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TRAVAUX ORIGINAUX 

Rev. Elev. Méd. vét. Pays trop. 1964, 17, “0 2 (187.196) 

Note sur la Rhinotrachéite infectieuse bovine 
en Afrique centrale. 

Isolement du virus ; enquête sérologique 

par A. PROVOSJ, C. BORREDON et C. FERCOL 

Institut d’Elevage et de Mbdecine VWrtnoire des Pays Trop~coux 
Laboratoire de R&herches v6t&rlnoires de Farcha, Fort-Lamy (Tchad) 

RÉSUMÉ 

Depuis quinze ans le virus-vaccin capripesti- 
que est employé au Tchad pour la vaccination 
contre la peste bovine (1) et ,depuis près de 
vingt ans dans le Nord-Cameroun. Les campa- 
gnes de vaccinations se sont particullèr$ment 
intensifiées depuis deux ans, par suite,de I’appli- 
cation du P. C. 15 de la C. C. T. A. (2). Il en est 
résulté une diminution spectaculaire des foyers 
de peste bovine : en 1963, aucun cas de peste 
n’a été signalé dans le Nord-Cameroun. et 
quatre seulement sont apparus au Tchad. 

II convenait donc, en ces circonstances, de 
contrôler avec soir les foyers de maladie sus- 
pectée d’être la peste bovine. Nous avons en 
effet déjà mis l’accent sur la possibilité de confu- 
sion clinique entre la peste bovine due 9 des 
virus hyp&rulgnts évoluant sur un bétail semi- 
immun et les infections virales du groupe « muco- 

sd diswe » (3). 
Or depuis cinq ans, vétérinaires et éleveurs 

des alentours du lacTchad rapportent l’existence 
d’une moladio bowne, à allure inf:ctieuse et peu 
cQntag@se. *qu’ils ont toyt d’abord remqrquée 

sur des vie+x qnimaux plusieurs fois vaccines 

contre la peste bowne. Les symptômes tele- 
vés sont des plus vagues,: l’isolement du virus 
n’ayant pas été tente 0 cette époque, nous ne 
pouvons en toute certitude les rapporter au syn- 
drôme que nous avons nous-mêmes observé. Ils 
rappellent ceux des formes eutrophlques et non 
ulcératives de peste bovine ; l’infection esi bé- 
nigne et la guérison suit une indisposition de 
quelques jouis. En 1961 nous avons pu obser- 
ver ce syndrôme dons un troupeau de jeunes 
adultes vaccinés depuis deux mofs contre la 
peste ; seuls quelques veaux à la mamelle mou 
rurent par suIte de I’ogalaw temporolre de leur 
mére. Se posait en conséquence la questton de 
I’éiiolagie de ce syndrôme. inquiétant parce 
qu’il pouvolt mettre en doute la valeur de la 
voccmotion antipestique. possionna?t aussi sur 
le plan de la pathologie tropicale. 

En juin 1963, nous avons eu la bo?ne fortune 
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d’examiner un troupeau de 85 génisses touchées avec le virus capripestique. On note là encore 
par cette maladie. Ces femelles étaient âgées de 
2 ans environ, non salIlies en principe et en 
excellent état d’entretien. Lors de notre examen 
elles étaient atteintes de ce que les pasteurs 
foulbés appellent en langue fellata du Tchad : 
tonguel ; ces derniers ajoutent que pendant une 
purnée il ne faut pas donner à boire aux mala- 
des sous peine de les voir mourir à brève éché- 
ance (?), Nous avons relevé sur près de la moitié 
des génisses une congestion conjonctivale et 

nasale : nombre d’entre elles présentaient un 
jetoge nasal clair, muqueux, s’écoulant en longs 
filaments hors des ncxeaux. Quelques-unes 
toussaient lorsqu’on leur comprimait la trachée. 
Toutes enfin présentaient une vestibulite et une 
vaginiteaigues; lesmuqueusesvestibulairesetva- 
ginales étaient fortement congestionnées, recou- 
vertes de muco-pus ; des points blanchâtres de 
1 mm de diamètre environ, en surplomb par 
rapport au reste de la muqueuse et entourés 
d’un halo violemment congestioimé. parsemaient 
la moitié inférieure du vestibule et s’accumulaient 
en grappes autour du clitoris. Aucun signe d’en- 
térite n’était visible et ne le fût pendant toute 
l’évolution. En trois jours, lesphénomène<conges- 
tifs de la tête avaient disparu. Quinze jours plus 
tard ne subsistaient plus sur les muqueuses 
génitales que les formations blanchâtres précé- 
demment décrites, sans halo inflammatoire. 

D’après tes pasteurs. l’appétit des génisses 
n’avait diminué que pendant un jour ou deux. 

Cette symptomaiologie était particulièrement 
évocatrice des deux syndrômes : rhinotrachéite 
infectieuse bovine (*) et vaginite dite egranu- 
leuse», affections virales dont on sait qu’elles 
sont dues au même virus (4), Nous avons effec- 
tué des prélèvements en conséquence et isolé 
nos premières souches de virus (R. 1. B./Massa- 

kory/l). 

En d’outres circonstances, nous avons vu une 
maladie à prédominance respiratoire évoluer 
aussi bien sur des adultes que sur les veaux d’un 
troupeau. 

C’est ainsi que nous avons eu l’occasion de 
l’observer sur de jeunes mâles âgés de deux à 
trois ans, vaccinés contre la peste depuis un an 

‘1. 
/! 

Jneviolentecongestionde la conjonctive et de la 
nuqueuse nasale,moins intense sur les muqueuses 
abiales, gingivales et, buccales. Puis se font jour 
in leiage et une salivation plus ou moins abon- 
iants accompagnés d’une toux rauque en «coup 
k hache>>. Dans un cas, nous c,vons observé 
,ne opacification cornéenne. Une diarrhée s’ins- 
alle alors. Elle réirocède en quelques jours en 
nêmetemps ques’amendent lessignes congestifs. 
.es animaux recouvrent vite la bonne santé: 
l n’y a pas de mot-talité. C’est à partir des 
rélèvements réalisés dans un tel foyer (signalé 
IW les propriétaires comme étant de la peste 
XX&I~) que nous avons fait notre second isole- 
nent (R. 1. B./Massakory/Z). 

Enfin, au laboratoire même, nous avons isolé 
i deux reprises le virus R. 1. B. à partir de bou- 
iillons récemment achetés en République Cen- 
rafricaine pour les besoins d’une expérimenta- 
tion sur le virus pestiqve et parqués depuis quel- 
ques jours dans des étables de quarantaine. Les 
iymptômes extérioyisés ne laissalent aucun 
+xie sur la nature de la maladie, tellement ils 
rappelaient les descriptions cliniques de rhino- 
trachéite. Il esi à ce propos remarquable de 
constater que sur 19 bouvillons d’un lot. seuls 
trois ont été atteints. Le jetage oculaire se concré- 
tise en magma à l’ongle inféra-interne de I’ceil 
et sur le bord libre des paupières. Les autres 
présentent des conjoncfivites uni ou bilatérales, 
quelques-uns avec complication de kératite dif- 
fuse. A ce++e maladie à prédominance respira- 
toire et oculaire, nos bouviers foulbés donnent 
le nom de << n’dayou >> ou de << lahoua >> en lan- 
gue peuhle,; II semble donc qu’il s’agit là d’une 
affection bien connue et qui n’est pas d’impor- 
tation récente (figures 1, 2, 3 et 4). 

Si nous avons insisté sur les symptômes rele- 
vés, c’est que bien souvent ils conduisent les cli- 
niciens non avertis au diagnostic de peste bovine. 
II est possible, en effet, que les manifestations cli- 
niques h leur début puissent en imposer pour de 
10 peste, tout sp&cialément l&qu’exisie la dlor- 
rhée. Mais I’épizootiologie parficulière et I’ab- 
sente de morta’ht6 introduiront ensuite un doute, 
bien que l’on retrouve ces deux caractères avec 
les souches pestiques hypovirulentés qui exis- 

tent dans 16 centre africain (3). Pour cette raison, 
les moyens d’investigation Yirologique dolvent 
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être mas en ouvre dons toute mala$ie Suspecte~; 
c’est la règle que nous nous sommes imposés au 
laboratoire. 

Une fols Isolé et authentifié le virus responsable 
des syndrômes relatés comme étant celui dé la 
rhinotrachéiie infectieuse bovine, se posait le 
problème de so distribution dans la région de 
recherches de notre Institut. A cet effet, furent 
pratiquées des séro-neutralisations de sondage 
sur les sérums envoyés ou laboratoire pour divers 
séro-diagnostics, en provenance du Tchad, de 
la République Centrafricaine et du Cameroun. 

Le but de la présente note est de décrire I’iso- 
lement des souches de virus R. 1. B. et d’exposer 
le résultat des séro-neutralisations effectuëes. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

A. - Prélèvements 

1. Foyer Mossokory 1. Mucus nasal et vaginal 
prélevés à partir d’une même génisse sur des 
écouvillons de coton préservés dans des tubes à 
essai stériles et immédiatement réfrigérés après 
le prél&vement. L’ensemencement se fait sur des 
cultures cellulaires dans les heures suivant le 
prélèvement, après une opération gel-dégel 
destinée 0 détruire le maximum de bactéries. 

2. Foyer Massokory 2. Les symptômes étant 
plus évocatéurs d’une peste atypique que de la 
rhinotrachéite, on prélève avec toutes précau- 
tions d’asepsie la rate d’un veau m&de tib@tu 
à ce propos. La rate est transportée sous froid 
ou laboratoire et ensemencée le lendemain du 
prélèvement. Pour ce faire, un fragment de rate 
est broyé au I/l00 en solution de Hankr cbnte- 
nant des antibiotiques ; après centrifuc&tion 011 
ensemence 1 ml de surnageant sur cultures cel- 
lulaires. 

3. Prélèvements ou laboratoire. La technique 
Q consisté à laver les cavités nasales des malades 
avec 20 ml d’une solution de P. B. 5. addl- 
tionnée d’antibiotiques, injectée avec force à 
l’aide d’une seringue et recueillie dans une 
boîte de Pétri lorsqu’elle s’écoule des noseoux. 
L’ensemencement se fat sur cultures cellulaires 
soit directement soit après congélation et décon- 
gélation du prélèvement. 

B. - Cultures cetlulaires 

Reins d’embryon de veau de premtère explan- 
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.ation, digérés et mis en culture selon les procé- 
lés classiques en milieu 0 I’hydrolysat de lac- 
‘albumine-extrat de levure enrichi de 10 p, 
100 de sérum de veau. Lorsque la couche cellu- 
aire est confluente, on élimine le milieu de 
rro~ssance et on rince trois fols au liquide de 
Hankspourôter toute trace d’anticorps éventuel- 
lement apportés par le sérum de veau. L’ense- 
mencement des prélèvements ou des virus de 
passage se fait par a,bsorption d’une heure à 
37oC sur le’tapis cellulaire. On remet,en cul- 
ture dans u,n ‘h+?u d’entretien à I’hydrolysat de 
ladalbumine contenant ou non, suwant les expé- 
riences, 5 p. 100 de sérum de poulain. 

C. - Idetitification du vp 

Elle se fait pur séro-neutralisatiqn en culture 
cellulaire, utilisant la techmque «sérum cons- 
tant-virus variable ». 

L’ontisérum est obtenu en infecthnt par voie 
conjonctivale une génisse mantenue en étable 
d’isplement avec la souche R. 1. B./L. A. Edu New 
York State Veterinary College ; on la saigne 
SOjours après l’infection et l’on s’assure alorsque 
son sérum prélevé avant l’infection ne neutralise 
pos le virus R.I. B./L.A.E. alors que le sérum 
aprés infection le neutralise à un titre élevé. 

Lesdilutiohs décimales en IiquidedeHanksdes 
virusde passage (R. 1, B./Mass./l,et R. 1. B./Mass./Z) 
sont mises en incubation pendant une heure à 
37eC avec une quantité égale de sérum de 
génisseanti-R. 1. 6, puis des quantités de 0,l ml de 
ces mélanges aux différentes d’ilbtions de virus 
sont portées dans des tubes de cultures cellulaires 
rincés trois fois au ~Hohks. On remet en culture 
dans un milieu au sérum de pouldin après une 
heure d’absorption à 370 C. 

On réalise la même opérotibn avec les mêmes 
dilutions du wrus à identifier en ,utilisant cette 
fois un sérum de bovin dont on sait qu’il n’a pas 
d’anticorps neutralisant le virus R. 1. B. 

D. - Séro-neutralisations 

Nous avons swi une technique inspirée de 
celle de GREIG (5). 

Onconstitueunebonque devirusR.1. B./L.A. E. 
parculturedecettesouchesurculturescelluloires 
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de reins d’embryon de veau de première explan- bovins d’expériences de contrôle d’immunité 
tation,, récolte du matériel virulent quand l’effet antipestlque prélevés dans le nord, le sud-est 
cytopathique est maximum, centrifuqation des et les alentours du lac Tchad, 
liquides 2, culture. répartition knvampoules 
sous levolumede2~ml etconservation à-200 C. - Sérums de bovins de République Centra- 

Cette banque est titrée périodiquement; son fricaine, prélevés sur des bovins achetés dans la 

titre reste stable wndant Dlusieurs mois, aux région de Bouar et amenés par camion au labo- 

alentours de 10-5ai DCP,Jml. Les sérums exa- rotoire ; ils sont saignés dès leur arrivée. 

minés ont trois origines territoriales (voir carte). _ Sérums de bovins du Cameroun, prove- 
- Sérums de bovins du Tchad, obtenus sur nant d’expériences de contrôle d’immunité 

des bovins d’expériences achetés par le iabora- antipestique sur les bouvillons de la région de 
taire dans les régions nord et est ; sérums de Garoua. 

TCH A D 

CAMERO.UN 

0. RéP. CENTRAFRIQUE 

C O’N GO 
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Après salqnée et décantatlon. les sérums sont 
con;ervés a - 200 C (quelques-uns pendant 
plus d’un an) : ils ne sont pas inactivés à 560 C. 

Pour effectuer les séro-neutralisations, on 
dilue en rml~eu 0 I’hydrolysat de lactalbumine 
contenant 5 p, 100 de ,sérum de poulain le 

contenu d’une ampoule de la banque de virus, 
de façon à avoir 200 DCP,, par ml. On 
mélange 1 ml de virus dilué d 1 ml de chacun 
des sérums à examiner, préalablement dilués 
au demi dans le même milieu à I’hydrolysat de 
loctolbumine contenant Z p, 100 de sérum de 
poulain. 

Les mélanges de sérum-virus sont incubés à 
370 C : au bout de ce temps on répartit lesdeux 

ml de choque mélange dans deux tubes (à raison 
de 1 ml/tube) de cultures cellulaires de veau de 
première explantation, rincés préalablement 
3 fois au liquide de Hanks. On place les tubes sur 
le tambour d’un « roller tubes » à 37” C et on lit 
au.bout de 3 J~U~S. On apprécie la présence ou 
l’absence d’effet cytopathique ; lorsqu’un tube 
sur deux présente un effet cytopathique. ‘le 
s&rum est néanmoins considéré comme positif. 
Des tubes-contrôles du titre du virus et de I’ab- 
sente de toxicité du,sérum de poulain pour les 
cultures cellulaires sont incorporés dans la 
réaction ; on y  adjoint en contrôle un sérum 
neutral1sont connu. 

En quelques occasions, des,titrages de sérums 
positifs ont été réalisés selon le même procédé 
mais en éprouvant ces sérums à des diluti6ns 
allant du 1 : 2,~ 1 : 128. 

RÉSULTATS 

1. - Isolement et identification des virus 

Des prélèvements de mucus nasal.et vaginal 
du foyer Massakory 1 et du broyat de rate pré- 
levé dans le foyer Mossakory 2. on isole en 

18 heures un virus cytopathogène : la nappe 
cellulaire se rétracte et apparaissent des foyers 
wppelant des grappes de raisin, constitués de 
grouses cellules arrondies accolées les unes aux 
wtres. C& lésion cytopathique est caroctéristi- 
que du gr?upe ‘herpétique dont fait partle le 
firus de la rhinotrach& 

L’identité des trois souches de virus (nasal, 
aginal et rate) devait être prouvée par des 
Epreuves de séro-neutralisaton à «sérum cons- 
iant-virus variable» utilisant un immun-sérum 
onti R. 1. B. : le5 trois souches de virus cytopatho- 
gènes étaient neutralisées à toutes les dilutions 
CIO-’ à 10-n) dans l’immun-sérum alors qu’elles 
ne l’étaient aucunement dans un sérum« normal » 
de veau. On peut donc apposer de bon droit 
l’étiquette de virus R. B. 1. à ces trois souches. 

L’isolement du virus à partir des prélèvements 
obtenus sur les malades de notre étable de qua- 
rantaine a donné un virus ayant les mêmes 
caractères cytopathogènes ; son identification 
par séro-neutralisation n’a toutefois lxx été 
;éalisée. 

2. - Enquêie sérologique 

Le tableau +ivant collige les résultats : 
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LO description clinique de la r -hlnotrachéite 

DISCUSSION 

infectieuse bovine et l’isolement de son agent 
causal que nous avons fait sont les premiers 
réalisés sur le continent africain. 

Il semble néanmoins que la maladie ne soit pas 
d’importation récente pu~squeles pasteursfoulbés 
la connaissent et lui ont donné les noms siécifi- 
ques de n’doyou et de lahouà. Par ailleurs I’en- 
quête sérologique restreinteàlaquelle no”5 nous 
somm’es livrés mon’tre qu’elle est largement 
répandde dans le centre africain. Elle existerait 
également en Côte d’ivoire (6). 

Un VI?~S (souche F. H. 335) sérologiquement 
ideniique au vi’rus R. 1, B. a récemment été isblé 
par MARÉ et VAN RENBURG (7) en Afrique du 
Sud à partir d’exsddats vaginaux de v&ies 
attéintes de vdgihite et de cervicite : touteftii9, le 

ne semble totitefols pas devoir infirmer I’hypo- 
thèse de Mac KERC’HER (8) : selon cet auteur le 
virusR.B.I.acquiéreraitenAmérique du ‘nord un 
tropisme respiratoire par suitedeso propagation 
rapide dans des troupeauxde plusieurs milliers 
de jeunes adultes destinés à l’engraissement, 
tandis qu’en Europe prédomine lavtig~n’iteparce 
que les troupeaux y sont moins grands et l’insé- 
minotionnatu?elle pbr le taureauencoreen prati- 
que. Ces deux caractéristiques d’écologie bovine 
se trouvent réuniesIen Afrique ce’ntrale ; l’es 
troupeaux de quelques centaines de têies, com- 
prenant vaches, veaux et taureaux non castrés 
se retrouvent tous les iours ou point d’eau pour 
lwr abreuvement. On peut concevoir qu’un 
virus à tropisme primitivement génital puisse 
acquérir le.tropisme respiratoire qui conditionne 
la rhinotrachéite bovine. 

,:, syndrome rhinotrachéite n’a pas été signal& pak 
cei dutetirs dans les troupeaux et, expbriméh- 
talem’eht, ils n’ohi pu iè$ro’dulre avec ce VITus 
lb rhitidtrachélte phr Insti’llation nasale et tra- 
chéal’e. 

Le virus africain ne presente ‘par lui-même 
aucune caractéristique particulière : son pouvoir 
cytopathogène estclassiqu@bt il est complètement 
nêutrah% par I’immuin&rum d’une bouche a’mé- 
ricoine. 

Sauf poUr un symptômk, les modalités clini- 
ques &laR. 1. B.d’Afriqu~&ntr& n’offrent r?en 
de trb +rtituliér ; tout ou plus peut-on insi+& 
sui- iti bénignlt* puisque nous ne I’av6nsjam’as 
vue êintrtiîne’r la mort, même sur des bouvillons 
profondément infestés de Bunostomum ph&io- 
murn à l’état adulte. Les épisodes diarrhéiques 
ne sont toutefois pas classiques (3)) sont-ils dus 
dans les cas où nous les wons observés à I’bc- 
tion pdtlY&&e dti virus R. 1. B, à un eniéro-virus 
que nous n’avons pas isolé ou à une coccidiose 
concomitante, c’est un point qui n’est pas éclairci. 
Toutefois, oyant pu observer ce5 épisodes diar- 
rhéiques frustes au551 bien en brousse, qu’au 
laboratoire, n&s pensons devoir mettre l’accent 
sur eux cor il est possible qu’ils signent de leur 
présence un caractère particulier de la rhino- 
trachéite africaine et ils sont un élément de 
confusion avec la peste bovine. 

Un autre fait dignb d%tré rem’arqué est I’~sol&- 
rhent du virus à ptiitir aës prélèueménts db rate 
dans I? fbyer &WsakorY 2. hien q$unè virémie 
transitoire sblt parfoir signal& (9). elle ,n”&st 
pas classiquë et re Yiius &st rtirémeni is’olë dans 
les organe5 profonds. 

La reconnaissance des d’eux syndi-ornes rhino- 
trachéite et vaglmte granuleuse dans un même 
troupeau et sur un même animal (foyer M&a- 
kory 1) est digne d’intérêt. C’est à notre connais- 
sonce la première fois que l’on voit évoluer les 
deux syndromes en même temps sur les mêmes 
animaux et que le virus est isolé à la foi5 de pré- 
lèvements nasouxetvaginnux.Cene constatation 

Les premiers résultats de I’WqwWe i,ërOlogi- 
que m0nt+ent,q& 30 b. IGU d’u bétail eZarhin#é en 
Afrique centrale pr&ntént d’es anticorps. Eti~re 
devons-nous signaler qix les 5éruins &xiiinés 
proviennent de bovins jeunes (entre 6 mois et 
2 ans) et qu’il est donc possible que cette statis- 
tique préliminaire ne reflète pas complètement 
l’état immunltoire du troupeau. Avoir la,maladie’ 
évoluer sur les bovins d’expérience achetés en 
R. C. A. et amenés ou laboratoire. bovins sur 
lesquels prédomine la forme oculare (conjonc- 
tiuite et kératite) signalée par ABINANTI et PLU- 
MER(lO), on o le dr,oii de penser que l’infection: 
par le virus reste’la,plupart du temps méconnue, 
par les éleveurs et les vétérinaires. Ce n’est quel 
lorsqu’ils sont rassemblés en grand troupeau OU~ 
soumis à un stress (voyage de plusieurs jours en: 
camion), que se manifeste alors le syndrome de 
rhinotrachéite sur quelques-uns d’entre eux.’ 
II est possible que les enzooties de kéroto-con- 
jonctiwte signalées en Afrique, notamment par 
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GUILBRIDE, BARDER et KALIKWANI (Il), i Ce point reste néanmoins à éclarcir par des 
n’aient pas d’autre étiologie : on acduse un ~ enquêtes plus larges. 
papillon nocturne Arcyophoro iongivalvis, de trans- 
mettre la bactérie Hemophilus bovrs, mais la 

reproduction des lésions oculaires n’a pas été 
réussie avec les cultures de ce micro-organisme. 

Un résultat semble o priori étonnant dons 
notre sondagesérologique : aucun des 17sérums 
pr&vés dans le nord du Tchad (oasis d& Temessa 
région du Manga. Kanem) n’avait d’anticorps 
neutralisant le virus R. 1, B. Pourtant les sérums 
kaminés provenaient autant dé vaches adulk 
que ‘dk “eaux d’un an. Nous pensons que ce 
fhit ést dû à ce que les boYins de cet oasis n’ont 
pratiquement aucun contact avec d’autres trou- 
peaux, minimisant ainsi les chances d’infection. 

II reste à évoluer les possibilités de confusion 
clinique entre la rhinotrochéite et la peste bovine. 
A notre sens, il n’y en o plus mornfenont. La rhino- 
trachéite Q un tropisme très nettement respira- 
toire et oculaire. les lésions buccales sont tou- 
jours absentes ; seule la diarrhée de très courte 
durée, inconstante, peut donner un doute. La 
peste bovine, y,compris la peste due aux virus 
hypo-virulents, est à tropisme intestinal : si les 
lésions buccal& peuvent manquer, la rectite 
hémorragi$e est pur contré constante. On ne 
devra pas hésiter 8 sacrifier un malade et à réa- 
liser un test de précipitation diffusion ewgélose (3) 

1 pour établir un diagnostic d’élimination. 

The authors bave described some climcal features of bovine rhinotrocheiiis 
in Central Africa ond reparted lhe circumstances in which the tint isolations of 
the virus involved in thir diseare hove ben corried OU+ on the ofricon mainland. 

Rerultr of a restricled serological rurvey bave rhown thot rpecific neufrolizing 
antlbodes moy be detected in Tchad, Cenlrol African Republic ond Camerocnr 

among 30 p. 100 of young odullr. Some aspects of epizoatology hove been dis- 
cusred. 

RESUMEN 

Nota sobre la Rinotraqueitis infacciosa bovina en Africq cantrtll. 
Airlmaicnto del virus. Busqueda rerologica 

Las autores describen olgunos orpectos ciinicos de lo Rinotroqueitis bovina 
en Africa central y  relatan las circunstonclor de 10s primera oislomientos del 
virus de &a enfermedod en el continente ofricono. Los rwultados de una bus- 
quedo rerol6gica restringida muestron que 10s onlicuerpos neutrolizantes espe- 
cificosseencuentmn en el Tchad. en Ia Republica Cenlroafricona y en el Came- 

mn en 30 p, 100 de losjavener adultes. Se dircuten olgunos aspector particularer 
de la eplrootlologia. 
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Culture du virus de la Rhinotrachéite infectieuse 
des bovins sur les cellules testiculaires 

d’embryon de mouton 
par NGUYEN BA-VY et P. PERREAU 

La rhinotrachéite infectieuse bovine est une 
~maladie virale, contagieuse, inoculable. cor& 
térisée par de la fièvre, de l’inflammation exsu- 
datiwdes premi&res voies respiratoires et dela 
dyspnée. Cette maladie, très répandue en Amé- 
rique du Nord, a été observée en Allemagne, 
en Nouvelle-Zélande et en Angleterre. En 
Afrique centrale plusieurs foyers ont été obser- 
vés dans la région du lac du Tchad et les souches 
de virus isolées et identifiées par PROVOST et 
BORREDON (1). Nous avons des raisons de 
croire qu’elleexiste aussi en Afrique occidentale, 
puisque dessérums de bowns de Côte-d’lvoirese 
sont révélés, entre nos mains, très positifs au 
test de séroneutrallsation en culture cellulaire. 
Dans les régions où sévit la peste bovine, un 
risque de confusion existe. tout au moins au 
début de l’évolution clinique, puisque I’hyper- 
thermie et le jetage,nasol soni des signes com- 
imuns à ces deux affections. 

chien (GILLESPIE, 1959, cité par MADIN) (8) 
Selon Mc KERCHER (9) la rnultiplicotion VI~& 
avec effet cytopaihogène peut se faire aussi 
sur cellules rénales de caprin, d’ovin, d’équin, 
sur cellules testiculaires de lapin. ,et sur cellules 
de ganglions lymphatiques de bovin. Ce virus ne 
se multiplie pas sur tïbroblasies d’embryon ,de 
poulet, sur cerveau de souris ou sur cellules 
rénales de cobaye, de souris et de singe (MADIN 
1958, cité par Mc KERCHER) (9). En 1961, 
KNOCKE et LIE% (10) ont cultivé ce V!~US ,sur 
cellules testiculaires et rénales de bovin et ont 
observé des corpuscules intranucléaires et intra- 
cytoplasmiques, à l’examen au microscope élec- 
tronique. ‘, ‘, 

Dans ce travail, nous présentons les résultats 
obtenus sur des cellules testiculaires de fœtus de 

mouton, dont l’intérêt, nous semble-t-il, est 
d’avoir permis’l’observation d’tnclusions intra- 
cellulaires particuliéres. 

