsiel. 

The meto, orsenater in veterinary medecine. In pdcular fi” arsenatte. 
Compariron wi,h otller curren, hleniluger 

The auihors rtudy ihe anthelmnthic propertier of the metal orxnotes in an 
exper~meniol group of mice inferted with +he parasite Hymenolepir frofema. 

The use of meial orrenates in veler~nary medecine is then reviewed. 
The laher are borely uilliroble rn the treatment of bovine or equine iaenioslr. 
On the other hand, in the rheep, lead arsenaie and tir arsenote are consi- 

derobly polyvalent since they are effechve ogainst Moniezia expoma, Maoiem 
benedd~, Stiieria globipunctola, Awiellina ceolr~punctolo, ond Avifellina woodloodr, 

ond they consiiiute ihe besl from oi foenicider in tropical couniries, where in 
this on~mal species, ihere is neorly always, or frequently, an association of 
different cerfoder. 
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The presence of arsenic residues in the flesh of the animais treaied forms 
the subject ofspecial oifentmn part~ulariy in the COS ofthe sheep ond the chic- 

ken. Following the odminirtrotian of theropeutic dorer the prerence oiorsenic 
con no longer be detected 6 dayr following treolmenl in the sheep and 8 to 10 
doyr following lreatment in the chicken. Arsenic IS faund present in the milk 
in negligible quantiks during the fin+ Iwo days following treolmeni : and simt- 
lorly in ,he eggs. 

In ihe 5 diagramn included, roncerning zebu. donkey. sheep and chicken, 
+he authors compare the onthelminlhic properties of a cerloin number of taent- 
fuger in current use dunng ihe pas! fifteen yeorr. 
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ANNEXE 

Index et origine des Anthelminthiques cités 

Pour guider et faciliter le choix des utilisateurs 
éventuels, il nous a paru iniéressant de recher- 
cher l’origine des ténifuges cités dans le texte, 
les noms commerciaux, les synonymies et les 
préparations auxquelles ces corps ont donné 
naissance. 

10 ACIDE PIPÉRAZINE DITHIOCARBAMI- 
QUE = 6,086 R. P. = CHOISINE SPECIA 
21. rue Jean-Goujon, Paris (8e). 
Cogla (3, rue Vesale, Paris (Se), sous le 
nom de POLYVER commercialise le même 
médicament (50 O/” de Garbo-dithioate de 
Plpérarine). 

20 ACTAMER VOIT BITHIONOL. 
30 ALCOPAR voir BEPHENIUM. 
40 ANTIPHENE voir G4. 
50 ARSÉNIATE DE CALCIUM = NÉOCALAR- 

SINE, Rhône Poulenc. 
60 ARSÉNIATE DE PLOMB = ARSÉNIATE 

DE PLOMB PROCIDA, St-Marcel, Marseille. 
7“ ARSÉNIATE D’ÉTAIN = ETANARSAN. 

Laboratoire Lathevet, 20, rue des fossés, 
St-Jacques, Paris (Ile). 

80 ARSÉNIATE DE ZINC, non encore com- 
mercialisé. 

90 ATÉBRINE voir QUINACRINE. 
100 BEPHENIUM (HYDROXYNAPHTOATE) = 

FRANTIN = ALCOPAR = BENZYL = 
DIMÉTHYL-2.PHENOXYETHYL AMMO- 
NIUM. Burroughs Welcome CO London. 

110 BAYER 2353 voir YOMESAN. 
120 BILEVON BAYER voir G,,. 
13” BITHIONOL ou ACTAMERou 2,2’-THIO-BIS 

(4,6 - DICHLOROPH iNOL) Monsanto 10 
St-Louis, Missouri, U. 5. A. 

Quarré 26, Place St-Georges, Paris (9*). 

Anthelminthique commercialisé en excipient 
soluble par Cogla (3, rue Vesale. (Par~s 5e)) 
sous le nom de D 2 N (50 a/’ d’Actamer et 50 y0 
d’excipient). 

Dans les pays tropicaux donner alors de 30 
à 50 mg/kg. de D 2 N. 

140 BUTYNORATE voir DILAURATE D’ÉTAIN 
DIBUTYLE. 

150 CAMOQUIN ou DÉHYDROCHLORIDE 

DITHYDRATE de 4 (3’.DIÉTHYL-AMINO- 
MÉTHYL 14’ - HYDROXYANILION) 7 
CHLOROQUINOLEINE = AMODIAQUINE 
= S N10.751 = FLAVOQUINE 7 MIA- 
QUIN. 
Parke Davis & Hounslow - London. 

160 CINNAMATE DE BUTYLE, non encore 
commercialisé. 

170 CHLOROQUINE (DIPHOSPHATE de) = 
7.cHLORO-4 (4- DI ÉTHYL-AMIN0 -1. MÉ- 
THYL. BUTYL AMINO) QUINOLEINE = 
ARALEN = RESOCHIN = AVLOCHOR. 

180 CHOISINE voir ACIDE PIPÉRAZINE-DI- 
THIOCARBAMIQUE. 

190 COGLAZONE voir THIABENDAZOLE. 
200 CUIVRE (SULFATE de) Coopérative Phar- 

maceutique Française Melun. 
210 CYANACÉTHYDRAZIDE voir HYDRAZIDE 

de I’ACIDE CYANACÉTIQUE. 
220 D 2 N voir BITHIONOL. 
230 DICESTAL voir G,. 
240 DICHLOROPHÉNE voir G,. 
250 DIPHENTANE 70 voir G,.- 
260 DICHLORURE D’ÉTAIN Dl-N-OCTYLE non 

encore commercialisé. 
280 DILAURATE D’ETAIN DIBUTYLE = BUTY- 

NORATE, une préparation à base de dilau- 
rate d’étain dibutyle est commercialisée en 
France sous le nom d’OMNIVERMYL 
(Laboratare vétérinaire Paris) et en Amé- 
rique sous le nom de WORMAL (Salsbury’s 
Laboratoires, Charles City. Iowa U. S. A. 
D’autres préparations (Polyvermyl-Toenyl) 
sont vendues par Bioveto (Bordeaux). 

290 ETANARSAN voir ARSÉNIATE D’ÉTAIN. 
300 EXOPHÈNE voir HEXACHLOROPHÈNE. 
310 FRANTIN voir BEPHENIUM, 
320 G, = DIPHENTANE 70 = DISCESTAL = AN- 

TIPHÉNE = DICHOROPHENNE =TENIAL- 
THANE = TENIATOL = 5,5’DICHLORO- 
2,2’ DIHYDROXYDIPHÉNYLMETHANE, 
Sindar Corporation et Civaudan - Delo- 
wanna Inc commercialisé en France sous 
le nom de PLATHLYSE (usage humain) 
par les laboratoires Genevrier 45, rue 
Madeleine, Michelis Neuilly, Paris, et sous 
le nom de TAENIAPHENE par Vetoquinol. 

330 G,, = HEXACHLOROPHÈNE = BILEVON 
BAYER = EXOPHENE = 2,2’, Dihydroxy, 
3,5,6,3’, 5’, 6’. Hexachlorodiphenylmethane. 
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340 GUILDITOX. Laboratoires d’Antigénothé- 
rapie vétérinaire 45-47, Avenue de Ségur, 
Paris. 

350 HEXACHLOROPHÈNE voir G,,. 
360 HYDRAZIDE DE L’ACIDE CYANACÉTHI- 

QUE = CYANACÉTHYDRAZIDE, Roussel 
85, rue du Cherche-Midi, Paris. 

370 KAMALA, Coopérative pharmaceutique 
Française, Melun. 

380 LINTEX voir YOMESAN. 
390 M K 360 voir THIABENDAZOLE. 
400 MEPACRINE voir QUINACRINE. 
410 MALÉATE D’ÉTAIN DIBUTYLE, non encore 