Le virus a été ,isolé en 1956 et cultivé sur cel- 
lules rénales d’embryon de bovin par MADIN. 
YORK et Mc KERCHER ,(2). La culture a été 
effectuée aussi sur cellules rénales de bovin 
.(SCHWARZ et coll. 1957) (3). sur cellules cancé- 
reuses de souche Hela (CABASSO et coll. 1957) 
,(4) (ORSI et CABASSO, 1958) (5). sur cellules 
rénales de porc (SCHWARZ et coll. 1958) (6), 
sur cellules de I’amnios humain (CHEATHAM et 
CRANDELL 1957) (-7). sur cellules rénales de 

MATÉRIEL ET TECHNIQUES 

1. -Milieux de culture 

Le milieu à base d’hydrolysat de lactalbumlne 
(Difco) (à 0,s p, 100 en solution de Hanks) est 
additionné de 0,5 p. 100 d’extrait de levure 
(Yeast Extract. Difco) de 5 ‘p. ip0 de sérum de 
veau et de 5 p. 100 de sérum dp. mouton Les 
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antibiotiques sont ajoutés à raison de 100 U.de 
pénicilline, de 100 pg de streptomycine et de 
100 U. de Mycostatine par mi de milieu. 

Ce milieu convient pour la croissance des cel- 
lules de première explantation et pour les pre- 
miers passages. Pour les passages ultérieurs (à 
partir du 39 il faut remplacer le sérum de mou- 
ion adulte par du sérum, d’agneau (*). HESS et 
xs collaborateurs (11) ont préconisé le milieu 
d’Eagle-Hanks additionné de 10 p, 100 de sérum 
d’agneau pour la croissance des cellules testi- 
culaires. 

Le milieu d’entretien contient seulement 5 
p, 100 de sérum d’agneau. 

2. - Solution de lrypsine 

C’est la trypsine Difco M1250) à 0,25 p. 100 
en solution de Hanks. LepH estajusté 0 7,5 avec 
une solution de bicarbonate de sodium à 1,4 
p, 100. 

3. - iripiinotioh des teitittiier embryonhdires 
de niahn 

Les testicules prélévés asept,iquemkht sont 
déborrossësde lavtiglnol~ et 8,e I’épi8idyme, puis 
la& avec de la so’lutldn dk Hanks. On incisk 

eriWe I’albbgi*ée dhns le sens du g’rand axe 
kt oh sép&e le tissu iemihifère qui skerd d&iigë 
finkment en peilis Yri&ents. Après 3 law9gës 
avec du Hadks. ces ~norckaux sont mis en s’vs- 
pensio’n dahs 50 ,ml de tiypsink pendant 10 mi- 
nutes b la te’inp’érature du laboratoire. Le sur- 
ndge’ont est jeté kt wmpltxë par 60 ml de tryp- 
sine neuve. La suspension est agitée très dauce- 
m’et pdant deux Kzures 0 370 C. 

On sëpàre pnb d,&mtatirJh la swspensi0n I+I- 
Iwlai’re de,g-ros fragmenfs tissulait+% qui pewemt 
être soumis ù une nouvklle ,tiypsPnotion. Aprks 
une centrifugation 0 1.000 t/m pendant 5 mihufes, 
le culot cellulaire est dosé, remis en suspension 
dans 20 ml de milieu nutritifet soumisà un pipet- 
toge vigoureux. Ori djoute du ‘miliku de culture 
en quantité suffisante pour avoir une suspension 
de cellules à 0,5 p, 100 (v/v) avant la distribution 
en flacons. 

(*) Dans ce fra~01I. nous avons uiilirë ie sérum 
d’agneaux de boucherie agés de 4 à g mois : dans la pro- 
porkn de 10 p. 100 (+/Y). 

l! 

Les cellules de première explantation forment 
une nappe rtigueuse et tourmentée. A partir du 
deuxième passage. elles sont plus régulières. 
constituant un tapis lisse et continu. 

4. -Souches de virus 

Les deux souches de virus de rhlnatrochéite 
Infectieuse bovin& (L.A. E.)et (5,) 45, nousontété 
envoyées par le laboratoire de Farcha (Tchad) (*) 
La première provlent ,du Veterinary Virus Re- 
search ,lnstitute (Corne11 University, Ithoca New 
York) et a été passée S fois sur cellules rénales 
d’embryon de bown. La deuxième provient de 
la coll&ciion du Profeiseur WAGNER, de I’Ecole 
vétérinaire de Hanovre en Allemagne. 

5. - Antisérumr 

Les lapins reçoi+ent par voie intra-velneuse 
1 ml de Culture de virus, 2 fois par semaine 
et pendant 3 semaines. On vérifie au bout de 
la 4e semaine IeJitre du sérum obtenu par ponc- 
tion cardiaque. S’il est satisfawant : on saigne les 
animaux 10 jours hprès la dkrnièrk injection. 

Deux antisérums de bovins convalescents nous 
ont été envoyés du Tchad. 

6. -Titrage du virus 

La suspe?sion virulkhie esi tii’luëk selbn’ une 
progressioÏi d@ci+nalk dé 10-l ti 1’3-8, dvkc du 
,milieu d’entre%i Les tvbesde’cellulessontYidés 
dk leur onci’en miliku. tZIti y  djbute 0,2 ml de 
chci+k dilution vimlë (5 tubes+ur chhcunle) ëi 
corhthençhnt par la plus forte,d’ilittibn qui ést ‘en 
g*tiérbl 1’O-g /xxx tei’miner h 10-a.’ 

7. - Te9t dë séro-iieutralirotioh 

i’antisérum est dilué à 112. IjlO. IiiO. 1/40 
etc.... a& du mil& d’entretien et mélangé à 
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égales parties avec une suspension viruieite con- 
tenant 100 DICTd par 0.1 ml. Après une incu- 1: 
batlon 0 250 C pendant 1 heure, on distribue 
0.2 ml de ce mélange par tube de cellules préo- 
lablement vidé de l’ancien milieu, 5 tubes pour 
chaque dilution sérique. Un lot témoin est in- 
fecté avec 100 DICT, par tube. Un autre lot ne 
reçoit que du milieu d’entretw Une nouvelle 
incubation à 370 C pendant 1 heure précède la 
distribution de 1 ~1 de milieu d’entretien à tous 
les tubes. La lecture se fait ou 4e et au 5e jour 
d’incubation à 370 C. 

RÉSULTATS 

La culture des cellules testiculaires normales 
montre ou moins deux sortes de cellules ; les 
premières qui sont les plus nombreuses sont de 
taille moyenne (7 çr x 18 p) avec un noyau ovo- 
laire bombé ou allongé. les secondes ont un 
noyau énorme (diamètrè de 25 0 32~) et un 
immense cytoplasme (40 x 96 p). Par la méthode 
de clonage, on peut isoler ces dernières, qui ne 
possèdent pas plusieurs noyaux comme les cel- 
lules géantes. 

La multiplication du virus de lo rhinotrachéite 
infectieuse bovine est positive sur les cellules tes- 
titulaires de fcetus de mouton. L’effet cyiopa- 
thogène. qui débute aux environs de la ving- 
tième heure. est très visible ou bout de quarante 
heures d’incubation à 37oC. L’intédsité et la 
netteté de l’infection dépendent de la concentra- 
tion initialkdevirus. Lasouche RIB(BJ45pousse 
un peu moins rapldement que la souche RIB 
(LAE). Mais ou bout de quelques possoges, elle 
s’adapte aussi bien que la seconde à ces cellules. 

L’effet cytopothogène est visible macrosco- 
piquement ; il se manifeste par la perte de l’as- 
pect transparent et uni du tapis cellulaire qui 
prend un aspect plus ou moins granuleux. Si 
les cellules n’ont regu qu’une faible dose de 
virus, la multiplication de celui-ci se révèle par 
l’apparition de petites tâches blanchâtres fari- 
neuses qui s’agrandissent rapidement pour 
devenir confluentes. 

A l’examen microscopique. on qbserva une 
dislocation du tapis cellulaire avec des lacunes 
et des déchirures plus ou moms grandes et 
plus ou Mons nombreuses selon la sévérité de 
l’infection. Les cellules se rétracknt et s’arron- 

dissent, les unes complètement’tout en conser- 
vant un contour net, les autrfs gardant avec 
leurs voisines des connexions faites de minces 
filaments cytoplasmiques. d’où; I’apparltion de 
chapelets et de grappes cellulaires. Ces cellules 
sont plus réfrIngentes que les normales et de 
plus en plus granuleuses. II existe parfols d’énor- 
mes cellules arrondies provenant des cellules 
normales degrandetatlle. A un stade plus avancé, 
la couche cellulaire se détache par lambeaux, 
entièrement ou en partie. Des cellules isolées ou 
en ‘grappes flottent librement dans le milieu 
liquide ou 4e jour. La dégénérescence s’accen- 
tue et blentôt II n’en reste plus que des vestiges 
informes. (voir figures no 1 et no 2). 

Après coloration à I’hémalun-éosine, les cel- 
lules atteintes pr&entent des noyaux pycno- 
tiques. déformés et fortement basophlles. Cer- 
tans, en se rétractant, sont séparés du cyto- 
plasme por une aréole claire ‘et offrent ainsi 
l’aspect d’une inclusion nucléaire. D’autres pré- 
sentent des imqges de marginaiion de la chro- 
matine ou de caryorexie. Le cytoplasme, plus 
ou rno~ns granuleux, devient une rnosse réfrin- 
gente lorsqu’il se rétro& complètement. Sur un 
certain nombre de cellules qui ont encore leur 
cytoplasme presque intact ou à peine rétracté, on 
voit apparaître des inclusions d’un type particu- 
lier, sorte d’amas arrondis, granuleux. très éosi- 
nophiles et qui se placent ou hasard ou en cou- 
ronne tout autour du noyau (voir figures no 3. 
4 et 5). II n’existe pas d’aréole autour de ces 
éléments qui ne5oni pas apersus sur les cellules 
des lots témoins non infectés ou séro-protégés. 
Par contre on constate sur certaines cellules des 
inclusions intracytoplasmiques avec une aréole 
bien nette, mais qui sont peu éosinophiles et 
existent aussi bien dans les lots infectés que dans 
les témoins. 

Au bout de 72 heures d’incubation à 370, les 
cultures de souches (6,) 45 et LAE sur cellules 
testiculaires ont donné respectivement 10BsB 
DICT,, et 106.8 DICT, par ml. II y  CL de faibles 
voriotlons de titre selon les souches de cellules 
utilisées. 

La réaction de séroneutralisation montre que 
les antisérums de lapins et de bowns protègent 
les cellules contre 1.000 DICT,, ou minimum. 
II existe ur(e séroneutrolisation croisée entre nos 
deux souches de virus. Les sérums de lapins 
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Fig. 3. - Celluler tesficulaires oyines infectée5 par virus RIB : 
noyau pycnolique et inclurions in+rocy+oplosmiques (hémalun-ksine) 

Microrcope Zeisr. obj. Neofluor 16/0,40, O~UI., Kpl. 8 X 
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Fig. 5. - Cellule testiculaire ovine infectée par YIWI RIB ; inclusions introcytaplosmiques 
(hhalun-éosine) Microsrope Leirs, obj. N&fluar 40/0,75, O~UI. Kpl B x 

inoculés avec une culture de cellules normales e+ la culture d’un grand nombre de VI~~S notam- 
les sérums de bovins normaux n’ont aucun pou- ment ceux de la fièvre aphteuse. de la stomatite 
voir protecteur vis-à-vis de ce virus. vésiculaire, de la « lumpy skin diseasex et 

COMMENTAIRES 

La possibilité de cultiver le VITUS de la rhino- 
trachéite infectieuse bovine sur des cellules testi- 
culaires d’embryon de mouton nous offre une 
nouvelle source de tissu dont la facilité de tryp- 
sination, le haut rendement en cellules, le risque 
réduit de présence de germes saprophytes au 
niveau de cetorgane(par rapport au rein) nous 
incitent à ne pas la négliger. Sur les cellules tes- 
titulaires d’agneau, PRYDIE ,et COAKLEY (11) 
ont réussi à cultiver le virus de la « Lumpy skin 
dlseose ». CILLI (12) le virus du fibrome de 
Shope et celui de la clavelée. HE%, MAY et 
PATTY (13) ont effectué sur ces mêmes cellules 

celui de /a peste porcine africaine déjà passée 
sur cultures cellulaires. Nos résultats complètent 
donc ceux de ces auteurs et contribuent à mon- 
trer l’intérêt de ce 110uveau type de cellules. 

La faculté d’un virus de se multiplier sur cer- 
tains types de cellul’es peut constituer un ensemble 
de caractères facllltant son identification et une 
&ude détaillée ,de la, multiplication de chaque 
virus sur des souches diverses de cellules est 
donc souhaitable. MADIN (8) a fait un travail 
méritoire en dressant la liste, quoiqu’incomplète. 
des cellules supportant la multiplication des virus 
des animaux. Un tableau d’ensemble concernant 
un plus grand nombre de cellules avec des 
détails sur leurs lésions respectives nous per- 
mettra la différenciation d’un certain nombre 
d’entre eux. 
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RESUMEN 

Lo multiplicaci6n del virus de la rinolroqueitts tnfecciora bovlna puede 
ekduorre sobre célulos testiculares del embribn de oveja, cultivadar rn vifro. 
en media a base de hldrolisado de iactoolbùmina con un agregado de suero de 
cordero o de ternero Al cabo de 20 0 40 haros de incubacibn a 37O : C. elle se 
mandkta par un ekclo ciiopot6gena. Se ban observado grandes inclusiones de 

eorinbfitor de un tipa patiicular en el ciloplama de un cierto n0merc de células 
lerionadas. Los células seroprotegidos permanecen normales. 
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Étude de l’activité anthelminthique 
et de la toxicité 

de quelques composés organiques de ‘l’étain 
III. Oxyde d’étain diphényle 

par M. GRABER et G. GRAS 

RÉSUMÉ 

Un froisièmecomporé organiquedel’éloin. l’oxyde d’&ain diphenyle (C&i,) 
SnO, poudre blanche amorphe. insoluble dans l’eau et +~US les so,van+s, a été 
exp&imenté au Laboratoire de Farcha (Tchad). SUT les C&odes et Nématodes 
du poulet. 

Les essais effectu& à d&férentes époques de J’armée, mmitrenf un pouvoir 
anthelminihique et certodtfuqe de l’oxyde d’etain diDhénvle bien inf&rieur au 
mol6ate d’ét& dibutyle et à-peu près deméme valeur que le dilauroie d’&+am 

dibutyle. 
A 80 mg/kg. les formes adultes de Railliefina tetragona et R. echinobofhrida sont 

éliminées en +o+oli+é. 
R. cesticilius est détruit à pariir de 80 mg par têfe. L’eifcacite sur Hymena- 

lepis CO~~CO. à 100 mg par tête. erl de 90 p. 100. 

La dore recommandee se situe autour de 100 mg por,tête, pour des poulets 
d’un poids variant entre 420 et 920 g. 

L’oxyde d’etain diphényle, odminirtr6 en capsulesde gélatine, aprés une dièle 
de 18 à 20 heures. élimine, dans 80 p. 100 des cas, les cestodes de ,‘in+er+tn en 
24 heures. L’augmentation de poids, après le trmtement, se situe wlour de 
100 p. 100. 
La toxicif6 du produit est semblable à celles du dilauroteet du mal&te d’éloin 
dibufyle. A 10 dore +h&rapeu+ique. le pourcentage de morlalité es+ de 1.6 p. 100 
II varie. aux doses sup&rieures. selon l’état des animaux. 

A 100 mg/kg les plus fortes concenirotionr du produit se trwvent dans le foie. 

Lo conrommotion des animaux traités peut #refaite 10 jours après le traitement. 

Le troisième composé organique de l’étain 
expérimenté à Farcha sur les C&odes et Némo- 
todes du poulet est l’oxyde d’étain diphényle que 
pour simplifier nous nommerons 0. E. D. 

Ce composé, comme les précédents, appartient 
a” groupe de formule générale RB Sn Xp (R 
représente un radical Alkyl ou Aryl et X un reste 
anionique). On sait que c’est dans ce groupe 
que l’on trouve le plus haut degré d’activité, 
soit comme anthelminthique (KERR 1952, KERR 

et WALDE 1956, GRAS 1956, EDGAR et TEER 
1957), soit sur les protozoaires intestinaux (Mc 
CUIRE et MOREHOUSE 1960). 

Nous avons entreprisdes essaisavec 1’0. E. D 
pour deux raisons .principoles : 

- Les oxydes d’étain dialkyl et diaryl sont 
des composés beaucoup moins solubles que les 
halogénures et les sels correspondants. Aussi, 
il est possible que cette diminution,de solubilité 
se traduise par une baisse correspondante de 
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la résorption intestinale et par conséquent de 
la toxicité. 

- SI on met à part les &nposés organiques 
de I’étoln qui servent de stabilisais pour les 
matières plastiques, comme les sels de dibutyl 
étain, et qui, à ce titre, sont fabriqués sur une 
grande échelle, ces dérivés sont d’un prix rela- 
tivement élevé ce’ qui limite considérablement 
leur utilisation comme anthelminthique. 

Les vastes applications de l’acétate d’étain 
triphényle (BAUMANN 1957. 1958, HARTEL 
1958) comme antifongique ont amené plusieurs 
sociétés chimiques 0 fabriquer ce produit à un 
tonnage élevé. Or, le pointde départ de la syn- 
thèse de l’acétate d’étain trlphényle est l’étain 
tétraphényle. composé qui est également à la 
base de la synthèse de l’oxyde d’étain diphényle. 

Dans ces conditions, on pourrait envisager 
1’0. E. D. comme un sous-produit de fabrication 
de l’acétate d’étain triphényle ce qui permettrait 
certainement d’abaisser son prix de revient. 
Cet aspect économique de la question serait 

d’un grand Intérêt dans le cas d’une éventuelle 
application comme onthelminthique. 

I. -OXYDE D’ÉTAIN DIPHÉNYLE 

Caractéristiques et propriétés physico-chimi- 
ques. 

La formule de ce corps est la suivante : 

2 ;g>sn=o 
Le poids moléculaire est de 288,62. 

L’oxyde d’étain diphényle est une poudre 
blanche amorphe, insoluble dans l’eau et dans 
tous les solvants. Le produit que nous avons 
utilisé * a été lavé plusieurs fois à l’alcoo1 afin 
d’éliminer toutes traces d’hydroxyde d’étain 
triphényle, composé qui peut se former pendant 
Iq préparation de 1’0. E. D. L’étain a été dosé 
par la méihode Kocheshkov (1928). 

Nous avons trouvé une teneur de 41,08 pour 
une teneur théorique de 41,91. 

(*) L’oxyde d’étom diphényie a été prépare à I’lnstitu 
de chimie orgoniqueT. N. 0. à Utrecht pqr le Dr Van der 
Kerk et le Dr Luijten h qui nous adressons nos VI~S cerner- 
ciemenk 

II. -MATÉRIEL ET MÉTHODE 

A. - Le mnt&riel 

179 poulets (dont 50 témoins) originaires de 
Fort-Lamy el de Fianga (Mayo-Kebbi) ont servi 
à l’expérience. 144 d’entre eux, soit 80 p. 100, 
hébergeaient divers parasites, esseniiellement 
des C&odes et des Nématodes, appartenant 
aux espèces suivantes : 

C&odes. 

Choanotoenio infund!bulum 19 
Roillietino tetrogono 93 
Roillietina cesticillus 11 
Roillefmo echinobothrido 13 
Hymenolepls canota. 19 
Cotugnio dlgonopora 1 

Némolodes. 

Arcorldio styphlocerco 16 
Subulura brumptl 35 
Acuorio spralis ,‘, 26 

Dans 43.7 p, 100 des cas. C&odes et Néma- 
iodes se trouvaient associés par 2, par 3. par 4 
0” par 5. 

10 Arsocioiions 0 deux éléments : 45, soit 71,6 
p. 100. 

Roillietmo ietragono + Acuorio sprolrs. 
Roillietino tetrogtina + Ro~ll~etrna cesticillus, 
Roillietmo ietragono + Ascaridio sfyphlocerco. 
Roillietino ietragono + Choonofoenio mfun- 

dibulum 
Ro~ll~eftno ietrogono + Subulura brumpti. 
Roiliietmo echinoboth,rido + Subuluro brump- 

ii.................................... 
Roillietino echinobothrida + Rorllretino teira- 

gono 
Roillietino tetrogono + Hymenolepis carioca. 
Roillietrna echinobothrido + Ascoridio sty- 

phlocerco 
Choonotoenio infundibulum + Ascondio sty- 

phlocerca 
Choanofaenia infuundlbulum + Sirongyloides 

sp ..,.,.......,........<,........~,, 
Choonotoenia infundibulum + Acvor~o spi- 

rails................................. 
Railliefmo cesticillus + Subulura brumpti. 
Hymenolepir carioca + Acuorio sp~rolis.~. 

15 
2 
1 

3 
6 

3 

3 
3 

1 

1 

2 

1 
1 
1 
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Ascoridio styphlocerca + Acuorla brumpfl, 2 

20 Associations à trois éléments : 12 soit 19 
p. 100. 

Raillietino tefragono + Hymenolepis carioco + 
Subuluro brumptl.. 1 

Ra~lliefrno tetrogono + Roillietino cesticillus + 
Acuario spiralrs 1 

Roillietino tetragono + Roillietmo echinobothrl- 
do + Strongyfoïdes Sp 1 

Raillietino tetragona + Subulura brompti + 
Sirongyloïdes Sp 1 

Roillieiino tetragono + Railliefino cesticillus + 
Hymenolepis carioco. 1 

Roillietina tetrogono + Choonotaenro infund!. 
bulum + Acuorio spiralis. 2 

Roillietma tetrogono + Roillietino cesticlilus + 
Subuluro brumpti 1 

Roillietina tetrogono + Hymenolepis corioco + 
Ascaridlo styphlocerco 1 

Choonofaenm mfundrbulum + Hymenolepis co- 
rioco + Subulura brumpti. 1 

Choonotoemo infundlbulum + Roillietmo echi- 
nobothrida + Ascaridio 1 

Roillietino echmobothrido + Roillietino cesti- 
cillus + Ascoridio styphlocerca. 1 

30 Associo+ionsà quatre éléments : 5 soit 7,c 
p. 100. 

R. fetrogono + Choon. infundibulum + Hyme- 
nolepis carioca + R. cesticillus. 1 

R. fetragono + R. cesticillus + Ascoridro sty- 
phlocerco + Sfrongyloîdes SP.. 1 

R, fetrogono + Choan. infundlbulum + Hym. 
carioca + Suboluro brumpfr 2 

R. tetrogona + Choon. infundibulum + Arc. sty- 
phlocerco + Acuorio spirolis.. 1 

40 Associations à cino éléments : 1 soit 1.5 
p, 100. 

R. te+. + R. ces+. + Hym. COME~ + Ascari- 
dia styphlocerca + Sobuluro brumpti 1 

Comme dans les expériences précédentes et 
pour serrer la réalité de plus près, le choix s’est 
porté sur de jeunes poulets pris dans les élevages 
IOCQUX, en général médiocres et en dehors des 
règles admises actuellement dans ce genre de 
spéculation. 

n. - L’époque 

Les essais ont débuté en moi-juin-juillet 1960, 
ils ont été poursuivis en mars-septembre 1961 et 
terminés de janvier à octobre 1962. 

De cette façon, il esi possible d:apprécier la 
valeur de I’anthelminthique en përiode favo- 
rable, lorsque les conditions d’entretien des ani- 
maux sont bonnes (d’août 0 février) et en pé- 
riode défavorable (de mars à juillet), ou cours 
de laquelle les poulets sont moins bien alimentés 
et, théoriquement, plus sensibles à l’action du 
médicament. 

C. - La technique 

Quant à la technique employée, elle ne diffère 
pas notablement de celle qui a éié mise au point 
et décrite lors des essais précédents (GRABER 
et GRAS 1960-l 964). 

Ill. -LES RÉSULTATS 

A. -Action sur les C&odes 

10 Formes adultes 

30 Discussion. 

Gomme lors des essais avec le moléate d’étain 
dlbutyle, il a été utilisé 50 poulets témoins, de 
manière à’etablir à une époque’déterminée, une 
comparaison aussi ‘précise que possible entre ce 
qui a été évacué dprès traitement,; ce qui resie 
à l’autopsie et le ,parasitisme des: témoins, les 
animaux étant originaires dons les trois cas de 
la même zone géographique. ~ 

Le pouvoir anthelminthique de 1’0. E. D. 
s’avère intéressant : (tableau no V) 

o) A partir de 80 mg/kg, les formes adultes de 
Rorllretino tefrogono et de Rorllre+(no echmobo- 
thrida sont éliminées en totalité. Par’contre, quel- 
ques formes immatures de Rarlheiino tefragona 
persistent à 80 et 100 mg par tête : elles sont peu 
nombreuses (la moitié moins que chez les té- 
moins) et ne touchent que 10 p, 100 des poulets 
traités dans le premier cas et 6,5 p,’ 100 dans le 
second. 
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b) Roillietrno cesfwziflus est détruit à partir de / L’O. E. D. se montre donc, du point de vue 
..I. ..~ 

80 mg par tête. 

c) Quelques Choanotaenro infundibulum de- 
meurent visibles à 80 mg par tête. La dose de 
100 mg par têie semble la plus efficace contre 
ce parasite. 

d) L’action de 1’0. E. D. est moins nette sur 
Hymenolepis carioca : 0 100 mg par tête, I’effi- 
cacité est de 90 p. 100 et quelques scolex peu- 
vent être encore mis en évidence 0 l’examen, 
entre lame et lamelle, du produit de raclage de 
l’intestin. 

po”“olr antnelml”r”q”e er cesroouuge, txen 
inférieur au mal&& d’étain dibutyle. II est à 
peu près de la même valeur que le dilaurate 
d’étain dlbutyle (GRAS, GRABER et VIDAL. 
1962) ; (GRABER et GRAS, 1962) (tableau no VI). 

La dose recommandée se situerait autour de 
100 mg par tête pour des poulets doni le poids 
varie entre 420 et 920 g. 

Si l’on recherche ce qui a été foii ailleurs à ce 
sujet, seuls KERR et WALDE (1956) ont expé- 
rimenté 1’0. E. D. sur des poulets artificiellement 
infestés par Roillietino cesticillus. 
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Les ‘auteurs estiment qu’un taux de 80 p. 100. 
d’efficacité constitue un bon critère de la valeur 
anthelminthique du médicament proposé. En ce 
qui concerne 1’0. E. D., ce pourcentage est 
atteint quand on administre 100 mg/kg en cap- 
sule et de 100 0 150 mg/kg dans la nourriture. 
Ces chiffres correspondent à peu près à ceux 
qui ont été obtenus à Forcha. 

8. - Action sur les Nématodes 

voir tableaux n* VI ef VII 

L’oxyde d’étain diphényle, ,quelle que soit la 
dose utilisée est totalement inactif sur les Stron- 
gyloldes Sp, Subuluro brumptl. Acuorio spiralrs et 

‘Ascoridio siyphiocerco. 

KERR et WALDE. (1956), sur Ascoridio goili, 
donnent un pourcentage d’efficacité de 60 p. 100 
quand 1’0. E. D. est distribué dans la nourriture 
à’la dose de 51.75 mg et un pourcentage bien 
inférieur qui n’est pas précisé, lorsque 1’0. E. D. 
est administré en capsule. 