commercialisé. 
420 NÉMATOLYTE, Sarep-Laboratoire Krotoff, 

70. rue Borghèse Neuilly. 
~~~NIVAQUINE(SULFATE~~)DIÉTHYLAMINO- 

4’ MÉTHYL-1 ‘-BUTYLAMINO-4-CHLORO- 
7 QUINOLÉINE. Spécia 21, rue Jean- 
Goujon, Paris (8e). 

440 OXYDE D’ÉTAIN DIPHÉNYLE, non encore 
commercialisé. 

450 OMNIVERMYL voir DILAURATE D’ÉTAIN 
DIBUTYLE. 

460 POLYVER voir ACIDE PIPERAZINE-DI- 
THIOCARBAMIQUE. 

470 PHLOROGLUANATE DE PIPÉRAZINE. non 
encore commercialisé. 

480 PLATHLYSE voir G.. 
480 POLYVORMYL v,i; DILAURATE D’ÉTAIN 

DIBUTYLE. 
490 QUINACRINE = ATÈBRINE = MÉCAPRINE 

= DICHLORHYDRATE de MÉTHOXY-2 
CHLORO-6 (DIETHYLAMINO-4’ METHYL- 
1’.BUTYL) AMINO-9ACRIDINE. Spécia21, 
rue Jean-Goujon, Paris (8e). 

500 T. C. N. anthelminthique polyvalent, serait 
actif sur les Strongles, les C&odes et les 
grondes Douves, Coglo, 3, rue Vesale. Paris 

(59. 
510 TÉNIATHANE voir G,. 
520 TCNIATOL voir G,. 
530 TAENIAPHÉNE voir G,. 
540 THIABENDAZOLE = M. K. 360 = 2 - 

(4’-THIAZOLYL) BENZIMIDAZOLE. Merck 
Sharp & Dohm 46, Bd de Latour Mau- 
bourg, Paris (7e), commercialisé par Cogla, 
3, rue Vesale, Paris, sous le nom de COGLA- 
ZONE. 

540 TOCNULvoir DILAURATE D’ÉTAIN DIBU- 
TYLE. 

550 THYMOSULFONATE DE PIPÉRAZINE, Ci- 
vaudan. Lovirotte 50-56, rue Gazeneuve. 
Lyon, Rhône. 

560 TREDEMINE voir YOMESAN. 
570 YOMESAN = LINTEX = BAYER 2353 = N 

(2.CHLORO 4 NITROPHÉNYL).5 CHLOR- 
SALICYLAMIDE, Bayer, Leverkusen ou An- 
ciens Etablissements Ch. Peyr~ssac B. P. 
1272 Abdijan - Côte, d’ivoire. spécialisé en 
France sous le nom de Tredemlne. Labo- 
ratoire Bouillet. 7. square Thiers, Paris î@. 

580 WORMAL voir DIBUTYL DILAURATE 
D’ÉTAIN. 
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La protéinérnie chez la vache 
bar Cl. LABOUCHE 

RÉSUMÉ 

Ceci provienl de I’intervention de fadeur5 propres aux anirmux (race, 

ôge. geriation, lactotlon). de focleurs d’environnement (saison. femp&oture. 
alimentation). mais également, en nulieu tropical, des différentes rignificotionr 

que l’on peut donner au terme «d’animal normal u. 
On peut retenir pour les protbines toloier des chiffres variant de 64.5 à 

89.2 g/l pour les onimoux tropicaux : pour l’albumine, une vclleur moyenne de 
30 0 35 g/l ef pour ler glabulines de 50 ci 55 g/l en milieu tropical ef de 

40 g/l en pays +empéré. 
Le rapport olbumine/globuline dans ces conditlonr ours une valeur oppro- 

ximative de O,75 en milieu tempérk et de O,60 en climottropical. avec de larges 

variationr possibles. 

Placé au centre de l’activité biochimique de de base est encore relativement limité et I’inter- 
l’organisme, le foie intervient dans I’anabolisme vention de facteurs exterieurs ou propres h I’ani- 
et le catabolisme des grands principes nutritifs. mal provoque de larges variations. 
ainsi que dans la plupart des phénomènes de Dons quelle mesure interviennent ces agents 
détoxication. Organe délicat, doté de multiples perturbateurs ? Que faut-il entendre par protéi- 
fonctions, il est souvent l’objet d’agressions némie normale? Nous avons cherché à répondre 
diverses surtout toxiques et parasitaires, condui- à ces questions, en rapprochant des observa- 
sant h des lésions parfois rréversibles. tiens publiées jusqu’ici en climat tempéré ou 

Aussi. l’étude de la pathogénie de nombre tropical, les travaux menés. cher I,a Vache, au 
d’affections ou d’intoxications fait-elle souvent cours de ces dernières années w Laboratoire 

appel à l’exploration fonctionnelle hépatique. national de Recherches Vétérinaires à Dakar 
Dans ce cadre, parmi les tests utilisés. I’appré- (LABOUCHE et Coll.. 1963 a, b, c). 
ciation de la teneur du sang en protéines et la Les animaux du Centre de Recherches agro- 
détermination de l’importance relative des diffé- nomiques de Bambey et ceux de la ferme-annexe 
rentes fractions protéiques sont souvent mises à du Laboratoire à Songalkom ont servi à nos 
contribution. travaux. Le premier troupeau comporte 26 oni- 

Cependant. les renseignements fournis par ces maux (20 N’Damas et 6 Zébus) et le second 
méthodes ne prennent leur véritable sens que si 12 croisés Zébu x N’Dama. La base de I‘olimen- 
on peut les comparer à des valeurs de référence totion était constituée par le pacage en brousse, 
obtenues chez l’animal normal. En médecine mais les vaches de Songalkam ont également 
vétérinaire. et plus particulièrement chez les bénéficié d’une distribution quotidienne de iour- 

grands Ruminants, le nombre de ces données teau d’arachide déshuilé aux solvants. La durée 
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des observations a été d’un an. le début se situant utilisés(Ropport19Wl960du Laboratoirede I’E- 
en fin de 5~50” sèche (1). 

5 Nous envisagerons successivement les point 
suivants : 

1 - remarques concernant la déterminailoi 
des protéine5 sériques par électrophorèse, 

- les protéine5 sériques totales, 
- l’albumine sérique, 
- les globulines totales, 
~ le rapport albumine/globuline. 

levage, Dakar), et l’examen des travaux publiés 
jusqu’ici laisse à penser que le problème n’est 
pas encore résolu d’une manière satisfaisante. 
Dans certains ~(15, les clichés d’électrophorèse 
n’ont pas été reproduits. Dans d’autres, on 
assiste à une prolifératon de pics dont certains 
pourraient être considérés comme de simples 
Irrégularités de tracé. Enfin, de rares auteurs 
voni jusqu’à repérer des fractions dont les pics 
sont indiscernables. 

1. - REMARQUES CONCERNANT LA DÉTER, 
MINATION DES PROTÉINES SÉRIQUE! 
PAR ÉLECTROPHORÈSE CHEZ LES RUMI, 
NANTS. 

Depuis une dizaine d’années, les technique! 
d’électrophorèse - et, en particulier, celles uti- 
lisant comme support le papier - connaissen. 
un large succès que justifient leur simplicité e: 
la mise au point d’appareils automatiques d’in- 
terprétation quontitdtive. 

Néanmoins, la délimitation des courbes gws- 
sienne5 et la mesure de leur surface peuvent être 
entachées d’erreur5 appréciables. Le tracé à 
main levée manque forcément de précision, et 
les Intégrateurs automatiques apprécient des 
surfaces qui ne sont pas toujours égales à celles 
des courbe5 de Gauss constituant le diagramme 
d’électrophorèse. 

Pour pallier ces insuffisances. une méthode 
mathématique d’exploitation quantitative a été 
proposée (LABOUCHE, 1962 a). Elle permet 
de reconstituer de proche en proche une courbe 
de Gauss. à la condition d’en connaître deux 
points, dont le sommet. Un calcul simple, ne 
nécessitant pos le trac’é de /a courbe. permet 
également de mesurer, avec précision. le5 sur- 
faces:Cependant, cette méthoden’estexploitable 
que si les fractions sont 5uftÎsamment isolées 
les unes des avires. 

Malheureusement. I’électrophorèse - en mi- 
lieu liquide ou sur papier - ne nous a pas donné 
de bons résultats cher les Ruminant5 tropicaux 
avec les nombreux tampons que nous avons 

(1) Dons Ia presqu’île du Cap Vert, Ia saison des 
pluies (hivernage) s’étend du début de juillet à 1a fin de 
septembre. Les pluies apparaissent plus +Oi à Bambey 
qu’à Songalkom. La station de Bambey est de iype sahé- 
lien : celle de Sangollcam est située dam 10 zone subgui- 
néenne de la prerqu’îIe (régnn des Nioyes). 

l 

/ 1 

Id 

Effectuer une interprétation quantitative dans 
ces conditions nous a paru, à priori, contestable. 
et nous avons alors évalué l’erreur qui accom- 
pagne les séparations incomplète5 (LABOUCHE, 
1962 b) lorsque la mesure des surfaces est effec- 
tuée par une des méthodes suivantes : 

- tracé à main levée du contour des courbes 
et mesure planimétrique, 

- méthode mathématique de délimitation 
des courbes et de détermination des surfaces, 

- utilisation des intégroteurs automatiques. 

Quatre courbes gaussiennes. mathématique- 
ment définies, de surfaces connues et que l’on 
fait mutuellement se chevaucher, ont servi à 
édifier des électrophorégrommes artificiels que 
l’on redécompose par une des méthodes précé- 
dentes. On compare alors les résultats obtenus 
3 la valeur réelle. II est alors possible de cons- 
tater : 

- que lorsque l’empiétement des courbes ne 
xovoque pas de modification de la hauteur des 
qommets, la mesure de la surface des fractions 
alpha et béto se fait avec une approximation 
Iowani atteindre % 30 p. 100. 

- que lorsque l’ordonnée des sommets est 
wturbée, la méthode manuelle est, par essence, 
systématiquement fausse. L’erreur relative liée 
i la méthode mathématique s’amplifie tandis que 
‘intégration automatique conduit à des données 
rès approximatives. 

II est 0 souligner que, dans tous nos.modèles, 
es pics sont restés individualisés. Or, dans la 
ratique. le sommet alpha est souvent inapparent 
:t le sommet béta n’arrive pas à s’is&r du ver- 
ant des gamma-globulines. II paraît donc sage. 
Ian5 ces conditions, de n’accorder aux chiffres 
lonnés par I’électrophorèse du sérum des Bovi- 
;és qu’une confiance limitée. 

Nous avons alors voulu tourner la diftÎculté 
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en essayant de reconstituer, lors de séparations b) Les variations individuelles de la protéinémie 

incomplètes, les différentes courbes en utdisant 
deux points quelconques pris sur des portions 
non perturbéesdesdiagrammesd’électrophorèse. 
Les bases mathématiques d’un tel procédé ont 
été jetées (LABOUCHE, 1962~). Cependant, cette 
méthode n’est pas exploitable dans la pratique ; 
les abcisses des points de référence demandent, 
en effet, à être connues avec une précision au 
moins égale à IOF mm. ce qui paraît, à première 
vue, dépasser à la fois la sensibilité et la fidélité 

desdensitomètres habituels(LABOUCHE,1962d). 

Ces variations ont été exprimées, pour chaque 
mois de l’année, en exprimant l’écart-type en 
pourcentage de la moyenne correspondante. 
Le tableau Ill résume nos résultats et le tableau II 
ceux calculés à partir des chiffres trouvés dans la 
littérature. 

Pour ces derniers, ce coefficient de variation 
varie de 2,8 à 17,7 p, 100. mais la plupart des 
valeurs se regroupent entre 8 et 10~. 100. Parfois 
la dispersion est faible (5 p. 100) : il peut s’agir 
de lots d’animaux très homogènes ou bien, plus 
simplement, d’une confusion entre l’écart-type et 
l’écart type de la moyenne, car dans nombre de 
publications cette précision n’est pas apportée. 

En conséquence, I’électrophorèse quantita- 
tive du sérum des Ruminants nous paraissant 
aléatoire, nous nous sommes rabattus sur une 
méthode classique, celle par précipitation par le 
sulfate d’ammonium à demi-saturation suivie 
du dosage calorimétrique basé sur la réaction 
d,u biuret. qui permet de suivre avec sécurité 
l’action des différents facteurs susceptibles 
d’agir sur la protéinémie, bien que ne réalIsant 
qu’un fractionnemént rudimentaire. 

En définitive, on peut estlmer que les PST d’un 
animal normal pris au hasard a de très grandes 
chances de se trouver dans une zone de III 15 à 
20 p. 100 de la valeur moyenne correspondante. 

c) Les variations saisonnières 
de la protéinémie 

Dans le même esprit, au cours de nos recher- 
ches bibliographiques, nous avons surtout retenu 
les donnéei obtenues par les techniques de pré- 
cipitation. 

II. - LES PROTÉINES SÉRIQUES TOTALES 

(PST) 

a) La protéinémie moyenne 

La moyenne générale déterminée pour l’en- 
semble de nos observations est de 66.7 g/l 
de sérum pour les animaux de Bambey et de 
86,0 g/l pour ceux de Songalkam. Ces deux 
valeurs sont très proches malgré des conditions 
d’entretien différentes. 

La concentration sanguine en PST subit des 
modifications au cours de l’année. Chez nos 
animaux, ellevariede80,4à92,5g/l àsangalkam 
et de 83,5 à 91,3 g/l à Bambey. Les teneurs les 
plus élevées sont notées au début et les plus 
faibles à la fin de la saison sèche. L’apparition 
des précipitations s’accompagne d’un enrichisse- 
ment en protéines du sérum. Cet enrichissement 
est transitoire et, en tïn d’hivernage, des valeurs 
relativement basses sont rencontrées. La tÏn des 
pluies coincide avec une nouvelle ascension et, 
à 10 fin de l’année. des concentrations élevées 
sont relevées (tableau Ill) 

Les valeurs moyennes publiées jusqu’ici par 
d’autres auteurs sont rassemblées dans le 
tableau 1. Ces données varient dans de larges 
limites : de 64,s g/l (de FRANCISCIS, 1957) à 
89,2g/l (HEYNDRICKX, 1959)en milieutempéré 
etde59,l (ROSS,l960)à78,8g/l (GARNER,l950) 
en ,climat tropical. Les protéinémies moyennes 
dans la presqu’île du Cap Vert se rapprochent 

L’étude statistique prouve la réallté d’une relc- 
tion de type parabolique entre la protéinémie 
et le temps, en début de saison sèche. L’évolution 
porte wr six mois à Songalkam et sur quatre 
mois à Bambey. 

Une Influence de la saison sur la concentration 
en PST avait déjà été signalée, avant nos obser- 
vations. En milieu tempéré, WEHMEYER (1954 c) 
rapporte une augmentation ou printemps ; celle- 
CI se maintient jusqu’en hiver puis se stablllse à 
un niveau plus bas. En milieu tropical, les opi- 

donc des concentrations les plus elev&s de cllmat nions divergent. MULLICK et PAL (1943), en 

temperé ; elles dépessent très sensiblement les i Inde, considèrent stables les PST (72 à 75 g/l) 
teneurs récemment publiées en Gambie (WAL- En Australie, BARNES et JEPHCOTT (1959), 
SHE et GILLES, 1962). après avoir comparé les protéinémies mesurées 

Retour au menu



Retour au menu



Retour au menu



7% 

Retour au menu



à 8 mois d’intervalle sur 50 animaux, ne trouvent 
pas de différence signlficatlve entre les valeurs 
moyennes (77,O g/l et 77,7 S/I). Par contre, en 
Nigeria, ROSS (1960) rencontre des valeurs 
faibles en fin de saison sèche (59 mg/1 en avril) et 
des chiffres plus élevés en saison des pluies 
(69,s g/l en juillet ; 71,9 g/l en octobre). II en est 
de même en Gambie(WALSHE &GILLES, 1962). 

d) Influence de l’alimentation 
sur le taux de PST 

Certains auteurs voient dans les variations 
saisonnières des PST le résultat de modifications 

des modifications du régime est délicate. Ainsi, 
la distribution de tourteau d’arachide ne rend 
pas la courbe de protéinémie de Sangalkam 
significativement différente de celle de Bambey. 
Par contre, I’augmeniatlo” de l’azote de la matière 
sèche des fourrages en début de saison sèche 
(résultats “on publiés), entraînant la consomma- 
tion d’une plus grande quantité d’azote, pourrait 
être à l’origine de l’accroissement des PST à cette 
période de l’année. Cependant le maximum 
observé en début de saison des pluies est plus 
difficllement interprétable. II est vraisemblable 
que l’influence alimentaire représente la résul- 

de lu composition de la ratlon (ROSS. 1960 ; ’ tante de deux facteurs : le rapport azote/ indi- 

WALSHE et GILLES, 1962). Pour CHOPARD gestible qui conditlonne l’ingestion d’azote et le 

(1954), en Suisse, les PST augmentent lors du ~ rapportarotelhydrocarbones qui règle les modo- 

passage du foi” 0 l’herbe. MENON et REDDY htés de I’utllisation azotée en particulier au 

(1960), en Inde, estiment qu’à une ratlon pauvre niveau de la panse. 

en protéines correspond un toux diminué de PST. 1 
Cependant, BARNES et JEPHCOTT (1959) e) Influence de la température ambiante 

nient une intervention alimentaire éventuelle et Les variations de la température extérieure 
CZAJA et JAROWSKI (1959), chez le veau, ne pourraient aussi constituer un des facteurs de 10 
trouvent pas de relatlo” entre l’azote total du variation saisonnière des PST. DIVEN et Coll. 
sérum et l’azote de la ration. (1958) signalent pour des températures de 27, 

L’interprétation de “os chiffres sous l’angle 32, 35,3oC des protéinémies de 62, 68 et 107 g/l, 
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II est, en fait, très délicat de mettre en évidence saison des pluies (tableau IV) : mais, I’interpré- 
une action propre de la gestation sur un effectif tation des données reste équivoque, la gestation 
d’animaux en élevage semi-extensif, On ne peut venant se superposer à la lactation. 
empêcher, en particulier l’interférence des Par ailleurs. une corrélation exlsterait entre la 
variations saisonnières de l’alimentation. D’une protéinémie et la production lactée. POSTNIKO- 
manière plus générale, on ne peut pas toujours 
dissocier gestation et lactation. De plus, la 

VA (1957) observe une teneur supérieure à 
85 g/l pour un rendement de 3.000 0 4.000 I 

simple comparaison entre animaux gestants et 
vides n’est pas expérimentalement parfaite, la 

de lait par an, e+ inférieure 6 85 g/l pour une 

production supérieure à 6.000 1. 
protéinémie étant susceptible de varier suivant 
la période de la gestation. 

De plus, les variations de la protéinémie 
seraient parallèles à celles de la lactation : lors- 

2) Modifications en cours de gesfofion. 
que la quantité de lait produite passe en sepi 

BALKOVA (1960) signale une diminution des 
mois de 423,9 kg à 218.8 kg par mois, les PST 
diminuent, de 74,5 g/l à 65,5 gjl de sérum 

PST à mesure que la gestation s’w~nce (76.4 g/l (UL’YANoVA, 1957). 
au 2e mois et 68 g/l au 8-9e mas). En début 
de gestation, LARSON et KENDALL (1957) obser- 

Cependant, ces relations n’ont pas été retrou- 

vent une diminution de la protéinémie. Cette 
vées par tous les auteurs. Ainsi, selon BOSTICCO 

diminution se produirait, au contraire, en fin de 
(1954 b), il n’existerait pas de différence entre /a 

gestation d’après les observations de CABALLE- 
protéinémie des bonnes et des mauvaises lai- 
ti.+res, 

ROS et VALLENAS (1958.1959) au Chili (73,l g/l 
et 72.4 g/l respectivement 15 et 1 jour avant 
le port, pour une protéinémie normale estimée 
à 80,l S/I). Dans ce dernier cas. il est vraisem- 
blable que l’action de la mise-bas sur le taux 
de PST est prépondérante. 

3) Modificofionr dues 0 la parturition. 

II ressort destravauxde LARSONetColl.(1954) 
que la protélnémie chule transitoirement au 
moment du port. Ces auteurs voient dans ce 
phénomène l’origine des cedèmes affectant 
certaines vaches. La diminution des PST est le 
reflet du passage des protéines sanguines dans le 
colostrum (LARSON et TOUCHBERRY, 1959). 
LARSON et KENDALL (1957) mentionnent 
deux maxima de protéinémie (4 semaines avant 
et 11 semaines après le part) et deux minima (au 
moment de la mise-bas et 35 semaines après). Un 
fléchissement net des PST (59 g/l) par rapport 
aux chiffres trouvés 10 jours avant le part (75 à 
80 g/l) est également rapporté par McGILLIVRAY 
(1959). 

j) Influence de la lactation 

Le n~veou des PST est, d’après PERK et LOEBL 
(1959), plus élevé cher la vache en lactation. Cet 
,accroissement n’est pas toujours signiticatif 

,(BOSTICCO, 1954 b). Au Sénégal, novs avons 
observé une relation inverse, sauf en fin de 

La traite ne seront pas un facteur susceptible 
d’influencer la protéinémie (CHOPARD, 1954). 

k) Facteurs divers 

La deshydratation provoque, comme on pou- 
vait s’y attendre, une augmentation sensibles des 
PST. (WEHMEYER, 1954 c). Cependant, la 
protéinémie et le volume globulaire ne varlent 
pas toujours dans le même sens. Ainsi, en trois 
,ours le taux passe de 77 à 84,8 g/l et le volume 
globulairede36à44p. 100. La reprisede I’abreu- 
vement provoque, par contre une diminution 
rapide des PST tandis que le volume globulaire 
reste élevé. 

L’exercice musculaire (deux heures de marche) 
ne perturbe pas la protéinémie (WEHMEYER, 
1954 c). II est possible, cependant, et bien que lu 
vérification n’est jamais été faite, qu’il n’en soit 
pas ainsi pour les animaux transhumants des 
pays tropicaux, en particulier en saison sèche. 

En résumé, II reste diftÏcile de fixer une valeur 
précise de protéinémie normale pour les vaches 
adultes, tant en milieu tempéré que tropical. Elle 
peut. en effet, subir de larges variations d’un 
animal à l’autre et peut être modifiée à la fols 
par des facteurs Individuels (âge, race, gestation, 
lactation) et desfacteursd’environnement(soison, 
température, alimentation). L’exploitation des 
données fournies par le dosage des protéines 
sériques totales restera donc prudente, d’autant 
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plus qu’elles représenteni la somme de deux b) Les variations individuellesde I’olbuminémie 

fractions (albumine et globulines) différentes tant Les coefficients de variation, exprimés en 
par leur origine que par le rôle qu’elles jouent pourcentage de la moyenne mensuelle corres- 
dans l’organisme. pendante, obtenus chez nos animaux. sont 

consianés dans le tableau V. Ils se réwrtissent 

Ill. - L’ALBUMINE SÉRIQUE 
entre5.4 et 16.5 p. 100 à Sangalkam ($,2 p. 100 
en movennel et entre 5.5 et 10.3 D. 100 à Bambev , , 

a) L’albuminémie moyenne (moyenne : 7,4p. 100). Ladisperslon des données 

La moyenne générale des valeurs relevées 
fournies par la littérature est en moyenne de 

sur une année à Sangalkam et à Bambey est, 
12 p. 100 (tableau Il). Si on admet une valeur de 

respectivement, de 30 et de 36.8 g/l. Ces valeurs 
30 g/l pour I’albuminémie moyenne, on peut 

sont proches de celles admises pour les pays 
donc estimer, en première approximation, que 

tempérés, 31 g/l (SPECTOR, 1956). Cependant, 
la zone de normalité va de 24 à 37 g/l pour un 

si on examine de plus près les données publiées 
animal pris isolément. 

(tableau 1). on constatera que I’albuminémie c) Influence de la saison 

de la vache est très fluctuante, puisque, selon Au cours de l’année, on note, cher nos ani- 
les auteurs et toujours pour l’animal normal. on maux une légère variation de I’albuminémie 
trouve des moyennes variant de 16 (WALSHE (tableau V). Elle se localise principalement au 
et GILLES, 1962) à 44,3 g/l (GARNER, 1952) début de la saison sèche, de septembre à janvier 
pour les pays tropicaux et 25 (NILSSON et et se traduit par une augmentation de 7 g/l à 
ABERG, 1956) à 43 g/l (JACQUOT, LEBARS. Songalkam et de 4.5 g/l à Bambey. Bien que ces 
SIMONNET. 1960) pour les pays tempérés. L’al- modifications soient limitées. leur signification 
buminémie peut donc varier, en moyenne, du statistique est évidente et on rencontre, ici à 
simple au triple dans le premier cas et du simple nouveau, une relation de type parabolique entre 
au double dans le second. le temps et la teneur en albumine. 

TrnLwIu ao ” 

7 7 

7.0 7.0 

10.3 10.3 

9,5 9,5 

7.9 7.9 
8 8 

6.9 6.9 

6.4 6.4 

69-l 69-l 

5.5 5.5 

6.3 6.3 

6.9 

a,3 

6.9 a,3 I 
!O 
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ROSS (1960) a également mentionné une dimi- A la lumière de ces données, on ne oeut envi- 

nution de l’albumine en fin de saison sèche et 
une augmentation en hivernage, se poursuivant 
jusqu’en janvier. En milieu tempéré, WEH- 
MEYER (1954 c) signale de légères fluctuations 
au cours de l’année : elles sont indépendantes 
des variations de la globulinémie et du degré 
d’hydratation du sang. 

sager que les variations saisonnières soieni 
purement d’ordre thermique, ccr elles évoluent 
en sens inverse de la température extérieure. En 
particulier, le toux d’albumine augmente en fin 
de sason sèche alors que latempérature ambian- 
te se rafraîchit. 

f) Influence de l’âge 

d) Influence de I’alimenfation 

ROSS (1960) estime que le taux minimum d’al- 
bumine observé en fin de saison sèche est lié 
cu fait que ses animaux sont nourris sui- un pâ- 
turage pauvre. L’octroi d’un complément ali- 
mentaire augmente I’albuminémie. 

Dans nos observations, bien que les animaux 
de Sangolkam aient reiu un supplément de tour- 
teau d’arachide, I’albuminémie reste constam- 
ment et significativement inférieure à celle de 
Bambey. De plus, l’apparition de l’herbe n’en- 
trave pas le mouvement général de descente 
observé en fin de saison sèche. II est possible 
que des aléas d’utilisation digestive a niveau 
du rumen diminuent la valeur du supplément 
disiribué. Par ailleurs, CHOPARD (1954) signale 
que l’albumine sérique diminue lorsque les ani- 
maux passent du fan à l’herbe verte. 

e) Influence de la température 

L’albuminémie paraît être sensible aux modit- 
rations de la température extérieure. Sur 9 ani- 
maux en stabulation, dans le courant d’une même 
journée, les résultats obtenus ont été les suivants : 

Heure Température Albumine g/l 
OC 

9 21 25.8 

11 24 27,2 
15 27.9 28,8 
17 28,6 31,a 

Lorsque les écarts de température sont moins 
étendus, I’albuminémte ne se modiiie pas signifi- 
catlvement ainsi qu’il ressort des chiffres ci- 
dessous : 

Température OC Albumine g/l 

23,7 32.1 
24.5 31,8 
25.5 31,6 
25.4 33.2 

On note, à Sangalkam, une différence entre 
I’albuminémie des animaux de trois ans et celle 
des sujets plus âgés. Celle-ci est constamment 
supérieure, mais la différence n’est significative 
que durant la deuxième moitié de la Samson sèche 
et l’hivernage. Leschiffresdeviennenttrès proches 
en début de saison sèche (tableau VI). 

g) Influence de la race 

Nous n’avons pas observé de différence signi- 
ficative entre I’albuminémle des Zébus et des 
N’Damas (tableau VI). Cependant, CONDY et 
CARR (1961) signalent, en Afrique du Sud, un 
taux d’albumine inférieur cher la vache N’Gami 
par rapport aux Afrikander ou aux Mashonos. 
Les vaches damascènes possèdent plus d’albu- 
mine que les croisements H&ein x Hollandaise. 
(PERK et LOEBL. 1959 a) et les Angus plus que 
les Brahmas (ERWIN, 1960). 

h) Influence de la gestation 

L’action de la gestation sur le taux de I’albu- 
mine sérique paraît liée, dans nos observations. 
aux conditions d’environnement. A Sangalkam 
les vaches gestantes présentent une albuminémie 
supérieure à celle des vaches vides, alors qu’à 
Bambey. les albuminémies sont indiscernables 
(tableau VI). 

En milieu tropical ou tempéré, une relation 
inverse de celle que nous rapportons, a été 
signalée par différents auteurs. D’après ROSS 
(1960), en Nigeria, /a gestation provoque une 
diminution non significative de l’albumine. Pour 
ROSSI (1957). I’albuminémie des vaches gravides 
est inférieure à celle des vaches vides. 

Par ailleurs, I’albuminémie serait susceptible 
d’évoluer en COU~-s de gestation. De même que le 
taux des PST diminue 0 mesure que l’on se rap- 
proche du part (de 80,6 à 69,3 g/l pour CALA- 
PRICE, 1959). la proportion représentée par 
l’albumine va également en s’atténuant (42,B à 
37,7 p. 100). CABALLERO et VALLENAS (195% 
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1959) signalent aussi des taux d’albumine très 
faiblesde l’ordre del7g/l, enfin degestation. Par 
contre, au moment de la mise bas, le taux 
d’albumine reste pratiquement inchangé par 
rapport au taux observé 4 semaines avant, 
d’après LARSON et KENDALL (1957). 

Nous nous trouvons donc en face de conclu- 
sions contradictoires. En fait, il paraît difficile de 
mettre en évidence d’une manière satisfaisante 
l’action de la gestation lorsqu’on veut l’observer 
à l’échelle d’un troupeau tout venant. II faudrait 
que tous les stades de gestation soient représen- 
tés par un nombre égal d’animaux, constituant 
des effectifs suffisants. De plus. il est impossible 
de dissocw gestation et lactation dans la plu- 
part des cas. 

i) Influence de la lactation 

PERK et LOEBL (1959 b) ont signalé une aug- 
mentation de l’albumine chez les vaches en lac- 
tation. Ce phénomène s’observe sur les vaches 
de Sangalkam, mais non sur celles de Bombey 
(tableau VI). 

Le taux d’albumine pourrait aussi dépendre 
de la production laitière (BALKOVA, 1960). 
UI’YANOVA (1957) note une albuminémie de 
51,7 g/l pour une production de 423,9 kg/mois et, 
sept mois plus tard, 33 g/l, pour une production 
mensuelle de 218,E kg de lait. 

En résumé, si on peut admettre, en première 
approximation que I’albuminémie de la vache 
est de 30 à 35 g/l de sérum, on doit, cependant. 
garder présent à l’esprit que cette donnée est 
susceptible de varier dans de très larges mesures. 
le principal facteur perturbateur étant sans 
doute d’ordre alimentaire. 

1959) enregistrent de 55,5 à 58,l g/l au Chili 
chez des vaches de race européenne. CONDY et 
CARR (1961) signalent 56 g/l pour les vaches 
N’Gami, en Afrique du Sud. En Nigeria, la 
globulinémie du Zébu Fulani monte à 47,2 g/l 
en octobre (ROSS, 1960) et WALSHE et GILLES 
(1962) notent, en Gambie, un taux élevé (46 à 
57 g/l) malgré une concentration en PST faible. 

b) Les variations individuelles 
de la globulinémie 

Exprimé en pourcentage de la valeur moyenne 
correspondante, l’écart type varie à Sangolkam 
de 3,9 à 10 p. 100 (moyenne : 7.6 p. 100) et de 
8,2 à 10,3 p. ICO à Bambey(moyenne : 9,3 p, 100) 
(tableau VII). Bien que ces valeurs témoignent 
d’une dispersion appréciable des données indivi- 
duelles, elles sont moins larges que la plupart 
de celles relevées dans la bibliographie, plus 
particulièrement en milieu tropical, pour lequel 
les coefticients de variation fluctuent entre 15 
et20 p, 100. La globulinémie d’un animal donné 
est donc susceptible de trouver sa place dans 
une zone relativement vaste sans sortir de la 
« normale ». 

c) Les variations saisonnières 

La globulinémie subit, au cours de l’année, des 
variations limltées (tableau VII), allant de 51,l 0 
58.8 g/l à Sangalkom et de 47,l à 52,6 g/l à 
Bombey. La concentration augmente en fin de 
saison sèche et atteint un maximum au milieu 
de la swon des pluies ; puis un minimum sur- 
vient et se situe pour les deux troupeaux en sep- 
tembre. Le taux de globuline s’accroît ensuite 
pendant le premier tiers de la saison sèche (soit 
jusqu’en novembre-décembre) puis rejoint les 
valeurs minimales eue nous venons de sianaler. 
au cours du deuxième tiers de cette période. 
A Bambey, l’évolution en ason sèche est ajus- IV. - LES GLOBULINES SÉRIQUES 

a) La globulinémie moyenne 
table 0 deux régressions paraboliques portant 
chacune sur quatre mois. Par analogie, la même 

Le taux moyen enregistré sur une année à représentation a été adoptée pour les mauve- 
Sangalkom est de 55,4 g/l et de 49.9 g/l à Bambey. ments trimestriels d’évolution en fin de saison 
Les moyennes fournies par la littérature s’éche- sèche. 

lonnent entre 3108 g/l (PERK et LOEBL, 1959) Lateneurenglobulinesest plusélevéeàSangal- 
et 60,4 g/l (GARNER, 1952). Le chiffre reienu kam qu’à Bombey, sansdouteen raison descondi- 
par SPECTOR (1956) est de 38 g/l pour les cli- tiens d’environnement. La ferme de Sangalkom 
mats tempérés. Nos valeurs sont donc relati- est située en zone subguinéenne et les atteintes 
vement élevées, ce qui paraît être de règle en parasitaires y  sont en particulier plus nombreu- 
miIieutropical.CABALLEROetVALLENAS(1958- ses qu’à Bambey. 
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En Nigeria, ROSS (1960) a observé une glo- 
bulinémie plus élevée en hivernage (47,2 g/l) 
qu’en saison sèche (40.8 S/I). II en est de même 
en Gambie (WALSHE et GILLES, 1962) où l’on 
relève 46 g/l en novembre et 57 g/l en août. 

Température -‘C Globulines g/l 
- 

2: 51.4 
51,6 

27,9 50.3 
28.6 52.8 

d) Influence de l’alimentation f) Influence de l’âge 

On possède peu de renseignements sur I’ac- 
tion des facteurs nutritionnels sur la production 
des globulines chez la vache. Cependant, ROSS 
(1960) remarque que le taux le plus faible coïnci- 
de avec la saison sèche, a~ moment où I’ali- 
mentation est la plus précaire. Dans nos obser- 
vations, le minimum observé en septembre reste 
inexpliqué ; l’apport azoté est suffisant à cette 
époque de l’année. On peut cependant envisager 
que sa dégradation digestive se fasse dans des 
conditions défavorables. 

A mesure que l’âge augmente, le taux de glo- 
bulines augmente progressivement, sauf cher le 
tout jeune animal pour lequel la prise du colos- 
trum provoque un accroissement passager. Le 
maximum est atteint à l’âge de cinq ans chez le 
Zébu (GARNER. 1950) ou de quaire ans, en 
milieu tempéré (LARSON et TOUCHBERRY. 
1959). Nos observations confirment dons I’en- 
semble ces données (tableau VIII). 

g) Influence de la race 

e) Influence de la température ambiante 

La bibliographie apporte peu de renseigne- 
ments sur l’influence de la race. PERK et LOEBL 
(1959) constatent un taux plus élevé chez les 
Hollandaises que chez les Damascènes. La 

Le tauxdesglobulinesestpratiquement inchan- globuhnémie des vaches N’Gomi est supérieure 
gé par des variations thermiques capables de à celle des Mashona ou des Afrikander (CONDY 
provoquer une augmentation de l’albumine et et CARR. 1961). Dans le troupeau de BaTbey, 

des protéines sérlques totales. Les résultats sui- pour notre part, “O”S avons constaté entre les 
vants ont été obtenus à Dakar, sur 9 animaux en Zébus et les N’Damo une différence de quelques 
siabulation et dans le courant d’une même jour- grammes par litre en faveur de ces dernières 

née. (tableau VIII). 
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TABLEAU NO VIII. - Influence de l’âge. de la~race, de la gestation sur la globulinémie des vaches des troupeaux 

de Songolkam e+ de Bambey (grammes par litre) 

Influence de l’b@ Influence de la race Influence de la gsstation InflWmx de la laotatw” 

mis SGK 3B SGK BE SIX BB 
Zébus N’i-Jama . 

3 ans l-9 ans 4-6 ms 10-13 ans Gt G G+ G- I,+ L- L+ Ir 

mars 46.1 52,6 - - 52.1 52.9 - - 54.1 47.2 

avril 41,4 51.1 49 45,5 47.1 46,V 50.9 51,4 45.9 48.9 51.9 49.6 47.1 47.4 
mai 41,1 5i,5 47.7 46 48.1 46.9 54,6 52.2 46 48.4 53.9 53 46,-l 47.6 

juin 49.6 54,6 51,1 53.5 53,7 52.2 w,5 52.7 52.1 52.1 54.2 57.9 51.7 54.2 

juillet 52 55,s 50,V 52.2 49.8 51.5 58.5 532 52 50.2 55.3 51,6 512 52.4 

a& 52 57,7 51.3 54.3 5",6 52,7 59 56.5 53.3 50.7 56.8 60,l 52 54.1 

septembre 45.5 ‘ 53,r 49.3 49.2 46,4 49.3 52.8 53.4 49.1 50.3 52.8 54,1 49.1 49.7 

mtobm 52.9 58.8 50.9 52.0 48.5 51,4 56.j 60.6 52 49.7 60.7 54 50.4 53.9 

nouemlme 52.3 58,2 52.2 538 49.6 52.9 55.7 61.3 53.6 51,8 61.3 55,7 52.8 53.2 

&emtJre 52.4 5123 50 54.4 49.2 52.2 54.5 61.9 52.6 51.1 61.9 54.5 52.1 522 
janvier 52,8 58,4 48,8 50.7 46.1 49,l 57.4 60 51 48.6 61.4 55.3 48,V 51.2 

*cPier 47,2 54,5 41,6 49.5 46.4 48.5 53,s 53>1 50.2 41 57 51;9 46.1 512 

mars 49,6 50.8 48,7 50.2 - - 51.5 48.9 - 48.6 52.0 

SIX = sangm - BB = baey - o+ = gestsntea - c- = NJn gehmtea - II+ = en lactation - Ir = tacierr 
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h) Influence de la gestation 

D’une manière générale, la gestation parai1 
s’accompagner d’une augmentation de la glo- 
bulin~émie. D’après ROSSI (1957) le pourcen- 
tage des proféines sanguines tofales représenté 
par lesglobuIinesestaugmenté(68,2p.100contre 
56,7 p, 100). Comme les PST n’ont protlquement 
pas changé (77,2 g/l contre 79,2 g/l) on peut en 
déduire que les globulines se sont accrues en 
valeur absolue. 

) dans le colostrum, à la mise bas, estsenslblement 
égale à la quantité de globulines ayant quitté 
le sang pendant I’ante-partum. Ceci tend à 
prouver l’origine uniquement sérique des ont+ 
corps du colostrum. Ce fait se trouve confirmé 
par les examens histologiques, immunohisto- 
chimiques et la mlcroscopie électronique (FELD- 
MAN, 1961). On ne trouve. en effet, dans la 
mamelle qu’un nombre très faible de cellules 
d’origine plasmatique capables de produire des 
anticorps. II est donc peu probable que la 
mamelle soit le siège d’une synthèse active de ces 
globulines. 

ROSS (1960) décrit un fait comparable, mais 
les différences observées nesont passignificatives. 
En Israél, PERK et LOEBL (1959 b) rapportent 
également un accroissement du taux des glo- 
bulines et, en particulier, des gamma-globulines. 

II est possible que les conditions d’environne- 
ment Interfèrent. A Bombey. l’action de la gesta- 
tlon n’apparaît plus en sa,son sèche et à Sangal- 
kam. elle n’est notable qu’à la fin de la saison 
sèche et au début de I’hlvernage. Elle s’inverse 
à partir de septembre (tableau VIII). 

En cours de gestation, CALAPRICE (1959) 
considère que les différentes globulines ne parti- 
cipent pas également à la diminution générale 
des PST. Les alpha et bêta-globullnes augmente- 
raient en pourcentage, tandis que les gamma- 
globulines suvraient une évolution inverse. 

Les phénomènes les plus apparents se rencon- 
trent au moment du part. Par rapport aux 
concentrations relevées quatre semaines avant 
la mise bas, les alpha-globujlnes baissent de 
20p.lOOet l’ensemble bêta-gamma-globulines de 
46 p. 100. Après le part, I’augmentatlon. mesurée 
au bout de 11 semaines est de 49 p. 100 pour les 
alpha et de 15 p, 100 pour l’ensemble béta- 
gamma-globullnes (LARSON et KENDALL, 
1957). Ces globulines sont drainées vers la 
mamelle et passent dans le colostrum. 

Plus récemment, DIXON et Coll. (1961) estl- 
ment que les modificationsdesglobulinessériques 
au moment du vêlage sont dues aux variations 
seules des gamma-globulines (l), qui chutent 
au moment du part. Leur transfert vers le colos- 
trum est cent fois plus important que celui de la 
séro-albumine. Laquantité degamma-globulines 

(1) Les déterminations ronf faites par élertrophorèse 

sur papier ou par des méthodes immunochimiques 

i) Influence de la lactation 

L’action de la sécrétion lactée sur les globu- 
hnes n’apparaît pos nettement au vu des résul- 
tats que nous avons obtenus. On note une hyper- 
globulinémie passagère cher les vaches en lait 
de Songolkam en début de saison sèche, alors 
que le phénomène inverse est observé à Bambey 
(tableau VIII). 

II est possible que la confusion prownne de 
l’instabilité des globulines sériques au cours de 