L 

Dans un pays comme le Tchad, où l’on a 
affaire très souvent à des associations porasi- 
taires diverses par Némotodes et C&odes prin- 
cipalement, la monovalence de 1’0. E. D. est 
un inconvénient majeur : elle oblige, lors du 
traitement avec ce médicament d’un effectif 
polyparasité, à effectuer : 

Soit une intervention unique en associant au 
ténifuge un némotodifuge - opération qui risque 
d’être dangereuse pour l’animal, surtout s’il est 
bas d’état : 

Soit deux interventions espacées de quelques 
jours, l’une dirigée contre les C&odes et l’autre 
contre les Nématodes. 

L’une ou l’autre de ces méthodes n’est guère 
à préconiser, depuis que l’on dispose avec l’ar- 
séniate d’étain d’un médicament très polyvalent. 

,,, 

IV. - MODE D’ACTION 

L’oxyde d’étain diphényle agit rapidement sur 
les Cestodes de l’intestin : dans 80 p. 100 des 

a10 
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cas, l’évacuation est terminée 24 heures après 
l’administration de I’anthelminthique. Quelque- 
fois, surtout avec Choonofoenia infundlbulum et 
Hymenoleps cormco, le délai est plus long (de 
48 à 72 heures). 

Les C&odes sont rejetés en menus fragments 
toujours identifiables. bien que très attaqués 
déjà par les sucs digestifs. 

Le processus de désintégratlon paraît voisin 
de celui qui a été décrit par GRAS (1956) et 
qui a été signalé lors des essais avec le maléate 
d’étain dibutyle et le dilaurate d’étain dibutyle 
(GRABER et GRAS, 1962 ; GRAS. GRABER et 
VI DAL, 1962). 

V. - CONSÉQUENCES DU TRAITEMENT 
A L’OXYDE D’ÉTAIN DIPHÉNYLE 

10 Sur I’onimol 

Elles sont peu ou pas visibles aux doses de 
80.100 mg par tête. Quelques observations ont 
été effectuées à propos des modificaiions éven- 
tuelles des éléments du sang, à la suite du traite- 
ment et le jour de l’autopsie. 

Le tableau IF’ VIII donne un oper<u de la 
question. Après traitement à 1’0. E. D., on ob- 
serve dans plus de la moitié des COS, une ougmen- 
tation rapide du nombre des hématies et des poly- 
nucléaires neutrophiles. Le toux d’éosinophiler 
baisse très vite et dans des proportlons notables, 
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ce qui est normal, puisque les C&odes respon- 
sables de l’accroissement du taux d’&osinophiles 
sont chassés à I’ext&rieur. 

20 Augmentation de poids 

Elle est manifeste. Neuf poulets traités et neuf 
pouleis témoins infestés par des C&odes divers 
ont été placés, le 15 janvier 1962, dans des cages 
séparées, entourées de tulle moustiquaire, pour 
empêcher les réinfesiations à partir des mouches 
domestiques. ils ont été soumis au régime-habi- 
tuel. mil et verdure. Ils ont été pesés le 21 jan- 
vier 1962, le 30 janvier 1962 et tués le 6 février 
1962. 

Les résultats figurent au tableau no IX. 
En tenant compte du fait que le poids des 

poulets témoins a progressé en moyenne de 

2,3 p. IOOl’augmentafion depoidsdes poulets trai- 
tés se situe autour de 10 p. 100. ce qui est sen- 
siblement égal à ce que l’on obtient lors du trai- 
tement à I’anéniate d’étain. 

VI. - MODE D’ADMINISTRATION 

Comme lors des essais précédents. il est des plus 
classiques. Les poulets ont reçu 1’0. E. D. dans 
des capsules de gélatine qui ont été introduites 
dans I’cesophage au moyen d’une pince plate. 

Les poulets ont été soumis à une diète préalable 
de 18-20 heures. La nourriture a été redonnée 
immédiatement après l’opération. 

VII. -TOXICITÉ 

Comme pour le dilaurate et le maléate d’étain 
dibutyle. la toxicité de l’oxyde d’étain diphényle 
a été envisagée sous deux aspects : 

218 

Tout d’abord nous avons étudié l’agressivité 
immédiate de 1’0. E. D. pour le poulet, puis dans 
les conditions de traitemeni. nous avons examiné 
les possibilités de contamination des parties des 
volailles, destinées à la consommation. par les 
résidus d’0. E. D. 

10 .Joxicifé ,de~ l’oxyde, d’étain diphéoyle pour le 
pOUld 

Si de nombreux travaux onf été consacrés à 
l’étude de la toxicité des composés triphényl 
étain (KLIMMER. 1958 ; KLIMMER et TAUBER- 
GER. 1960 : TAUBERGER,et KLIMMER, 1961 : 
KLIMMER 1964), on en trouve irPs peu concer- 
nant la toxicité des composés diphényl étain. 

Dans leur travail sur l’activité de 1’0. E. D.. 
sur Hymenolepis @oterno, CASTEL, GRAS et 
BEAULATON indiquentque chez le rat la D.L.50 
de 1’0. E. D. est voisine de 200 mg/kg. 

KERR (*) a étudié la toxicité des composés 
org6niques de l’étain pour le poulet. II a obtenu 
les résultats ci-après (voir tableau no IX) avec’ 
1’0. E. D. administré à des poulets New Hamp- 
shire âgés de trois à quatre semaines et pesant 
175*1og. 

Nous avons administré des doses croissantes 
d’0. E. D. au poulet africain, les résultats sont 
rapportés dans le tableau no X. 
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mg pi‘ Poulet Ilo 7 
tête l-9-1 961 

12-9-I 961 

Poulet n’ 8 
l-9-1 961 

12-9-1961 

3.150,cco 
~3.15O.WO 

Poulet “0 9 
69 
11 k Ii 
14 

2 

Poulet n’ 12 
l-9-1 961 3.55o.cm 68 

12-9-1961 3.eoo.m 78 
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10 120 
11 MO 
12 700 
13 680 
14 ,680 
15 820 
16 160 
17 860 
18 700 

73 
740 
700 
760 
760 
900 
120 
860 
a00 

I 

800 160 + 4og 
7oq 720 - 120 g 
741 700 = 
760 660 - 2og I a00 a40 + 160 g 
940 960 + 140 g 
a00 aco + 4og 
a20 7.83 - aog 
780 703 = 

Total : 2,3 p.100 

:fii 

L’oxyde d’étain diphényle tue 80 p. ‘100 des 
poulets vers 700 mg/kg, mais, 0 des doses 
inférieures, des accidents mortels peuvent se 
produire, notamment 0 la dose de 200 mg/kg 
où il a été constaté 25 p. 100 de pertes. Par contre 
à 400 mg/kg. on n’observe pas de mortalité : 
il s’agit bien plutôt de réactions Individuelles. 
variables selon l’état de l’animal et son degré 
de parasitisme. 

Sur 61 poulets tratés à la dose de 100 mg par 
tête et dont le potds allait de 400 g à 1.280 g, un 
seul a succombé et la dose re<ue correspondait 
à 200 mg/kg. 

d,? 0 p.100 
II 0 P.lW 
” 0 P.100 
2 25 p.100 
1 12,5 P.100 

nulle 0 p.100 
: 83 16 p.100 

p.100 

nulle 0 p.100 

mo'wfe 
1.6 p.100 

Les signes extérieurs de I’i@xication ;à 
l’oxyde d’étain diphényle se traduisent par une 
paralysie générale. Le poulet intoxiqué demeure 
accroupi dans SO. cage, la tête sous l’aile et les 
plumes héri:sées. Parfois la tête tombe complè- 
hllent sur le côté. L’anorexie est totale. Souvînt 
on note une violente diarrhée qui apparaît dans 
les quelques heures faisant suite au traitement et 
qui, dans les cas favorables, rétrocède ou bout 
de 2 à 3 jours. 

Dans les cas graves, la mort survient en 
48 heures, quelquefois plus. selon les doses 
administrées. 

A l’autopsie, jusqu’à 500 mg/kg, les lésions 
sont extrêmement discrètes, sinon nulles. On 
remarque. le plus souvent. une forte congestion 
de l’intestin avec, parfois. des hémorragies 
punctiformes. 

Parcontre, lesdasesfortes.ou-delàdeSOOmg/kg 
déterminent des lésions d’hépatite nécrosante. 
Le foie est de couleur feuille morte et se rompt 
au moindre contact. Les résulttits sont donc 
moins favorables que ceux obtenus par KERR. 
mais il est probable que cela esi,dû à une plus 
grande sensibilité du poulet africain. 

D’autre part. comme l’ont f&t remarquer 
CAUJOLLE et coll. dès 1954, la toxicité des 
organestoniques demande 0 être déterminée 
sur un très grand nombre d’animaux afin de 
pouvoir compenser les réactions individuelles qui 

sont très importantes pour ce type de composé. 

ais 
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D’une façon générale, la toxicité de 1’0. E. D. 
se situe dans la même zone que celle du dilourate 
et du maléate d’étain dibutyle, la diminution de 
la solubilité de ce composé n’est donc pas un 
facteur qui influence l’agressivité de ce produit. 

KERR* fait d’ailleurs très justement remar- 
quer que la toxicité des sels de dibutyle étain 
dépend de la quantité du groupe dibutyle étain 
présent dans la molécule. 

20 Toxicité pour l’homme des viandes frai& 

Au Tchad, il est fréquent de voir consommer 
des animaux en mauvais état ou intoxiqués à 
la suite d’un traitement (GRABER et GRAS, 1962- 
1964; GRAS, GRABER et VIDAL, 1962). La 
recherche des résidus de composés organiques 
de l’étain et de la persistance de ces résidus 
chez les animaux traités ne doit donc pas 
être négligée, d’autant plus que ces ,produits 
ont’ tendance à s’accumuler dans les graisses. 
d’où ils ne sont éliminés que lentement. 

La recherche des résidus d’0. E. D. (L été faite 
par le dosage de l’étain dans les organes de 
pOulets traités. 

Nous avons opéré de la manière suivante : 
9 poulets New-Hampshire pesant 2 kg + 100 g 
reçoivent une dose unique de 100 mg/kg repre- 
sentant /a dose thérapeutique recommandée. 
Le produit est administré en capsule de gélatine; 
après une diète de 12 heures. Les poulets sont 
sacrifiés 3 jours, 6 jours et 10 jours après le 
traitement. Les pr+vements sont effectués im- 
médiatement après la mort de l’animal. 

On procède ensuite à la destruction de la 
matière organique par la méthode sulfo-nitro- 
perchlorique. Nous wons détruit des quantités 
de 50 à 60 g pour l’aile et la cuisse, le foie, les 
reins et le gésier étant détruits entièrement. 

Le résidu suIfurIque de destruction est trans- 
féré dans un appareil à d,istiller dans lequel 
l’étain est isolé par distillation. par attaque d’un 
mélange d’acides chlorhydrique et bromhy- 
drique suivant la technique du BÜRGER (1961). 

Après élimination du brome, l’étain est dosé 
par la méthode spectrophotométrique au dithiol 
d’OVENSTONE et KENYON (1955). Cet@ mé- 

(*) Travail non publie. 

thode permet de doser iusqu’à 5 wq d’étain dans 
la Pri;e d’essai avec .une erre;; relative qui, 
n’excède pas 10 p. 100. 

Sur l’aile et la cuisse l’étain a été dosé égaie- 
ment par polarographie ; pour cela, on pro- 
cède comme il a été indiqué pour la méthode 
au dithiol, mais après élimination du brome par 
action de l’acide sulfurique à chaud, le résidu 
sulfurique est neutralisé par l’ammoniaque en 
présence de chlorure d’aluminium et de rouge 
de méthyle. Le précipité d’hydroxyde d’olumi- 
nium, qui sert d’agent de coprécipitation pour 
l’hydroxyde d’étain, est séparé par centrifugation, 
puis solubilisé -par l’acide chlorhydrique 6 N. 
L’étain est alors dosé au polarographe MECI L 
X 2 en présence de chlorure d’ammonium saturé 
et de rouge de crésol comme «maximum su- 
presser ». On trouvera les détails de ‘cette tech- 
nique dans le travail de GODARD et ALEXAN- 
DER (1945). 

Les résultats sont ‘rapportés ,dans le tableau 
rIo XII. 

m.iuAu NO HI 

1 0.1 0 0,I 0 0 
a 0.4 0 0 0 0 
3 0.9 - 0, 0 0 

Etain ,en mg& de tissu.9 frais 
dix jours après le traitement 

1 %3 0 0 0 0 
2 ~ o,, 0 - - 0 
3 o,t 0 0 0 0 

ces résultats montrent que, comme povr le 
dilaurate et le maléate d’étain dibutyle, des 
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quantités non néqllgeables d’0. E. D. sont absor- 
L&es, les concentrations les plus élevées se 
retrouvant également dans le foie. Après 6 jours 
on ne trouve plus trace du produit dans l’aile et 
la cuisse, mais après 10 jours, de faibles quantités 
sont encore présentes dans le foie. Toutefois, 
il est important de remarquer que le dosage de 
l’étain n’apporte aucune indication sur la forme 
dans laquelle se trouve l’étain diphényle une 
fois métabolisé. II est possible qu’une partie de 
1’0. E. D. soit transformée en étaln minéral, qui 
est alors éliminé beaucoup plus lentement, ce 
qui est conforme à ce que l’on soit du métabo- 
lisme de cet élément (GRAS 1956). B~en que 
certains toxicologues ne semblent pas vouloir 
admettre cette possibilité, les travaux récents de 
HEROK et GOTTE (1961.1964). BRUGGEMANN 
et NIESAR (1954) sur le métabolisme de l’acétate 
d’étain triphényle ont confirmé ce point de vue. 
Dans ce cas. la présence de résidus d’étain, chez 
les poulets traités, aurait beaucoup moins d’im- 
portance, puisque les résidus d’étain minéral 
dans les matières alimentaires. admis par la 
plupart des législations, sont très elevés (jusqu’à 
250 ppm BARNES et STONER. 1959),’ alois que 
pour les composés organiques, il semble que 
l’on ne puisse pas dépasser 0,2 ppm (BARNE? 
et STONER, 1958-1959). 

Quoi qu’il en soit, la consommation de poulets 
ayant reçu un traitement avec une dose théra- 
peutique d’0. E. D. peut être faite. comme pour 
le dilaurate et le maléote d’étain dibutyle, 9 d 
10 jours après le traitement. 

CONCLUSIONS 

L’oxyde d’étain dlphényle fait preuve d’une 
activité anthelminthique. à peu près semblable t 

celle du dilaurate d’étain dlbutvle. mais nette- 
ment inférieure à celle du maléote d’étain dibu- 
tyle ; il estsans action sur des Nématodes comme 
Subuluro brumpil et Acuoria splrafis. 

Sur Ier C&odes, il détruit les formes adultes 

de Roilktmo fetragono. Cofugmo digonoporo, 
Raillietino echinobothrida, Roillretino cesticillus et 
Choonotoenm Infundibulum à la dose de 100 mg 
par tête. Il subsiste quelques Hymenolepls carioco, 
ainsI qu’un, petit nombre de formes immatures 
(7 p. 100) de Roilfiet~no tefragono. 

L’anthelminthique est administré dans des 
capsules de gélatine. L’animal est préalablement 
soumis à une diéte de 15 à 20 heures. 

Du point de vue de la toxicité, l’oxyde d’étain 
diphényle présente, pour le poulet africain, les 
mêmes inconvénients que le dilaurate et le 
maléate d’étain dibutyle. 

Déjà, à la dose thérapeutique préconisée, on 
relèveun pourcentage de mortalitéde1,6p.100 ; 
aux dosessupérieures. le taux demortalité varie 
selon les lots des poulets utilisés et l’état des 
animaux. 

Du point de vue des r&sidus, après adminis- 
tration de la dose thérapeutique standard de 
100 mg/kg. les’plus fortes concentrations du 
produit se trouvent dans le foie. Comme pour 
le dilaurate et le maléate d’étain dibutyle. les 
poulets peuvent être livrés à la consommation 
une dizaine de jours après le traitement. 

Dans les conditions africaines. l’oxyde d’étain 
diphényle demande à être manipulé avec une 
certaine prudence. 
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Ai 80 mgjkg ihe oduli forms of Raillietino Wrogona and R. echinobothrido are 
toioly eliminoted. 

R. cesficilius is destroyed siatiing from BO mg by head. The efficiency on Hyme- 

noiepts cmaco a+ 100 mg by head is 90 yw 
ihe dose recommended issiiuaied about mg per heod for chiikens varying 

in weighi between 420 and 920 g. 
Diphenyliin oxide, whoiever might be the dose, is on the conirary totaly 

inactif on the Slroogyloides sp., Subulura brun@, Acuana spirolis 6nd Ascaridia 
sfyphiocerca. 

Diphenyltin oxide, adminutered in the form ofgelatine capsules,af+era dietof 

181020 hourr. eltminates !n 80ialOOcosesthecesiades ofthe intestiin in 24 hours. 
The augmentation in weighf ofier ihe treohnent is siluoted oround 100 io 100. 

The toxication of ihe product resembles to fhose of Ihe dilauroie ond the 
moleste of dibutyltin. Ai the theropeutic dose the pourceniage of motialify is 

1.6io100. With superiordosesitvariesoccardingiatheconditionoftheanimols. 
A+100mg/kg+hesironges+concen+ra+~onsofthe produdarefound inthe lier. 

The consummation ofthe ireoied onimols moy be madeten yeors af+er ihe IreaI- 
me”,. 

RESUMEN 

Ertudio de la octividad antihelmintica y de la toxicidad 
de algunor compucrtor organicos del arlmo 

111. Oxido de ertapodifanilo 

En IGS loboratorios de Forcha Tchad) se ho experimentado sobre 10s C&todos 
y Nem&todas del pollo. un bercer compuesto orghnico del estono, el exido de 
estono difenilo (CBHS)a SnO, polvo blanw. omorfo. insoluble en el aguo y en 

todos lx solventes. 
Los ensayas efectuados en distintas 6pocos del ano muestron un poder onti- 

helmintico y cesiodifugo del oxldo de es+ano difenilo muy inferior (11 del moleoio 
de eslano dibutila y opraximodamente del mismo vaIor que el dilauroia de 
estona dibuiilo. 

Las formas aduitas de Roiilielina tefrofonb y R. echuinobotrido son +o+almenIe 

eliminadar con BO mg/kg. 
R. culicellus es destruido o partir de las 80 mg par cabeza. Lo eficocio sobre el 

Hymeooiepis corioco a 100 mg par cobezo. es de 90 p, 100. 
Para 10s pollos de peso comprendida entre 420 y 920 gromos, 10 desir reco- 

mendado se sitba alrededor de 10s 100 mg par cabeza. 
El oxido de esIana difenilo es, en cambio, cualquiero sea 10 dosn. totalmente 
inactive sobre 10s Strangyloides sp., Subulura Brumpi~. Acuaria spiralis y Ascoridia 

slyphlocerca. 
EI bxido de ahno difenilo, administrado en copsulos de gelatino y despu& 

de una dieto de 18 a 20 horos, elimina las cbstodos del intestin0 en 24 horas en 

80 p. 100 de 10s casos, Despu& del traiamiento, el aumenio de peso es approxi- 
modamente de 100 p. 100. 

La toxicidad del producio es semejante a 10 del dilauraio y del moieoto de 

esiana dibutilo. A dosis terapéuticos. el percentoje de mortolidad es de 1,6 p. 
100. A dasis superlores. varia segun el estado de 10s animales. 

A 100 mg/kg, Ias moyores concentrociones del pradudo se encuentran en el 

higado. Los anlmoles tratados pueden se; consumidos 10 dias despu& del fro- 
tamiento. 
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Piroplasmose du porc 
Infection naturelle à Piroplasma frauffflanni 

Knut et du’ Toit, 1921, à Bambari 
(République Centrafricaine) 

par J. ITARD 

Inr+~lu+ d’Elevoge et de Medecine Vétéwnaire des Pays tropicaux 

(Laboratoire d’entomo-protoroologie) 

A Bambari (République cenirafricolne) chez une truc saign& pour une 

mkte, il c été observé une infestation à Piroplosmo lroutmoooi. Les tiquer rkol- 

tées appartienneni à I’espèce Rh!picepholus seoegoiensis. L’auteur. après une 

étude morphologique du parasite. présenk une série de microphotographes 

des différenies former porositairer. 

La,piroplasmose du porc est une affection assez 
rarement observée et n’ayant fait l’objet que 
d’un nombre relativement restieint de publica- 
tions. 

Signalée pour la première fois en 1911 en 
Russie, puis selon KNUTH et DU TOIT, par 
TRAUTMANN au Tanganyi ka en 1914, la Piro- 
plasmose du porc fut porticullèrement bien étu- 
diée par les auteurs italiens (SPARAPANI, 1917, 
LANZILLO, 1924 et 1933 ; CERRUTI, 1934 et 
1939). 

Elle fut observée par la suite en Guinée fron- 
çoise en 1942, en Bulgarie (1943 et 1946), ou 
Congo Belge et ou Transvaal (1948). en Rhodésie 
du Sud par LAWRENCE et SHONE en 1948 et 
1955 et en Guinée portugaise par TEINDERO 
en 1952. En 1960. enfin SHONE et PHILIP mon- 
trent que le potamochère (Potomochoerus porcus 
mochona) peut héberger le parasite bien que 
l’infection soit inapparente chez ce suidé. 

lt ne semble pas. à notre conmxssancetout QI> 
moins, que cette maladie ait fait l’objet d’autres 
publications. En ce qui concerne plus particu- 
librement les territoires africains d’expression 
française, les observations concernant la piro- 

plosmose du porc sont extrêmement rédultes (*), 
C’est pourquoi, ayant ev l’occasion de diag- 

nostiquer. en avril 1962. une infectlon à Piro- 
plasma troutmonni. chez une truie metis Large- 
whlte appartenant à un commerçant de Bambari 
(République centrafricaine). nous avons pensé 
qu’il pourrait être intéressant d’exposer ICI cette 
observation. 

L’animal infecté était soigné pour une métrite 
mais l’infirmier vétérinaire charge du traitement 
oyant constaté un léger ictere. effectua des éta- 
lements de sang, qui nous furent soumis pour 
examen. 

Après coloration des étalements au Moy- 
Grunwald-Giemsa. l’examen microscopique mit 
en évidence de nombreuses hématies parasitées 
par un protozoaire que, d’après sa structure. sa 
forme et ses dmensions, nous avons Identifié à 
Pfroplosmo troutmonni. 

(*) Signalonr ici que Ia Bobesiellose du porc. à Bobe- 
s,e,b perroncitoi o élé observ& ou Soudan. en ,1942. par 
ROUSSELOT (Notes de Porasitologle Irapicole) et en 
R. C. A., en ,959, par FINELLE et MARTIN (rapport 
annuel du Laboratoire de Farcha (Tchad), 1959). 
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SYMPTdMES 

Cliniquement, l’affection ne s’est caractérisée 
par aucun symptôme précis, si ce n’est un léger 
ictère. Pas d’anémie (l’examen des étalements de 
sang ne révèle pas davantage de Iésio’ns érithro- 
cytoires) ; pas d’hémoglobinurie ; température 
légèrement supérieure à la normale ; métrite. 
Tels sont les seuls signes cliniqu,es que nous 
ayons pu relever. On peut se demander si la 
métrite est une conséquence de I’infestation 
parasitaire ou si celle-ci, au contraire, n’est 

apparue qu’à la faveur d’une diminution de la 
résistance de l’animal, provoquée par l’infection 
microbienne. LAWRENCE et SHONE notent 
cependant que l’avortement, en Rhodésie du Sud, 
est un symptôme fréquent de la Piroplasmose 
du porc. TEINDERO a également noté un cas 
d’avortement chez une truie parasitée par 
Piroplasmo froufmanni, en Guinée portugaise. 

TRANSMISSION 

On a longtemps attribué la transmission de 
l’affection, en Afrique, à Boophtlus decoiorotus. 

mais aucune recherche expérimentale n’ayant 
été réalisée, le rôle vecteur de cette espèce reste 
hypothétique. II semble qu’il faille plutôt attri- 
buer ce rôle vecteur aux Rhlpicepholus. TEIN- 
DERO, e,n effet, en Guinée portugaise, a récolté 
sur des porcs infectés Rhlpirepholus lunulatus. 
SHONE et PHILIP, en Rhodke. ont récolfé 
plusieurs Rhipicephalus sunus et un Rhiprcephalus 
a~pend~culafus. FINELLE et MARTIN (1959), sur 
des porcs atteinfs de Babeslellose à Bobesiella 
perronciioi, à Bangui, ont récolté Rhrpicepholus 
complonatus. parasite typique du potamochère 
en forêt équatoriale occidentale. 

Nous avons nous-même trouvé sur le corps 
de l’animal objet de la prés& obserwtlon, 
quelques Rhip,cephalus senegolenzis (MOREL dé- 
terrmnateur) et un grand nombre d’tlemofopinus 
suis. 

TRAITEMENT 

L’animal paraslté, outre le traitement classique 
des métrites, reçut une injection unique par voie 
sous-cutanée, de Zothélone. Tout rentra très 
rapidement dans l’ordre, et l’animal guérit en 
quelques jours de son infection microbienne 

comme de sa piroplasmose. La stérilisation para- 
sitaire fut constatée au bout de 48 h, dans les 
étalements de sang. 

MORPHOLOGIE DU PARASITE (*) 

L’infestatlon parasitaire est en moyenne de 
3 hématies parasitées pour 1. 000. 

‘Le pourcentage des diverses formes parosw 
taires, classées selon les groupes décrits par les 
chercheurs de l’institut Pasteur d’Algérie, a été 
établi après comptage de 500 parasites. Nous 
avons dans chaque cas, calculé l’intervalle de 
confiance 0 5 p. 100, selon la formule : 

J poqo p=po*z -, 
” 

où p représente le pourcentage théorique : po, 
le pourcentage observé ; qa = 1 - p. ; n = 500. 

Nous indiquons, dans le tableau 1, le nombre 
de formes parasitaires, le pourcentage observé 
et les limites inférieures et supérieures du pour- 
centage théorique. avec un risque d’erreur de 
5 p, 100. 

II nous a paru intéressant de comparer ces 
pourcentagesavecceuxobservés porTEINDER0 
en 1951. 

Le tableau II Indique les proportions des 
formes parasitalres relevées par TEINDERO CI~ 
cours de deux examens successifs et en regard 
celles que nous avons notées à Bombari. Ces 
pourcentages sont pratiquement identiques. 

Les parasites prennent en fait les aspects les 
plus divers et lorsqu’une hématie en contient plu-’ 
sieurs, ils peuvent occuper à,I’intérieur du glo-, 
bule rouge, les positions les plus variables. 

Il est souvent difficile de faire rentrer un para- 
site dans une catégorie ou dans l’autre, les stades 
intermédlalres étant fréquents. Les formes libres 
sont nombreuses ; elles ont généralement un 
aspect piriforme, plu; ou moins allongé (Pl. IV, 
F)g. 22 et 23 ; PI. V, Fig. 25). On rencontre par-’ 
fois des formes rondes libres, (Pl. IV, fig. 24). 

(*) Cette étude fut effectuée, en 1964, ou laboratoire 
d’entomo-prolozoologie de 1’1. E. M. V. T. 0 Mairans- 
Allori. Les microphotographies que mur présentons (gror- 
sissement = 2.000 environ) ont ét4 rkliséee par le 
DrGAYOT. chargé de Recherche ou laboratoire central 
de recherches vét6rinairer à Maisons-Alfort.ovquel nom 
adressonstous nos remememen+s pour l’aide considérable 
qu’il nous 0 apport& 
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Formes onoplormoïdes : Elles se présentent 1 ymes bigfmi? (,Pl..l, Fig.,1 : PI. II, Fig. 4 et 
5 PI Ill, Flg 9 a 12 Pl.+‘, Fig. 18 et 22 :,PI. .V 
Fig. 26 à 30. 33 0 36). 

sous la forme de gros grains intraglobulaires, 
colorés en violet pourpre et d’un diamètre moyen 
de 1,2 I”., 

On note parfois, partant du granule de chro- 
matine, de fins prolongemenis cytoplasmlques, 
se colorant mal et dont la forme et les dimensions 
soni irès variables (PI. II, Fig. 6). 