la période de tarissement. valeur qui est prise 
comme base de comparaison. DIXON et Coll. 
(1961) distinguent deux séquences pendant la 
période de repos mammaire. Durant les 4 à 6 
premières semaines qui suivent l’arrêt de la lac- 
tation, le prélèvement des globulines sériques 
par la mamelle est pratlquement inexistant, ce 
qui entraîne une augmentation de 30 p. 100 des 
globulines gamma par rapporf au niveau de 
fin de lactation. Dans une deuxième phase, 
débutant trois semaines avant le part, la gamma- 
globulinémied~m~nuede40p.100parrapportou 
maximum précédeni. Pour une vache de 500 kg, 
680 g environ de gamma-globulines quitteraient 
ainsi le sang et constitueraient la plus grande par- 
tie des gamma-globullnes contenues dans la 
mammelle au moment de la mise bas (718 g). 
L’examen du graphique publié par ces auteurs 
montre que la quantité totale de gomma- 
globulines dans le sérum sanguin est d’environ 
1.300 g en fin de lactation, 1.6OOg trois semaines 
avant le port et 950 g à la mise bas. La gamma- 
globulinémie varie donc de & 25 p. ICO suivant 
la période du tarissement que l’on envisage. On 
conçoit donc, que dons ces conditions, il devienne 
malaisé de mettre en évidence une influence 
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ment la globulinémie des vaches en lait et des 
vaches tarles. 

51 le prélèvement de gamma-globulines par la 
mamelle est très sensible à l’approche du vêlage, 

il ne s’en poursuit pas moins pendant le reste de 
la lactation (DIXON et Coll., 1961) et on pour- 
rait concevoir que le niveau globulinémique 
dépende de l’intensité de la production laitière, 
le taux se révélant plus faible chez les fortes pro- 
ductrices. C’estcequ’il sembleressortirdesobser- 
vationsdePOSTNIKOVA(1956) : laglobulinémie 
des vaches donnant de 3.000 à 4.000 I par an 
dépasse 31 g/l tandis qu’elle oscille entre 27 ei 
29 g/l pour des productions supérieures ou égales 
à 6.000 I par on. UL’YANOVA (1957) signale 
une augmentation des globulines sériques (de 
22.8 à 31,9 g/l) quand, au cours d’une même 
lactation, la production mensuelle passe de 
423.9 kg à218.8 kg de lait. Cependant, BALKOVA 
(1960) relève des variations parallèles des alpha 
et gamma-globulines sanguines et du rendement 
en lait. EntÏn, les travaux de BOSTICCO (1954 b) 
ne font pas ressortir de différence significative 
entre les globulinémies des bonnes et des mau- 
vaises laitières. 

V. - LE RAPPORT ALBUMINE/GLOBULINE 

a) La valeur moyenne du rapport A/G 

L’albuminémie. en moyenne, représente 55, 
4p.lOOdes globulinesàSangalkom et74,7p.100 
0 Bambey. Ces deux valeurs sont significati- 
vement différentes et reflètent les disparités que 
nous avons déjà rencontrées à propos des globu- 
lines. 

Au demeurant. DIXON et Coll. (1961) estiment 
que la perte quotidienne de globulines par la 
mamelle diminue rapidement après le vêlage et 
reste constanie à partlr du deuxième mois de 
lactation. Simultanément, /a concentration sari- 
guine en gamma-globulines dans le sang aug- 
mente considérablement par rapport à la mise- 
bas puis diminue lentement. La relation entre 
production laitière et globulinémie n’est donc pas 
univoque. De plus le phénomène se complique 
si on fat intervenir des variations possibles de 
l’intensité de la synthèse des gamma-globulines, 
qui se trouverait augmentée de 10 à 20 yo en 
1,1 

Le rapport A/G paraît, ou demeurant très 
variable lorsqu’on examine les chiffres déjà 
publiés (tableau 1). Ceux-ci s’étendent de 0.31 
(CABALLERO et VALLENAS. 1958-1959) à 1.22 
(PERK et LOEBL. 1959) et il paraît 0 première 
vue Impossible de définir une valeur moyenne de 

référence. On peut, cependant tourner la difficul- 
té, en faisant le rapport des valeurs que nous 
avons considérées comme normales pour 1’01. 
bumine (30 g/l) et pour les globulines (40 g/l en 
miheu tempéré et 50 g/l en climat tropical). On 
obtient alors 0.75 pour les pays tempérés et 0,60 
pour les pays chauds. Cet artifice ne doit pas faire 
wblier cependant que le rapport A/G est suscep- 
tible de varier de 1 à 4 chez des lots d’animaux 
considérés comme normaux. 

b) Les variations individuelles (tableau IX) 

L’étendue des variations individuelles doit 
!tre soulignée. Le coefficient de variation, tel 
que nous l’avons défini aux chapitres précédents, 
?st de 13 ,D 100 de la valeur moyenne correspon- 
iante ; ce qui revient à dire qu’à l’échelle d’un 

Pour nous résumer, et en simplifiant au maxi- 
mum, disons que la globulinémie augmente de 
près de 50 o/o par rapport CI~ niveau enregistré 
au vêlage, pendant les deux premiers mois de la 
lactation. Elle diminue ensuite lentement jusqu’au 
tarissement où le taux est encore supérieur de 
25 o/. à la concentration observée à la naissance 
du veau. 

En conclusion, bien que la dispersion des chif- 
fres moyens relevés soit assez large, la globu- 
linémie moyenne des animaux en milieu trope- 

cal oscille autour de 50 à 55 g/l et celle des vaches 
de milieu tempéré autour de 40 g/l. 

Les valeurs Individuelles peuvent s’éloigner 
fortement de ces chiffres, en particulier sous I’in- 
fluence de facteurs tels que la saison, l’âge, la 
race, l’état de gestation et de lactation. 

animal pris isolément. le rapport A/G peut se 
situerapproximativemententre40et70p.100pour 
Sangalkom,55et95p 100àBambey,35à115p.l00 
en milieu tempéré et 30 à 90 p, 100 en milieu tropi- 
cal (1). 

(1) Ces voleurs sont obtenues en ajoutant ou en reiran- 
chant deux fois l’écart type 0 Ia valeur moyenne. Ceci 
implique une dlrtribution normale des données, c’est-6. 
dire une répartition de5 A/G liée uniquement ou hosord. 
Cette supposition est a priori erronée puisque les deux 
termes du rappor+ dépendent de facteurs d’environne- 
mentetde facteurs individuels. Les chiffres que nousmen- 
tionnonr n’ont donc qu’une voleur puremeni indicative. 
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c) Les variations saisonnières 

Les deux termes du rapport A/G se modifiant wons Q~+YNJ : 
au cours de l’année, II est normal de constater 
une évolution saisonnière de ce rapport. A San- 

Température OC AF 
- 

galkam, il varie de 49,5à 61 p.100 en diminuant 
régulièrement en fin de saison sèche et pendant 

21,3 0,51 
24.1 0,54 

l’hivernage ; à partir de septembre, il s’accroît 2789 0,57 
jusqu’à la fin du premier tiers de la saison sèche 28.6 0.61 
suivante et se stabilise aux environs de 60 p. 100 
L’ensemble des points figuratifs se répartit le long L’augmentation, pour une augmentation de 
d’une fonction parabolique symétrique (ta- iempératurede7.3~C,estdoncde10p.100en va- 
bleau IX). leur absolue et de 20 ,D. 100 de la valeur la plus 

A Bambey. on note une évolution de même basse du rapport. Il estvraisemblable que la tem- 
type, bien que moins régulière. De 81 p. IOOen fin pérature extérieure soit un des facteurs responsa- 
de saison sèche, le rapport passe 0 67 p. 100 en bles des modifications saisonnières de A/G. 
juillet, atteint près de80p.lOOen janvier. AIafin 
de la saison des pluies, on observe une oscillation 
non signifïcaflve du tracé (fableau IX). 

e) Influence de l’âge 

L’écart maximum observé est donc. dans les Si on compare. à Sangalkam, les animaux 

deux cas, de 20 p. 100 de la valeur la plus basse. de 3 ans aux vaches plus âgées, on remarque que 

d) Influence de la température 
le rapport A/G des premières est significative- 
ment inférieur en fin de saison sèche. II est du 

Dans ce domaine, les variafions de A/G déca- même ordre de grandeur pendani l’hivernage 
lent de celles que nous avons observées pour et devlent significafivement supérieur pendant 
l’albumine lorsque des écarts de température les deux premiers tiers de la saison sèche sui- 
suffisants sont mis en ceuvre. L’albumine aug- vante (tableau X). A quelques points de détail 
mentant alors que les globulines restent station- près, on observe un phénomène analogue 0 Bam- 
rares, le rapport A/G s’accroît. bey. 
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En milieu tempéré, BOSTICCO (1954a) obser- 
ve une diminution du rapport entre 3 mois et 

3 ans. Elle est due à une diminution de l’albumine 
et une augmentation des gamma globulines. 

f) Influence de la race 

Le rapport A/G des Zébus est significativement 

supérieur, pour l’ensemble de l’année, 0 celui 
des taurins (tableau X). Une intervention de la 
race a également été signalée, en Israël, par 
PERK’et LOEBL (1959 a), Ces auteurs relèvent 
un rapport de 0,84 pour les H&ein X Hoblan- 
daises et de 1,22chez les damascènes. Pour celles- 
ci, le taux plus élevé de l’albumine serait 0 I’ori- 
gine d’une rétention plus forte de l’eau de l’or- 
ganisme et, par conséquent, d’une meilleure 
résistance à la chaleur e+ à la soif. Cette hypo- 
thèse est réfutée, en Afrique du Sud, par CONDY 
et CARR (1961) qui constatent une résistance 
élevée à la deshydratation. bien que le rapport 
A/G de leurs animaux soit inférieur à 1, et que 
I’albuminémie soit inférieure à celle des vaches 
damascènes. 

g) Influence de la gestation 

A Sangalkam, le rapport A/G des gestantes est 
constamment supérieur à celui des vaches vides, 
alors que le phénomène inverse s’observe, le plus 
souvent, à Bambey (tableau X). ROSSI (1957). en 
milieu tempéré, note une diminution du rapport 
chez les vaches gravides. 

h) Influence de la lactaflon 

Le comportement de nos deux troupeaux diffè- 
re sensiblement, à nouveau, au cours de l’année, 
Si, dans les deux cas, les rapports ne sont pas 
significativement différents en tÏn de saison sèche. 
par contre, A/G des vaches en lait est supérieur à 
celui des vaches tories à Bambey pour le reste 
de l’année, tandis qu’on observe un phénomène 
inverse à Sangalkom. et uniquement à partir de la 
fin de l’hivernage. Nous avons déjà signalé 
le caractère aléatoire des comparaisons entre 
vaches taries et vaches en lactation, compte tenu 
des fluctuations importantes de la globulinémie 
pendant la période de tarissement. 

En résumé, le rapportA/Gsubitdelargesvaria- 
tions portant à la fois sur les moyennes de trou- 
peau ei sur les valeurs individuelles. Les fac- 
teurs d’environnement paraissent jouer un rôle 

important et sont capables de modifier I’lnfluence 
des facteurs d’ordre physiologique. 

VI. - DISCUSSION 

Le fat marquant, rencontré tout ~TU long de 
cette étude, est la dispersion des valeurs men- 

tionnées, qu’il s’agisse des valeurs individuelles 
ou des moyennes. 

Dans le premier cas. on peut concevoir un 
étalement assez large des données, ces fluctua- 
tions étant hées aux caractères propres des oni- 
maux examinés. On a vu que cet éventail était 
de l’ordre + 20 p, 100 de la valeur moyenne pour 
les différentes classes de protéines et sons que 
l’augmentation des effectifs soumis aux obser- 
vations diminue sensiblement cette marge. II faut 
vraisemblablemeni voir, dans cette dispersion, 
l’intervention, à l’échelle de chaque individu. 
des différents facteurs physiologiques et le fait 

que les coefficients de variation soient pratique- 
ment indépendant du nombre des animaux mis 
en jeu laisse à penser que pour un troupeau donné 
les modalités d’intervention de ces ,facteurs sont 
sans doute très proches (proportion relative de 
sujets d’âges différents, pourcentage de vaches 
gestantes et vides, en lactation et taries...). 

On peut être plus intrigué par la dispersion 
des valeurs moyennes, les animaux étant consi- 
dérés comme normaux dons tous les cas. Les 
valeurs extrêmes sont séparées par un écart - 
exprimé en pourcentage de la moyenne minima 
observée-de50p.lOOpourlesprotéinessériques 
totales, de 200 à 250 p. 100 pour l’albumine, de 
100~. 100 pour les globulines. Il estdoncvraisem- 
blable que le terme d’animal normal n’a pas la 
même signification pour tous les auteurs. 

Ainsi, on peut. à titre d’exemple, calculer la 
pression oncotique des protéines sériques, dans 
le cas des animaux de Gambie (WALSHE et 
GILLES, 1962), en utilisant la formule de 
GOVAERTS : 

P (mm Hg) = 5.54 A + 1.43 G 
A = concentration enolbumine(g pour100 ml) 
G = concentration en globulines (g pour 

100 ml). 

On obtient alors : 15,4 mm Hg en novembre, 
16.1 mm Hg en janvier, 18,4 mm Hg en mai et 
18,7 mm Hg en août. Si on admet, avec BEST et 
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TAYLORque la filtration au niveau des capillaires 
s’effectue sous une pression d’environ 10 mm Hg, 
on constatera ici que la force de filtration est de 
1.5 à 2 fois supérieure au niveau normal. Il doit 
donc s’ensuivre inéluctablement, une fuite liqui- 
dienne vers les tissus, entraînant un état hydro- 
émique qui signe habituellement les étatsdedénu- 
trition. 

Pour le moment, nous ne pouvons choisir 
qu’entre l’erreur et la confusion. Encore failolt-il 
être dûment averti de cette malencontreuse alter- 
native. 

CONCLUSIONS 

Or, ces auteurs soulignent que leurs animaux 
sont entretenus dans les conditions habituelles de 
l’élevage en brousse. La question est donc de 
savoir si, en climat tropical, dans les conditions 
« normales » d’exploitation. les animaux sont 
physiologiquement normaux. Au vu des chiffres 
préiédents, II ne le semble pas. 

10 La teneur en protéines totales du sérum 
de vache adulte varie de 64,5 à 89.2 g/l en valeur 
moyenne pour les animaux tropicaux. La disper- 
sion des valeurs individuelles autour de la 
moyenne est de l’ordre de 6 15 à 20 p, 100. 

Le problème de la référence à laquelle doit 
être comparée la protéinémie mesurée chez une 
vache de brousse reste donc posé, En toute 
logique, la confrontation devrait être réalisée 
avec des chiffres obtenus avec des animaux 
placés dans des conditions identiques. On ne 
saurait, pour se faire, s’adresser à un troupeau 
pris au hasard. Nous avons vu le rôle joué par 
les conditions d’environnement et, en élevage 
extensif de milieu tropical, on doit malheureu- 
sement constater que tous les degrés de la 
misère existent. Une solution consisterait à déter- 
miner la protéinémie moyenne de l’effectif 
auquel appartient le sujet examiné, ce qui compli- 
quera, en tout état de cause. une méthode 
d’investigation que l’on désire, avant iout, 
simple. 

Le niveau de la protéinémie dépend de la sai- 
son. vraisemblablement par l’intermédiaire des 
fluctuations qualitatives et quantitatives de l’ali- 
mentation ainsi que par les modifications de la 
températureextérieure. Letauxdes PSTaugmente 
jusqu’à l’âge de cinq ans. II peutêtre influencé par 
la race et tend 0 s’accroître pendant la gestation. 
L’influence de la lactation reste controversée. La 
deshydratation augmente la protéinémie, mais 
l’exercice musculaire limité paraît sans effet. 

20 On peut admettre, en première approxima- 
tion, que I’albuminémie moyenne est de 30 à 
35 g/l, Cependant, cette donnée est susceptible 
de larges variations. La dispersion des valeurs 
individuelles est de l’ordre de & 20 p. 100 autour 
de la moyenne correspondante. Des moditka- 
tiens saisonnières sont signalées, ainsi qu’une 
Intervention de l’âge et de la race. Les conditions 
d’environnement modifient l’action de la gesta- 
tion tandis que la lactation se traduit par une 
augmentation de la teneur en albumine. 

De même, il conviendra d’être prudent dans 
l’interprétation des résultatsfaurnisparles bovins 
d’élevage semi-extensif (les animaux de station 
expérimentale, par exemple). II importe, en 
particulier, de bien situer l’animal vis-à-vis des 
facteurs extérieurs et des facteurs physiologiques. 
Peut-on le faire, actuellement, avec toute la 
rigueur désirable! A notre sens, il ne le semble 
pas et des études complémentatres seront néces- 
S~I~?S avant d’y parvenir. II est pratiquement 
impossible de chiffrer l’action des facteurs de 
variation, et dans bien des cas, l’intervention 
de ceux-ci est plus suspectée que rigoureusement 
démontrée. Des renseignements précis sur le 
rôle exact joué par le rationnement, la tempé- 
rature extérieure, l’abreuvement, la gestation, 
etc... manquent encore et des expériences de 
type factoriel mériteraient d’être entreprises. 

3O Bien que la dispersion des valeurs moyennes 
publiées soit relativement large, la globulinémie 
moyenne peut être estimée à SO-55 g/l en milieu 
tropical et 0 40 g/l en milieu tempéré. Les varia- 
tions individuelles sont importantes. Les.fluctua- 
tiens saisonnières restent limitées et une certaine 
indifférencevis-à-visde latempératureextérieure 
ast notée. La globulinémie augmente jusqu’à 
l’âge de cinq ans. Son taux dépend de la race. II 
est augmenté par /a gestation et la lactation et 
diminue fortement à la mise-bas. 

4O Le rapport albumine/globuline se révèle 
très fluctuant. On peut, cependant admettre une 
valeur moyenne approximative de 0,75 en milieu 
tempéré et de 0,60 en climat tropical, scms 
omettre que. dans ce dernier cas, elle peut 
varier dans la proportion de 1 à 4. Les varia- 
tions individuelles représentent 25 p, 100 de la 
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movenne corresDondonte. Le rawort AIG dépend 
de io saison, de’ la température: de laage, & la 
race, de la gestation et de la lactation. 

50 La grande variabilité des chiffres moyens 
de protéinémie tient, à côté de facteurs d’en- 
vironnement ou individuels non contrôlés, aux 

différentes signitications que l’on peut donner 
au terme d’animal « normal ». 

Institut d’Elevage et de Médecme Vétérinolre 
des Pays tropicaux. 

Loboratoire National de Recherches Vétérinaires 
Dokor (Sénégal) 

SUMPAARY 

The percentage of total proteins. both abumin ond globumin in the blood 

serum of the cow is a figure thal vmes considerobly. bath from one animal 

to anoiher as we,, as from one herd 10 the next. 

This is due to the influence oi factorr dependenl on the animols themselver 

frace, age, gestation. lactation), foctors of env~ronmen+ (seoson. temperature. 

(ood), bu+ oIso. in a tropical environment, the difkrent meaningr attributable 

to the term « normal animal ». 

As Tar as +he total prateins are concerned the figures bave been estimoted 

as varying from beiween 64.2 +o 89.2 g/l for Irapical animalr ; for the albumin. 

an overage value of 30 lo 35 g/l and for the globulins 50 to 55 g/l in a tropical 

environment ond 40 g/l in a temperote country. 

Thealbumin/globulinra+ia undertheseconditionrwouldthen haveanapproxi- 

mole value of 0,X for a temperote climate, ond 0.60 for a tropical climok 

with porsibly wider variations. 

RESUMEN 

El iermino medio de 10s proteinas totaler, de 10 albtimtna y de las globulinas 

del ruero songuineo de la voco er un doto muy variable. de un animal o olro 

y de un rebano a atro. 

Esto prov~ene de 10 tntervenci6n de factores propios o 10s animales (raza, 

edad, gestocibn, laciacibn) de facforer de media omblenfe (eslacian, tempera- 

N~(I, olimentacibn) pero tambtén, en media ambiente tropical. de diierentes 

significaciones que se pueden dar a 10 palabra «animal normal ». 

Se puede reiener, para ix proteinas totales, citas variondo entre 64.5 y 
89.2 g/l para lx animales froplcales : en cuonlo a 10 olbOmina, un volor 

medio de 30 a 35 g/i y en cuon10 a 10s globulinas de 50 a 55 g/l en medio 

ambiente tropical y de 40 g/ll en pois templado. 

La praporcion olbirminaiglobulina en eslas condlclones tendr6 un valor 

aproximalivo de 0,75 en media ambiente templado y de 0.60 en clima tropical, 

con grandes variocmner posibler. 
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EXTRAITS - ANALYSES 

Maladies à virus 

92. HUCK (R. A.) et SHEILA (F.) CART- 
WRIGHT - Isolement et classification de 

/ 
virus d’origine bovine apparus dans des 
foyers de « maladie des muqueuses » et II 
d’affection5 respiratoires ainsi que dans 
des troupeaux présentant des troubles de 
la reproduction (Isolation and classification l ! 
of viruses from cattle during outbreaks of 
mucosal or respiratory disease and from 
herds with reproduc- tive disorders). 1. corne. I 
pofh., 1964, 74, no 3, 346.365. 

84 virus bovins ont éié isolés 5w cultures 
cellulaires de rein de veau chez 838 animaux 
appartenant à des troupeaux infectés de « ma- 
ladie respiratoire et des muqueuses » ou pré- l 
sentant des troubles de la fertilité. 52 de ces 
virus furent classés en 7 sérotypes en utilisant 
des antisérums de lapin. Les auteurs ont cons- l 
taté une grande variation dans les sérotypes 
isolés à partir des cas de maladie des muqueuses. 
par contre un sérotype F 266 (i était responsable 
de 75 yo des états d’infertilité. Les relations 
existant entre les différents sérotypes ont été 
comparées avec celles décrites par d’autre5 
auteurs. 

93. SPRADBROW (P. B.). - Irolement d’un 
ent&rovirur bovin en Australie. (The isolation 
of a bovine enterovlrus in Australia). Aurt. 
vet. J.. 1963, 39 (10) : 398.99. 

II est possible d’isoler des agents cytopo- 
thogènes ressemblant aux entérovirus humains 
à partir des matières fécales de nombreuses 
espèces animales. Une revue générale de ces 
agents a été faite par FERRAN en 1962. 

A partir des matiéres fécales prélevées sur 
7 génisses apparemment saines, et utilisant des 
cellules de premier explant de rein de veau 
embryonnaire en Hanks-lactalbumine-extrait de 

levure ou deuxième passage. l’auteur a isolé 
un agent ayant des propriété5 cytopaihogènes 
typiques des entérovirus détachant les cellules 
en 24 heures lors d’inoculums massifs, résis- 
rant à l’éther, de taille inférieure à 50 mp, et 
résistant à la chaleur en présence d’ions magné- 

sium. Au microscope les cellules se montrent 
zontroctées avec des noyaux pycnotiques et 
présentent de grandes inclusions cytoplasmi- 
que5 éosinophlles. 

Le pouvoir pathogène de lu souche n’a pas 
été recherché, mais bien qu’il n’y ait pas de 
preuve que ces agents en général le soient, 
il est néanmoins prudent de les considérer 
amine des agents pathogènes éventuels et 
il y  a intérêt à savoir les différencier des odé- 
novirus, des réovirus, des myxovirus et de 
ceux du groupe de la psittacose qui ont, égale- 
ment, été isolés des matières fécales des bovins. 

34. DEAN (D. J.). EVANS (W. M.) et THOMP- 
SON (W. R.). - Recherches wr le virus 
rabique Flury L. E. P. produit 5ur œufs 
embryonn&s et en culture tissulaire. (Studies 
on the low egg passage Flury stroin of 
modified live rabies virus produced in 
embryonating chicken eggs and tissue cul- 
ture). Am. J. vet. Res., 1964, 25(106) : 7% 
63. 

Le virus rabique Flury L.E.P produit sur ceufs 
embryonnés D été comparé ou même virus 
cultivé sur fibroblastes de poulet. 

La comparo~son a porîé sur le potentiel 
protecteur de ces antigènes chez le chien, le 
cobaye et la souris contre /a rage, sur leur 
pouvoir infectieux à l’égard de la souris du 
cobaye et du hamster, et su- ta production 
d’anticorps chez le chien. 

II y  avait corrélation entre la présence ou 
l’absence d’anticorps neutralisant, la résis- 
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tance à une épreuve par virus des rues et la 
dose vaccinale. 

Bien que les tests d’infeciiosité sur la ~OU~IS. 
le cobaye et le hamster aient montré qu’il y  
avait moins de virus dans les cultures que dans 
les ceufs, et qu’il y  avait moins d’antigène d’après 
les résultats de test de protection sur la souris 
et le cobaye et les réponses sérologiques du chien, 
les vaccins en culture de tissu ont largement 
surpassé les vaccins d’cwf embryonné dans les 
tests de protection du chien. 

Toutefois avec l’un et l’autre vaccin, il fut 
noté une bonne corrélation entre les doses de 
vaccin et la réponse immunitaire. 

95. MENDLOWSKI (6.) et SEGRE (D.). - 
Purification duvirvsdel’avortement du mou- 

ton et son utilisation dans des tests d’ogglu- 
tinotion (Purification of the virus of ovine 
abortion and its use in aggluiination tests). 
Am. 1. vet. Res.. 1964, 25 (106) : 637-45. 

Les auteurs ont purifié la souche Wisconsin 
du VITUS de l’avortement de la brebis, VII-US 
qui, on le sait, appartient au groupe psittacose- 
lymphogranulomatose. Ils ont utilisé comme 
matériel de départ le jaune d’œuf5 infectés. Le 
virus a été concentré par traitement au phos- 
phate de potassium concentré, dialyse et ex- 
traction au fluorocorbone. Cet antigène viral 
purifié a éié utilisé dons des tests d’agglutina- 
tion soit en tube capillaire, soit sur lame pour 
examen microscopique. L’aggrégation des par- 
ticules virales a pu être observée en examen 
direci au fond noir, ou en examen après colo- 
ration ou Giemsa et c’est cette dernière tech- 
nique qui s’est montrée la plus sensible. Des 
agglutinations spéciiiques de groupe ont été 
obtenues avec 20 sérums provenant de brebis 

convalescentes d’infection naturelle ainsl qu’avec 
17 sérums provenant d’animaux inoculés avec 
6 virus différent5 du groupe psittacose-lympho- 
granulomatose. 

Dans ce dernier groupe, les sérums réagis- 
sant aux tests d’agglutination étaient plus 
nombreux que ceux réagissant aux tests de 
fixation du complément. 

Ces considérations incitent les auteurs à 
préconiser cette méthode d’agglutination comme 
méthode de routine pour le diagnostic de 
l’avortement viral de la brebis. 

96. LARENAUDIE (B.), HAAG (J.) et LACAZE 
(6.). - Identification en France métropoli- 
taine de la peste porcine africaine ou 
maladie de Montgomery. Bull. Acod. vét., 
1964, 37(6) : 257.59. 

Relation de l’apparition en France de la peste 
porcine africaine 0 partir de contaminations 
frontalière5 pyrénéennes. 

La maladie a été introduite par le commerce 
clandestin de porcs espagnols. Elle a été diffé- 
renciée de la peste porcine classique par l’épreu- 
ve d’immunité croisée, ainsi que par l’épreuve 
d’hémadsorption de Malmquist et Hay, pratiquée 
selon les techniques de HESS et DE TRAY et 
de TUBIASH. 

Les auteurs constatent la discrétton relative 
de la réaction d’hémadsorption, soit qu’elle 
résulte de l’affaiblissement naturel du pouvoir 
pathogène du virus. en cause, soit qu’elle s’ex- 
plique par l’utilisation, dans la péninsule ibé- 
rique, de certains vaccins à base de virus modi- 
Fiés, ne lui accordant qu’une valeur limitée 
de complément en tant qu’élément du diagnostic 
différentiel. 

]Peste bovine 

97. DEBOER (C. J.) et BARBER (T. L.). - Obten- technique in ilssue culture). 1. Immunol., 

tion d’un variant ovirulent du virus bovi- 1964, 92 (6) : 902-07. 

pestique Par la méthodedepossoge derdilu- 
tiens terminales positives en culture cellu- Pour ce iravail, le5 auteurs se sont inspirés 
laire. (Segregaiion of on avirulent variant d’une observation faite par SABIN et Coll. sur 
ofrinderpest virus by the terminai dilution les passages en séries du virus poliomyélitique : 

148 
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il avait été constaté eue ces ~a55aae5 entraî- < à pouvoir cytopathogène contrôlé, une popu- 
riaient un abaissement de la’ virulence pour 
les singes lorsqu’on utilisait des inoculums 
importants (105 à 106 DICT,,), alors que cette 
même virulence n’était pas abasée lorsqu’on 
utilisait comme inoculum un nombre très réduit 
de particules virales. On pouvait en conclure 
à l’hétérogénéité de la population virale. 

lailon de pariicules avirulentes fut obtenue. 
L’inoculation de ce virus o.ux bovins n’entraî- 

nait ni réponse fébrile ni lésions de peste 
bovine ; par contre elle provoquait I’établis- 
sement d’une immunité certaine contre des 
doses massives de virus pestique sauvage. En 
outre ce variant avirulent ne se transmettait 
pas par contact des animaux inoculés 0 des 
animaux témoin5 sains. 

C’est la souche KABETE 0 de virus bovipes- 
tique qui a été choisie : elle a d’abord été adap- 
tée IX passage en culture cellulaire. avec des 
inoculums massifs (supérieurs à 10’ DICT,,). 

A partir de ce stade, les auteurs ont essayé. 
par la méthode d’ensemencement des dilutions 
terminales positives, la ségrégaton d’une popu- 
lation plus homogène de particules virales 
modIfiées ou même avirulentes. 

Les cultures cellulaires employées étaient 
celles de reins d’embryon de bovin et le pouvoir 
pathogène des variants isolés était évalué par 
inoculation sous-cutanée de 1 ml des dilutions 
de virus (en série décimale) à des génisses 
Hereford de 18 mois. 

Au bout de 6 passages consécutifs, en repar- 
tant toujours de /a dilution terminale de virus 

II est à souligner : 

10 que si l’on faisait subir à la souche KA- 
BETE 0. son5 précautions particulières, un 
nombre de passages en culture cellulaire iden- 
tique à celui de l’expérience des dilutions ter- 
minales, 50” pouvoir pathogène restait iden- 
tique à celui qu’elle possédait ou stade de 
départ, c’est-à-dire au 22e passage. 

20 le variant ovirulent était donc capable 
de se multiplier dans l’organisme à un degré 
tel qu’une immunité notable s’ensuivait : la 

durée de celle-ci reste indéterminée. 

II est possible qu’un tel variant soit d’une 
utilité très grande pour la prophylaxie de la 
peste bovine. 

Maladies microbiennes 

98. SIMPSON (R. M.). - Corynebocferium equi 
chez le cheval adulte au Kenya. (Corynebocie- 
rium equi in adult horses in Kenya). Bull. 
epiz. Dis. Arr., 1964, l2(3) : 303-06. 

Quatre ca d’infection à Corynebocterium equr 
récemment observés au Kenya chez des che- 
vaux adultes permettent 0 l’auteur de conw 
dérer que l’incidence de cette affection chez le 
cheval est plus importante qu’on ne l’avait 
pensé jusqu’ici : que la localisation des lésions 
ne se limite pas à une lymphangite ulcéreuse 
chez l’animal adulte ou 0 une pneumonie puru- 
lente chez le jeune poulain. 

Dans les 4 ca5 observés, la maladie a essen- 
tiellement évolué sous forme d’abcès multiples, 
parfois volumineux, le germe restant insen- 
sible aux antibiotiques utilisés. 

Les caractères culturaux de la souche isolée 
ont été quelque peu différents de ceux signalés 
par les précédents observateurs. 

99. BUKOWSKI (K.), SZYNKIEWICZ(Z.M.).- 
Milieu g&x.é sélectif pour l’isolement de 
Pasteurella muliicido, contenant du tellurite 

de potassium, de la néomycine et de la 
corbomycine. Pasterelozy rwierzot. II. Sympo- 
zjum. Varsovie. 1964. 

Le but de la présente expérience était de 
préparer le milieu sélectif le plus approprié 
pour Posteurella mulfocido. Pour cela, onze 
inhibiteurs de croissance bactérienne ont été 
expérimentés. Posleurello multoudo semble être 
résistante à la carbomycine. à la néomycine 
et au tellurite de potassium. qui entravent le 
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développement de nombreuses autres espèces 
bactériennes. 

La composition finale du milieu sélectif est 
la suivante : 100 ml de gélose nutritive à 
2 %, 0,2 g de saccharose, 0,l g de MgSO,, 
7.H,O, 0,274 g de KH, PO,, 1.074 g de Na, 
HPO,, 12.H,O, 300 mcg de néomycine, 300 mcg 
de carbomycine, 270 mcg de tellurite de potas- 
s~um, et 5 ml de sang de mouton ou de cheval. 

Le milieu o été expérimenté en laboratoire 

et pour le diagnostic de 35 cas mortels de pas- 
teurellose. 

On a trouvé dans peu de cas sur milieu sélec- 
tif quelques colonies de streptocoques et de 
Proteus, mais il a été facile de les distinguer à 
cause de leur apparence grise tandis que celles 
de Pasteurella muliocida restent incolores. Ce 
milieu sélectif peut être conservé au réfrigé- 
rateur dix jours ; après ce laps de temps, II 
perd sa sélectivité. 

Mycoplasmoses 

100. TURNER (A. W.) et ETHERIDGE (J. R.). - 
Réactions d’agglufinotion sur lame dam 

le diagnostic de la Péripneumonie conta. 

gieuse bovine. (Slide agglutination test: 
in the diagnosls of contagious bovine 
pleuropneumonia). Aust. Vet. j., 1963, 
39(12) : 445.51. 

Les valeurs relatives des tests de séroagglu- 
tination et d’hémoagglutination sur lame avec 
antigène coloré ont été comparées dans le 
diagnostic de la péripneumonie contagieuse 
bovine. Ces 2 tests présenteni les mêmes incon- 
vénients : à savoir que les animaux sévèrement 
affectés ne réagissent plus dans les derniers 
stades de la maladie ei que les animaux vaccinés 
tendent à maIntenir leurs réactlons posltlves 
post-vaccinales pendant très longtemps ; auire- 
ment, ils se sont révélés des tests sensibles 
auxquels on peui se fier pour la détection des 
animaux hébergeant des lésions pulmonaires 
évolutives. Cependant ils deviennent moins 
sûrs quand il s’agit de lésions encapsulées : 
dans ce cas beaucoup d’animaux ont cessé de 
réagir positivement quand leurs lésions sont 
Installées depuis 6 semaines environ. Puisque 
l’incidence des réactions positives non spécl- 
fiques sur I’hémoagglutinotion est assez faible, 
ce test peut être employé utilement pour établir 
des diagnostics rapides sur un iroupeau ei 

en particulier sur un vieux bétail laitier, que 
bien qu’elle soit souvent plus sensible que l’hé- 
moagglutination, elle n’a qu’une voleur limitée 
quand on s’adresse à un bétail dont l’histoire 
séroiogique est inconnue. Une infection à Actr- 
nabocillur hgnieresi a été la cause de l’une des 
réactions non-spéciiiques. 

,l 

L’auteur a tenté, avec assez peu de succès, 
de falre apparaître des accès aigus de péri- 
pneumonie bovine sur du bétail inoculé par 
voie endobronchique à l’aide de 4 souches de 
Mycoplasmo mycoïdes isolées au Kenya. 

A côté de certains insuccès irèi nets, il n’a 
obtenu que de légères lésions aigu& ou des 
masses nécrotiques n’ayant que de lointains 
rapports avec les lésions classiques de I’~nfect~on 
algue. 

101. BROWN (R. D.). ~ Inoculation endobron- 

chique chez le bétail de diverses souches 

de Mycoplosmo mycoïdes et les effets du 

« stress ». (Endobronchiol inoculation of 
ca?ile with various strains of Mycoplosmo 
mycoïdes and the effects of stress). Res. 
vet. S~I., 1964, 5(4) : 393.404. 

Dans le même bui, 11 a Imaginé de favoriser 
l’action de M. mycofdes grke aux effets du 
«stress» provoqué par moculation de VITUS 

pour détecter dans ces foyers un grand nombre bovipestique caprlmsé à des périodes différentes 
des animaux infectés, en attendant les résultats par rapport à l’inoculation bronchique. 
de la réaction plus sûre de tkation du complé- Les résultats oni été, en général, favorables 
ment : mais les réactions non spécifiques avec puisqu’il a obtenu des lésions aigués caracté- 
la séroagglutination peuvent être si nombreuses, ristiques de la péripneumonie bovine lorsque 
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l’inoculation du virus caprinisé a eu lieu simul- 
tanément avec l’Infection à M. mycoïdes. 

Par contre l’inoculation de virus, lorsqu’elle 
intervient 4 jours avant ou 4 jour5 après l’ino- 
cvlatlon endobronchique, ne donne que de 
très faibles résultats ; chez les bovins de race 
Frisonne, II n’a pu obtenir que des léstons peu 
importantes même lorsque le virus capripes- 
tique a été inoculé. 

Cher des animaux de race Jersey et Guerne- 
sey, les lésions, de façon identique, étaient plus 
nettes lorsqu’il y  avait intervention du virus. 

Du bétail Jersey inoculé par la vole endo- 
bronchique avec la souche virulente austra- 
lienne « Gladysdale », soit par une suspension 
de poumon infecté, soit par une culture en 
bouillon. a présenté des lésions aiguës pulmo- 
naires, Cependant, des lésions de même nature 
mais plus importante5 ont été obtenue5 dans 
les mêmes condition5 expérimentales lors de 
l’infection simultanée de virus caprlpestique. 

Les mêmes résultats ont été observés sur 
des animaux de race Ayrshire. L’addition de 
mutine aux cultures de la souche Glodysdale 
semble avoir un effet limitant si l’on en juge par 
résultats obtenu5 alors par inoculation endo- 
bronchique. 

La souche avirulente KH3/J de M. mycoide! 
n’a produit que de faibles lésions sur 2 de: 
20 animaux inoculés par voie endobronchiqur 
et l’utilisation simultanée de virus capripestlqur 
n’a ev aucun effet sur la pothogénicité de cette 

souche. 

102. ADLER (H. E.) et ETHERIDGE (J. R.). - 
Péripneumonie confagieuse bovine : campa. 
raison de deux méthodes d’hémoaggluti. 
nation sur lame avec la réaction de fixa, 
fion du complément. (Contagious bovin< 
peuroplneumonia : 0 comparison of fwc 
slide agglutination blood tests wlth thf 
complement fixation test). Aust. vef. J,, 1964 
40(2) : 38-43. 

Deux réaction5 d’hémoagglutination sur lame 
ont été comparée5 0 la réaction de fixation dt 
complément en utlhsant 1.000 échantillons pro. 
venant de 81 bovins exposés à l’infection pa 
Mycoplosmo mycoïdes. La suspension de germe! 
traitée au merthiolate s’est révélée supérleurt 
à la suspension chauffée et phénolée. mai: 

les deux tests furent sans résultat dans la détec- 
‘ion d’un grand nombre d’animaux arrivé5 
I~X dermers stades de la maladie. 

Une expérimentation a été faite pour déter- 
~lner dans quelles proportion5 les fausses 
-éoctions négative5 devaient être attribuées à 
a présence dans le sang d’antigène5 circulants. 

Bien qu’inférieur5 ou test de fixation du com- 
Sment. les tests d’agglutination devraient 
‘rouver leur emploi dans le dépistage des 
-roupeaux infectés. 

103. CLYDE (W. A.). Jr. -Détermination d’es- 
pèce des mycoplosmes au moyen d’un test 
d’inhibition de culture par des anti-sérums 
spécifiques (Mycoplasma species identifi- 
cation bosed upon growth inhibition by spe- 
cific antisera). J. Immunoi., 1964, 92(6) : 958- 
65. (Résumé de l’auteur). 

On décrit ici une méthode de détermination 