Formes rondes (Pl. Il, Fig. 4 ; Pl. IV, Fig. 13 ei 
14). Uniques dans un globule rouge, elles peu- 
vent être plus ou moi,ns grandes (diamètre com- 
pris entre 2 + et 3,5 p), régulièrement rondes ou 
plus ou moins ovales. Elles possèdent parfoois un 
petit appendice qui les rapproche des formes en 
poires. Le cytoplasme et la chromatine sont 
généralement répartis à la périphérie du pora- 
site, laissant une vacuole centrale plus ou moins 
grande. Des prolongements, de nature chroma- 
tique, peuvent traverser cette vacuole centrale 
et former à l’intérieur de celle-ci des figures 
complexes. 

Ce sont les formes les plus fréquemment ren- 
contrées. On trouve ,tous ,les stades entre la 
forme géminée classique, dont les éléments en 
poire forment entre. eux un angle très aigu, la 
longueur de chaque élément étant nettement 
supérieure au rayon de l’hématie et les petites 
formes géminées presque rondes formant entre 
elles un angle plus ou moins ouvert pouvant 
parfois atteindre 1800 et ressemblant à des Bobe- 
siella. 

Formes ellipliquer (PI. 1, Fig. 1 ; PI. Ill, Fig. 7 et 
8 ; Pl. IV, Fig. 15, 16 et 17). 

On peut rencontrer tous les stades entre les 
formes rondes régulières et les formes ellipti- 
ques et la classificaticn est souvent malaisée. 

Les éléments piriformes peuvent être réunis 
par leur extrémité pointue ou être nettement 
séparés, s’allongeant côte à côte 0” occupant à 
l’intérieur de I’hématie des positions très varia- 
bles. Certains éléments sont en opposition, leurs 
grands axes étant parallèles. Dans d’autres cris, 
les grands axes sont plus ou moins perpendicu- 
laires l’un à l’autre. Certaines formes géminées 
sont dissymétriques. l’un des éléments ayant un 
aspect piriforme classique, l’autre étant plus 

petit et arrondi. 

Les formes elliptiques peuvent être parfaite- 
ment régulières ou en.poires isolées, ou fusifor- 
mes et plus ou moins contournées. 

Le cytoplasme, plus ou moins dense, est géné- 
ralement réparti sur le pourtour du parasite et 
laisse une vacuole centrale à contours plus OU 
moins nets. La chromatine est située de façon très 
variable :tantôi rassemblée sur un côté du para- 
site (Fig. 1 et 17) tantôt plus ou moins régulière- 
ment disposée à la périphérie (Fig. 7 et IS), elle 
peut dans les formes en poires en particulier, 
être divisée en deux masses ou plus, séparées 
plus ou moins nettement les unes des autres 
(Fig. 8 et 16). 

Le cytoplame est souvent percé d’une ou plu- 
sieurs vacuoles à contours plus ou moins nets et 
la chromatlne peut y  occuper des positions diver- 
ses. On trouve des éléments dont la chromatine 
se concentre en position équatoriale ou parfois 
vers l’un des pôles. Dans d’autres cas. la chro- 
matine est divisée en deux masses ou plus, répar- 
tws irrégulièrement 0 la périphérie du parasite 
e+ réunies ou non par des filaments plus ou moins 

denses. 

Leurs dimensions varient de 3 à 6 p de lon- 
gueur sui- 1 p à 2.5 ,L de largeur. 

Formes en voie de division (Pl. 1, Fig. 3 ; PI. Ill, 
Fig. 7 et 8 : PI. V, Fig. 31 et 32). 

Les formes parfaites de division sont rares. 
Plus souvent on trouve deux parasites étroite- 
me”+ accolés avec une plage commune de cyto- 
plasme à leur partie acuminée et une échancrure 
ne++: séparant les deux pôles mousses à I’extré- 

mité opposée. 

Former iriples ef quadrupler (Pl. II, Fig. 5 et 6 ; 
PI. Ill, Fig. 12 ; PI.,IV, Fig. 21). 

Peu nombreuses, elles procèdent soit par divi- 
sions longitudinales ,multiples, des formes en 
poire, soit plus fréquemment par bourgeonne- 
ment, des formes amiboNdes. 

Formes omiboïdes (Pl. 1, Fig. 3 : Pl. IV. Fig. 19 

et 20). 

Elles ont généralement une forme plus ou 
moins arrondie, avec des prolongements obtus 
assez semblables à des pseudopodes. 

Former fibres (PI. IV, Fig. 22 à 24 ; Pl. V, Fig. 25). 

Ce sont généralement des formes bigéminées 
Ihbres côte à côte dans le plasma. Les formes 
libres en poire isolée ne sont cependant pas 
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rares. On discerne quelquefois, au-dessous de Nous avons trouvé également des formes 
ceiiaines formes libres. les vestiges du globule parasitaires phagocytées par un macrophage 

rouge qui les contenant. (Pl. 1, Fig. 2). 

PLANCHE I 

1. - Forme elliptique et forme bigéminée. 

2. - Piraplasmer phagocytés par un macrophage 

3. - Forme amibrade et forme en division. 

PLANCHE II 

4 - Forme ronde et forme blgéminée. 

5. - Forme blgémink et forme quadruple. 

6. -Forme triple el forme anoplarmaide. 

PLANCHE 111 

7. - Forme elliptique St forme en divisron. 

8. -Forme elliptaque et forme en division. 

9. -Forme blgéminée. 

10. -Formes btgéminées. 

11. - Formes bigéminées. 

12. - Formes bigéminées el forme triple. 

PLANCHE IV 

13. -Forme ronde. 

14. -Forme ronde. 

15. - Forme elliptique 

16. - Forme en potre Isolée. 

17. ~Forme elIiplique. 

18. - Farme bigéminée. 

19. -Forme omiboide. 

20. - Forme amibatde. 

21. -Forme quadruple. 

22 -Forme gémnée et forme libre en poire. 

23. -Forme libre en poire. 

24. -Former rondes libres. 

PLANCHE ” 

25. - Formes libres en poire. 

26. - Forme bigéminée. 

27. - Forme bigéminée. 

28. - Forme bigéminée. 

29. - Forme big6minée. 

30. - Forme btgémin& 

31. - Forme en division. 

32. - Forme en division. 

33. -Forme bigémnée. 

34. -Forme bigémlnée. 

35. - Forme bigéminée. 

36. -Forme bigémlnée (1800). 
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Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 
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Fig. 4 

Fig. 5 

F!g. 6 
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Fig. 9 Fig. 10 

Fig. 11 Fig. 12 
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l Fig. 20 

l Fig. 23 Fig. 24 
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Fig. 25 Fig. 26 

Fig., 29 

Fig. 31 Fig. 32 

Fig. 30 

Fig. 33 

Fig. 34 Fig. 35 Fig. 36 
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Utilisation de T. evansi 
: pour la recherche des hydrolases sanguines 

responsables de la foquation de glucose 
à partir de différents diholosides 

et du glycogène 
par 1. BALIS - avec la collaboraiion teyhnique de Madame CHATELAIN. 

Par cette méthode, oni été mises en évidence une maltore dons le soog du 

cheval, du boeuf, du lopin et du rat, et une glycog&ose dans le sang du boeuf. 

du lapin et du ra+. 

Lors d’un précédent travail ,(l) consacré au 
,métabolisme glucidique de T. evans~ nous avions 
t,rouvéque ceflagellé étaitapparemment capable 
d’utiliser outre 3 hexoses (glucose, fructose. 
mannose). le moltose et le glycogène. 

En réalité ces deux derniers corps, pour être 
métobolisés dolvent au préalable subir I’actlon 
d’une hydrolase sanguine, les transformant en 
gkcose directement assimilable par T. evans~ (3). 

L’objet du présent travail est de décrire une 
technique originale utilisant J. evonsr comme 
rbatiif et permettant de mettre en évidence ces 
hydrofoses dans le sang de différentes espèces 
animales. 

Matériel et méthodes 

J. evons~ ne métabolise que 3 glucides (glu- 
cose, fructose et mannose) et consomme de 
l’oxygène en présence de ces sucres. 

Cehit peut-être mis en évidence à l’aide d’une 
suspension d’hématies dont la couleur passe très 
nettement du rouge clair au rouge vineux dès 
que I’hétiogloblne est réduite. 

Le virage se produit en 30 à 60 minutes si le 
n’o,mbra de trypanosomes est important. Lors- 

qu’on introduit dans le milieu u’n diholoside 
susceptible d’être hydrolysé par une diastase 
sanguine, le changement de teinte apparaît 
beaucoup plus t&rdivement en raison du temps 
nécessaire à /a formation de glucose en quantité 
suffisante. 

II est donc possible de déceler une hydrolase 
sanguine en comparant les résu(tats obtenus 
dans les tubés suivants : 

No 1. 

Dilution de sang à analyser +I solution de 
diholoside. 

+ 24 heures après, dilution de sang de rat for- 
tement parasité. 

No 2. -(effectué en même temps, que In 
2e partie du no 1). 

Dilution de sang à analyser + solution de 
diholoside + dilution de sang de rat fortement 
parasité. 

SI le diholoside est hydrolysé par uné diastase 
sanguine, on constate un wroge dans le’tube na 1 
alors que la teinte du tube no 2 ne varie pas. 

La réalisation pratique de la méthode est 
conforme au tableau no 1. 

Retour au menu



On utilise 6 séries de 6 tubes stérilisés au four 
Pasteur et numérotés de 1 à 36. Le milieu de 
dilution a la composition suivante : 

- Phosphate bipotassique 1 g 
- Chlorure de sodium ,..,. 0.25 g 
- Eau distillée.. _. _. 100 ml 
- Phoiphate monopotassique ‘. Q S pbur 

obtenir pH 7,4 
- Sté?ilisation par chauffage ou f~ltkation 

sur Seitr. 

Les sucres sont utilisés sous forme de solutions 
à 1 p. 1.000 stérilises par filtration. 

Ce procédé convient mal ou glycogène qui est 
partiellement reienu sur le disque d’amiante. De 
ce fait on n’obtient plus exactement une solution 
à 1 p. 1.000 et pour ce corps les résultats ne 
peuvent être que qualitatifs. 

Le sang de rat parasité ainsI que le sang à 
analyser sont dilués stérilement au 1/30 dans le 
milieu précédemment décrit. Les séries 1, 2, 3 
et 5 sont préparées aseptiquement. 

Après 24 heures on’ réalise les séries 4 et 6 
puis on répartit rapidement la dilution de sang 
de rat parasité dans les tubes 13 à 36. 

Le nombre de trypanosomes dans le sang de 
rat doit ou moins atteindre 500.000 par milli- 
mètre cube si on veut avoir un virage très net. 

En examinant le tableau no 1 on voit que la 
réactton est effectuée sur des concentrations 
croissanies de wcre, car les vitesses d’hydrolyse 
et d’utihsation du glucose formé sont propor- 
tionnelles à ICI concentration du substrat. 

Après quelques essais nous avons adopté les 
dilutions suivantes : 

1/45.000 - 1;22.500 - 1/15.000 - 1;11.250 
- 1/9.000 auxquellès on aJoute un tube témoin, 
ne contenant pas de sucre (tubes nos 1, 7, 13, 19, 
25. 31). 

Les séries 1 et 2 permettent ‘de vérifier qu’il 
n’y a pas de virage en l’absence de J. evansi. 

La comparaison des séries 5 et 6 décèle la 
présence de I’hydrolase recherchée et par rap- 
port à la série no 3 (contenant du glucose), on 
peut évaluer son activité. 

Enfin l’examen comparatif des séries 3 et 4 
permet d’apprécier l’importance de la glyco- 
lyse sanguine en 24 heures.’ 

Pour fixer les idées nous donnerons un exemple 

concret : 

La recherche,de la moltase dons-k sang de 
rat fournit les r&ultats suivants : 

Série no 

1, 0 0 0 0 0 0 
2. 0 0 0 0 0 0 

3* O’ O.‘l,’ 4’ 
4 4 

4, 0 1 4 4 

“,i O ‘O 3 
4 4 

6. 0 0 0 0 0 

Le chiffre 4 représente le virage maximum. 
Ce dernier est obligatoirement obtenu dans le 
tube no 24 de la série 4. 

Avantages de la méthode 

Elle ne nécessite qu’un matériel réduit et per- 
met de déceler qualitativement une hydrolase 
et doser son activité. 

Il est également possible d’évoluer I’impor- 
tance de la glycolyse sanguine. 

Inconvénients 

Cette méthode nécessite un sang de ,rot très 
fortement parasité. Elle est valable choque fois 
que le résultat est positif. 

Si I’hydrolase recherchée est douée d’une très 
fable activité, il est alors impossible d’obtenir 
un virage. Dans ce cas, et si on tient compte des 
hydroloses. susceptibles d’exister dans le sang 
de rat, on augmente considérablement la sensi- 
bilité en comparant la mobilité des trypano- 
somes (1) dans le premier et le dernier tube des 
séries 5 et 6. En effet une très faible quantité de 
glucose ou de fructose est capable de provo- 
quer une mobilisation et, en l’absence de cette 
dernière, on peut affirmer que si I’hydrolase 
existe, son activité est négligeable dons les con- 
ditions de l’expérience, c’est-à-dire diluée au 
1/30 et à la température de 25”. 

Résultats et discussion 

A l’aide de cette technique nous avons recher- 
ché la présence de 5 diastases (lactose, maltase, 
saccharase, tréhalase. glycogénase), dans le 
sang des 6 espèces suivantes : 

Homme, cheval, bœuf, lapin, rat. cobaye. 
Les résultats consignés dans le tableau no 2 

doivent être considérés comme une illustration 
de la méthode car la plupart d’+re eux sont le 
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fruit d’unes expérience unique et ne peuvent 
donc être généralisés. 

La diastase la plus fréquente est la maltase 
qu’on retrouve chez 4 espèces animales. 

La glycogènase est plus rare et surtout moins 
active. 

Nous n’avons pu mettre en évidence la trého- 
lase signalée par BOWMAN, VON BRAND et 
TOBIE (2) dans le sang de l’homme et de lapin. 
Cette dipstase avait été invoquée par ces auteurs 
$ourexpliquer les résultats obtenus parweinman 
avec le tréhalose sur T. rhodesiense et T. pm- 
bmse (4). 

L’examen des séries 3 et 4 a permis de noter 
régulièrement une glycolyse appréciable en 
24 heures. ceci se manifestant toujours par un 
“(rage moins importpnt dans la série 3.. Par 
contre il est nettement plus précoce dans cette 
même série, comme 51 le glucose avait subi une 

sorte de préparation, le rendant plus apte à 
être utilisé par T. evonsi. 

Nous avons exposé dans ce travail, le pr~n- 
cipe et la réalisation technique d’une méthode 
originale permetiant la recherche de certaines 
hydrolases dans les liquides biologiques. 

Elleest baséesur le fait queT. evansiconsomme 
de l’oxygène et se mobilise, uniquement en pré- 
sence de glucose. fructose et mannose. 

Lin diholoside ne peut donc provoquer ces 
phénomènes que ~‘11 est préalablement hydro- 
lysé et transforme en l’un de ces 3 hexoses. 

Cette méthode nok a peimis de mettre en 
évidence, dans le sang de différentes espèces 
animales, une maltase’(cheval, boeuf, Idpin. rat) 
et une glycogènase @caf, lopin, rat). 

Use of Y. e&ri for ;hc detecfion of hydrolaser of bload 
which are rerponsible of dextrose formation 

from voriovs di-rocchorldas mnd glycogsn 

The author bas report& the principle ond the practicol application ofon inven- 
live method using T. evwsi OP a reogeni which.ollowr ihedetectian,ofvarious 
hydrdorer of blood. 

With ibis method O. maltose has been show” in herse, OX, rtibbit and rat 
blood, a glycogenase in OX, rabbif and rat blood. 
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RESUME N 

El aufor expone el principio y Ia reolizocibn temica de un m&odo original, 
utilizando T. evonri como reactivo, y permitiendo 10 busquedo de cierios hidro- 
losis sanguineor. 

Mediante este método. fueron dercubierfas una ma1fo.m en la sangre de un 
cobollo. de un buey, de un conejo y de uno rato.y unaglicogenorisen losangre 

de un buey. de un conejo y de una rata. 
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Rechkches sur l’aflaioxine ~‘~ ; ~. 
Revue des travaux effectués’pendant le prémier Seme&r& 1964 

dans les Laboratoires centraux de 1’1. E. M. V. T. 
par 1. P. PEUi, R., RIVIÈRE, P. PERREAU et 1. PAGOT 

RÉSUMÉ 

Les recherches entreprwr aux Laboratoires centraux de 1’1. t. M. V. T. 

virent 0 permeWre des études iaxicaloglques ei pharmacologiques ultérieures. 
Différentes sources d’atlaio*ine sont envisagéer, notommen+ des culturei sur 
mois groin qui an+ produit de 10 toxtne. 

ies OUR~~S indiquent les mélhodes d’extractions à +OUI les sioder et le moyen 

d’homogénéiser I’exlroit brut par de I’étha?ol absolu ; pour détecter 10 toxicité 
et suivre ierextroct~ons et les pur~ficationr, ils exposent en détail deuxépreuves : 

biologique sur caneionr e+ physco-chimique par fluorescence aprk chroma- 
fographe Ils dkrivent un? méthode r~mple pour photographier les chromo- 
togrammes fluorescents e+ donnenides euempler dece qu’elle permet d’obtenir. 
On peut donc classer Ier rérultatr obtenus, les revoir A tout moment. les 
comparer et effectuer, par projection sur écran. des mesurer précises de RF, 

Celte technique est porliculièrement efficace. associée à la chromotogrophle 
en COUC~X ,mince dont le< modal/+~r son+ onalyrées du poini de vue de Ia repro- 
duclibili+& der kul+a+s obtenus. 

Lo confrontation des données de taules ces anolyres permet une mise ou 
point des techniques 0 v+ilser pour des r@ercher, futures sur ce sujet porli- ~ 

culi&remen+ imporlont au point de YW économique. 

Les laboratoires de 1’1. E. M. V. T. ont été intoxication ou une taxi-infection. 
amenés à étudier la toxicité des tourteaux ‘Les recherches faites au Laboratoire Central 

d’arachides envahis par les moisissures du genre de Recherches v&érinaires malgache géré 
Aspergiilus (A. flovus Link) et contenant leurs par 1’1. E. M. V. T. permirent d’éliminer les 
toxines. les aflatoxines, responsables de nom- couses infectieuses ‘et parasitaires et d’incri- 
breux accidents en pathologie vétérinaire, miner I’alimeniation et plus particulièrement 

notamment chez les porcs. les tourteaux d’arachide, que les éleveurs 
Dès 1960, en effet, avait été observée à Modo- ! introduisaient en quantité très importante dans 

gascar. une maladie enzootique qui, dans ~ les rations (29, 31. 33). 
plusieurs élevages importants, décimait les ! Les tourteaux malgaches sont des «apeI- 
truies et parfols les verrats. Des mortalités éle- ! lers» contenant encore près de 10 p. 100 de 
vées apparurent également en 1962 sur des / mahères grasses et leur rancissement est rapide ; 
porcs en crassance, âgés de 4 à 10 mois (7) le taux excewf d’acides gras polyinsaturés 

Les examens anotomo-pathologiques mon- pouvait être rendu responsable des troubles 
traient, dans tous les cas. une atteinte grave observés. 
du foie et I!histologle révélait des Iésicns de Les travaux des chercheurs britanniques 

dégénérescence orientant le diagnostic vers une permirent, après 1961. d’attribuer les accidents 

w! 
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à la présence d’aflatoxine dans ces tourteaux. 
Les recherches des laboratoires centraux de 

1’1, E. M. V. T. avaient pour but l’extraction ou 
la production, puis la purification d’une quan- 
tité d’aflatoxine suffisante pour permettre des 
études de toxicologie, sur petits et grands’ 
animaux et des analyses sur la nature des 
différents Fomposonts de cette toxine. 

Une application directe de ces recherches 
serait, dans I’lmmédiat, la mise au point d’un 
procédé commode de détection de I’aflatoxine 
dans les produits utilisés pour l’alimentation 
animale, en particulier dans les tourteaux 
d’arachide. 

1, -SOURCES D’AFLATOXINE 

10 Tourteaux : Nous avons utilisé d’abord 
des tourteaux d’arachide réputés toxiques. C’est 
d’ailleurs l’approvisionnement en un tel maté- 
riel qui s’est révélé l’obstacle principal au déve- 
loppement des recherches. 

Celles-ci ont pu commencer grâce à l’arrivée 
d’un échantillon de 15 kg en provenance de 

Madagascar, où ce tourteau avait provoqué 
des accidents et la mort expérimentale de 
canetons. 

20 Manioc : Une équipe chargée d’une enquête 
sur les aliments du bétail dans les pays de 
l’Afrique occidentale avait également pou.r 
mission de trouver des produits contaminés 
par des moisissures. Elle n’obtint que deux 
échantillons de manioc moisI. 

30 Cultures : Ces difficultés d’approvision- 
nemeni rencontrées avec les sources naturelles 
d’oflatoxlne nous incitèrent à rechercher si des 
cultures d’Aspergillus pouvaient fournir des 
quantités suffisantes de toxine. 

a) Souche? d’Aspergillus flavus Link : 

- Deux souches furent employées : l’une 
provenait de la collection de 1’1. R. A. T. l’autre 
de Madagascar, isolée 0 portlr, du lot de tourteau 
toxique sur lequel avait été déjà prélevé I’échan- 
tillon de 15 kg qui servit aux premiers essais. 

.- Toutes deux furent conservées sur @!Ose 
à l’extrait de malt, sans précautions spéciales. 

b) Cultures : 

1) Sur milieux liquides. 

Le milw classiq’be de CZAPEK a été le pre- 
mier expérimenté : 

6 ballons d’un litre ont été ensemencés copieu- 
sement avec la souche de 1’1, R. A. T. ; après 
10 jours à 22.240 C. ,période au cours de 
laquelle plusieurs cy+s de fructification s’étaient 
effectués en surface, cette culture a été filtrée 
et le filtrat ~S’est, ré@? non toxique pour le 
caneton, même après une forte concentration 
par évaporation (Rotqvapor), bien qu’une fluo- 
rescence ait été ensuite décelée. 

La même souche a ‘été ensemencée de faFon 
Identique sur milieu à l’extrait de malt OXOID ; 
une culture de 10 ,ours, très abondante a été 
filtrée. puis concentrée par évaporation. 

La chromotographie et l’examen en lumière 
ultra violette montrèrent que rette préparation 
était pauvre en aflatoxlne et elle fut abandon- 
née. 

2) Sur milieux solides, 

Après ces insuccès la souche de Madagascar 
fut demandée au Laboratoire de 1.1. E. M. V. T. à 
Tananarive. Elle n’est pas encore passée sur 
milieu liquide, car II a été jugé préférable, 
avant toute expérimentation, d’éprouver le 
caractère toxigène de,ces deux souches en uti- 
lisant simplement la culture sur groin de mais, 
réputée pour donner une production suffisante 
d’aflatoxine (bien que l’extraction en soit ensuite 
fastidieuse). 

Douze boîtes de ROUX (pour chaque souche) 
contenant chacune environ 80 g de maïs stéri- 
lisé, très légèrement humide, ont été ensemen- 
cées avec une suspenk~on de spores. 

L’envahissement mycélien et la production 
conidienne sont excellents à condition que les 
boîtes ne soient bouchées qu’avec un tampon 
de gaze tissez lâche : ‘une aération satisfalsonte 
est donc Indispensable. Après une semaine de 
culture. les boîtes ont ‘été outocla&es 30 
minutes à 1000 C. 

Une parte des graines a éié’soumise à I’ex- 
traction chloroformiiue et l’autre partie. des- 
tfnée à I’alimentation’de caneto’ns sous forme 

de bouillie, o. été, brpyée. 

II. - LES MÉTHODES D’EXTRACTION 

a) Tourteau toxique de Madagascar : 

La technique du Tropical Products lnstitufe. 
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décrite par SARGEANT et- ses collabor@eurs 
fut utilisée (8). Le tourteau déllp/dé à l’éther, 
subit une’ extraction par le méthanol ; le résidu 
obtenu est dilué dans de l’eau distillée et le 
mélange subit une 2e extraction chloroformique ; 
l’extrait noirâtre recueilli apr&s évaporation 
bu solvant est dissous dans un mélange éther 
de pétrole-méthanol-eau. puis agité énergi- 
quement et mis à décanter ; la phase métho- 
nolique inférieure est traitée à deux ,reprises 
par de l’éther de pétrole, puis éyaporée sous 
pression réduite. 

,Le résidu pateux final. qui constitue l’extrait 
brut, très épais. d’environ 3 g pour 800 g de 
tourteau est dilué dans 40 ml d’eau distillée : 
1 ml de la solution correspond à 20 g de tour- 
teau. Le produit obtenu se présente sous l’aspect 
d’une pate assez peu fluide, de couleur noi- 
râtre due à la présence en grande quantité 
de pentosanes et de polysaccharides extraits 
par le méthanol. Cet extrait est peu misclble 
à l’eau, donne des solutions hétérogènes, con- 
tenant des particules insolubles collant ou verre. 

Cette méthode d’extraction par le tiéthanal 
ne donne pas ‘entière satisfaction et d’autres 
techniques seront essayées. 

b) Manioc moisi : 

Les deux échantillons de manioc moisi onl 
été traités de la même façon. mais. le taux de 
matière grasse étant très faible (moins de 
1 p. 100). ils n’ont pas été délipidés. Une fluo- 
rescence d’intensité moyenne o pu être décelée 
par chromatographie. 

c) ~Cultures : 

Les +ux cultures sur maïs on! subi une simple 
extraction chlorbformique pendant 6 heures 
dansdes appareils de SOXHLET. Le solvant esi 
évaporé sous pression réduite dans un évapo- 
rateur rotatif. Le résidu-est dissous dans un 
mélange de méthanol et d’éther de pétrole à 
parties égales. QI ajoute 5 ml d’eau distillée 
et on agite fortement. Ce tout est mn à décanter 
et la couche méthanollqueest recueillie. L’extrail 
est obtenu par évaporation, sous pression ré- 
duite, du méthanol. 

Jll. -LES EXPÉRIENCES 
SUR CANETONS 

Les produits suivants ont été testés sur cane- 
tons «Pékin » de ? jours : 

- L’extrait brut de tourteau. 
- Le tourteau entier. 
- Une culture d’A. flovus (souche 1. R. A.;‘T.) 

sur milieu de ‘CZAPEK. 
- Les 2 cultures d’A. flovus sur mais en grain. 

a) Premiére éxp~rlence : 

- 4 canetons ont recu, deux fois par jour 
et pendant 7 jours, 2 ml d’une dalution ou 1/40 
de, l’extrait dé tourte&. correspo’ndant à 13 g 
de tourteau mais le’ mélange n’était pas d’une 
homogénéité parfaite. 

- 4 canetons ,ont resu, deux fois pare jour, 
3 ml de la culture sur CZAPEK. 

Aucune mortalité n’a été observée et les 
8 canetons oirisi que 2 témoins o& été sacrifiés 
le 7= jour. 

,, 

b) Deuxième expérience : 

- 5 canetons ont re$u le même extrait de 
tourteau, mois cette fois homogénéisé par 
addition d’une petlie quantité d’éthanol absolu 
et dilué ou 1120, chaque ml correspondant à 
13 g de tourteau, suivant le protocole suivant : 

2 ml le l,er jour, soft l’équivalent d’environ 
26 g de tourteau ; 

2 fois 2.5 m’l les jours suwants., soit I’équiva- 
lent d’environ 32 g de tourteau ; 2 canetons sont 
morts le 3e jour et les 3 autres le 4e jour. 

- 5 canetons ont regu du tourteau complet 
à raison de 1 g le Ier jour, 2 g les 2e et 3e jours, 
3,5 g le 4e jour ; 4 canetons sont morts le 4e jour 
et le dernier le 5e jour. 

-.2. témoins ont été, sacrifiés le $Jour. 

c) Troisième expérience :’ 

- 7 lots de 5 canetons ont été constitués : 

.Les deux premiers ont re$u les extraits,‘des 
deux cultures sur maïs à raison de 2 ml, deux 
fois par jour, d’une dilution ou 1110 (2:ml cor- 
respondant à 5 g de mais moisl). 

Un sujet est mort le 6e jour et un autre le 
IOe jour, tous deux appartenaient ou lot no 2 
(souche isolée à Madagascar). 

Les 8 survivants ont été sa+ le 15e jour. 
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Les lots no:3 et, 4 ont re5u de façon parallèle ~ L’admlnlstration’dei produits ioxiques s’avère 
du mais contaminé. broyé après autoclavage ; assez difficile et imprécise. car’11 est pr’atique- 
et n’ayant pas, subi d’extraction, à raison, de I menti itipossible lors de, I’adminisiration de 
5 ‘9 par ,our. 

Aucune mortalité n’a été observée ; les cane- 
liquides (solutions d’extralis én I’occ~rrence) 

1 d’éviter les régurgitations incontrôlables, quel- 
tons ont été sacrifiés le 15e jour. que soit le volume in&&+. D’autre Part, si l’on 

Les lots n” 5 et 6 ont reçu les mois broyés 1 veut faire Ingér&r des produits coniplets tels 
ayant subi l’extraction. à ,raison également de ~ que tourteaux ou farine de mais, on est obligé 
5 g par jour. Ils ont été sacrifiés, les uns le d,e se limiter à de petites quantités de l’ordre 
13 jmr, les outres le 2oe jour. de quelques grammes. 

Les examens macroscopiques (photographie 
no 1) des foies ont permis de déceler deux types 

Le test biologique sur canetons est’donc réali- 

de lésions chez les canetons ayant reçu le 
sable dans des conditions définies. II dépend 

tourteau, i’extrait de tourteau, les extraits de 
directement de trois facteurs principaux : le 

culture ,sur maïs (2: souche) et le maïs entier 
mode d’extraction, l’homogénéisation de I’eX- 
trait brut et,enfin des canetons eux-mêmes : 

(2e souche) : ces problèmes seront,discutéi plus loin. 
- Des lésions d’otrophie. 
- Des lésions d’hypertrophie avec dégéné- 

rescence graisseuse, et zones congestives. 

Dans chaque expérience, les foies des ani- 
maux morts ou sacrifiés étaient prélevés et des 
fragments inclus dans la paraffine, en VU~ 
d’examens histologiques, ,qui ont révélé des 
cirrhoses dégénératives très significatives de 
la présence d’aflatoxine. * 

Cette expérimentation a donné lieu à deux 
observa!lons : 

IV. - CHROMATOGRAPHIE StiR COLONNE 

ET TESTS 06 FLUORESCENCE 

10 Les sujets du @ lot de la 3e expérience 
étaient à âge égal (lSe jour) nettement plus 
gros que les canetons des 6 autres lots. 

,II serait donc possible de trouver dans cer- 
taines cultures d’A. flavus, des substances favo- 
risant Sa croissance. Est-ce un ou plusieurs 
antibiotiques comme l’a signalé J,ACQUET (26) 
à propos de I’A. clavotus et WAKSMAN et ses 
collaborateurs à propos des A. fumrgotus net 
clavoius ? S’agit-il de facteurs de croissance. par 
exemple d’acides aminés synthétisés au cours 
du métabolisme de ce champignon’? Ces hypo- 
thèses sont 0 l’heure actuelle sans confirmation 
précise. 

La réalisation de la dernière partle de la 
purikotion sur des échantillpns d’origines 
diverses a permis de préciser plusieurs points : 

- d’une part, la sélectivité, de l’extraction 
et l’efficacité du passage de l’échantillon sur 
la colonne d’alumine neutre. 

-d’autre part, la technique fixant définitive- 
ment I’imagefluorescente,e~sent~ellementfugace. 
pour rendre plus cou,rontes les comparaisons 
de chromatogrammes et plus précises les 
mesures de R,. ,l 

Nous désignerons désormats les extraits 
bruts utilisés ainsi : 

20 Ce test biologique rencontre les obstacles 
habituels : 

A. - Extrait de tourteaux d’arachide toxiques. 

6. - Extraii de culture sur milieu liquide de 
souches d’A. flavus (CZAPEK et extrait de malt). 

C. - Extrait ale lois, de manioc, (907-906)., 

D. - Extrait de C&ures sur mois en grain. 

,, 

- Difficulté, d’un dosage précis. 
- Hétérogénéité de populations, etc... 

Techniques Utilisé$s : 

* Nous remeicionr vivement M PARODI, chef de 
tmvw~ d’anatomie poihologlque à liEcale Nai~onale 
Vétérinaire d’Alfort, d’avoir bien voulu examiner les 
préporcitions histologiques. 

Pour la plupart d’entre elles, ces techniques 
sont déjà détaillées (dans leur,forme standard) 
par les auteurs ,anglbis. La photographie ,des 
chromatogrammes’ qui constitue une-‘technique 
originale set-a seule précisée: ‘i 
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7~ Chromofogrophie sur papier : ” 

La méthode rapide utll’+e pour les +& 
bruts permet de répqndre si ou! ou, ?D,R, on 
peut penser à la présence d’aflatoxine. 

Les chromatogrommes sont effectués dans des 
chromatotubes PLEUGER. par, la méihode 
ascendante avec les solvants : 

- Système1 : Butanol, eau. acide @que 
(20’: 1 : 19). ” 

- Système 2 : Chlorof?rmé. méthaM(95 : 5) 

Pour le solvant 1. la saturation de la cuve 
s’effectue avec la phase inférieure et le dévelop- 
pement avec la phase supérieure à la ,te,mpe- 
roturede240C.Cedéveloppementdure20heures. 
sur papier Whatmon no 1 ‘en band,e’,de 30 mm, 
de large sur 550 mn- de haut, le dépôt s’effec- 
tuant à 60 mm du bas de la bande et à 30 mm 
du ,niveau de départ du solvant. 

Avec,le iolvant 2, saturation et développement 
sont effectués avec la même phase et durent 
respectivement 1 heure et 3 heures 30. 

Quel que soit le solvant, on sèche à 1000 C pen- 
dant 20 minutes. La lecture est effectuée dans 
la journée sous une lampe g+ratrice d’ultra- 
violet autour de 350 rnp en un lieu peu éclairé. 
On repère immédiatement au crayon les taches 
fluorescentes pour détermlner les RF et on note 
I’intenslté de la fluorescence ainsi que sa colo- 
ration. La seule véritable difficulté rencontrée 
avec cet appareillage est de ‘placer correcte- 
ment la bande de papier pour que non seulement 
elle ne touche absolument pas les parois en 
verre, mais encore qu’elle leur soit parallèle. 

20 Chromolographie sur couche mince : 

Les supports sont étables avec l’applicateur 
<<Camag>> sur plaque de verre 10 x 20 ou 
5 x 20 en couche allant de 0.30 à 0,65 mm 
d’épaisseur. Les supports ont été I’alumine et le 
gel de s111ce Camag avec et sons hant. le Kiesel- 
guhr et la poudre de cellulose PLEUGER. 

Lors de chaque expérwnce. les plaques étaient 
activées par chauffage à IOOoC pendant 1 heure. 
mais auparavant elles séchaient à l’air pen- 
dant un temps suffisanf pour qu’aucune cra- 
quelure ne survienne durant le passage à l’étuve 
(de 30 minutes 0 1 heure). Après 30 minutes 

de refroidissement~,elles sétouwww.ot,d,ans yn 
dessiccateur sous vide (lOmz torr) pendant QU 
moins 10 heures:’ 

‘Le dépôt des échantillons se fcxt, avec des 
micropipettes de précwon en évitant le contact 
avec la surfaGe de.lp,c,ouche mince qui doit res- 
ter parfaitement ‘plane et sans aucune irrégu- 
larité. i 

Pour les plaque< i0 x 20. 4 échantillons par 
Plaq~ue qu moximu’i sont +Posés, ce qui Permet 
d’&viter les effets dk’bords ainsi que les,interac- 
tiens entre les zones de migr&&s. ” ,’ 

‘, ,, 
Un, point’ très impoctqnt est 111 sa!uration 

préalable des couches m,nces dans I.a cuve où 
ours heu le d&eloppe~ent. Cette saturation 
doit durer. suffisamment, longtemps ,pour êtrg 
co.mplète, mais on ,doit à tout prix ,évi!gr ,de la 
prolonger tyop..ce,,qui amene des perturba$ns 
importantes dans 1~ migration des const,ituants 
des échantillons. Aveç une cuve Shan$on. ,à 
220 C, à l’abri de @ut ,c,oura?t d’air et en grais- 
sant abondampevt le couver+ rodé, la satu- 
rotlon est faite en 20 minutes exactement. Déjà, 
pour 30 minutes de saturation, des perturba- 
t1ons sont notées. 

Pour le solvant 1, la migration était stoppée 
à 9.5 cm de la ligne de dépôt des échantillons, 
puis on séchait à 800 en étuve ventilée pendant 
1 heure. La migration était de 10 cm pour les 
solvants 2 et 3 (éther-méthanol 95 : 5) : leséchage 
s’effectuait à 1000 C pour le solvant 2 et à.l’air 
libre pour le solvant 3. Le choix du solvant de 
l’échantillon doit être effectué avec sa”, en 
fonction du système utilisé pour le développe- 
menf ; après dessiccation de l’échantillon il éioit 
repris par du chloroforme pour le système 2 
et de l’éther dans le cas du systeme 3. 

La lecture était identique à celle des chromo- 
togrammes sur papier, avec l’inconvénient de 
ne pas pouvoir dessiner facilement les taches 
fluorescentes pour leur repérage ktérieur. 
II faut en effet lire rapldement le’résbltot car 
au bout de 7 jours II y  a une diminution très 
importante de la fluorescence. Les ~mesures 
de RF sont donc effectuées dans ce cas Immédla- 
tement sous la lampe 0 ultra wolet : une fois la 
technique de prise de vue mise au point des 
photographles en couleur des plaques ont été 
systématiquement faites. 
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30- Chromoiogrophie sur colonne : 

Le protocole maintenant classique de’ SEAR- 
GEANT (30) a été suivi, en utilis,ant I’alumine 
neutre Prolabo. 

40 Photographie des chromofogrammes: 

Pour que les clichés soient intéressants. ils 
devaient satisfaire aux conditions essentielles 
suivantes : reproduire de façon satisfaisante 
les couleurs et l’intensité relative des différentes 
taches fluorescentes sur les chromatogrammes. 
II est en effet des plus importants de pouvoir 
comparer des chromatogrammes effectués à 
des époques’difféientes. 

matogrammes sur plaques JOx20, en opérant 
1 qui permet de cguvrir, le champ total des chro- 

avec une~distance objet-plan du film dk 31 cm. 
On obtient une repréientation &ssi exacte que 
possible des couleurs en arrêtant la lumière 
ultra violette réfléchie por trois filtres associés 
ou non, 1 filtre Kodak-Wratien 1 A et 2 filtres 
K. W. 2 B. 

Ces filtres 76.2 x 76.2 mm, difficiles à présen- 

Un dispositif très simple que tout labora- 
toire équipé d’une lampe à ultraviolet mobile 
et orientable peut réaliser (fig. 3) o été utilisé. 

Il fallait prendre des clichés d’ensemble qui 
rendent ou minimum les mêmes services que 
la conservailon des plaques de chromato- 
grammes. A cet effet, nous utilisons un appareil 
de prise de vue muni d’un objectif Planar 2 : 50 

ter isolésdevantI’objectif,sontmaintenus dans une 
seule monture profe+onnelle K. no 2 (76 x 76) 
en ne serrant pas à fond le cadre de plastique 
pour éviter la formation d’anneaux de NEW- 
TON entre les surfaces de gélatine en contact. 
Le tout est glissé dans le porte-filtre K. no 2 
muni d’u.n pare-sole11 qui joue ici un rôle impor- 
tant en éliminant les fortes fluorescences para- 
sites suscitées par la source d’ultraviolet. Rap- 
pelons à’ce sujet que les blouses sont fortement 
fluorescentes, il convient, donc de se maintenir 
éloigné de la plaque ou moment de la prise de 
““e. 

Le problème résolu n’était pas l’élimination 
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mai; :Je ,&ire disparaître la dominante bleu- 
viol.$e:qui voile entièrement la pellicule en bleu 
S~~IS filtrage correct. Nous devons aussi signaler 
le fdit que’l’émission fluorescente est très faible 
compiqrée au rayonnement de la lampe U. V. 

Le$ caractéristiques du tube émetteur sont 
réunfias fig. 1. C’est un tube «Sylvania germi- 
cidalru G. 8 T. 5, 8 W .avec un filtre Schott 
et Gem U. G. 5. La répartition spectrale de la 
sourc$ (fig. 2) est suffisamment &r& pour 
,qulo~n~puisse parler d’une excitation de la fluo- 
resceflce 0 350 rnk On pourrait croire que le 
ch& du type de pellicule utilisée serait à faire 
ou moyen d’une mesure thermocolorimétrique : 
mais d’une part la source d’ultraviolet n’émet 
de2?@iations que dans une bande étroite de 
lon@~~r d’onde, d’autre pa,rt l’usage d’un 
thet?mocolorirn&e avec une source de lumière 
non’ incandescente est particulièrement déhcat. 
Pourtant des mesures faites à 2 cm du filtre 
Us’! ont donné 174 mireds, soit la ri&ne valeur 
qwpour la lumière du jour. II ne peu+ s’agir là 
que d’une Simple councidence, mois il est certain 
que ce sont les pellicules type lumière du jour 
qui ont donné entière satisfaction. 

Les prises de vues se font ,dans l’obscurité 
totale. L’axe de la source étant disposé immuo- 
‘blement à 15 cm du centre du chromotogramme 
et en utihsant des pellicules Kodachrome II 
type lumière du JOUT (filtrage 1 A +2 x 2 B, 
émulsion, 186-7) de 25 ASA, la pose a varié 
de 80 0 100 secondes selon la distance objet-plan 
du film (80 secondes pour 31 cm) avec un dia- 
phragme de 5,6. 

rondesavec un filtrage moins Imporioni : 2 x 2 B 
seulement (1 setonde pour 31 cm). 

L’ifltérêt d’un diaphragme relativement fermé 
réside dans la grande marge ainsi lassée pour 
lé réglage-du parallélisme entre l’objet et le 
plan du film. La mise au point télémétrlque est 
bbligatoirement effectuée à la lumière artifi- 
cielle sous un éclairage d’au moins 50 I~X. Le 
flux d’ultraviolet est important : 400 Iux à 17 cm 
de l’axe du iube, mesurés avec le filtre UG 5. 

Les spots trop faibles ne peuveni pasêtrerévé- 
és car un temps de pose exagéré amène des 
jominantes jaunes qui nulsent à I’interpréta- 
mn du cllche. 

La pellicule Ektachrome l-l S. type lumière 
du jour.’ émulsion 462.3 (en 35 mm aussi, 
sensibilité 160 A. S. A.) qui pr&ente l’avantage 

,de pouvoir être développée sur le champ o été 
utilisée avec succès. Toutes les autres condition? 

4tant inchangées il fout poser de 0,5 à 2 se- 

Les résuIt& obtenus sont satisfaisants surtout 
3our les clichés Ektachrome’ qui permettent 
âne meilleure restituhon des teintes dé la fluo- 
.ësc&ce observée à I’œil nu. En porticulw. 
>n parvient à approcher la teinte du spot bleu- 
Met de I’aflatoxme B. Celui-ci’a malheureu- 
cernent une couleur assez voisine de celle de la 
:ouche mince sous lumière ultrowolet!e. 

Ce problèmecontinue à être éiudié pour par- 
Tenir à restituer exactement les couleurs obser- 
&es en laissant à la médiocrè appréciation vi- 

;uelie des nuances dans les bleu-violet intenses 

2.45 

Retour au menu



Fig. 3. - Disporltifde prose de vues en éclairage ultrov~olet. 

la part qui lui revient dons la différence cons- RÉSULTATS 
tatée entre ce qui est vu et ce qui est photogro- 
phié 10 Extraction fin+ do fou&& d’arachide ef 

Par contre la pellicule Kodachrome II trans- conlrôle par chromof~graphie sur papier de A 

forme ici les spots en verts variés, à cause du (extrait de tourteau d’arachidg toxlqw). 

filtrage 2 B Imposé : à la lumière des résul- L’extrait brut A révèle par chromatographie 
tots obtenu& avec la pellicule Ektachrome. un directe sur paper en solvant 1 deux taches for- 
temps de pose très inférieur de l’ordre de 8 tement fiuorgscentes, dont l’une bleue-violette 
à 10 secondes,devrait permettre d’obtenir une de RF moyen égal à 0.58 (sur 8 chromatogram-. 
meilleure restitution des teintes avec le Kodo- mes) corres,pqnd au ,spot de I’aflotoxine. Avec le. 
chrome ,lI, solvant 2 on n’obtient qu’une tache de RE moyen,, 

II serait particulièrement intéressant de se égal 0 0,90 donc sons signification précise. 
servir des clichés pour effectuer des mesures en C’est sur 3 g de ;Cet échant,illon, A que nous 
photométrie directe ; on obtiendrait ainsi un avons réalisé l’extraction chloroformique ter- 
graphique analogue aux densitogrammes de minale. 
I’électrophorèse. L’extrait brut A présenté l’aspect d’un liquide 

Cette méthode est tout à fait générale et peut très v,isqueux,noir-brun, à odeur forte et, acre, 
permettre de très ,nombreux tests,pour d:autres très hétérogène dès la fin des, extractions 
substances fluorescentes que I’oflatoxine isolées, préliminaires. .ce qui ne convient, pas po,ur 
par n’importe quelle méthpde. ; ,, une prise d’échantillon homogène., II a été 
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rems mr de I’éthanol absolu oui le solubilise tion 1 : les 10 premiers millilitres sortant de la 
parfaitement et permet d’obtenir un iiquide 
très wsqueux mois d’une homogénéité pers~s- 
tant après évaporation de I’éthanol. 

colonne après so mise en charge en sont exempts. 

Ceci prouveraIt soit un changement de la 
structure externe des molécules d’aflatoxine 
sous l’influence de ce solvant, sans pour autant 
modifier les résultats des chromotogrammes, soit 
un changement de ce qui accompagne /a toxine 
dans les extralis. 

On élue alors par 100 ml du mélange chioro- 
forme, méthanol (95 : 5). L’éluat montre 2 taches 
de, fluorescence caractéristique dont l’une de 
RF égal à 0.64. 

Aux 3 g d’extrait A homogénéis6, 5 ml d’eau 
puis 15 ml de chloroforme sont ajoutés : le mé-~ 
lange est agité pendant 20 minutes, puis laissé 
ou repos pendant 15 mn. Deux ‘couches se 
forment dont I’infCrieure. homogène, consiltue 
le Ier extrait chloroformique et la supérieure, 
hétérogène. marron clair et trouble représente 
le Ier extrait aqueux que l’on traite à nouveau 
de la même manière avec 15 ml de chloro- 
forme R. P. Ceci permet d’obtenir en défimtive 
(fig. 4) : 

10 Ier extrait CHCL,. 

20 2e extrait CHU, 

30 Résidu aqueux final. 

Ces trois solutions ont été testées par chro- 
matograghie sur papier pour vérifier la bonne 
extraction de I’aflatoxine. Le Ier extrait chlo- 
roformique en solvant 1 donne deux taches 

fluorescentes migrant bien, dont l’une de RF 
égal à 0.63 est bleue-violette. La migration 
s’effectue ici sons traînée différant en cela de 
l’extrait brut initial A ; les taches étant beaucoup 
moins allongées, la détermination de leur RF 
est plus précise. 

Les solutions 2 et 3 ne révèlent aucune ioche 
lisible par cette techmque; en couche mince, 
des traces de fluorescence sont cependant obser- 
vées. 

Ce début de purification semble donc intéres- 
sant puisque des fractions fluorescenies non 
significatives soni éliminées et qué l’on améliore 
ainsi la mise en évidence ‘de celles qui restent 
dans l’extrait 1 : celui-ci contient la quasi-to- 
talité de I’aflatoxine révélée selon ceite méthode. 

La solution 1 (fig. 4) est reprise et passée 
sur une colonne d’alumine neutre activée Pro- 
labo (10 g pour 10 ml d’extrait 1). On con- 
fraie qu’il n’y o aucune perte en aflatoxine lors 
de la charge de la colonne par les 10 ml de SO~U- 

Cet éluat desséché puis reprfs par 10 ml de 
CHCI, révèle les mêmes taches, dont celle de RF 
égal à 0,64. La technique de purificotlon utilisée 
nous paraît donc très satisfaisante, peut-être 
pourrait-on l’améliorer du point de vue du 
rendement en afloioxine en ce qui concerne 
l’échantillon A. 

20 Chromotogrophie sur papier des auires échan- 
1illons. 

Echonfillon B (extraii des cultures sur miiieu 
liquide). 

Les deux cultures révélaient 1 tache fluores- 
cent: bleue-violette de RF égal 0 0,082 qui ne 
peut être retenue comme valable 

II peui donc êire conclu soit que I’aflatowne 
était absente des cultures ou existait 50”s une 
forme différente de celle que l’on rencontre 
dons les tourieaux avariés. Nous reparlerons 
de ces échantillons B, C et D plus loin. 

EchanfillonsCet D(extroitsdeslotsde manioc). 

Les manipulations ont été exécutées dans 
ces essm sur des exfraits non dégralssés. 

Le 906 révèle seulement une traînée, le 907 
une large tache très moyennement fluorescente 
de RF égal à 0.56. 

Nos concIus~ons seront donc les mêmes que 
pour les &chantill&s 6, en ce qui concerne la 
chromatographle sur papier seulement, excepté 
pour le manioc moisi 907 qui semble contenir 
un peu d’aflotoxlne. 

De tous les supports utilisés, celui qui o 
permis la fragmentation maximum du’,produit 
est le gel de silice avec liani « Comag » qui 
permet d’identifier 3 taches et 7 raies avec le Ier 
éluat de la colonne ~d’alumine repris pai du 
chloroforme. Avec le syst&ne de solvant 2 on 
obtient ainsi 2 raies mfnces de fluorèscence bleue 
très intense et de Rp 0,48 et 0.55 et deux autres 
un peu plus floues, de fluorescence intense 
verte dont les Rp sont de 0.67 et 0,75. Les cher- 
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[Extrait brut hok;:, A391 

A 
Phase aqueuse restduelle 

Extrait CHCLJ (0 

cheurs du T. P. 1. ont abouti, pour leur part, ou 
choix du même support. 

Les travaux an$oii per’mettent de penser @‘il 
s’agit là des aflatpxines G et B. ainsi mises en 
évidence assez simplement. Cette technique a 
permis de préciser l’effet de dose et aussi de 
suivre au cours des manipulations. en par- 
ticulier après :Passage sur la colonne d’olumine 
neutre, le comportement ,des fractions obte- 
nues (fig. 4). 

oj Echantillons A (tourteoù d’aralhidetoxlque); 

En ce qui concerne l’effet de dose, pour une 

épaisseur de couche de 0.60 mm. on remorque 
(planche de photographies) peu de modifica- 
tions pour l’extrait brut. les meilleures sépara- 
tions étant obtenues pour 10 et 1,s ~1 d’échantil- 
lon (photographie no 3). ‘Pour le premier éluat 
chloroformique de la colonne on obtient WSSI 
la meilleure résolution avec 10 et 15 pl. mais 
dans ces cas. avec 45 $uI la séparption devient 
très mauv&e (photographi,e no 2), 

Pour mieux suivre l’extraction chloroformique 
de A (figure na 4), le ‘le’ extrait chloroformique 
ainsi que la première phase aqueuse résiduelle, 
ont été comparés à cet extrqit b,rut A (phoiogra- 
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PhotographIe “0 1 

Deux loier de canetons de 10 2e expérience, qui ion+ 

morts le + jour après avoir reçu 1 g de iourieou cam- 

plet le le* jour, 2 g les 2 e+ 3e ]“UT, 3.5 g le 40 jour, L’un 

présente une dégénérescence otrophique d’ouian+ plus 

évidente Ici, que Vautre monire une dégénérercence 

hyperiraphique. 

Photographie no 2 

ClIché EkIachrome H. 5. Type Lumière du Jour 

Echont,Ilons déposés : 

C 45 ul du le* élua+ chloroformique de 10 

COlO”WS RF = 0.52 

B 30 pl du I”i éluai rhlorofarmique de Iu 

Colo”“e RF. = 0,4x 

A 15~1 du le1 élua+ chloroformique de 10 

colome Ra = 0.10 

Effet de dore sur le Ier éIuat chloroformique de ,a 

colonne d’olumine neutre. On peu, remarquer ,a bonne 

résolution pour le dépôt de 15 FI (ligne A). La tache 

fluorescente bleue caractérisant selon Ier divers auieurs 

I’aflataxine es+ hachurée ei entourée de traits pleins 

Les RF qui sont indiqués correspondent à ce rpot. 

Photographie ,a 3 

Cliché Kodochrome 11 Type Lumière du Jour, 

Echantillons déparés : 

D 20 @I exiraii brut A RF = 0.57 
C 15 pl exh,, bru, A RP = 0,55 
B 10 ,tiLI mirait brut A RF = 0.55 

A 5 ~1 exIroi+ bru+ A RP = 0,55 

Effet de dore SUT I’extrait brut A provenant du ,ouï,eau 

toxique de Madogazcar. 

La résolution r’améliore de D en A au fur et 0 mesure 

que diminue 10 dose d’exirait déposée. 

Photographie no 5 

ClIché Ektochrcme H. 5. Type Lumière du Jour. 

EchanliIIons déposés : 

D 20 ~1 du 3eéluut é:hanolique de la colonne 

d’olumine RT = 0.34 

C 20~1 du ‘Ier élua, chloroiormique d’une 

colonne d’alumine chargée de 

0.5 g d’extraii brut A RF = 0.50 

B 20 61 du Ier élua+ chloroformique d’une 

cobnne d’oIumine char@ de 3 g 

d’extroit brut A RP = 0.50 

A 20 pl d’exirait bru+ A RF = 0.55 

Inférêt du parrage SUT colonne d’alumine neutre Pro- 

labo ef bilan des fractions obfenuer. 

On remarque wrtout que +ou+e ,a wbriance fluore~. 

cenie se retrouve dom les 100 premiers ml d’éluat chlora- 

formique (lignes B et C). Dans les 100 ml d’éthanal sui- 

vant (ligne D) on relro~ve der fraci~ons retenues par io 

colonne. II faut O”S~, noter que ie,on ,a charge de ,a 

colonne d’alumine en extrait brut A, an purifie PIUS ou 

moins en prtncipe Iaxique : ligne C an avait mis O,5 g 

d’extralt Asur la colonne d’aiumine et ligne B 3 g, Ia puri- 

fication ez+ bien meilleure en ligne C avec seulemeni 

0,5g d’extraNi brutApour10g d’olumine neuire. 

Photographie no 4 

Cliché EIkiachrome H. 5. Type Lumière du Jour. 