d’espèce des mycoplasmes. basée sur I’inhibi- 
tion de leur culture sur milieu solide autour de 
disques de papier filtre Imprégné d’anti-sérum. 

Par comparaison avec la méthode classique 
d’identification sérologique que constitue la 
déviation du complément, la méthode décrite 
s’est révélée absolument spécifique d’espèce 
pour l’identification des antigènes inconnus, 
mais s’est montrée moins sensible pour la 
détection des anti-corps dans les sérums. 

L’examen de plusieurs facteur5 pouvant in- 
tervenir dans cette méthode a montré que le 
rapport entre le nombre de microorganismes 
et la quantité de sérum utilisés était plus impor- 
tant que les facteurs Intervenant dans la diffu- 
sion du sérum à travers le milieu gélosé. 

Le pouvoir des anti-sérums d’empêcher la 
culture des mycoplasmes selon le protocole 
décrit s’est révélé comme une propriété stable, 
non modifiée par de longues périodes de sta- 
ckage à - 2OoC et + 4oC, aInsi qu’après 

chauffage à 56oC. 
L’appllcotion de cette méthode d’inhibition 

a permis avec succès I’identlfication de 150 
souche5 de mycoplasmes Isolées du pharynx 
humain sain ou pathologique et de 5 souches 
isolées de cultures cellulaires. La méthode 
s’est montrée plus simple à exécuter et à inter- 
préter que la détermination sérologique par 

fixation du complément. 
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Au COU~-5 de ces recherches. une souche de Des antigènes précipitant5 spécifiques ont 
< 
5 

mycoplosme isolée fréquemment du pharyn) 
de l’homme sain s’est révélée distincte de: 
espèces déjà classées, à la fois par la méthodt 
de fixation du complément et par celle d’inhi, 
bition de la culture. Cela soullgne le besoin 
pour les chercheurs qui étudient la pothologic 
du tractus respiratoire de l’homme, de disposet 
de moyens d’identification pour les espèces dc 
mycoplasmes ubiquistes. 

été ml5 en évidence dons tous les liquides orga- 
niques, l’urine possédant 5 antigènes, la lymphe 
et le liquide pleural ou moins 6. le sérum et le 
plasma au moins 6 et quelquefois 7. 

Les 5 antigènes trouvés dans l’urine son+ 
communs à tous les autres liquides, tandis que 
l’antigène I extrait de la lymphe et du liquide 
pleural est aussi présent dans le sérum et le 
plasma. 

104. GOURLAY (R. N.).-AntigénicifédeMyco, 
plosmo mycoides. 1. Examen de Iiquidesorga. 
niques d’animaux atteints de péripneu. 
manie bovine. (Antigenicity of Mycoplosmc 
mycoider. 1. Examlnation of body fluide 
from cases of contagious bovine pleuro- 
pneumonia). Res. vei. Su., 1964, 5(4) : 473. 
82. (Résumé de l’auteur). 

En dehors de ces divers antigènes dits majeurs, 
des antigènes mineurs ont également été mis 
en évidence, qui n’ont pos été étudiés en détail. 

105. DOMERMUTH (C. H.), NIELSEN (M. H.), 

.l 
FREUNDT (E. A.), et BIRCH-ANDERSEN 
(A.). - Lastructure inframicroscopique des 
differents mycoplasmes, (Ultrastructure of 
Mycoplasma species). J. Bo~l., 1964, 88(3) : 
727.44. 

Sérum, plasma, lysat d’hématies, urine, liquide 
pleural de lymphe (exsudat inflamatoire résul- 
tant d’une inoculation sous-cutanée) ont été 
obtenus à partir de bovins naturellement ou 
artificiellement infectés avec M. mycoïdes. 

Les antigènes de ces liquides organiques 
ont été recherchés, qualitativement et quanti- 
tativement, par la méthode de précipitation en 
gélose. Les anticorps ont également été recher- 
chés par la méthode de fixation du complément 
et celle d’agglutination sur lame, et les 
M. mycoïdes isolés cultivés en bouillon. Le sérum 
hyperimmun nécessaire aux observations a été 
obtenu par inoculation au mouton de micro- 
organismes lavés. 

Les mycoplasmes vivants ont été seulement 
obtenus de la sérosité pleurale d’animaux 
naturellement atteints de péripneumonie, alors 
qu’ils ont pu être isolés dans les cas de maladie 
expérimentale dans le sérum, le plasma e+ la 
lymphe. Les anticorps spécifiques ont été mis 
en évidence dans le sérum et le plasma de tous 
les cas examinés. 

La structure inframicroscopique de 19 sou- 

rhes (15 espèces) de mycoplasmes cultivées 
;UT milieu solide a été étudiée à l’aide du mi- 
:roscope électronique. Les cellules possèdent 

/ ’ me membrane limltante à trois couches de 
75 àl 00 A d’épaisseur. Cette membrane semble 
itre symétrique pour certaines souches et 
Isymétrique pour d’autres. Une substance 
dense observée en contact étroit avec la surface 
:ellulaire a été interprétée comme étant d’ori- 
jine capsulaire. Des ribosomes et des travées 
le subsiance nucléaire ont été rencontrés dans 
e cytoplasme des cellules de toutes les souches. 
.es ribosomes de la souche J. A. de M. galli- 

5 eptlcum présentaient fréquemment une dispo- 
5 ition géométrique régulière d’aspect carat- 
éristique. Des inclusions opaques quelquefois 
imitées par des membranes à trois couches 
à l’origine peut-être de corps élémentaires) 
linsi que des vésicules entourées également 

c l’une paroi ont été observées dans le cytoplasme 
c les cellules de quelques souches. 

Leptospiroses 
106. AREAN (V. M.), SARASIN (G.), GREEN icterohoemorrhogioe). Am. 1. vef. Res.. 1964, 

(J. H.). - La pothogénie des leptospiroses : 25(106) : 836.43. 
Production de toxine par Leplorpiro icte- 
rohoemorrhogioe. (The pothogenesis of lep- 
tospirosis : Toxin production by leptosp~ro 

Les méthodes habituellement employées pour 
l’isolement des endotoxines à partir des bactérlez 
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gram-négatives ont été utilisées pour traiter 
une souche virulente de L. i, h. L’injection de 
ces extraits à des animaux neufs ou sensibilisés 
ne produisit aucune altération clinique ou 
histopathologique. 

Des extraits préparés de la même façon à 
partir de reins et de foies de cobayes expéri- 
mentablement infestés et sacrifiés au moment 
de l’apparition de la fièvre amenèrent perte 
de poids, diarrhée, hypothermie et un état de 
choc conduisant à la mort en 12 à 48 heures 
après inoculation intrapéritonéale à des cobayes 
“0rmo”x. 

L’examen histologique montre dans ces cas 
une congestion diffuse des viscères et des foyers 
de nécrose de la muqueuse Intestinale. L’injec- 
tion Intrapérltonéale d’extroits, préparés à 
partir de cobayes normaux ou à partir de 
cobayes Infectés sacri& après que le maximum 
thermique ait été atteint, a été négative. La 
nature de la ou des toxines responsables de 
cet effet Iéthal n’a pas été élucidée. 

Différents extraits, préparés à partir de 
leptospires désmtégrés par traitement ultra- 
sonique, et injectés par dtfférentes voies se sont 
montrés sons effet. 

Rickettsioses 

107. KARRAR (G.), EL HAG ALI (6.). - Trai- 
tement oral de la rickeitsiose par I’oxytetra- 
cycline (Poudre soluble de terramycine). 
Oral treatment of heartwater with oxyte- 
tracycline (terramycinsoluble powder). Brit. 
vet. j., 1965. 121(l) : 28-33. 

Les auteurs ont cherché un traitement aussi 
efficace que celui utilisant actuellement les 
antibiotiques par voie parentérale, mais d’ap- 
plication plus simpleetde meilleur prixde revient, 

Les recherches ont montré que I’oxytetra- 
cycltne administrée dans l’eau de boisson est 
très efficace, que ce soit contre la maladie 
naturelle ou contre l’infection expérimentale, 
tant chez les chèvres. les moutons que chez 
les bovins. 

Cette méthode est simple, pratique et ne 
demande aucune adresse particulière, aussi 
de très importants effectifs peuvent-ils être 
traités avec la simple intervention d’asslstants 
vétérinaires ou même d’infirmiers. 

Après avoir observé que l’action du médi- 
cament présente certaines défaillances lorsque 
son utilisation intervient après le 2e jour où s’est 
étobhe la réaction thermique. les auteurs 
conseillent d’instaurer le traitement aussi tôt 
que possible après le début de la maladie, en 
prenant soin de maintenir un niveau élevé 
du produit dans le sang durant 2 à 4 jours. 

II convient d’administrer journellement, à la 
bouteille, au moins 300 mg de produit par 
25 livres de poids vif, 4 jours consécutifs. 

Compte tenu de la faible morbidité de la 
maladie. les auteurs conseilleni, étant donné 
les résultats à attendre de la médication pro- 

posée. de ne tmter que les animaux malades, 
en faisant remarquer que le même traitement, 
por voie intramusculaire. ne demande pas 
moins de produit. 

Ils voient dans leur méthode d’importantes 
facilités pour obtenir une immunité active, 
durable chez les animaux malades traités et 
guéris. 

Maladies à protozoaires 

108. HALL (W.T. K.). - L’immunité des veaux Au cours d’expériences antérieures. l’auteur 
à l’égard de la babesiellose à Bobesiefla avait montré que les veaux nés de mère infectée 
orgeniina (berbera) dans les infections trans- par Bobesiello berbero au cours de leur gestatfon 
mises par les tiques (The Immunity of montraient une immunité passive qui leur 
calves io tick-transmitted Bob&o argentino permettait de résister sans dommage à I’ino- 
infection). Aust. vet.J.. 1963. 39 (10) : 386.89. culation de sang virulent. Néanmoins ces 
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expériences ayant été conduites avec des infes. 
totlons tant des mères que des veaux par ino. 
culotion de sang virulent, l’auteur considéran 
que ce n’était point là le mode de cantaglor 
naturelle, entreprit de vérifier ces constatation: 
en utilisant cette fois pour infester, tant Ier 
mères que la progéniture, des tiques infectées 
5 veaux CLIIISI issus de mères infect& par 
tiques, ne montrèrent 24 à 42 jours après leur 
naissance, aucune réaction à l’épreuve avu 
des tiques infectées, alors que les veaux issu! 
de mères non ainsi «traitées » firent la maladie, 

Par inoculation il fut possible de montrer 
que l’état d’immunité passive ef l’absence de 
réaction à l’infestaiion par les tiques, n’empê- 
chait pas I’infestation parasiioire de s’établir, 
les animaux faisant en quelque sorte une infec- 
tion inapparente. 

109. WADDELL (A. H.). - Conservation de Piro- 
plasma bigeminum au grand froid (Deep 
freeze storoge of Bobeslo bigemmo). Aust. 
vet. J., 1963, 39(10) : 400. 

Du sang de bovin Infecté de P. b/geminum, 
citraté et glycériné a été refroidi jusqu’à - 79 OC 
soit par paliers progressifs de 1 OC toutes les 
2 minute5 jusqu’à - 15 OC puis brusquement 
jusqu’à -79C, soit par équilibrage 0 5oC 
pendant 5 heures puis abaissement rapide à 
OoC en glace fondante puis ensuite brusquement 
jusqu,à -79 OC (glace carbonique et alcool). 

Les animaux Inoculés avec le sang conservé 
selon la première méthode après 5 ou 30 jours 
de stockage ne firent pas la maladie, alors 
que ceux inoculés avec le sang conservé pen- 
dant les mêmes délais selon la 2e méthode 
firent la maladie et présentèrent des parasites 
dons leur circulation périphérique soft le 8e 
soit le IOe jour suivant l’inoculation de sang 
virulent. 

110. RISTIC( - Piroplasmose équine : Dio- 

gnostic par précipitation en gélose et test 
d’inhibition des anticorps fluorescents 
(Equine Bobesiosis : Diagnosis by a prew 
pitation in gel and by one-step fluorescent 
aniibody-inhibltlon test). Am. 1. vet. Res.. 
1964, 25(108) : 1519-26. 

Disons tout d’abord qu’il est difficile de pré- 
c15er de quel h&moparasife il s’agit L’auteur 
parle de Bobesia eqw qui, d’après lui, tombe en 
synonymie avec Nuftolio equi. Malheureusement, 
les photographies publiées dans le corps de 
l’article montrent qu’il s’agit très certainement 
de ce qui. dans 10 classificoiion française, es! 
connu sou5 le nom de Piraplosmo cobolil. Quoi 
qu’il en soit, l’auteur a préparé, par précipi- 
tation au sulfate de protomine, un antigène 
soluble, à partir d’érythrocytes fortement para- 
sités (140 p. 1000) et désintégrés aux ultra-sons. 
Cet antigène soluble mis en présence de sérum 
de chevaux atteints de piroplasmose, dans un 
milieu gélosé, met en évidence un anticorps 
précipitant. Cet anticorps précipitant se mani- 
éste sous la forme d’une ligne fine et unique. 
l existe aussi bien dans les cas aigus que dans 
es manifestations subcliniques. La spécificité 
de la réaction est prouvée par l’absence de 
-éaction avec les sérums de chevaux atteints 
j’autres maladies et en particulier d’anémie 
nfectieuse. 

Un test d’inhibition de fluorescence s’est 
wéré, dans les conditions expérimentales dé- 
:rites par l’auteur, susceptible de pouvoir dépis- 
er les parieurs chroniques ; toutefois, l’auteur 
Irécise sur ce point que la réaction nécessite 
encore des recherches pour sa mise au point 
:t qu’elle ne saurait être utilisée de façon hobi- 
uelle. 

L’auteur rapporte en outre que SKRABALO, 
!DENKO et DEANOVIC ont décrit récem- 
nent un cas de piroplasmose humaine, ce 
lui évidemment, avant d’être accepté, mérite 
onfirmation. 

Trypanosomoses 
111. KIRKBY (W. W.). - Prophylaxie et trai- 

tement des trypanosomiases chez le bétail 

exposé en permanence aux risques de 
l’infection naturelle par mouches tsé-tsé. 

(Prophylaxis and therapy under coniinuous 
exposure to the risk of natural infection 
wlth trypanosomiasis by tsetse flies) Bull. 
epiz. Dis. Afr., 1964. 12(3) : 321.29. 
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En complément des travaux précédemment j extrait d’hématies bovines. et UUI contient une 
effectués sur la voleur prophylactique et cura- 
tive comparée de divers produits de chimio- 
synthèse, l’auteur (1 étudié la valeur prophy- 
lactique du Samorin par rapport à celle du 
Prosalt d’Anirycide et du Prothidium et sa 
valeur curative par rapport à celle du Bérénil 
et du Novidium, en zone fortement Infestée de 
trypanosomes. avec les résultats suivants : 

Samorin à 1 mg/kg, durée moyenne de pro- 
tection : 97 jours (124.53). 

Somorin à 2 mg/kg. durée moyenne de pro- 
tection 122 jours (165-81). 

Prothidium à 2 mg/kg, durée moyenne de 
protection 59 ]ouïs (70-55). 

Antrycide 0 7.4 mg/kg. durée moyenne de 
protection 92 jours (137-47). 

Quelques réactions locales. sans réel caroc- 
tère de gravité, ont été observées. 

Deux groupes de bovins ont été ensuite traités, 
dès I’infestation reconnue, par du Bérénil à la 
dose de 3,s mg/kg et par du Novidium à la 
dose de 1 mg/kg, tout en étant maintenus en 
région d’infestation permanente par tsé-tsé. 

Les animaux traités au Bérénil ont à nouveau 
montré des trypanosomes dans leur sang 25, 
22 et 21 jours (en moyenne) après le traitement 
et ceux ayant re$u du Novidium 49 et 31 jours. 

L’auteur conclut que le Novidium possède 
des propriétés prophylactiques. 

Le Samorin est un sel de phénantridine qui 
semble avoir remplacé le Métamidium dans 
la lutte courante contre les trypanosomiases 
en Nigeria. 

112. JADIN (J.) et WERY (M.). - La culture 
des Trypanosomidae. Ann. Soc. belge Méd. 
trop., 1963, 43(S) : 831.42. 

Désireux d’obtenir les très nombreux trypa- 
nosomidés nécessaires à des activités d’ensei- 
gnement et de recherche, les auteurs se sont 
efforcés d’obfenir un milieu donnant des cul- 
iures aussi abondantes que possible. 

Dans ce but ils ont étudié les mérites et les 
inconvénients des divers milieux de culture 
déjà existant, le meilleur leur paraissant être 
le milieu de HANKS, modlfié par JADIN et 
PIERREUX (même publication 1960. 40. 903) 
par addition de 10 p. 100 de sérum de veau et 

proportion élevée d’ades aminés, de glucose. 
de sels de sodium. de potassium et de calcium. 
ainsi que d’autres facteurs de croissance. 

Dans ce milieu, i. cru! cultive abondamment 
surtout lorsque /a culture se fait en couche 
mince, ce qui permet alors d’obtenir de très 
importantes populations, dont la concentra- 
tion excède parfois 3 milliards et demi de flagel- 
lés par ml. 

Mois de tels résultats ne peuvent être obtenus 
que grâce à une rigoureuse areptie utilisant 0 
la fois les rayons ultraviolets, la pénicilllhe et 
la streptomycine. 

Les décompfes de flagellés onf éfé faits, au 
début grâce à la technique de numération 
globulaire en cellules de Thomas ou en Neu- 
baver puis en utilisant le Celloscope 202 à 
trois numérateurs. 

Ce milieu de HANKS modufié a été expéri- 
menté avec succès sur toute une série de flagel- 
lés, notamment T. theilen. 1. YIWX, T. brucei. 
J. rhodesiense et J. gombiense. 

De tous les flagellés étudiés transmis par les 
insectes, seuls J. cruzi. J. lewisl ei Leirhmonlo 
ensietfi en cultures sont demeurés infectant5 
pour les animaux de laboratoire, alors que 
tous les autres ont perdu leur virulence. 

113. DESCHIENS (R.) et MOLINARI (V.). - 
Le comportement des trypanosomes aux 
basses températures. Ann. Soc. belge Méd. 
trop., 1963, 43(S) : 811-20. 

Dans le cadre d’études sur la résistance des 
protozoaires aux phénomènes de congélation 
et aux basses températures, les auteurs ont été 
amenés à étudier l’action de la neige carbo- 
nique (-76°C) et de l’azote liquide (-196oC) 
sur la viiallfé ef la virulence de huit espèces 
de trypanosomes, en utillsant les techniques 
swmntes : 

- Utilisation de trypanosomes cultivés sur 
milieux appropriés ou par prélèvement sur 
animaux Infestés de sang rlchement parasité 
et citraté pour l’expérience. 

- Distribution goutte à goutte du prélève- 
ment dans l’azote liquide, ce qui a pour effet 
de provoquer la congélation immédiate des 
flagellés et de leur support sous la forme de 
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petites sphérules de glace stérile de 2 à 3 mm 
de diamètre faciles à manipuler à la pince fine 
e+ faciles à utiliser pour les expériences. 

Dans ces conditions, étant donné l’absence 
totale de poro~ en verre ou d’autre matière 
pouvant retarder la congélation par sa chaleur 
spécifique, on obtient une vitrification prati- 
quement instantanée. 

- Conservation de durée variable (5 minutes 
à 3 heures suivant la tolérance de l’espèce de 
Trypanosome considérée) à -196 “C dans 
l’azote liquide et décongélation rapide à + 37 OC 
au bain-marie ou à l’étuve. Le contrôle de la 
vitalité et de la virulence est effectué par exa- 
men microscopique et inoculation à des hôtes 
sensibles. 

Les trypanosomes éprouvés par cette tech- 
nique appartenaient à huit espèces différentes 
qui ont pu êire réparties en iras gi-oupes sui- 
vant leur comportemeni 0 l’égard de la congé- 
lation ultra-rapide, appliquée comme suit : 

- Dans un premier groupe se situent 
T. bruceiet T. I~WISI (souches conservées sur souris 
et sur cobaye), T. congolense et T. evansi (souches 
conservées sur souris seulement) qui après 
vitrification à - 196 OC et conservation à cette 
température pendant 1 à 3 heures, puis décon- 
gélation rapide, conservent leur vitalité, leur 
motilité et leur virulence. 

- Dans un second groupe se placeni T. 
equiperdum et T. equinum (souches conservées 