Echoniillons déparés : 

C 20 &LI du ‘ICI exiraii chIoroiarmique RF = 0.52 

B 20 p. de lo ‘Ire phare aqueuse résidwle RF = 0,38 

A 20 pl d’exiroit brut A RP = 0,48 

Intérêt de la première exfraction chloroformique de 

l’extrait bru+ A ovont le passage SU~ 1~1 colonne d’olumine 

neutre. 

On remarquero pariiculièrement la très caible quantité 

de rubstance iluorercenie présente dans ,a phase aqueuse. 

Pha+ograph,e no 6 

Cliché Ektachrome H. 5. Type Lumière du Jour. 

Echaniillcns déposes : 

C 20~1 du ‘le* éIua+ chloroformique d’une 

colonne d’olumine chargée de 3 g 

d’exirait A Rr = 0,54 

B 20 pI d’extrait chloroiormique de /a I~I- 

iure no 3 d’Aflavus sur nus groin RF = 0,56 

A 20 FI d’extra,+ chlorofcrmique de manioc 

rnolsi no 92 RB = 0,55 

Recherche d’oflotoxine dans des échontlllons divers 

par la méthode de recherche de Ia fluorercence. 

La forte intensité de la iluorescenre dons I’extroit de 

culture du mc11s grain es+ particultèrement in+&rerson+e. 
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Photographie “” 1 

A 

D C 

C 
Et 

B 

Photographie n’ 3 Photographie no 4 

D 

C 

B 

A 

C 

Photographie n” 5 
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ERRATUM 

Caris l’article paru dans le no 1 (1964), pages 23-33 : 
« Recherches immunologiques sur la pérlpneumonie » 

par A. PROVOST ei Col., le tableau IX comporte une 
erreur : 

Dansla 2e colonne lestermes «Antisérum» et «Antigène» 
ont été Inversés. 

Au lieu de « Antisérum » Irre « Antigène » 
Au lieu de « Antigène » lire « Antisérum » 
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LES ZOONOSES 

HELMINTHIQU~S 

Un volume (16x25), 390 pages, 154 figures. 1964 Cartonné. 70 F 

A côté des Zoonoses bactériennes et virales, les Zocnoses parasitaires pren- 

nent une place de plus en plus reconnue. Parmi celles-ci, les Zoonoses helmin- 
tiques sont, sans aucun doute, les plus importantes de par leur fréquence ef 
la gravité de certaines d’entr’elles. 

L’étude qu’en présente le Professeur J. EUZÉBY s’inscrit dans le cadre du 
Précis d’helminthologie clinique que l’auteur a entieptis de rédiger. L’o.~vrage 
est avant tout consacré à I’épidémiologie, à I’étiologie et aux mesures générales 
de prophylaxie des Zoonoses heùninthtques, étiudiées d’abord sur le plan ana- 
lytique, puis pr&se&es d’un point de vue synthétique. II s’adresse aussi bien 
BUX Médecins ~U’BUX Vétérinaires et flux faqon génér&, à tous les Épidé- 
miologistes. 

INTRODUCTION - REMARQUES SUR LES SCHÉMAS DES CYCLES 

ÉVOLUTIFS - ETUDE ANALYTIQUE DES ZOONOSES I-IEL~IINTHIQUES. 

A. - Nématodoses. B. - Acanthocéphaloses. C. - Cestodes. D. - Tréma- 
todoses. EXPOSÉ SYNTHÉTIQUE DES ZOONOS& HELMINTHIQUES - 

Les types cliniques et anatomiques des helminthoses d’origine animale. 

Étiologie et épidémiologie générale des helminthoses humaines d’origine 

animale. Les règles générales de la prophylaxie des helminthoses humaines 
d’origine animale. 

XI 
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phie no 4). On voit usément l’effet purificateur 
de ce solvant et la faible teneur en aflatoxjne 
de,I’extrait aqueux, ; celle-ci provient d’ailleurs 
de la saturation de la phase aqueuse en chloro- 
forme ayant dissout de la toxine. 

Sur la photographie na 5. à I:&rait brut et 
au troisième éluat. sont comparés deux pre- 
miers éluats de colonne relatifs à 3 g (ligne B) 
et 0,5 g (ligne C) d’extrait brut. Une différence 
importante peut êlre mise en évidence non pas 
dans les RF, qui changent peu, mais dans le 
nombre de spots fluorescents quand la colonne 
est surchargée :‘il passe certaines impuretés qui 
autreme?t peuvent être retenues. Pour OS5 g 
d’ektrait biut, la correspondance qualitative 
entre les fractions du Ier et du dernier élut est 
bonne. On vérifie que seul le premier éluat 
chloroformique contient la mojoritb de I’afla- 
toxine ; en effet, le 2e éluat chloroformique 
ne révèle aucun spot fluorescent. Le 3e éluat 
obtenu ,avec 100 ml d’éthanol absolu permet 
une récupératio,n facile des constittiants fixés 5tir 
la colonne. 

Dans tous ces résultats, seules ont été retenues 
comme, significatives de la présemrd’aflatoxine 
les taches bleues-violettes de RF compris entre 
0.6 et 0.5 (avec le solvant 2 et seulement dans 
le cas de la chromatographie en couche mince). 

b) Pour les échantillons B (extrolts de cul- 
ture en milieu liquide) au contraire de ce qui 
était observé sur papier, était notée, une tache 
bleue-violette. de Rp égal à 0.51 peu intense 
mais caractéristique de I’aflatoxine. 

c) Pour les khantillons C aussi (maniocSmoisi) 
était obtenue une tache de RA égal 0 0,55 bleu- 
violet dont la fluorescence pourrait être notée 
avec deux croix, selon les notations usuelles 
(Photographie no 6, ligne A). Des extraits bruts 
non dégraIssé dans les premières phases de 
l’extraction peuvent donc être utilisés. mais il faut 
absolument les reprendre dans le chloroforme 
après dessiccation pour obtenir une mlgrotlon 
normale par chromatographie en couche mince 
(solvant IV 2). 

d) Les extraits chloroformiques de chacun qes 
échanflllons D (culiure sut’ mois). o?t montré 
une fluorescence blw+violetie très intense (5 +) 
de RR kgal à 0,56 (photographie no 6. ligne 6). 

Celte culture semblait donc riche en produits 
toxiques. du seul point de vue du test de fluo- 
rescence. 

COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS 

II est certainement prématuré de tirer des 
conclusions définitives ou même trop générales 
de ces quelques expériences. II est néanmoins 
possible de ‘foiré quelqu& constatations, qui 
pourront servir pour les recherches ultérieures. 

10 De5 canetons peuvent survivre à des doses 
d’extrait brut obtenu par traitement de5 tour- 
teaux ou méthanol correspondant à des quan- 
tités énormes de tourteau toxique. tandis que 
d’autres meurent par ,ingesiion d’une quantité 
de tourteau complet vingt fois moindre. 

L’homogénéisation des extraits permet de 
réduire notablement sans toutefois la supprimer 
cette différence de dose mortelle entre l’extrait 
brut et le tourteau complet. 

Pourrait-on incriminer Id technique d’ex- 
tradion ? N’entMneroit-elle pas la toialité de 
I’aflatoxine ? Ou modifierait-elle so stwcture ? 
Autant de questions qui rest,ent sons réponse, 
pour le moment, de mêine que celle de savoir 
si les tourteaux contiennent ou non d’autres 
substances toxiques non extraites par les 
méthodes « classiques ». 

Le solvant d’extraction mériterait à lui seul 
‘d’itiportarites recherches visant à déterminer 
celui qui retiendrait le plus d’oflatoxine et le 
moins d’impuretés. 

20 Les résultats obtenus avec les cultures 
semblent assez décourageants du moins si l’on 
emplae exclusivement le test biologique pour 
la détection de la toxine en s’en tenant 0 la 
mortahté enregistrée. 

Par contre, le test de fluorescence permet de 
révéler la présence de quantité notable d’afla- 

.toxine, ce qui est particullèr&ment net avec !a 

culture sur mais. 

30 II semble aussi que la production d’afla- 
toxine varie avec les souches d’Aspergillu5, 
qui pourraient sans doute se ciosser selon leur 
toxicifé ; la conservation des souches, la sélec- 
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tion des mutants très toxiques et les milieux 
« révélateurs » du pouvoir toxigène constituent 
des domaines de recherches des plus intéres- 
sants. 

40 Extraction finale : 

Le protocole Iltilisé ici et mis au point par les 
chercheurs du T P. 1. semble tout à fait sotisfai- 
sant ; une nouvelle méthode o cependant vu le 
jour, décrite par NESHEIM (39) qui utilise une 
colonne de céllte. La manipulation, légèrement 
plus délicate, amélioreraIt sensiblement les 
rendements en aflatoxine. 

50 Fluorescence : 

Nous considérons maintenant la chromoto- 
graphie sur papier comme nettement insuffi- 
sante pour révéler I’aflatoxlne et nous lui 
préférons la technique en couche mince beau- 
coup plus sensible et auss~ plus fidèle ,sf l’on 
s’entoure de grondes précautions pour réaliser 
un protocole rigoureusement identique. II faut 
toujours garder présent à l’esprit que de très 
faibles changements dans les conditions expéri- 
mentales se traduisent sûrement par d’impor- 
tantes perturbations dans les migrations. 

On notera le parallélisme qui existe dans 
nos expériences entre les deux tests, biologique 
et de ,fluorescence quand on s’adresse, aux 

tourteaux toxiques. Pour les cultures sur mals 
II peut sembler’qu!une,discordance Intervienne ; 
dans ce dernier cas. il s’agirait plutôt d’une 
corrélation entre les deux tests, en fait l’examen 
histologique des foies des canetons sacrifiés a 
montré des phénomènes dégénératifs très nets 
et une cirrhose débutante possédant les caroc- 
tères habituels des cirrhoses rencontrées chez 
les oiseaux intoxiqués par l’aflatoxine. 

II en ressort que ce maïs moisi contenait bien 
de I’aflatoxine, mais en quantité insuffisante 
pour provoquer, une intoxication aiguë. 

Enfin il faut être particulièrement prudent en 
ce,qui concerne les fausses fluorescences, et on 
ne saurait trop Insistersur la nécessité de réaliser 
des témoins internes au moyen d’aflatoxlne 
purifiée, cristallisée si possible. 

Ces travaux ne représentent qu’un début de 
recherches. Les nombreux programmes conso- 
crés à ce su]et semblent justifiés par l’ampleur 
des conséquences économiques de la présence 
d’aflatoxine dans de nombrwx produits alimen- 
taires, qu’ils soient destinés ~VX animaux ou 
aux humains. 

Insiituf Elevage et Médecrne vétérinaire 
des Pays iropicaux 

ioborofoires centraux de Microbiologie 

Chrmie airmentorre 
Biochimie 

,, 

Ai Ihe 1. E. M. V. T. central Laboratories, fhe wbrkers’ rerear?h abject io 
allow further toxicoloqlcal ond pharmocolaqical rtudies. Different aflotoxin 
formattons are conri?wed, especioily moize grain cultures thal produced iox~n. 

The extraction methods wlth 011 the stages a& ihe means 10 homoqenize 
the raw extracf by obralute ethyl alcohal are indicated ; two tesb oie described 
to deteci loxiaty ond to check ihe deqree of extractmn and purification : a blolo- 
gical test on ducklings ond c1 phyru-chemfcal +er+ by fluorescence of+er chromo- 

toqrophlc-onolyrls Wiih a simple meihod, ihe fluorescent chromatoqroms are 
photogrophed and the authors ret exampler of th/r &rrying out. The ;erults 

This technlc is par~icularly effective ossociated with thin loyer >hromoiriqia- 
phic-anolysis, the meihods of whlch are anolyred iram the peint ai view of the 

rerult reproducibility. By comporison afall fhe dofo, lhe lechnlcr usedforfurther 
researches on Ihir econom~c important subject are perfeding. 
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RES”ME N 

t NVESTIGACIO NES SOBRE LA AFLATOXI NA 

La burquedas hechar en )OS loboratorios cenkles d,e 1. E. M. V. i. 
tenian por objeto permitir estudior toxicolbiicos y farmocologicos uiter~orer. 

Diferenter fventer de oflato2na erthn constderados, particulormente cult~ras 
sobre gronor de mals que producieron la loxino. Se indican 10s méfodos de 

extracci0n con todos IOP estodos y el media paro hacer homogk el extracto 
medionte el eionol absoluto. 

Para determina? la toxicidad y paro regu~r 10s exiracciones y las purifia- 
clones, dos series de pruebar ron dercntas : biolbglca sobre onadones y fts~co- 
quimica por fluorescencio luego de cromotogrofia. Se dercrlbe un método 
simple para fotogrofiar 10s cromalogromos fluprescentes y se dan ejemplor 
de loque esle permite obtener. Ari se puede archiver ios’resuitados oblenidos, 

volverlos visibles en el tiempo. compororlos y eiectuor. mediante proyeccion 
sobre uno pantolla. medidas precisas de RF. 

Esta l6cnlca es porticularmente eficaz ligada con la cromotogrofia cuyar 
modalidoder estan onalirodas derde el punto de wlo de la reproduclibilidod 
de las rerultodos obtenidor. La confrontoci6n de las dotos de todok eshs ona- 

Ii& permite uno mejoro de las técnicas a ul~hzar para investigaciones luturar 
sobre eskarunlo particularmente imporlonte en cuanto a la economto. 
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Les, laits tropicaux .’ 

Etude de la composition chimique et des variations ” : 
de composition des laits de vaches au MALI 

par (R.) RIVIÈRE el (1.) CLÉMENSAT 

avec la colloborafion lechnique de SAKHO, MOUSSA 

Inriiiut d’Elevage et de Médecine Vétérinatre des Pays Tropicaux 

(Travaux réalisés au Loboratolre de Biochimie du Centre 
de Rechercher Zootechniques de Satuba-Bamako (Mali) 

RÉSUMÉ 

hposont, au Centre de Recherches Zootechniques de Soiubo-Bamako, 
d’un importanfcheptei bovin de TMBI N:Domo eI Zébu. les outeurr ont entrepris 
l’élude systématique du lail de ces cmrnaux el en particulier des variations de 
sa composition en fonction de l’espèce, de 10 saison et de Ia dote du vêlage. Cette 
étude comprendra deux parties : 

1) Composition ef variabns des laits moyens ; 

2) ‘Aviations de lo Composition des Ira~+s individuels, 

Le milieu et les conditions d’entretien des animwn sont d&ri+r Les m&ihodes 
~onalyse employées sont précIrées. 

Les prlncipauxconrfiiuantr du lait sont conridérés ainsi que les différqntr 
rapports ou constontes classiques calculés à parlir de ces éléments. Une ana- 
lyre statistique est fait,e des résultats qui sont compar6s aux données fournies 
par d’outrer auieurr en pays Irapicoux. 

INTRODUCTION 

Le lait possède une valeur nutritive qui I;i 
donne une place de choix dans l’alimentaton 
tant humaine qu’animale. L’équilibre harmo- 
nieux qui existe entre ses multiples constituants 
en fait un véritable aliment complet. 

Etant donné I’lmportance du cheptel bovin 
ofricaln, et malgré la faiblesse quasi générale 

des productions individuelles, un< quantité ,de 
lait considérable est produite chaque année et 
cela représente une ressource alimentaire très 
appréciable. en particulier en ce qui concerne 
les protéines. 

La question du lait revêt une importance pri- 
mordiale en zone sohélienne où l’élevage repré- 
sente, pratiquement. la seule spéculation valable 
et en zone soudanienne où, malgré la concur- 
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rencedescultures. il constitue néanmoins unedes 1 n’est taas précisée, mais il s’aqit vraisemblable- 
principales richesses. 

Cette production fut, jusqu’à présent, malheu- 
reusement peu ou mal exploitée, mais I’omélio- 
ration du bétail -qui favorise l’accroissement 
de la production-l’évolution des pays ofri- 

l 
tains, et les projets de planification qui y  ont vu 
le jour vont permettre une utilisation plus ration- 
nelle du lait, en même temps que la création de 
laiteries et d’installations de traitement des pro- 
duits laitiers. 

II est donc d’une importance certaine de con- 
naître la composition de ce prodult et les varia- 
tlons de cette composition pour chaque pc~ys, 
pour chaque race, pour chaque espèce, en fonc- 
tion de différents facteurs tels que conditions 
climatiques, saison et alhmentation afin que ces 
établissements sachent sur quel matériau travail- 
Ier ; cette connaissance servira les études nutri- 
tionnelles. concernant la sous-olimentatlon pro- 
téique. 

ment de métis zébus-taurins. Les résultats de l’a- 
nalyse de 71 laits de mélange provenant de la 
traite générale des différents troupeaux, 44 laits 
en saison sèche, 27 en hivernage, sont donnés. 
Dufour en a tiré les moyennes et les limites 
de varlatlons pour la plupart des éléments et 
montré que les taux de beurre et de potassium 
étaient nettement plus élevés qu’en Europe, 
mals que ces laits étaient déficitaires en phos- 
phore, chlore, sodium et magnésium ; pour les 
autres éléments, la composition se rapproche 
sensiblement de celle qui a été donnée par 
FLEISCHMANN. Les laits de la saison des pluies 
sont plus riches en lactose, beurre, caséine et 
calcium que les laits de saison sèche. DUFOUR 
ConcluaIt : 

Cette étude se justifie en outre par 2 autres 
visées : 

- recherches et répression des fraudes pos- 
sibles ; 

- essa d’amélioration de la production et 
essais de stabilisation de la composition. 

De nombreuses recherches, de par le monde, 
notamment aux Indes, uu Tonkin, en Afrique 
Orientale et en Afrique du Sud, ont été réalisées 
sur la composition des laits en zone tropicale. 
Mais en Afrique Occidentale, nous disposons 
seulement de quelques études fraqmentaires et 
de renseignements disparaies. Les chiffres fournis 
son+ très variables et correspondent, la plupart 
du temps, à des moyennes avec les limites de 
variation, mais aucune précision n’est donnée 
sur ces variations. 

Les premières recherches sont déjà relative- 
ment qnciennes. PLUCHON et GINET, en 193,2. 
analysè,rent les laits (de taurins) consommés 0 
Lomé (Togo). mais trouvèrent une dlspersiqn 
telle des r&uItats, en partlclier pour le beurre 
et la caséine, qu’ils renoncèrent à établir les 
moyennes. 

DUFOUR, de 1933 à ‘?93,6. a analysé des laits 
de saison sèche et de saison humide provenant 
de troupeaux des environs de Dakar. La race 

1” que le lait ne pouvait être utilisé dansl’ali- 
mentatlon des enfants ; 

20 que seuls, l’extrait dégraissé, le lactose 
anhydre, la CMS et le phosphore pouvaient 
servir pour la recherche des fraudes et en parti- 
cul~er. du mouillage. 

Au Soudan français, CURASSON fit également 
analyser quelques échantillons de lait de Samson 
sèche et signala des variations considérables de 
composition en fonction du stade de lactation. Il 

donna, sans précislon supplémentait-é, des 
moyennes et des lim’ites de variations pour les 
principaux éléments. Et, comparant la composi- 
tlon de ces laits à celle des laits européens, il en 
déconseilla fortement la consommation. 

En 1940, DOUTRESSO&JLLE, observa à Sotuba 
(Soudan francais) des taux de matières grasses 
variant de 42.5 0 92,8 g, un déficit en phosphore, 
chlore, sodium et magnésium. un taux de potas- 
sium élevé et une teneur en calcium augmentant 
en saison des pluies. 

Plus récemment, en 1957, LABOUCHE et 
PEYTAVIN, publiereqt les résultqts de leur étude 
sur les variations des teneursen graisse, lactose, 
calcium et phosphore du lait en fonction du.stade 
de lactatiqn chezdesvaches métiszébus xtaurins. 

Aucune étude systématique intéressani tous 
les principaux constituants bu lait n’a donc été 
réalisée. 

C’est pourquoi. CURASSON nous ayant tracé 

la voie dans son étude succinte faite dans le but 
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de « provoquer d’autres recherches, notam- 
ment sur la composition du lait des vaches des 
diverses régions ainsi que sur les variations sai- 
sonnières de la composition ». nous avons entre- 
pris ce travail. 

Disposant, au Centre de Recherches Zootech- 
niques de Sotuba. 0 Bamako, d’un laboratoire 
dechimieet d’un Importanttroupeau bovin, nous 
nous sommes attachés à dékrminer la composi- 
tion des laits de ces 2 races et h en SUIV~ les 
variations en fonction de la saison. 

1. - ETUDE DU MILIEU 

Le Centre de Recherches Zootechniques de 
Sotuba dont les coordonnées soni les suivantes : 
L = 070 57’ W. I = 120 40’ N. Altitude 325 m, 
se trouve 0 envirqn 8 km à l’est de Bamako, sur 
la rive gauche du Niger. II comporte un domaine 
d’un millier d’hectares situé en bordure du 
fleuve. La principale tâche du’ Centre est la 
recherche zootechnique. et en particulier l’étude 
des différentes espèces et races domestiques de 
l’Afrique Occidentale, de leurs caractéristiques. 
de leur production, des techniques d’améliora- 
tion de ces on~mavx et de leur alimentation. 
C’est pourquoi la plus grande partie des terrains 
est consacrée aux pâturages qui sont l’objet de 
divers traitements destinés à étudier les métho- 
des pratiques et économiques d’amélioration. 
Quelques 300 hectares ont été complètement 
débroussés et sont utlIis& pour les cultures et 
les plantes fourragères destinées 0 fournir des 
appoints alimentaires au bétail. 

Climat 

Le climat est de type tropical sahélo-souda- 
nien. avec succession régulière d’une saison 
sèche et d’une saison des pluies très marquées. 
Le tableau I résume les caractéristiques clima- 
tiques observées de 1952 0 1960. 

La saison sèche va d’octobre à avril et la sa,- 
son des pluies de mai à septembre. Au cours de 
cette dernière, les précipitations totales attei- 
gnent 800 à 1.500 mm avec une moyenne de 
1.105 mm répartis sur envwon 85 jours. Les 
mois les plus pluvleux sont juillet, août et sep- 
tembre avec respectivement des moyennes 
de 261 mm en 17 jours, 341 mm en 19 jours 
et 228 mm en 17 jours. Quelques préci- 

pitations de faible importance sont observées 
en mai et octobre. 

Le degré hygrométrique est très élevé en hiver- 
nage où II atteint souvent 100 p. 100 le matin, et 
très faible en saison sèche, où II descend por- 
fois à 5 p. 100 vers midi en mars-avril. La 
moyennejournalièremensuellevorie de27à 96 0 
8 h. de 12 à 76 0 midi et de 14 à 81 à 18 h. 

L’évaporation est très forte de janvier à avril, 
le déficit de saturation atteignant des valeurs 
extrêmes (Maximum enregistré : 341 mm en 
mars ; Minimum : 37 mm en août). 

La température moyenne annuelle se situe 
vers 27O5. La température moyenne maxima 
pour l’année est de 340 5 avec un maximum 
absolu de 430 (moyenne : 370 3) et la tempéra- 
ture moyenne minima annuelle est de 200 2 avec 
un minimum absolu de 70 2 (moyenne : 160 3). 

Les températures minima sont enregistrées 
en janvier (moyenne mensuelle : 140 4) et les 
maxima en avril et mai (moyennes mensuelles 
respectives : 410.6 et 410 3). 

Sol et végétation 

Les terrains du C. R. Z. de Sotuba offrent un 
véritable échantillonnage des différents sols de 
la zone soudanienne. 

La majeure partie en est constituée par une 
plaine alluviale toujours exondée. Elle est for- 
mée de sols soit : 

- peu évolués sur colluvionsgrossièresou sui- 
alluvions récentes, de nature sableuse, de faibles 
étendues ; 

- évolués. appartenant au groupe des sols 
ferrugineux tropicaux lessivés. Parmi ceux-ci. 
on trouve 2 types différents. Celui qui occupe ICI 
plus grande superficie est à caractère d’hydro- 
morphie en profondeur (environ les 314 du 
domaine). 116 de cette zone présente une légère 
déficience de drainage. On trouve le 2e type sur 
le parcours d’un marigot temporaire jouant le 
rôle d’un axe de drainage. Cette zone présente 
les mêmes caractères pédologiques mais la sur- 
face est de nature plus argileuse. 

Ces terrains sont caractérisés par un lessivage 
marqué de l’argile et des colloïdes, une ,faible 
teneur en cotions échangeables et une réaction 
légèrement acide. Ils sont pauvres en matières 
organiques (moins de 1 p, 100) où la fraction 
humifère ne représente que 3 p. 100. La capacité 
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de rétention est très faible en swface mais 
dépasse 20 p. 100 en profondeur. 

Ces caractères sont légèrement supérieurs 

concomitante d’un grand échantillonnage de 
SOIS. ” 

,, 

pour le 20 type. II. - PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL; 
Ces sol? sont proches du point de flétrissement. 
La végétation y  est du type savane arborée 

assez dense avec grande variété d’essences 
ligneuses résistantes. 

Les graminées domment (Andropogonées sur- 

1. -,Matériel animal 

a) Coioct&istiques. 

tout) mais de nombreuses autres espèces les 
accompagnent (Légumineuses en particulier). 
formant un fourrage de composition variée. 

Au N. E. de la Station, on trouve une zone ossez 
importante constituée par un glacis de piedmont 
formé d’éboulis gréseux et de c,oncrétions ferru- 
gineuses sur cuirasse ferrugineuse. Soi peu évo- 
lué, durci en surface, de texture grossière et 
caillouteuse. de composition chimique très pou- 
vre. L’.&conomie en eau y  est défectueuse et’ la 
vegéiation y  est très maigre : strate prbustive 
peu dense composée surtout de Combrétum et 
couverture de Graminées peu fournie où les 
espèces dominantes sont des Sporobolus, Lou- 
detia, Erogroshs et Hyparrhenio. 

Nous disposions ou C. R. Z. d:un troupeau 
bovin dont I:effectif était d’environ 249 taurivs 
(dont 75 à 100 vaches) de rqce N’Dama et de 
60 à 80 zébus (dont une trentaine de vocIj?s) 
peulhs pie-noir du Macina. 

Les N’Qamos se rencontrent, principalement 
en zone guinéenne et dans le sud de lo zone 
soudanienne. C’est une petite race de robe le 
plus souvent fauve ou pie-fauve, parfois ,noire. 
Les femelles ont une taille moyenne de 106 cm 
et pèsent aux environs de 230 kg. Lp taille au 
garrot des taureaux atteint 115 cm et le poids 
275 kg. La production laihère est généralement 
faible. 

Une zone inondée,pendant,la période de crue 
succède à la plaine alluviale ; c’est une zone 
d’épandage pour les produits de colluvions. Ce 
sont des sols hydromorphes. La teneur en matiè. 
res organiques est relativement élevée mais le 
taux d’humlfication est faible. Gr&e à la per- 
sistance de l’humidité, on y  trouve un couver 
herbeux quasi përmanent composé surtout dE 
Graminées (Sorghum, Hyparrhenla et Eragros. 