sur rat) qui, après 30 0 60 minutes de congéla- 
tion demeurent mobiles mais ont perdu leur 
pouvoir infectieux. Au-delà de 60 minutes de 
congélation les flagellés sont tués. 

- Enfin dans un troisième groupe sont 
compris J. gombiense (souche conservée sur 
souris et rat) et Schiroiryponum CWZI (souche 
conservée sur cobaye et sur milieu N. N. N.) 
qui se sont montrés les plus sensibles à la 
congélation, T. gambiense perdant motilité et 
virulence après 30 minutes de froid, et Schi- 
zotryponum cru1 après 10 secondes à 5 minutes. 

La diminution de virulence observée cher 
les trypanosomes du premier groupe s’est uni- 
quement manifestée par un retard de 2 à 3 10~‘s 
dans I’évoluiion mortelle de la maladie conférée 
par les souches congelées par rapport aux 

délais normalement observés pour les mêmes 
souches non réfrigérées. 

Après avoir émis I’hypoihèse que le compor- 
tement différent de ces diverses espèces de try- 
panosomes vis-à-vis de la congélation ultra- 
rapide à de très basses températures puisse 
provenir de différences hosto-chimiques ou de 
leur agencement moléculaire, les auteurs sug- 
gèrent que des études soient entreprises pour 
déterminer si l’action du froid peut être utilisée 
en vue de la discrimination biologique des 
groupes ou des espèces de trypanosomes. 

114. SEED (J. R.). - Facteurs responsables de 

la destruction des formes de culture de 

Tryponosomo rhodesiense « in vive ». (Foc- 
tors responsible for destruction of the cul- 
tut-e form of Tryponosoma rhodesiense « in 
vwo B) J. infect. Dis., 1964, I l4(2) : 119-24. 
(Résumé de l’auteur). 

Plusieurs des facteurs pouvant être impliqués 
jans la destruction des formes de culture de 
lryponosomo rhodrense ont été étudiés. La pha- 
qocytose et l’adhérence soni liées à I’élimmatlon 
-aplde des formes de culture in VIVO. L’adhé- 
-ence est la fixailon des trypanosomes de cul- 
‘ure à la surface des globules blancs du sang, 
ies hématies et des débris cellulaires. Cette 
ixation peut se produre sur des cellules san- 
3uines mortes et en l’absence d’anticorps spé- 
:ifiques. Lorsqu’on empêche le contact entre 
es trypanosomes de culture et les cellules hôtes 
linsi que l’action des anticorps, II apparaît 
xttement que la température du corps (37”C), 
ale, joue un rôle négligeable dans l’élimination 
apide des trypanosomes de culture du corps 
ie l’animal. La possibilité que les trypanosomes 
ie culture exigent un facteur nutritionnel qui 
~‘a pas été trouvé dans le corps de l’animal est 
discutée, mais semble peu probable. 

,15. HOARE (C. A.). - Etudes morphologiques 

ef taxonomiques des trypanosomes des 

mommifères.X. Révision de lasystématique. 

(Morphological and taxonomie studies on 
mammolian trypanosomes. X. Revision of 
the systematics). /. Proiozool. 1964, Il(2) : 

200-7. 

L’auteur établit une nouvelle classification 

ies espèces de Trypanosomes des mammifères 
qu’il groupe en deux sections : Stercororia 
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(développement postérograde chez l’hôte in- 
Lriébréj. 

Salivario (développement dons les glandes 
salivaires ou la trompe chez l’invertébré). 

Dans chaque section, un certain nombre de 
sous-genres sont créés. Les différents sous- 
genres se définissent comme suit : 

d) Tryponozoon : Trypanosomes se multi- 
pliant. dans le sang. par simple division binaire, 
et comprenant Jryponosomo (Tryponozoon) bru- 
cei, gambiense. rhodesiense, ewnsi, eqwperdum 
et eq”l”tml. 

a) Megotrypanum subgen. n. 
Grands trypanosomes avec un kinetoplaste 

près du noyau et loin de l’extrémité postérieure. 
Espèce-type : Tryponosomo (Megofryponum) 

theileri Loveran, 1902. 

Espèce-tyqe : Tryponoroma (Tryponozoon) bru- 
ce! Plimmer et Brodfcrd, 1899. 

Le sous-genre Tryponosomo se rapporte à la 
première description de l’espèce, c’est-à-dire 
à T. rotatorium de la grenouille, dont la dési- 
gnation correcte devient Tryponosomo (Trypo- 
nosomo) rofoforium (Mayer, 1843) Gruby, 1843. 

b) Herpetosomo : Trypanosomes de taille 
moyenne avec un kinetoplaste svbterminal à 
quelque distance de l’extrémité postérieure 
pointue. 

Espèce-type : Tryponosomo (Herpetosoma) le- 
wisi (Kent., 1880) Laveran et Mesnil, 1901. 

c) Schizotryponum : Petits trypanosomes in- 
curvés avec un volumineux kinetoplaste très 
près de l’extrémité postérieure pointue. 

Espèce-type : irypanosomo (Schizofryponum) 
cru, Chagas, 1909. 

116. GEIGY (R.) et KAUFFMANN (M.). -Effets 
de substances trouvées dans les tissus de 
glossines sur les cultures de trypanosomes 
du sous-groupe des Brucei (On the effects 
of substances found in Glossina tissues on 
culture trypanosomes of the Brucei-sub- 
group). Acfo trop.. 1964, 21(2) : 169.73. 

En 1957 WEINMAN a relaté certains cas de 
restitution de virulence à des T. rhodesiense 
entretenus en culture, par addition de tréhalose, 
disacchoride présent chez de nombreux insec- 
tes : 

d) Endotryponum. Trypanosomes quelques fois 
endoglobulaires dans les formes Crrthrdio. 

Espèce-type : Tryponosomo (Endotryponum) 
schaudinni Mesnil et Brimant, 1908. 

II. - Solivario. 

a) Dutfonelia : Trypanosomes monomorphes 
avec un gros kinetoplaste habituellement ter- 
minal et un flagelle libre. Développement dans 
le proboscis des glossines. 

Espèce-type : Jryponosomo (Duttonello) VIVOX 
Ziemann, 1905. 

b) Nonnomonos subgen. n. : Petits trypano- 
somes 0 kinetoplaste marginal et généralement 
sans flagelle libre. Développement dans I’in- 
testin moyen et’le proboscis des glossines. 

Espèce-type : Trypanosome (Nonnomonos) congo- 
lense Broda 1904. 

Comme les trypanosomes de culture appa- 
raissent être morphologiquement identiques 
aux formes virulentes trouvées chez les glossines, 
et comme, dans la nature, les trypanosomes de 
ce groupe regagnent leur virulence pour les 
mammifères, exclusivement, dans les glandes 
salivaires, il a paru indiqué aux auteurs d’éten- 
dre les observations de WEINMAN aux autres 
substances du même groupe. mises en évidence 
par GEIGY et ses collaborateurs en 1959.60 
(tréhalose, dans les extraits de glossines) et 
WILLIAMSON, 1956 (inositol et orabinose dans 
la salive de Glossina polpolis). 

Ces substances ont été ajoutées à des cultures 
de 3 souches fraîchement wlées de T. rhode- 
siense et 0 une souche de T. bruce!, en milieu 
de WEINMAN, additionné de 600 à 1.000 1. U. 
de pénicilline-et les trypanosomes de chaque 
culture. après lavage en solution salée isotonlque 
ont été injectés en i. p, à des souris blanches de 
17 à 20 g. Une unique addition de 0.03 à Oa12 
millimoles (M. M.) de tréhalose ou d’arabinose 
à des cultures de T. rhodesiense, et des additions 
consécutives de tréhalose n’ont ev aucun effet. 

c) Pycnomonos subgen. n. Epais trypanosomes 
monomorphes avec un petit kinetoploste sub- 
terminal et un court flagelle libre. Développe- 
ment dans l’intestin moyen et les glandes saIl- 
vaires des glossines. 

Espèce-type : Jryponosomo (Pycnomonos) surs 

Ochmann. 1905. Dans une autre série d’expériences utilisant 

Retour au menu



l’inositol et I’arobinose des réveils de virulence 
ont été constatés, ces substances étant ajoutées 
0 plusieurs reprises dans les milieux de culture 
intéressés ; I’inositol CI eu les mêmes effets sur 
T. brucei, I’arablnose n’ayant pas été essayé 
dons ce cas. 

Les trypanosomes apparaissent en général 
chez les souris traitées vers la 5e semaine mais 

le contrôle précis des expériences nécessite 
que l’observation aille au-delà de la sixième 
semaine. Les auteurs expliquent en partie les 
résultats négatifs obtenus par WILLIAMSON 
du fait que le contrôle exercé par ce chercheur 
n’a pas dépassé 4 semaines, alors qu’ils ont 
constaté des apparitions de parasitémie aux 
39e, 41e et 5Oe jours d’observation. 

Mycoses 

117. PERPEZAT (A.) et Col. - Importance du 
farcin chez le zébu du Tchad. Bull. Soc. Pofh. 
exot., 1963, 56(3) : 375.83. 

Dû à Nocordio farcinico, le farcin des bovidés 
a été signalé ou Tchad pour la l’e fois en 1951 
par GRABER, dans le Sud du Ouaddai où les 
éleveurs l’appellent « Nemlé ». 

Les lésions provoquée5 par cette affection 
pouvant prêter à confusion avec celles de la 
tuberculose bovine, une enquête systématique 
II été entreprise en 1960 par les auteurs à I’abat- 
toir industriel de Fort-Lamy pour essayer de 
fixer l’importance relative de ces deux maladie5 
sur le cheptel bovin du Tchad, en complément 
de celle lancée dés 1952 par SACQUET et inter- 
rompue trop tôi pour permettre des conclusions 

objectives. 
Opérant sur des bovins d’abattage. les auteurs, 

après prélèvement des seuls ganglions présen- 
tant des lésions pouvant faire penser à la tuber- 
culose et mise en ceuvre des techniques classi- 
ques de coloration, d’ensemencement et d’ino- 
culation. ont mis en évidence : 

- En 1960 sur 25 prélèvemenis ; Nocardia 
farclnico 16 COS ; Mycobocterlum tuberculorrs 
5 CO5 ; 5treptocoKu5 sp. 2 cas. 

- En 1961 pour 38.201 bceufs abattus, 476 
prélèvements ont été effectués, Nocordio farci- 
nica étant dans chaque cas le seul agent en 
cause. A noter que deux animaux ont présenté 
un farcin généralisé rappelant une pseudo- 

tuberculose miliaire des viscères abdominaux 
et thoraciques. 

La maladie évolue sous 5a forme chronique. 
atteignant essentiellement les adultes. Ni la 
race, ni le sexe ne paraissent avoir d’influente 
sur la répartition statistique de l’affection. 

Ce sont principalement les ganglion5 qui 
sont touchés, plus ou moins riches en pus, 
où Nocordio farcmrcn peut être facilement mis 
en évidence lorsque l’abcès est jeune. 

Les lésions viscérales montrent de pseudo- 
tubercules, en saillie sur les organe5 et recou- 
verts d’une paroi fibreuse et blanchâtre. Orga- 
nes et séreuses peuvent être atteints. 

Les caractères culturaux des germes isolés 
au Tchad présentant certaines différences avec 
ceux des souches isolées au Laboratoire de 
l’élevage à Dakar. les auteurs admettent I’hy- 
pothèse de l’existence de plusieurs types, ce 
qui justifierait une étude approfondie des diver- 
ses souches isolées de façon géographiquement 
distincte. 

Pour ne pas avoir des répercussions écono- 
miques aussi sérieuses que celles provoquée5 
par les principales affections contagieuses du 
bétail classiques en Afrique noire (peste bovine, 
péripneumonie, trypanosomiase, etc.) elle ne 
doit cependant pas être tenue pour une infec- 
tion négligeable. Malheureusement son dia- 
gnostic sérologique est rendu difficile par suite 
de l’existence d’un antigène commun au bacille 
tuberculeux ei au farcin. 
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Parasitologie 

118. DRUGDE (J. H.) et Coll. - Expériences 
pratiques en vue du contrôle de I’infestation 
parasitaire du mouton : Comparaison du 
Thiabendazole, du Ruélène, et de la Phé- 
nothiazine. (Fleld studies on parasite con- 
trol in sheep : Comparison ofThiabendorole, 
Ruelene, and Phenothiazine). Am. 1. vei. 
Res., 1964, 25 (108) : 1512.18. 

Pendant l’année 1961 ou cours du pâturage 
estival, dans la région centrale du Kentucky 
en vue d’obtenir un contrôle de I’infestation 
parasitaire chez le mouton, on a comparé 
l’efficacité de la phénothiazine, du ruélène et 
du thiabendozole. 

II a été adopté un droguage mensuel soit de 
thiabendazole à raison de 44 mg/kg, sat de 
,ruélène à rason de 125 mg/kg, soit enfin de 
phénothiazine à raison de 550 mg/kg. Quarante 
ogneavx ont été utilisés dans cette expérience, 
à raison de 10 agneaux par lot traité plus un 
lot téman. Les gains journaliers pour les traités 
sont respectivement de 0,22-0,24 et 0.25 livre 
et statistiquement différents du gain journalier 
des témoins qui s’établit à 0,12 livre. 

2 sujets sont morts de parasitisme aigu dans 
le lot témoin et 1 dans le groupe traité au rué- 
Iène sans toutefois que pour ce dermer on ait 
pu avec préclsion donner la cause de la mort. 

Le traitement ou thlabendarole a fait appa- 
,raître, à partir de la 3e administration. une 
souche d’Haemonchus tolérant 44 mg/kg. mais 
toutes les autres espèces avaient virtuellement 
disparu. 

Le traitement ou ruélène a été très efficace 
contre H. contorfus et les autres espèces saui 
CEsophogostomum et 3 Nematodirus. On peul 
même dire que ces derniers ont été favorlsér 
par le ruélène, car ils ont été plus nombreux 
sur les traités que sui- les témolns. 

La phénothiarlne s’est montrée aussi très 
efficace dans son action contre Haemonchus, 
et à l’exception des Trichostrongles et de: 
Strongylades, toutes les outres espèces oni 
été effecfivement contrôlées. 

La liste des parasites externes et internes 

l 1 jes animaux domestiques aux Etats-Unis et au 
Canada, qui fait l’objet de cette publication, 
xmprend la liste des parasites classés par 
espèces animales : gros bétail, petit bétail 
rmoutons-chèvres), équins (chevaux, mules, 
înes), porcins, chiens et chats. oiseaux (poules, 

dindons, pigeons, faisans, canards, oies). A 
i’intérleur de chaque espèce les paraslies sont 

/ ! classés selon leur systématique (Protozoaires, 
rrématodes, Cesiodes, Nématodes, Pentasto- 
mes, Arthropodes). II est donné le nom vulgaire, 
le nom scientifique, la locolisotion dans ou sur 
,‘hôte, le vecteur, et la locallsoiion géographique. 
Ii s’agit d’un très important travail. accompagné 

1 de près de 200 références, qui reprend, révise 

I et complète une liste publiée en 1945. 
Dans cet excellent travail d’épidémiologie 

présenté par DIKMANS avec le concours de 
nombreux collaborateurs, que le spécialiste 
consultera avec intérêt et le néophyte wec 
fruit, on pourra voir la confirmailon de la libé- 
ration du territoire U. S. de Piropiosmo bfgemi- 
num où pourtant ce parasite fut décrit pour la 
première fois il y  aura blentôt 70 ans, décou- 
verte fructueuse entre toutes on le sait, car son 

l etude montrant qu’il était transmis par les 
ixodes ouvrit d’un coup le champ des recherches 
pathologiques qui de ce fait s’étendit à toutes 
les maladies transmises par ixodes. 

l Dans le même ordre d’idées on y  lira que 
%iierio mutons a été signalé sur le continent 
nord-américain. 

120. ROUND (M. C.). -Observations suï le rôle 
vecteur éventuel des insectes fréquentant les 

/ déjections dans I’étiologie de la cysticercose 
bowne au Kenya. (Observations on the 
possible role of filth flics in the epizootio- 

119. BECKLUND (W. W.). - Liste révisée des logy of bovine cysticercosis in Kenya). J. 
parasites externes et internes des ani- ! Hyg., 1961, 59 : 505-13. 

maux domesflques aux Elat&Unis et au 
Canada. (Revised cheik hst of interna1 and 
external parasites of domestic animal8 in 
the Unlted States and possessions and in 
Canada). Am. 1. vet. Res., 1964, 25 (108) : 
1380.1416. 
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Le rôle de certains insectes dans la dissémi- 
nation des oeufs d’Helminthes est connu. Les 
insectes fréquentant les déjections sont obon- 
dants au Kenya. La cysticercose bovine est 
également très fréquente. Des études ont donc 
été réalisées afin de déterminer si ces insectes 
peuvent transporter des ceufs de Joenio soginolo 
des fèces humaines aux pâturages. 

On u fait absorber à des blattes (8lotteilo 
germanico) aln5i qu’à des 1mogo5 de Chrysomyio 
albIceps, C. chioropygo, et Sorcophogo sp. des 

ceufs de J. soginofo dans une émulsion de fèces 
humaines ou une solution de sucre, 0 une con- 
cenirotion d’ou moins 1.000 ceufs par ml. Tous 
les insectes oni ingéré et excrété des aeufs. Les 
imagos de C. chloropygo rejeitent des oeufs 
pendant 11 jours. La viabilité des ceufs excrétés 
a été testée avec les deux espèces de Chrysomyro. 

Les ceufs ingérés par C. chloropygo sont encore 
viables 3 jours après l’ingestion. II est donc 
probable que ce5 insectes jouent un rôle impor- 
tant dans I’étiologie de la cysticercose bovine 
au Kenya. 

Entomologie 

121. KERNAGHAN (R. J.), NASH (T. A.M.). - 
Technique pour l’expédition par avion de 
pupes de glossino et outres insectes en prove- 
nance des tropiques. (A technique for the dis- 
patch ofpupaeofGiossinoand other insects by 
airfrom the tropics). Ann. trop. Med. Para~it., 
1964, 58 (3) : 355.58. (Résumé des auteurs). 

10 Une boîte et du matériel d’emballage ont 
été Imaginés pour le transport des pupes par 
avion des tropiques vers les cllmats tempérés. 

20 Le récipient est léger, fort, absorbe les 
chocs, et fournit ainsI un bon degré d’isolement 
vis-à-vis de conditions climatiques normales 
extrêmes. 

30 La matière d’emballage peut se stériliser 
par ébullition, absorbe les chocs et autorise 
une capacité maximale d’air pour le voyage 
et le maintien d’une humidité élevée. 

40 L’on donne les taux d’éclosion pour plus 
de 11.000 pupes sauvages de Glossina Austen 
expédiées en 36 fournées de Zanzlbor à Bristol. 

50 La méthode peut être utilisée pour I’ex- 
pédition d’insecies adultes appropriés. 

122. CHADWICK (P. R.). ~ Action de deux chi- 
miostérilisanfs sur Glossioo morsifans. (Effect 
oftwo chemosterilants on Glossino morsiians). 

Nature, 1964, 204 (4955) : 299.300. 

L’auteur fait le point des travaux entrepris 
actuellement au Tangonylka sur les effets de 

deux chimiostérilisants, I’Apholate et le Metepo. 
sur Glossino morsltons. 

Les mouches écloses à partir de pupes sau- 
voges sont traItées, par applications locales, 
avec 0,s Fg de chimiostérilisant en solution 
dans 0.5 ~1 de méthyl-éthyl-cétone. Après 
traitement, ces mouches sont placées dons une 
salle à 270 et nourries sur mouton tous les trois 
jours. Les accouplements ont lieu à l’âge de 
trois jours pour les femelles et de huit jours 
pour les mâles. Les femelles traitées sont occou- 
plées une seule fois avec des mâles, traités ou 
non. II n’est tenu compte, dans les résultats, 
que des femelles ayant vécu plus de 20 jours 
et ayant par conséquent eu la possibilité de 
produire des pupes. 

Le traitement des mâles seuls ne provoque 
qu’une réduction de 40 p. 100 du nombre moyen 
de pupes. Les femelles traitées avec I’Apholate 
et accouplées avec des mâles traités ou non ne 
produisent pas de pupes. Elles n’en produisent 
que très peu si elles ont été traitée5 avec le 
Metepa. 

La durée moyenne de vie des femelles traitées 
à I’Aphalate est aba\ssée à 16.6 jours. Elles est 
abaissée 0 15,8 jours avec le Metepa (les femelles 
de contrôle ont une durée moyenne de vie de 
34 jours). 

Lorsque les femelles traitées sont accouplées 
avec des mâles traités. la moyenne de vie de 
ces femelles tombe à 8,8 jours avec I’Apholate 
et à 5,3 jours avec le Metepa. Par contre. les 
femelles non traitées accouplées avec des 
mâles traités vivent plus longtemps que le 
groupe témoin : 52 jours avec I’Apholate et 
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46 iours avec le Meteoa (contre 34 ioursl. La 
durée moyenne de vie &s kles traité; à I’ipho- 
late est de 12.5 jours ; avec le Metepa, de 13.1 
jours. Celle des mâles de contrôle est de 17.2 
jours. 

Quand aux pupes et adultes issus de parents 
traités avec les chimiostérlllsants. il semble 
que le pourcentage d’éclosion soit faible lorsque 
le parent mâle a été traité au Metepa. Cette 
action est moins nette avec I’Apholate. 

Sur 95 pupes sauvages traitées. dès leur arri- 
vée a~ laboratoire avec 0,l pg d’Apholate, 
il n’y eut que 42 p. 100 d’éclosion, et tous les 
imagos éclos sont morts dans la semaine. 

Sur 100 pupes sauvages traitées avec la même 
quantité de Metepa. il y  eut par contre 79 éclo- 
sions. (Les pupes de contrôle ont donné 72 p.100 
d’éclosion.) Les mâles issus des pupes traitées 
au Métépa ont une moyenne de vie de 7,7 jours, 
et les femelles de 12,9 jours. Les temps corres- 
pondants pour les groupes de contrôle sont de 
17 et 34 jours. 

dirigée contre Glossino polpolis (R. D.) par une 
unique application d’insecticide sans barrières 
d’isolement artificielles dans le bassin d’un 
fleuve en Nigeria du Nord, où elle est le seul 
vecteur de maladie du sommeil (causée par 
Jryponosomo gambrense). Le but proposé était 
de compléter la lutte assez longtemps pour 
interrompre le cycle de transmission du para- 
site. Les pulvérisations sur la végétation des 
habitats de la mouche le long des rives du 
fleuve et de ses affluents ont été pourwvies en 
février aussitôt que les conditions de sécheresse 
ont été suffisantes pour que cela soit praticable. 
La dieldrine s’est montrée complètement efficace 
quand on l’a utilisée en émulsion de pulvérisa- 
tion au taux de 2 p. 100. Utilisée à 4 p. 100, elle 
a complètement empêché l’immigration des 
mouches d’une région voisine non traitée pen- 
dant la durée des observations (neuf mois) 
et il existe une indication qu’elle est encore 
grandement efficace après un an. Une pulvérisa- 
tion de D. D. T. à5 p, IOOà partird’uneémulsion 
concentrée s’est montrée beaucoup moins effi- 
cote. l’absence de capture n’a été signalée 
que seulement pendant un mois. mais on a 
attribué cecf à une insuffisance de I’adminis- 
tration du produit dans un endroit. Elle peut 
donner une régression convenable. 

En conclusion, il ne semble pas que ces deux 
chimiostérilisonts employés en applications lo- 
cales puissent avoir une utilisation pratique 
dans la lutte contre les tsé-tsés. Le traitement 
des pupes ne donne qu’un faible pourcentage 
d’éclosion avec I’Apholate. tandis qu’avec le 
Metepa les images auront une durée de vie 
trop courte. La stérilisation des mâles suIvie 
de leur lâcher en brousse ne donnera qu’une 
réduction de 40 p.lOOde la fertilité. En outre les 
accouplements multiples des femelles, dans 

l 
la nature, sont probables. 

Le traitement des lieux de repos, en brousse, 
provoquera la stérllisatlon des femelles, et 
donnera donc de meilleurs résultats. La persis- 
tance du dépôt de chimiostérilisont doit cepen- 

l 

dant être suffisante. On ignore d’autre part 
le degré de toxicité de ces produits sur les 
mammifères ainsi que leurs effets écologiques 
lors d’utilisations étendues. 

L’on suggère que la dieldrine soit utilisée 
pour constituer une barrière aux points de 
powble rélnvasion et le D. D. T., avec sa toxi- 
cité moindre pour les mammifères là où la 
population humaine et les animaux domestiques 
peuvent venir en contact avec l’insecticide. 
L’avantage de la méthode est que la destruction 
du vecteur peut maintenant être menée de pair 
avec la destruction du parasite plus facilement 
et d’une facon moins coûteuse sans complication 
d’un travail préliminaire dans les zones limi- 
tées caractéristiques de récentes poussées épi- 
démiques de maladie du sommeil en Nigeria. 

123. KERNAGHAN (R. J.). - Une expérience 
de lutte contre Glossino polpolis dans une 
zone limit&e. (An experlment in the con- 
trol of Glossrno polpolis over a limited area). 
J, trop, Med. Hyg.. 1962 : 146.50. 

L’on donne un compte rendu d’une expé- 
rience, faite sur le terrain en 1960-61. de lutte 

124. BERTRAM (D. S.). - Aspects entomolo- 

giques et porasitologiques de la chimiostéri- 

lisation des vecteurs. (Entomological and 

parositological aspects of vector chemoste- 
rllization). Trans. 17. Soc. trop. Med. Hyg., 

1964, 58(4) : 296-317. (Résumé de l’auteur). 
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10 La chimiostérilisation des moustiques. Ae. / arovement retardées dans leur croissance cher 
iogoi. A. g, melos, A. g. gombioe ei C. p. molesius. 
que l’on a laissés se reposer 1 à 3 heures sur 
des dépôts de thiothepa, un agent alcoylant 
radiomimétique, à 20 à 40 mg au pied carré 
(2,lS à 4.3 mg au dm2) s’est montrée hautement 
efficace. 

ies Ae. iogoi stérilisés par le thlothepa que la 
transmission semble fortement improbable, 0 
l’exception des doses qui ne stérilisent pas 
complètement le vecteur. 

20 D’après des études détaillées avec Ae. 
~egyet,, Io stérilité des œufs résulte de l’infertilité 
génétique des spermes des mâles troltés trans- 
mis aux femelles normales au moment de /a 
copulation, et directement aux femelles insé- 
minées traitées, probablement quelquefois par 
infertilité des ceufs ; l’absence de production 
d’ceuf survient chez les femelles traitées et peui 
être immédiate chez les jeunes femelles, ou 
progressive au cours des cycles gonotrophiques 
successifs jusqu’à ce que l’ovogenèse ne soit 
plus longiemps possible du fait de la desiruction 
cytostatique de tous les ovarioles. 

30 Les dépôts chimiostérilisants de tepo, 

metepa, ihiothepa, ou apholate sont restés 
efficaces visw%vis des adultes de Musco et Aedes 
aegypfi pendant environ 1 mois, et contre les 
Stomoxes pendant environ 6 mois. Ceci est une 
constatation pratique dans l’ensemble mais 
demande à être interprétée plus en détail du 
point de vue des toxicités faibles résiduelles 
et persistanies. 

40 Les filaires parasites (t3rugio potei) sont si 

50 La transmission de Plosmodum golf~no- 
ceum par Ae. aegypfi stérilisé par le thiothepa 
n’aéiéréduite que de25 p.lCO ; quelques-uns des 
échecs de la transmission ont été observés chez 
des moustiques dont les glandes étaient posi- 
tives, il n’y a pas de preuve flagrante de mutants 
plus pathogènes du parasite de la malaria. 

60 L’on discute de projets d’application pra- 
tique de la chimlostérilisation pour la lutte conire 
les vecteurs de maladie à propos des mousti- 
ques, mouches tsé-tsé et mouches domestiques, 
et l’on conclut que, en dehors de la nécessité. 
qui pourrait éventuellement se présenter, de 
chimlostérilisants plus acceptables du point 
de vue toxicologique, la politique de lutte dépend 
grandement de l’écologie et du comportement 
de l’espèce de l’insecte et serait plus facile à 
établir sf l’on pouvait trouver des xstimuli » 
d’attraction en particulier pour les mâles. 

70 En tenant compte de ces considérations, 
la chimiostérilisation des insectes est une tech- 
nique prometteuse pour /a lutte contre les 
Insectes nuisibles, les vecteurs ei les affections 
transmises par les vecieurs. 

Néoplasies 

125. DUTCHER (R. M.) et Coll.-Essais en vue 
de démontrer un virus dans la lymphosarco- 
matose bovine. (Attempts to demonstrate a 
wrus for bovine lymphosorroma). Am.J. vei. 
Res., 1964, 25 (106) : 668.78. 

Afin de voir si un virus latent n’existait pas 
dans les cellules des ganglions lymphatiques 
des bovins atteints de leucose, on u comparé 
la sensibilité au wrus de la stomatite vésicu- 
leuse de telles cellules mises en culture avec 
celle des cellules ganglionnaires de bovins 

sains, la présence d’un virus devant entraîner 
un phénomène d’interférence. 

Sur 15 cultures issues de ganglions de bovins 
atteints de lymphosarcomatose, 11 se révélèrent 
réfractaires à des inoculations de virus de la 
stomatite à des doses allant de 101J à IOQ 
T. C. D. JO.1 ml. 

Par contre sur 12 cultures cellulaires pro- 
venant de bovins apparemment normaux, 11 
s’avérèrent sensibles. 

Les 4 cultures obtenues à partir des jeunes 
issus de bovins malades se montrèreni résis- 
tantes, alors que celles obtenues à partir de 

veaux nouveau-nés issus de bovins sains furent 
sensibles. Néanmoins. si ces veaux étaient 
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nourris par des vaches atteintes, on voyait 
s’installer la résistance. 

Des cellules géantes ainsi que des noyaux 
multilobés et fragmentés furent observés dans 
les cultures de ganglion infecté. Un facteur 
produisant un effet cytopathogène fut ainsi 
passé 2 fois sur ganglion normal, sur cellules 
Wela et sur cellules de hamster chinois à partir 

d’une culture ganglionnaire réwtonte au virus 
de la stomatite vésiculeuse. 

Les auteurs pensent avec GARD que cet 
effet cytopathogène peut être du à un virus 
qui aurait pour effet principal de troubler la 
formation des fuseaux sur ~lesquels se fixent 
les chromosomes au moment de la mitose. 

Chimiothérapie 

126. SKERMAN (K. D.), SHAHLAPOOR (A.), 
ESLAMI (E.). - Observations sur l’efficacité 
du Thiabendazole comme onthelminthique 
chez les chevaux en Iran. (Observaiions on 
the efficiency of thiabendarole as on anthel- 
mintic for horses in Iran). Vet. Rec., 1964, 76 
(48) : 1400-402 (Résumé des auteurs). 

Le thiabendazole. à la dose approximative 
de 40 mg par kg s’est montré très efficace contre 
les strongles petits et gros chez 13 chevaux 
naturellement infestés, ainsi qu’on a pu le 

constater en comptant les oeufs dans les excré- 
ments par la méthode de Mc MASTER. 

Une augmentation ultérieure des œufs dé- 
comptés neuf semaines après le traitement est 

attribuée au développement de gros sirongles 
Immatures non affectés par le traltement. L’ac- 

tlvité habituelle contre Paroscoris equorum et 
Oxyuris equi a été constatée. 

Quelques-uns des vers récoltés après traite- 
ment ont été recueillis et identifiés. 

Le produit n’a aucun effet contre les larves 
de Gostrophilus intestinolis. 

BIBLIOGRAPHIE 

127. Advonces in virus Reseorch. New York, En cours de route des résumés de chapitre, 
London, Academic Press, 1962. 9. tout en lui permettant une pause. font le point 

de ce qui vient d’être dit. Le virus de I’influenza 
Le volume no 9 de cette série de publications est un excellent outil pour la démonstration 

en recherche virale comprend comme ses prédé- envisagée en raison du grand nombre de ses 
cesseurs un certain nombre de grands articles activité5 auxquelles la mesure peut être appli- 
consacrés aux suJet qui sont les préoccupation5 quée (infectivité. toxicité, activité enzymatique, 
habituelle5 des chercheurs en la matière. hémagglutination) et auxquelles correspondent 

Le tome 9 comprend 6 articles groupant un des anticorps. 
peu plus de 300 pages. Le premier de ces arti- Les lecteurs férus de mathématiques y  trou- 
cles est écrit par FAZEKAS de St GROTH et veront les modèles qui ont servi de base 
il est Intitulé «la neutralisation des virus». à l’auteur qui, plutôt que d’accumuler des faits 
A lui seul il occupe 120 pages soit plus du tiers / d.observatlon s’est fixé comme tâche de n’avoir 
du volume, de plus il ne traite pas de la neutra- / recours à l’expérimentation que pour infirmer 
lisation des virus. ma15 de la neutralisation du ou confirmer telle ou telle hypothèse et les 
virus de I’influenra. c’est dire combien il est résultats qu’il obtient n’étant eux-mêmes que 
spécialisé. Mais il est écrit si allègrement, il des outils pour une prospection ultérieure de ce 
utilise une langue si attrayante que le lecteur nombre passionnant des actions primaires, 
pris peu à peu arrive à la fin de l’article sa115 secondaires ou tertiaires des molécules d’anti- 
fatigue. ~ corps sur les antigènes. 
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Le second article esi de la main de PORTER- 1 oni révélé leur nature. L’auteur évoque la 
FIELD il traite de la nature des parentés séro- 
logiques parmi les virus ARBOR. On sait que 
ces derniers sont des virus qui après multi- 
plication sur des arthropodes hémotophages 
peuveni recontaminer les vertébrés dont ils 
proviennent. Cette définition exclut les virus 

qui peuvent êire transmis par des arthropodes 
par voie purement mécanique tel celui de la 
myxomatose qui ne se multiplie pas chez son 
vecteur. 

L’article de PORTERFIELD esi écrit un peu 
dans la même optique que celui de FAZEKAS 
de St GROTH et II montre la complexité de la 
structure antigénique de ces virus et la varia- 
bilité de la réaction de l’hôte à leur agression. 
II se termine sur la note réconfortante qu’il esi 
peu probable que de « nouveaux » virus vien- 
nent enrichir ce groupe qui comprend des 
unités dont les manifesiotions cliniques sont 
aussi diverse5 que la fièvre jaune, la dengue, 
les encéphalites japonaises, le louping ill. 

Les agents étlclogiques d’un groupe de mala- 
dies mal définies cliniquement et qui s’attaquent 
à l’appareil respiratoire ou à certains organes 
abdominaux, tant cher l’homme que chez les 
animaux, sont groupés ensemble dans les ade- 
novirus. 

BRANDON et Mc LEAN en discutent dans 
le 3@ article où ils évoquent successivement la 
structure de la particule virale, qui s’avère être 
un icosahédron. puis la réaction de l’hôte. 
Cette évolution est apparemment complexe 
et comprend la formation d’une protéine cyto- 
plasmique non virale fabriquée par la cellule 
infectée, et au moins 3 antigènes qui sont des 
fragments du virus intact, et, dans les infections 
déjà anciennes, la formation de cristaux intra- 
nucléaires qui semblent être des agrégats 
viraux. Ce groupe semble être particulièrement 
désigné pour des recherches sur la nature 
générale de l’infectlon virole. 

L’article suivant rédigé par KENNEN M. 
SMITH traite des virus des Insectes. Les maladies 
virales de ces derniers sont connues de longue 
dote, mais c’est suriout CIU cours de la dernière 
décade que leur étude a progressé. Connues 
a” début comme polyhédroses, elles étalent 
facilement diagnostiquées par la microscopie 

optique ; les nouvelles techniques d’étude, et 
en particulier la mlcroscopie électronique, 

pathologie, les modes de transmission, 10 séro- 
logie, les cultures tissulaires et les phénomènes 
d’interférence. 

L’auteur montre l’erreur de certaines idées 
en ce qui concerne ces virus. Par exemple ils 
ne sont pas aussi spécifiques qu’on le dit et 

peuvent se multiplier aussi bien chez l’insecte 
que chez la plante. II n’y a guère de différence 
fondamentale en matière de morphologie ou 
de composition chimique avec les virus des 
plantes ou des animaux. Toutefois les insectes 
semblent pouvoir iolérer une très importante 
quantité de wrus avant de succomber : le temps 
de latence avant multiplication, souvent très 
important, rend difficile leur étude. 

MARKHAN naus entretient ensuite de I’uti- 
lisaiion de l’ultracentrifugeuse dans l’étude des 
virus végétaux. D’après lui l’utilisation de cet 
appareil est simple, les calculs à faire. à partir 
des données obtenues, sont aisés et permettent 
d’obtenir une Information abondante. 

Après une incursion dans le domaine des 
virus des insectes, puis dans celui des virus 
des végétaux, le livre revient aux virus des 
vertébrés pour parler de leur classification. 
ANDREWS s’y emploie. II rappelle les premiers 
systèmes, ceux de LEVADITI et LEPINE, de 
HOLMES (1948) de ZDHANOV (1953) souligne 
leurs insuffisances, donne les 8 critères du 
congrès de Rio de Janeiro, dont l’épreuve du 
temps a confirmé le bien-fondé, tout en modi- 
fiant toutefois les ordres de priorité, laissant 

certes en tête la morphologie, les modes de mul- 
tiplicatlon et l’organisation physico-chimiques, 
de première importance, mais faisant passer 
tout de suite après la sensibilité aux agents 
physiques et chimiques. Ces caractères donnent 
les grandes lignes du clwage et notons au pas- 
sage que les Rickettsia et les agents des pneu- 
monies atypiques, ne sont plus considérées 
comme virus. 

A l’intérieur des groupes ainsi délimités, la 
différenciation entre les divers agents repose 
sur des critères moins stables tous sujets à muta- 
tion spontanée ou dirigée (tropisme pour tel 
organe ou telle cellule, virulence. structure 
ontigénique) mais que l’on est obligé d’utiliser 
en l’absence d’autres caractères. 

Pour l’auteur la taxonomie n’est faite que 
pour notre convenance et, tout en s’accordant 
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avec lui sur ce point, on peut néanmoins savoir 
que les grands groupes q’uil propose sont les 
suivants : 

- les poxvirus avec 5 familles ; 
- les nitavirus (herpès, pseudorage...) : 
- un groupe de 4 virus aviaires ; 
- 5 virus divers (rhinotrachéite bovine, 

avortement des juments, lumpyskin diseoseentre 
autres) ; 

- les adénovirus ; 
- le groupe papillome-polyome : 
- les myxovirus et apparentés (influenza. 

jeune âge, peste bovine, rage) ; 
- les virus oncogènes aviaires : 
- les arbovirus ; 
- les nanivirus : 
- les virus non classés parmi les 7 groupes 

précédents et qui sont au nombre de 350 envi- 
ron. 

Cette classification n’est que provisoire : géné- 
ralement acceptée, elle s’est montrée utile 
comme instrument de travail. Le moment n’est 
pas encore venu de proposer une classification 
linéenne, donner un nom latin à chaque virus 
n’aiderait pas à faire progresser la virologie 

au stade de développement qu’elle a atteint 
actuellement, le concept d’espèce, en matière 
de virus étant encore trop vague et illusoire. 

128. BINET (L.). -MesOiseaux. Paris, Librairie 
M&ine S. A.. 1964. 16 x 22, 128 p, 11 fig. 
Prix : 20 F. 

Ce livre a été écrit par un biologiste-médecin 
en “m<l”CeS. 

Médecin, M. L. BINET a tenu à souligner la 
répercussion possible du monde des oiseaux 
sur la santé des hommes. La leucémie des 
poules u été analysée : des maladies à virus 
et des affections parasitaires ont été étudiées. 
De plus, l’auteur a cru devoir insister, ici sur 
l’œuf-aliment, là sur l’intérêt de la chair des 
pensionnaires de la basse-cour. 

Biologiste, il a observé particulièrement les 
oiseaux en liberté. II souligne l’utilité des labo- 
ratoires de physiologie ambulante, persuadé 
que dans ce domaine il y  (1 beaucoup à gagner. 

<c Prendre des leçons dans la Nature >> est la 
devise du Professeur L. BINET et ce livre est 
bien fait, comme l’écrit Jean ROSTAND dans 
la préface, pour éveiller ou affermir chez les 
jeunes des vocations de naturaliste. 
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