Le troupeau du C.R.Z. de robe uniformém&t 
fauve. provient d’un lot existant en 1950 aug- 
menté d’animaux importés de Côte-d’lvoira 
l’année suivante. En 1953. quelques taureaux 
issus de vaches bonnes laitières contrôlées des 
stations de Khorogho et Minankro, en Côte- 
d’ivoire, sont venus grossir l’effectif. Une séleci 
tion sérleuse et ,suivie 0 été pratiquée sur ce 
troupeou afin d’essayer d’en améliorer le format 
et la production laitière. Les animaux étaient 
réformés à l’âge de 10 ans. 

tis) et de Cypéracées. ‘La végétation arborée et 1 Aucune sélection’ n’a été réalisée sur le trou- 

orbustive n’existe pratiquement pas. peau zébu, la présence de ce dernier oyant 

On tSouve ég&ment des Sqls hydromorphes à 
pour but l’étude des caractéristiques’ de. cette 

engorgement total et pe’rmoneni dans dé petites 
race. de ses rendements, de ses réactions aux 

dépressions fermées,du lit majeur. LFS produits 
facteurs climatiques, l’étude -Desh ,qualltés des 

du colluvionnement et du lessivage ,pblique s’y 
produits de métissage avec les twrins, et l’étude 
d e a 1 t 

sont accumulés. La teneur en argile y  atteint 
rypano-protection et des produits trypa- 

57 p, 100 et la m&ièreorganiqu& bien dé>ompb- 
nocides. ,E 

sée dépasse 8 p. 100. La réociion est franchement 
Les zébus peulhs du Macina sont,des animaux 

acide. La végétation est composée principalement 
rectilignes, médlolignes, eumétriques. La bosse 

d’Oryza, de Sétaria et de Cypéracées. 
est prononcée chez les mâles, réduite chez la 
vaché. Le format est moyen ; la hauteur ou gor- 

Enfin, en bordure du fleuve, on rencontre des rot varie de 115 à 125 cm ; le poids oscille 

îlots de formations sableuses soit à caractère autour de 350 kg pour les taureaux et de 300 kg 

onthropique marqué soit dunaires récentes pour les fem.elles. Les robes dominantes sont le 
d’origine éolienne. grjs clair plus ou moins tacheté ou moucheté de 

En résumé, une grande vanété de végétation noir. Les muqueuses sont le plus souvent noires. 
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Ce 5Qnt de bans animaux de boucherie ,ovec 
un rendement en viande voisin de 46 p. 100. La 
production laitière est faible 

b) Made d’entmfien. 

Le mode d’entretien o varié ou cours des 
années. De 1951 à 1953, afin d’avoir des termes 
de comparaison pour apprécier les améliora- 
tlons obtenues par l’application de la sélection 
et par les modifications des condltions d’entretien 
e+ des méthodes d’alimentation, le troupeau vécut 
ouiont que possible dans les mêmes conditions 
que les animaux élevés en brousse en élevage 
extensif, selon le mode traditionnel. Les vaches 
étalent menées QV pâturage le matin, vers 8 h, 
aussitôt après la tétée des veaux, et y  restaient 
jusqu’à 17 h. Elles étaient alors ramenées 0 
l’étable où elles restaent attachées jusqu’au 
lendemain. Les veaux leur étaient amenés pour 
Io tétée du soir. L’abreuvement avait li,eu, ou 
fleuve, vers midi. Aucun supplément alimentaire 
n’a été distribué. 

En 1954, les animaux reçurent. dès le mois de 
janvier. et pendant toute /a saison sèche, une 
ratl,on complémeniaire composée de ,produits 
locaux : ]us,qu’au 15 mors, 0,750 kg de farine 
bosse d,e riz le matin et 3 kg d’ensilage le soir ; 
ensuite, jusqu’au 15 juillet, 0,750 kg d’un mélange 
de 77 p. 100 de farine basse de riz, 20 p. 100 de 
tourteaux d’arachide et 3 p, 100 d’un mélange 
minéral constitué par des coquilles d’hultres pul- 
vérisées, du sel et du phosphate tricalclque. Le 
même mélange o éié distrimbué à noweav, en no- 
vembre et décembre. 

En 1955’et 1,956, la qualité de la ration complé- 
mentaire o été améliorée en ougm,entant le 
+aux dè matières ptvtéiqu~es. Le mélange btolt 
compos,é d,e 48 ‘p, 100 de tourfeaux ‘d’orac,hide. 
50 p. IQOde ,farine bosse de ,rizet 2 p. 100 de mi- 
néraux. ,Les animaux ont revu 3 kg d’ensi,lage 
pendant ‘les 3 premiers mois de l’année. une 
quantité de concentré variantde 0,500 kg (octmbre 
à décembtx) à 0,750 kg (janvier à mors) et 1 kg 
(auril à septembre). 

En 1957 et 1,958 la supplémentotion fut suppri- 
mée en hIvernage puis reprise en 1959 et 1960. 

2. -Animaux en exp&ience. 
Traite. préparation des échantill,ons 

a) L’analyse des Ioits moyens est effectuée 

3 fois par mois. Toutes les vaches, taurins d’une 

part. zébus de l’autre, entrées ,en lactation depu,is 
plus de 10 jours. sont, tous les 10 jours enviro,n, 
traites deux fois en 24 h, lesoirct le matin suivasnt. 
Le nombre de vaches ainsi traites a vari,é de 22 à 
55 pour les N’Damqs (moyenne 35) st de 8 à 
25 pour les z&bus (moyenne 13). 

Chaque traite individuelle est pesée séparé- 
ment en vue du contrôle laitier, un échantillon 
de 10 ml est prélevé pour le dosage de ICI matière 
grosse, par la méthode de Gerber ; le reste est 
versé dons de grands récipients. LJne partie 
aliquote de ces mélanges du soir et du motin est 
prise pour reconstituer .un échantillon moyen 
de la traite totale, destiné 0 l’analyse. 

b) Pour l’analyse des laits individuels, les 
vaches venant de mettre bas sont tÎch,ées. La 
première analyse est effectuée une dizaine de 
jours après le part afin de ne pas avoir de lait 
colostral. Le lait est ensuite prélevé, pesé et 
analysé une fois par mois jusqu’à la fin de Io Iac- 
tation. L’analyse est réalisée sur le mélange des 
traites du soir et du matin suivant (traite totale). 

Les lolts provenant de /a traite du soir sont 
conservés jusqu’au matin suivant en chambre 
cllmatlsée à 190-200 C sons agent conservateur : 
ils son+ melangés ou lait de la traitedu matin et 
agités jusqu’à homogénéisation complète. 

Porticul,arités de 10 trotte. 

Lp traite est efiectvée à la pincée, ,en p,résence 
du veau, cor la vache ofricainc retient son lait 
en l’absence de son ,eun~ Le vossage du pis 
n’est généra,lempnt pqs pratiqué mais le veau 
donne,descoups,det~tedansla,mamelle. Plusi,eurs 
traites succe$sivPs sont nécessaires pour vider 
lo mamelle, mais les dern&res portions sont 
néanmoins pratiquement impossibles à obtenir à 
la main et sont lalssées ou veau. Les réstiltats 
sont donc faussés des quantités ainsi perdues 
mais ces erreurssont impossibles d éviter. Cela 
explique les irrégularités trouvées dans les 
productions individuelles et dans le taux de 
matières grosses : lei dernières portions de la 
traite sont en effet, les plus riches en beurre. 

Ces faits expliquent également la durée parfois 
anormalement courte de certaines lactations, 
consécutive à la mort du veau. 

3. -Méthodes d’anqlyses 

Nous avons employé, autant que possible, 

les méthodes officielles annexées a l’arrêté du 
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31 mqrrs 1954, excepté pour 14 matière grasse et $1 Cer«ne, 

N 

pour les éléments non prévus dans ces méthodes 
officielles (caséine, caIcIum. phosphore). 

L’outillage dont nous disposions, les conditions 
de travail. amsi que diverses autres consldéra- 
tiens, nous ont parfois amenés à modifier Iégè- 
rement ces méthodes. 

l ’ 

Le taux ‘de caséine est obtenu par différence 
antre les teneurs en azote total du lait entier et 
du lait décaséiné. ,Le résultat en azote est égale- 
ment multiplié par le facteur conventionnel 6.39. 

Azote total du loif déc&&. 
Les méthodes employées seront brièvement 

décrttes à l’occasion de l’étude des différents 

éléments. 
Il ne sera question, en particulier. dans ce 

premier article, que du dosage des protéines 
totales et de la caséine. 

a) Prélèvements. 

Les prélèvements. en vue des différents dosa- 

ges, sont tous volumétriques et effectués à l’aide 
de pipettes de prémion sur un échantillon de la 
trotte totale gardé dans la chambre climatisée 0 
19.200. 

b) Pmtéines totales. 

Les protéines sont déterminées par la méthode 
de Kjeldahl sur une prise d’essai de 5 ml. La 
minérolisotion est réalisée dons un matras de 
300 ml (LU moyen de 20 ml d’acide sulfurique 
concentré pur pour analyse et de 3 g,du mélange 
catalyseqr suivant : 

- sulfate de Na anhydre 100 g 
- sulfate de CU cristallisé 4 g 
- selemum.. 120 g 

Le chauffage est poursuivi pendant 20 minutes 
après décoloration Complète~ du miméralisot. 

Le résidu de la minéralisation est, après refroi- 
dissement, complété à 100 ml. 

La distillatmn de l’ammoniac est fate à partir 
de 20 ml de cette dilution dans un appareil de 
Parnas et Wagner. L’ammoniac, déplacé par 
15mldesolut1onde soudeà p.100. estentraîné 

,.. 
par de 10 vapeur d’eau et recueilli dans “n 
excès d’pcide sulfurique N/50 (25 ml) addItIonné 
de2gw@es de rougede méthyle ; le valume total 
du dist.illat,est de 150 à 200 ml. L’excès d’acide 
est ensuite dosé par une solution de soude N/SO. 

Le faciew de transformailon du taux d’azote 
ohtenu en protéines totales du lait est de 6,39. 

Afin d’éliminer toute erreur de manipulation, 
la mlnkalisation est faite sur 2 prises d’essai de 
chaque échantillon et la dlstlllation sur 2 prises 
,de chaque dilution. 

I 

II est déterminé également, par la méthode de 
Kjeldohl. sur le lait débarrassé de sa caséine, 
suivant l’une des méthodes de I’A. 0. A. C. dont 
le principe est le suivant : 

- précipitation de 10 cosélne à son point iso- 
électrique (pH ; 4,55) par un réactif tampon 
acéto-acétique agissant à chaud (50 à 600 C) ; 

- élimination du préclplté par filtration. 

Jechmque. 

Dans une fiole jaugée de 100 ml, on verse 
20 ml de lait, 50 ml du réactif suivant et on 
complète avec de l’eau distillée. 

Réoctrf 

Acide acétique N 250 ml 
Soude N exempte de carbonate .’ 125 ml 
Eau distillée ., ,. q.s. p,’ 1.000 ml 

Bien agiter et laisser reposer pendant815 minu- 
tes dans un bain-marie réglé entre 50 et ,600 C. 
Laisser ensuite refroidir 0 la température, bm- 
biante : otouter 0,s g de célite ou de Kleselghur 
et agiter. Filtrer sur papier pli&. On ‘obtient 
un filtrat clair. 

L’azote est dosé sur 25 ml de filtrai correspon- 
dant 0 5 ml de lait. 

Les résultats obtenus sont colloiionnés et les 
vpleurs moyennes calculées pour chaque mois. 
Une étude statistique a été réalis+ pour véri- 
fier : 

- I’actlon éventuelle de la saison sur la 
composition du lait par comparaison de la 
variante liée au mois à la variante résiduelle : 

- l’action éventuelle de l’année. par compa- 
raison de Iavariance Irée à I’annéede,la variante 

résiduelle. 
Les moyennes générales sont données pour 

chaque année : elles sont comparées entre elles 
ainsi qu’à la moyenne calculée pour l’ensemble 
des trois années. Nous avons également calculé 
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les écarts-types. les erreurs standard des-moyen- A l’aide de ces éléments, nous avons également 
ries. et les limites de fluctuation des distributions calculé : 

et des mqyennes. Le calcul des écarts-réduits a 
permis de déterminer les degrés de zignifica- 
tion et,dans les ca5 de différence non slgnitka- 
tive (N. 5). de rechercher la probabilité dansla 
table de P(x). le nombre de degrés de Ihberté 
étant supérieur à 30. 

Volume. 

Extrait sec dégraissé. 

Extrait sec calculé (selon la formule de 
Fleischmonn). 

4. -Nombre d’analyses et plan de l’étude 

Rapport 
Casé,ne x 100 

Protëines totales 

Rapport Calci”m 
Phosphore 

Quatre séries parallèles d’analyses ont été 

effectuées systématiquement : 
o),Analysés de lolts moyens de taurins. 
b) Analyses de laits moyens de zébus. 
c) Analyse5 de laits individuels de N’Damas. 
d) Analyses de latts individuels de Zébus. 

Constante Aéchlre simr>lifi& réelle 

5. - Plon 

Nous étudierons successivement : 

L’étude a été poursuiwe de 1956 à 1960, mais 
nous ne tiendrons compte que des résultats 
obtenus de 1957 à 1959, les analyses de 1956 et 
1960 n’ayant pas été faites selon un rythme régu- 
lier. C’est ainsi que sur 112 analyses de laits 
moyens de N’Damas et 105 de laits moyens de 
zébus réalisées, nous n’avons pu zen utiliser res- 
pectivement que 95 et 92. 

Pour l’étude des laits indiwduels, 119 lacta- 
tions de N’Damos et 37 locioti,ons de zébus. ant 
été suivies du début jusqu’au tarissement des 
vaches, mais nov5 avons dû él,iminer respective- 
ment 18 et ,3 Fiches de lactation par suite de 
l’arrêt brutal et précoce de la prod’uction (durée 
inférieure à 4 mois) provoqué par la mort de 
la mère ou du veau. ,., 

Les lactations,utilisées (101 et 34),représentent 
972 et 375 analyses complètes de lait, 

Sur chaque lait, tant individuel que moyen, les 
déterminaiions suivante5 ont été effectuées :, 

1. a) Les moyennez des valeurs calculées et des 
différents composants des laits de N’Damas et 
de Zkbus ; 

h) Les variations de ces données en fonction 
de l’année, de la swon. et des conditions d’en- 
tret1en : 

c) Nous donnerons à la fin de cette première 
partie, quelques indications sur la composition 
moyenne des laits de chèvres et de brebis. 

II. Les variations de la composition des lalis 
Individuels de N’Damas et de Zébus en fonction 
de 1~ saison et de l’époque du véloge. 

III. - RESULTATS 

L’étude commencera par l’analyse des compo- 
sants azotés des laits moyens. 

Poids thtal (poids du soir + poids du 
il matin)., 

Densité. 
Extrait xc à 1000. 

,, Matière gt-asse. I 
,: j Acidité de titration. ” 
.I .’ Lactose. 

I Protéines totales. 
Caséine. 
Matières minérales totales. 
Chlorures. 
Calcium 
Phosphore. 

A. -Matières protéiques totales 
i 

a) N’Domar 

Les taux dè matières protéiques totale5 su- 
bissent. au ours de l’année, d’importantes va- 
rIotions. Les extrêmes enregistrés ont été de 
32,20 g/litre et 41.60 gllitre. La moyenne gé- 
nérale, pour les tro15 vannées 1957-1958 et 1959, 
a été de 35.84 g/litre,k 0,67. 

Les caractéristiques de la distribution des 
résultats et les moyennes~ annuelles sont consi- 
gnées dans le tableau II. Toutes les valeurs obser- 
vées sont comprfses dans les intervalles m f  

1,96 5. 
Le5 courbes / montreni l’allure des variations 
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,I. -N’Damas- 
- 

An- 
nées 

- 

1957 
1958 
1959 

- - 

1957 
1958 
1959 

_ - 

1957 
,958 
1959 

I- 

35.20 
35.10 
36.15 

I 1: 

1 
___ 

79.œ 
78.65 
79.09 

- 
Ecart 
type 
- 

1.92 
1.09 
2.85 
___ 
I .72 
0.97 
2.57 

--_ 
1.09 
0.75 
1.2, 

- 

1.52 
1 .w 

2.15 

___ 

r.n 
1.58 
1.71 

_-- 

0.87 
0.90 
0.89 

- 

Limite 
no? de 
s dise 

31.44 

X.96 
JO.57 

_-__ 

24.49 
25.70 
23,n 

_--_ 

76.94 
n.19 
7f.12 

- 

31.91 
32 24 
30.53 

---- 

24.41 
24.14 
23.67 

---- 

76.25 
76,i8 
w.m 

Prot*ines totalea 

024 Y.54 
a,20 34,7t 
0,50 35,vl 

- &&.g ---- 

0,30 27,26 
0,175 2726 
0,45 2T,7t 

de la teneur’des laits en pr&nes totales. Les 
taux <roissent progreswement à partir de la 
fin de la saisoh sèche (mars ou avril selon I’an- 
née) Pour atteindre un maximum en août et 
décio?tre ensuite’ %gulièrement. Le tableau Ill 
donne toutes les moyennes mensuelles qui, rap- 
pelons-le, ont été calculées à partir des résultats 
de 2 ou, le plus souvent, 3 analyses. 

L’analyse statfstfque de ces résultats a 
montré que les différences entre les moyennes 
mensuelles étaient nettement significatives (pour 
l’ensemble des trois années F'= 7.84 la limite 
de signification étant de 2.26 avec une probabi- 

lité de 0,OS de et 3,20 avec P = 0,Ol). 

35.06 
'35>49 
37.13 

----- 

28.46 

n.94 
29.49 

.----. 

79.46 
78.91 
19;51 

35.41 

35,43 
35.44 

----- 

27,59 
2781 
2-7,61 

_____ 

78,25 
18,26 
-la,13 

--. 

Ecart 
réduit 

lu90 
3,7ê 
0,61 

____ 

OU54 
2842 
1.26 

.---. 

0.70 
2,,8 

0,70 

- 

0,15 
0.32 
0,33 

____ 

0.œ 

OA4 
o,n 

____ 

0.29 
0.25 
0.51 

- 

- 

NS. 
s. 

N.S. 

___ 
R.S. 
3. 

NS. 

--. 
I1.s. 
s. 

NS. 

-- 

NS. 
B.S. 
BS. 

___ 
N.S. 
?.S. 
N.S. 

__- 

NS. 
N.S. 
I(.S. 

- 

- 

? w 

- 

0,06 

ou54 

.__ 

0.59 

0.21 

__ 

0.48 

0.48 

- 

0.88 
0.75 
ci,74 

._- 

0.94 
0,66 
0,75 

_-- 

4,n 
0,m 
0.61 

- 

Les valeurs de F;pour chaque année, so’it éga- 
lement consignées dons le totileau Iii. 

Seule la moyenne de 1958 s’est révélée ilgni- 
ficativemenl différente. 

b) Zébus 

La moyenne générale a été de 34,84 -ir 0.54 g/ 
litre soit légèrement Inférieure à celledes N’Da- 
rnos. Les extrêmes enregistrés ont été de 31,13 g/ 
litre et 39.09 g/litre. 

L’ensemble des résultats est consigné dans les 
tableaux II et IV. 

L’allure des courbes II est sensiblement la 
même que celle des N'Damas we~~minimum en 
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mors ou avril mais le maximum esi le plus sou- 
vent atteint en septembre. Toutes les observa- 
tions sont comprises dons les intervalles m f  
1.96 s. 

Les différences entre les moyennes mensuelles 
sont très significatives aussi bien pour I’ensem- 
ble des iras années (F = 24,66) que pour chaque 
année prise individuellement. II n’y o pas de 
différence significative entre les moyennes 
annuelles.. 

6. - CASÉINE 

a) N’Domas. 

Moyenne générale = 28,02 & 0.57 g/litre. 

Extrêmes enregistrées = 25,04 et 33,32 g/litre. 

Toutes les voleurs observées sont comprises 
dans les intervalles m i 1,96 5. 

Les résultats sont consignés dans le tableau II, 

Les courbes (Ill) de variations au cours des 
trois années ont la même allure que celles des 
protéines totales : minimum en mars-avril, 
augmentation progressive jusqu’à un maximum 
atteint en août ou septembre, suivi d’une décrois- 
sonce régulière. 

Les différences entre les moyennes mensuelles 
sont hautement significatives (F = 9,45 pdut- les 
trois années réunies) (voir tableau Ill), 

Pas de différence significative entre les moyen- 
nes annuelles de 1957 et 1959. Différence signi- 
ficative pour 1958. 

b) Zébus. 

(tableaux II et IV). 

Moyenne générale = 27,12 -t 0,47 g/litre, 
légèrement inférieure à celle des N’Damos. 

Extrêmes enregistrés = 23,98 et 30,81 g/litre. 

Quatre observations (deux en 1957, une en 
1958 et une en 1959) sont extérieures ovx Ihmi- 
tes m 5 1,96 s (pour une probabilité dO 95 %). 

L’aIlui& générale des courbes (IV) dti variaiions 
se vapprachk ,de celle des N’Damos. avec un 
rrihitium eh avril et un maximum en août-skp- 
tembre, mais les variations absolues sont moins 
impdrtantk Les différknces intram~hsuelléssont 
très significatives ( F général = 29.50) et il h’y 
h pas df! diffWnce slgmfitbtive entre ks moyen- 

nes atinuelles. 

C-. 
&k x1oo 

a) N’Damos. 
(tableaux II et 111). 

Moyenne générale = 78,94 5 0,32. 

Extrêmes observés = 76,88 et 81,30. 

Deux voleurs, en 1958. sont ‘légèrement supé- 
rieures à m + 1,96 S. Toutes les autres sd 
comprises dans les intervalles m f  1,96 s. 

Les courbes V sont différentes des précédentes. 
Les minimums sont atteints plus tardivement 
(mai 0 juillet). Les rapports augmentent rapide- 
ment jusqu’à un maximum également plus 
tardif (septembre) : et la décroissance, rapide de 
septembre à décembre, devient plus douce et 
plus régulière de janvier à mai. 

Les différences entre les moyennes mensuelles 
sont très significatives (F général = 28,l) de 
même que les différences entre années. 

b) Zébus. 
(tableaux II et IV). 

Moyenne générale = 77,90 =k 0,16. 

Extrêmes enregistrés = 76,02 et 80,52. 

Quatre voleurs sur 32 s’écartent légèrement 
des limites m f  1,96 s. 

Les courbes VI présentent un aspect différent 
3es courbes précédentes. Nous observons ,deux 
minima. un premier dont l’époque varie de mars 
i mai et un second en octobre ou npvembre. 
L’augmentation des rapports, très irrégulière 
pendant la saison des pluies. est suivie d’une 
rhute brutale dé septembre à octobre. 

Les différences entre les moyennes mensuelles 
iont significatives si l’on étudie séparément les 
-ésultats de chaque année, mais elles ne le sont 
)Jus si l’on considère l’ensemble des résultats. 
I n’yapas, non plus, dedifférence intro-annuelle 

significative. 

IV. - DISCUSSION 

Nous analyserons ces résultats et les compare- 
-ans à ceux qui oni été obtenus par les autres 
tuteurs dans les différents pays tropicaux lorsque 
JOUS aurons étudié I’énsemblé des constituants 
ies laits moyenr. 
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Study ofthe chemicd composition 

ond +he ccmiposition variationk of cow milk in Mali 

The aulhars, havlng ot iheir disposition in the Centre de Recherches Zootech- 

niques of Sotuba-Bamako an important bovine stock of N’Domas and Zébus 
races, undetiook the systematic study ofthe miik ofihere animols ond in parti- 
cular the wriotionr of its composifion in fonction ofthe speciar, of the semon 

and +he dote of calwng. 

Thissludywlll rncludetwo parts : 

1) Composition and variations oithe average milks. 
2) VarNations oithe composition of individual milks. 
ihe environment and ihe conditions ofupkeeping fheanimols are described. 

The meihods ofanalyr~n~g employed are rperlfied. 
The principal constityents of milk are consldered as we,, as the different 

relations or the clmsical constants calculoted from lhere elements. A rtatirlical 
analyris IS carried oui fram +he results which are compored io the indications 
supplied by aiher authorr in lropica, countrier 

Teniendo a su disposicibn en e, Centra de Invertigocioner Lootécn~cos de 

Soiuba-Bamako, un importante plontel de bovinoz de raza N’Domas y Cebus, 
las autores ban emprendido el estudio s~stemhtico de 10 leche deerior animales 
y, en porticulor, e, erludio de 1~1s variaciones de su composition en funcii>n de 
,a especie, de la estocibn y de la fecha de paricion. 

Este es+ud,o comprend& dos portes : 

7) Compasicibn y variaclones de ,os lecher media 

2) Voriaciones de ,a camporicibn de ,OP leches individuoler. 

5e describe el media y las condiciones de montenimento de 10s animales. 
Se precisan lx métodos de anhlisis empleodas. 

Se consideran Ios prIncipales constiiuyentes de 10 leche, asi como las distin- 
tas relacioner o comtmte~ clasicas, calculada a partir de eslos elemenior. 

5e hoce luego un analiris ertadistico sobre la bore de eslos resultados, com- 
parada con 10s data proparcionador par otros autor& de poires tropicales. 
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Contribution à l’étude de la conformation 
du bétail local Rwanda de type Ankdlé 

par R. COMPÈRE 

Chargé de Cours à I’lnstitut agronomique de I’ht. 0 Gembloux 

RÉSUMÉ 

A porhr des donnks rassemblks sur vingt-cinq onnéer d’élevage ou Centre 
zootechnique de Nyomiyoga (République Rwandaise). I’outeur a prochd6 h 

une etude approfondie de la confarmot~on du bétail Rwondais de type Ankole. 
Porkmt sur seize mensurationr prises réguliérement svr environ quatre cents 
animaux mâles el femelles se situant dans la période de croissance. ces travwx 
précisent le rythme de développement des diirérenter parties du corps et pro- 
portions : d&nissent le format rtandord du type de bétail étudi6 et fixent avec 
précision Ier objectais de l’amélioration de 10 conformation c~tuelle. En outre. 

les relations entre le poids vifetdwerres mensurations ont 6th misesen hquation. 
et des corrélolionr intérersanies an+ &+é recherch&r entre les principales gran- 
deurs. 

INTRODUCTION 

L’étude approfondie de la conformation d’un 
béioil et plus spécialement d’un bétail à orien- 
tation boucherie tel que le local Rwanda est 
indispensable pour plusieurs rasons. 

Tout d’abord, elle permet de compléter la 
connaissance des lois de la croissance des ani- 
maux, cor dans bien des cas les seules données 
pondérales sont insuffisantes pour fixer l’état 
de développement des suJets, pour apprécier 
les défauts de conformataon et pour définir d’une 
façon précise les variations avec l’âge des dif- 
férentes parties du corps et proportions. L’étude 
de l’évolution des diverses mensurations chez 
les animaux en croissance facilite en outre 
l’établissement de plans rationnels en vue d’une 
sélection précoce. 

La détermination d’un standard représente le 
second but de ces travaux. Ce standard sert de 
critère rigoureux pour l’élimination des indi- 
vidus ne possbdant pas les caractéristiques 
moyennes du bétail et représente le document 

de base devant servir à la constitution d’un livre 
officiel pour l’inscription des reproducteurs. 

Enswte. l’étude de la dispersion des diverses 
mensurations tout en définissant les possibilités 
d’amélioration du cheptel, fixe les limites de 
format odmlses. Elle permet donc de’déborrosser 
la sélection d’un certain nombre d’estimations 
visuelles pas toujours très objectives et d’orien- 
ter I’améliorotlon du type suivant des bases 
mathématiques. 

Enfin, la détermination des corrélations et 
relations mathématiques exstant, entre cer- 
taines grandeurs corporelles, diverses carocté- 
ristIques bouchères et les rendements laitiers 
facilite grandement les travaux de sélection. 

Grâce à ces relations, II est possible de diriger 

la sélection suivant des groupes de caractères 
ayant une liaison génétique. de profiter de I’in- 
dépendance existant entre deux séries d’obser- 
vations pour repérer les sujets exceptionnels et 
de se baser sur les observations phénotypiques 
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pour estimer la valeur bouchère et laitière des 
Individus. 

L’étude suivante a été réalisée au Centre 
d’Elevage de Nyamiyaga qui constitue pour le 
Rwanda la station officielle d’amélioration du 
bétail local. Les mensurations ont été effectuées 
sur la totalité ,des animaux présents dans le 
centre. Ceux-ci possèdent néanmoins un degré 
plus ou moins grand d’amélioration qui leur 
confère à Juste titre une conformation supérieure 
0 celle du bétail élevé en milwu rural. 

DESCRIPTION DU TYPE DE BÉTAIL 

Le bétail du Rwanda appartient au type 
Ankole. Celui-ci englobe une série d’autres sous- 
types régionaux tels que le Bahema, le Bashi, 
I’Alur, etc., qui ont avec le bétail du Rwanda un 
ensemble de caractéristiques phénoiypiques com- 
munes. 

En outre, le type Ankole se range dans un 
ensemble plus large appelé «Groupe Sanga ». 
Dans ce dernier sont rassemblés des différents 
types de bétail (Nilotic, Ankole, White Fulani, 
Rahaji. Jot Koram;etc.) qui dérivent du croise- 
ment ancien entre un taurin à longues cornes 
et un zébu 0 bosse cervlco-thoracique bien 
marquée. 

Dispersion géographique ” 

L’aire de dispersion du type Ankole, de ses 
sous-types et de ses souches locales peut être 
représentée par un rectangle délimité par les 
27e et 32e degrés de longiiude Est, le Se degré 
de latitude Sud et le 3e degré de latitude Nord. 

Elle englobe les Etats ou parties d’Etais sui- 
vants : 

- Uganda : une partie des Districts de Tari. 
de Kigezi et d’Ankole ; 

- Tangonika : les Districts de Bokula, de 
Kibondo, de Kasulu et de Otïpa ; 

~ Royaume du Burundi i République ,du 
Rwanda : 

- République du Congo : les territoires de 
Bunia,~d’lrumu et dans les provinces du Kivu : 
le District de Bukavu. les territoires de Rutshuru, 
de Masisi. d’llviro, de Fizi et de Mwenga. 

Morphologie 

Les caractéristiques générales du bétai,l Ankole 
se résument comme suit : , i 

- Animal de grand format, à dos rectiligne, 
à bosse cervicale néanmoins très discréte chez 
la femelle : 

- Cornes longues et élancées ; 
- Robe brun-rouge foncé ,,mois aussi fré- 

quemment rouge foncé, pie rouge. rouge clair, 
froment, roupn et rouge moucheté de blanc ; 

~ Poids moyen 0 l’âge adulte de 350 à 400 kg 
pour les mâles et de 300 kg pour les femelles. 

II existe néanmoins de nombreux types spé- 
ciaux : à courtes cornes: sans cornes ; Bashi 
petit, à charpente fine et à cornes rédultes ; 
Rwanda à très longues cornes telles les anciennes 
vaches sacrées Inyambo. 

Mode d’eniretien et aptitudes du bétail étudié 

Les veaux demeurent en permanence avec les 
mères dans le troupeau jusqu’à l’âge de 8 mois 
et bénéficient de la totalité de la lactation. 
Toutefois, la production laitière de ce bétail est 
faible et varie entre 300 et 900 litres. Après le 
sevrage, ils sont rassemblés en troupeaux d’une 
centaine de têtes pât,urant nuit et jour lescollines 
du centre d’élevage. Ces pâturages naturels 
non sourms au régime des ,feux sont constitués 
par l’association végétale coroctérlstique de la 
réglon : Hyporrhenia filipendulo et Brochlorio 
plotynota. 

Au cours de la sason des pluies de septembre 
à mai (1.000 à l.lQO mm), l’herbe abondante 
produite par les pâturages constitue la totalité 
de la ration ; pendant la période sèche de trois 
nus. le cheptel @se la réserve de foin sur 
pied des bas-fonds ou reçoit une ration de 3 à 
4 kg de silage de (+nnisetum purpureum et de 
Brochiar!o ruzuiensrs. 

L’abreuvement se fait aux sources trois fois 
par jour. 

La première saillie féconde a lieu en moyenne 
vers 1.100 joui-s et l’intervalle moyen entre 
deux vêlages s’élève à 473 jours. 

1. - FORMAT DE~ LA TETE 

La tête est moyennement longue avec géné- 
ralement une bonne largeur par rapport à sa 
longueur el un mufle ample. Néanmoins, cer- 
tains sujets possèdent une tête triangulaire étroite 
et longuement effilée.‘cette caractéristique cor- 
respond très souvent à une poitri,ne peu pro- 
fonde et à un corps très étroit. 
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A. MENSURATIONS. ‘~. 

Deux mensurations ont été pratiquées, à 
savoir : 

- la longueur totale de la tête, partant de la 
pointe du chignon à l’extrémité du mufle ; 

- la largeur de la tête, prise à hauteur des 
tempes. Ces deux grandeurs ont été mesurées 
à l’aide du céphalomètre. 

B. FEMELLES. 

La forme de la tête des femelles ne constitue 
pas comme chez les géniteurs mâles un critère 
d’élimination. La tête courte, surtout en ce qui 
concerne la longueur du chanfrein, représente 
une beauté relative. On recherche néanmoins 
les sujets à front et 0 mufle larges : un bon déve- 
loppement de ces régions caractérise, dit-on, un 
animal bon mangeur. 

a) Développement de la tête (Tableau no 1). 

Les études de ABERDOOS et BRODY ont 
démontré que la croissance des mensurations cor- 
porelles des animaux domestiques suit “ne loi 
générale de la forme : 

Log X = Log b + A Log K ou X = be=* 
où : 

X est la mensuration considérée, 
A I’age des animaux, 
b et K des constantes, 
e la base des logarithmes népériens. 

Les équations donnani la longueur « Lk» et 
la largeur « It » de la tête exprimées en centimè- 
tres, en fonction de l’âge « A » en mois sont : 

Pour la longueur de la fête : 

Du Ier mois au 7e mois 3 jours : 

Log Lt = 1,371-W + 0.02826 A : 
Lt = 23,52 eO.O-O’l* 

Du 7e mois 3 jours ou 46e mois : 
Log Lt = 1 S4959 f  0.00316 A ; 

Lt = 35.45 @,Oo’m* 

Pour la largeur de la tête : 

Du Ier mo,s ou 6e mois 3 jours : 
Log It = 1,08680 + 0.01711 A ; 

/t = 12.2, eo.oasao.4 

Du 6emo1s 3joursa” 36emois : 
Log /t = 1,17569 + 0.00257 A ; 

lb y  14,98 e@.W6=* 

ia~croissance de la tète est pratiquement ter- 
minée à quatre ans. Le développement en lar- 
geur S’arrêJe entre 3 ans et 3,s ans un peu plus 
tôt que celui en longueur qui se poursuit jusque 
3,5 ans à 4 ans. 

A Mulungu. la croissance de la tête jusqu’à 
l’âge de 4 ans o également été observée chez 
les deml-song Bruns-Suisses (R. COMPERE, 
1960). 

A” Soudan, J. PAGOT et R. DELAINE (1959) 
déterminent l’âge de 3 ans auquel les dimensions 
maxima de la iête des fourins N’Dama sont 
atteintes. 

La tête croît plus en longueur qu’en largeur 
et le rapport entre ces deux dimensions se sta- 
bilise vers 4 ans, il passe de 1.98 à 2,55. 

b) Dimensions moyennes. 

Les dimensions moyennes de la tête des femel- 
les adultes s’élèvent respectivement à 49,3 cm 
pour la-longueur et 19,2 cm pour la largeur. 

c) Dispersion des observations. 

Le tableau w 5 et les graphiques “0 3 et no 4 
renseignent sur la dispersion des observations à 
I’intérleur de la population des femelles adultes. 

Les caractéristiques de l’échantillon observé 
sont ! 

Longueur de la tête : 

valeur moyenne x : 49,3 cm ; 
indice de dispersion o = 1,51 cm. 

.~, 
Largeur de la tête : 

valeur moyenne x = 19,2cm ; 
indice de dispersion ré A 0,99 cm. 

Le format reche~rché par la sélectlon set-o le 
suivant : 

- longueur totale de 47 à 49 cm, soit 53,7 y0 
des observatmns ; 

- largeur aux tempes de 20 0 23 cm, soit 
39,9 a,& des observations. 

La relation de dépendance existant entre ces 
deux grandeurs o été déterminée ci-après afin 
d’évaluer les chances en faveur de l’obtention 

rapide du format souhaité. ~~~. 

27s 
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1 25,5 13,l 

2 27.2 13,l 

4 31.1 15.0 

6 35.5 16.4 

Talrea"Y 

18 43,l 19.6 

24 45,1 20.1 

30. 41.8 20.6 

36 50.1 a.2 

Boaufs 

18 41.3 17.9 

24 432 18.3 

30 45.1 18,8 

36 47.2 19.2 

T 

118.1 119.8 lv3.0 123.5 

124,5 123.8 121.7 130,4 

I31,3 1n.9 125.5 ,348 

138,5 132.1 129914 138,-f 

110,4 ” II 111.2 HW 

115.8 115.4 114.1 122.6 

121.4 119.3 118.3 126.5 

127,J 123.4. 122.1 130.5 

104.5 104.5 61,8 61,8 17.1 17.1 

101.3 101.3 63,l 63,l 11.8 11.8 

110.2 110.2 64.5 64.5 18.5 18.5 

113.2 113.2 65.8 65.8 19.2 19.2 
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1 lb,0 30.8 97.4 14.4 7s.î 20.9 122 

2 19.0 33.3 104.5 15,6 19.8 s.2 13.1 

s 4 a,1 38.7 120.3 lb.2 23,4 24.9 15,o 

6 23.5 45.0 1%5 21.3 27.8 28.0 Il,2 

Taureaux 
18 28,2 54.7 l61,3 27.1 35.4 33.6 20.2 

24 30.4 57.6 1698 29.2 37.9 35.2 21.7 

30 32.8 60,6 181 .Li 31.4 40.6 37.0 23.4 

36 35,4 63,7 188.6 3327 43.5 38.8 25,l 

Boeufs 
18 25.6 51,2 J50,O a.9 w 32.2 lb.8 

24 26.9 53,5 155.9 26,5 34.5 33,4 19.6 

30 2883 55.9 161 r9 28.2 36.5 34.5 20.5 

36 298 58.3 168,2 -30;~ 38.7 35.7 21,3 
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GRAPHIQUE no 1. -Croissance absolue des femelles 

(1) F$mètre ihoracique. 

12) Hauteur aux hanches. 
(3) Longueur du corps. 
(4) Hauteur au dos. 

(5) Hauteur à 10 pointe des fesses. 
(6) Profondeur de poitrine. 

(7) Longueur du bassin. 
(8) Largeur aux hanches. 

(9) Largeur aux articulations coxo-fémorales. 
(10) Lorgéur de poitrine. 

(11) Largeur à la pointe des fesser. 
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GRAPHIQUE “0 2. - Cro~rrance rel&é du poids des 
femeller en fonction de : 

(1) La longueur de la Me. 
(2) Lo largeur de la i@k. 
(3) La langueur du cotrpr 
(4) La hauteur au gcrroi. 

(5) Le périm+trelhoracique. 

280 
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46 L? 18 49 50 51 52 53 

Longueur de 10 tëte en cm 

GRAPHIQUE no 3. - Polygone de frbquence des longueurs de la tête des femelles. 

d) Relation entre les observations. 

1. Animaux en croissance. 

Croissance relative du poids vif et de la longueur 
de Jo fêle (graphique no 2). 

Le coefficient de corrélation entre d’une part 
le poids vif et d’autre part la longueur de la 
tête d’un même individu s’élève à +0,97Xx > 
+ 0,78 (valeur limite du coefficient de corréla- 
tion au seuil P = 0,Ol). 

La relation entre ces deux grandeurs est défi- 
nie par l’équation : 

- Log Poids = 2,86X30 Log Lt - 2,30685 
0” 

Poids = 0,00493 Lt**86 

Croissance relotwe ou poids vif et de la largeur 
de la tête (graphique no 2). 

Le coefficient de corrélation, à peu près WI- 
blable CI~ précédent, atteint + 0.98 et la relation 
est représentée par la formule : 

Log Poids = 4.660.61 Log It T 3,43166 
0” 

Poids = 0.000370 lt4*s6 

Corrélation entre la longueur ef la largeur de 
10 tête. 

Afin de définir le degré de dépendance pou- 
vant exister entre ces deux mensurations, le 
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coefficient de corrélation a été calculé sur la 
population des femelles adultes. II s’élève à 
-0,57Xx > - 0.321 (valeur hmite du coefficien 
de corrélation au seuil P : 0.001). Une corréla- 
tion négative hautement signikatlve existe donc 
entre les deux variables, ce qui signifie qU”il est 
ppssible de sélectionner assez aisément des sujets 
à tête cou,rte et large. Cette relation ,est actuelle- 
ment exploitée avec profit par, les différentes 
méthodes de,sélection. 

c. LES MALES. 

Le nombre de données étont’beaucoup,moins 
grands pou? les mâles que pour les femelles, vu 
qu’ilssont sacritïés’assez tôt priur’la boucherle, 
,on se.limitera à des conclusions et à des considé- 
rotiokbkaucoup plus générales. ‘A partir de 
l’âge de 1 an. les taureaux et les b&fs ont kté 
groupés séparément. 

Les mâles possèdent une tête plus longue et 
plus large que les femelles. 

Valeurs moyennes 
des adultes TWVXIUX Bœufs 

‘Largeur 22,0 cm 19,9 cm 
Longueur.. 53.7 cm SO,3 cm’/’ 

Le rapport longueur/largeur est à peu près 
semblable chez les bœufs et les femelles tandis 
que les taureaux reproducteurs possèdent une 
tête plus massive. 

Les équations donnant les dimensions de la 
tête «Lt et lb» exprimées en centimètres en 
fonc?ion de l’âge « A » en mois, sont : 

Pour la longueur de la tête : 

- Du Ier mois au 6e mois : 

Log Lt = 1,377Ol + 0.02876 A ; 
~~ = 23.82 emm4. 

- &-delà du 12e mo,s chez les taureaux : 

Log Lt = 1 S8058 + 0.00330 A ; 
Lt = 38.07 eQ,w’so* 

- Au-delà du 12e mois chez les bœufs : 

Log Lt = 1.55822 + 0,00321 A : 
Lt = 36.16 poo=u 

Pour la largeur de la tête : 

- Du Ier mois au 6e mois : 

Log It = 1.09607 + 0,0’969 A ; 
It = 12.48 e!.;4S=A. 

- Au-delà du 12e mois chez les taureaux : 

Log It = 1.25969,,+ 0,00183 A ; 
I t = I&l 8 PJQ4Z~ 

- Au-delà du 12e mois chez les bœufs,‘: 

Log It = 1.22243 + 0,00169 A 
It = 16.69 @*w=gA 

II. - LONGUEUR DU CORPS 

Le local Rwanda possède une longwr du 
corps très satisfaisante. Elle tend néanmoins à 
être augmentée par la sélectlon si toutefois elle 
s’allie avec une profondeur de poitrine suffisante. 

A. MENSURATION. 

La longueur horizontale du corpsest mesurée 
depuis l’extrémité antérieure du sternum 
jusqu’à la pointe des fesses. Cette dlstance est 
prise en projection QU moyen des deux tiges 
articulées de la toise. 

B. LES FEMELLES. 

Un bon développement en longueur des femel- 
les est une caroctérlstique recherch!e. Les ani- 
nlaux courts sont généralement très légers et 
défuents en ce qui concerne de nombreux autres 
caractères phénotypiques : par contre, une 
longueur du corps excessive produit des anomaux 
efflanqués et à musculature réduite. 

a) Développement en longueur. 

Le tableau no 1 et le graphique no 1 schéma- 
tisent la croissance en longueur de la population 
des femelles. 

La crolssonce en longueur est pratiquement 
terminée 0 l’âge de 4 ans à 4 ans et demi. A 
Mulungu (COMPÈRE. R.. 1960) la croissance en 
longueur des demi-sang Bruns-Suisses se poursult 
jusqu’à 4 ans et demi à 5 ans tandis que pour 
le N’Dama, J. PAGOT et R. DELAINE (1959) 
signalent l’arrêt de la croissance entre 2:ans et 
2 ans et demi. 

Les équations qui donnent la lorigueur horw 
zontale du corps « LE.~, » exprimée en centi- 
mètres. en fonction de l’âge «A» en mois. sont : 

Du Ier mois au 6e mois 1 jour : 

Log LE.?. = 1 ,a2088 + 0.02818 A :’ 
La ,c, = 66.20 e”,0648”* 

DU 6e mois 1 jour au 46e mots : 

Log LRc = 1.96913 + 0.00356 A : 
LH,C, = 93.14 eO.OOB~~~ 

8 
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Le corps croît plus en longueur qu’en hauteur, 
Une modification de la forme générale du corps 
est observée de fa façon sulvante au COU~-s de la 
croissance : 

- plus haut que long jusqu’à 2 clns ; 

- de forme carrée de 2 ans à 2 ans et demi ; 

- plus long que hautàpartir de Zansetdemi. 

b) Valeur moyenne. 

La longueur moyènne du corps des fenwlles 
adultes, est de 135,4 cm. Pour le bétail de Luvi- 
ronza (Burundi ) P. MATHIEU (A. FOCAN,1959) 
signale une valeur moyenne de ‘134,2 cm. A. 
Nioka, M. MARICZ (1961) fournit, pour les 
sous-types Alur et Bohema (même type Ankolé 
sue le local Rwanda) les dimensions suivanfes : 

Année Bahema Alur 
- - 

1947.. 131,O cm 131,o cm 
1958 132,9 cm 136,8 cm 

c) Dispersion des observations. 

Le tableau no 6 et le graphique no 5 illustrent 
la dispewon des observations à l’intérieur de la 
population femelle adulte. 

Les caractérisiiques de l’échantillon observé à 
Nyamiyaga sont : 

Voleur moyenne x = 135,4 cm. 
Indice de dispersion s = 5S8 cm. 

La longueur recherchée par la sélecfion en 
rapport avec des proportiownormales du corps 
se situe entre 136 et 143 cm ce qui représente 
54,5 0h des observaiions. 

I I I I I I I 1 
115 121 127 133 139 lb5 151 157 

Longueur du corps en cm 
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d) Relations entre les observations. 

I. Animaux en croirronce. 

Croissance relative du poids vif et de la lon- 
gueur horizontale du corps (graphique no 2). 

Le coefkent de corrélation entre le poids 

vif et la longueur du corps s’élève à + 0.96. 
voleur hautement significative. 

Lo relation entre ces deux variables est repré- 
sentée par I’équatlon : 

Log Poids = 2,82897 Log LH,o, - 3,51871 
ou 

Poids = 0.000303 L=,o, 1.8% 

Chez le bétail N’Dama. J. PAGOTet R. DELAINE 
obtiennent une relation semblable : 

Poids = 0.000825 LH,C, ~2 

2. Femelles adultes. 

Corrélation entre la longueur horizontale du 
corps et la hauteur ou garrot. 

Pour l’ensemble des données recueillies chez 
les femelles odulies. il existe une corrélation 
positive hautement significative entre la longueur 
du corps et la hauteur ou garrot. 

r (LE.~, - HG) = + 0,53 XX > 0,321 
(Au Seuil P : 0,001) 

II sera donc malaisé de dissocier ces deux 
carackkes -et. dans le cas des objectifs de la 
sélection envisagés jadis d Nyamiyoga, d’obtenir 
des animaux longs et à la fois très rapprochés 
du sol. 

c. LES MÂLES. 

Les mâles sont plus longs que les femelles 

Age moyen Longueur 
moyenne 

en cm 
- 

raureaux . 67 mois 144,3 

Bceufs 45 mois 21 jours 133.8 

Les proportions gkkales du corps sont à peu 
près identiques à celles des femelles. 

Les équations donnant la longueur du corps. 
xprimée en centimètres, en fonction de l’âge en 
mois, sont : 

Log LB.~, = 1,83215 + 0.027 97 A ; 
LH,C, = 67194 eOSOBMOA 

Au-delà du 12e mois chez les taureaux : 

Log La.o, = 2,00310 + 0.00384 A : 
LH,o, = 100,70 e”~OOsud 

Au-delà du 12e mois chez les bceufs : 

Log LE.~, = 1.98078 + 0.00345 A ; 
La.o. = 95.67 e!.W’@U, 

Ill. - DEVELOPPEMENT DE LA TAILLE 

Le bétail local du Rwonda présente générale- 
ment un développement en hauteur excessif 
par rapport à la profondeur du corps. La ligne 
ju dos est légèrement inclinée vers l’avanttandis 
que la ligne de croupe possède l’inclinaison 
prononcée du bétail de boucherie ?u mixte. 

A. MENSURATIONS. 

Les quatre mensurations suivantes ont été 
proses en considération : 

- la hauteur ou garrot : du sol à l’extrémité 
postérieure de la bosse cervicale, 

- la hauteur ou dos : du sol à l’épi dorsal, 
- la hauteur aux hanches : du sol à la ligne 

qui réunit les deux hanches : 
- la hauteur 0 la pointe des fesses : du sol 

aux tubérosités ischiatiques. 

B. LES FEMELLES. 
,! 

Les bonnes femelles ont en géneral une taille 
supérieure à la moyenne qui s’accompagne 
d’une inchnaison moyenne du dos et de la 
croupe. 
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a) Développement de la taille. 

Le tableau no 1 et le’graphique “0 1 permettènt 
de suivre la croissance de la taille des femelles. 

Loa D.,.. = 1.68270 + 0.01199 A : ~“.” ,. 
D,t.s = 48,16 e0-‘=* 

La croissance en hauteur du train antérieur : 
hauteur au garrot ei hauteur au dos se pour- 
suit jusqu’à 3 ans à 3 ans et demi, tandis que 
celle du train postérieur : haukur au hanches 
et à la pante des fesses se termine un peu plus 
tard entre 3 ans et demi et 4 ans. 

du 7e mois 15 jours au 46e mois : 

Log D.t., = 1,762lB + 0,00129 A ; 
D,t,s = 57,97 e”,ooas7~ 

A Mulungu (COMPCRE. R., 1960) la croissance 
en hauteur du’demi-sang Brun-Suisse se termine 
entre 4 ans et 4 ans et demi tandis que J. PAGOT 
et col. (1959) signalent une croissance encore 
beaucoup plus longue cher le bétail N’Damo où 
la limite se situe vers 5 ans. 

Les équai’ions donnant les dimensions en hau- 
teur : hauteur au garrot << H, >>, hauteur au dos 
<< Hd >>. hauteur aux hanches << Hj, ». hauteur à 
la pointe des fesses «Hi». distance du sternum 
au sol CD 9t S » en centimètres, en fonction de 
l’âge en moi;, sont : 

Pour la hauteur au garrot : 

du Ier mois au 6e mois 20 jours : 

Log H, = 1,875.77 + 0,02181 A 
H, = 75,, 2 @.Q50=A 

du 6e mois 20 jours au 36e mois : 

Log H, = 2,00764 + 0,00206 A 
H, = 101 ,a eo,oo474* 

Pour la hauteur au dos : 

du Ier mois au 6e mois 9 jours : 

Log Hd = 1 ,a7326 + 0.02085 A 
Ha = 7‘+,69 e0,Q4n01* 

du 6e mois 9 jout-s au 36e mois : 

Log Ha = 1,98911 + 0.00247 A 
Hd = 97.52 @.oQ~~~.4 

P&r’la h&teur aux hanches : 

du Ier mois QU 6e mois 4 jours : 

Log Hj, = 1.91018 + 0,02034 A 
Hh = 8, ,32 eo.0~8834 

du 6e mois 4 jours au 46e mois : 

Log H,, = 2.02067 + 0,00233 A 
H,, = 104,9 e”,ws37* 

Pour la distnnce,du sternum au sol : 

du Ier mois au 7e mois 15 Tours : 

i’ 
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Pour la hauteur à la pointe des fesses : 

du Ier mois au 6e mois 21 ]OU~ : 

Log HI = 1,83903 + 0.02031 4 ; 
Hp = 69,03 eo,Q4817A 

du 6e mois 21 jours au 46e mois : 

Log Hf = 1,95918 + 0.00241 A : 
Hp = 9, ,03 eQ.Q0=L4 

Le dos forme une légère dépression par rop- 
port au garrot : celle-ci passe de 0.6 cm à 1 mois 
à 2,9 cm 0 l’âge adulte. La ligne du dos est Iégè- 
rement Inchnée vers l’avant ; la différence entre 
la hauteur c,ux hanches et la hauteur au dos est 
sensiblement constante tout au long de la crois- 
sance et s’élève en moyenne à 7,5 cm. L’inclinai- 
son du dos, très prononcée dans le jeune âge, 
s’atténue progressivement au cours de la crois- 

Sll”Cf? 

Le bassin présente Une inclinaison importante 
caractérlstlque des races de boucherie ou mixtes. 
La différence entre la hauteur aux hanches et la 
hauteur à la pointe des fesses augmente depuis 
12.9cm jusqu’àl6,8cm àl’âgeadulte. Par contre, 
l’inclinaison moyenne au bassin diminue pro- 
gressivement au cours de la croissance. 

Le rapport entre la distance du sternum au sol 
et la profondeur de poitrine évolue avec l’âge 
de 1,62 à 1,08. Le développement de la poitrine 
en profondeur l’emporte donc sur la crassance 
en hauteur des su]& 

b) Voleurs moyennes. 

Les différentes hauteurs moyennes des femel- 
les adultes wnt respectivement égales à : 

- hauteur au gar,rot <. 126,3 cm 
- hauteur au dos 123,6 cm 
- hauteur aux hanches 131,8 cm 
- hauteur à la pointe des fesses 114,9 cm 

P. MATHIEU (A. FOCAN, 1959) signale pour 
le bétail de Luwronza, écotype de taille moindre,. 
121,4 cm de hauteur a” garrot et 126,5 cm de 
hauteur aux hanches. 
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Dans une étude du bétail local Nioka. 
M. M&RIEZ (1961) fournit les chiffres ci-après : 

Hauteur Hauteur 
au garrot aux hanches 

_ en cm en cm 

Bahemo 1947 118.5 125,5 
1958 <,.,..._. 125,5 132,8 

AlW 1947 116.4 123,0 
1958 ..:...... 119,7 125,6 

Le bétail local Nyomiyaga se distingue porm 
les autres écotypes Ankolé par une taille parti- 
culièrement élèvée. 

cl Diwersion des observations. 

La dispersion des hauteurs au garrot a été 
étudiée et les renseignements figurent au tableau 
no 6 et ou graphique n’y 6. 

Les caroctérlstiques de l’échantillon observé à 

Ny&iyaga sont : 

I* moyennera 4&3.mz- L b ~~ .:..: 

l’indice de dispersion o = 3.55 cm. 

Suivant les réstilfafsTëKT?fia~a~x de divers, 
auteurs. consign&&wts-le5 t&lé&x na 7, 8 et9,, 
la hauteur au garrot est en cqr@lation négative8 
avec la valeur boucherie des carcasses. tandis; 
que le rapport tour de poitrlne/hautevr au garrot; 
présente au contraire une corrélation Positive~ 
avec la qualité des carcasses. 

Au sujet de la production-latière. il y  a sou-1 
vént contradlction entre les corrélations calcu-, 
Iées par les divers auteurs sauf, toutefois, pour la1 
hauteur qu garrot, qui réahse une corrélations 
positive avec lb production de lait. Ceci signifie-: 
rait donc une incompatibilité entre la, production 

laitière et les caractéristlques’à la boucherie. 
Etant donné que la plupart des auteurs. signa- 

lent une relation positive entre la hauteur au 
garrot et la production laitière et que la hauteur 
au garrot est en corrélation directe avec la 

LO- 

35 - 

30 - 

s El- 

0 

0 20 - 

i! 

-f 15 - 

10 - 

5- 

o- 

- 40 

-35 

- 30 

. . GRAPHIQUE no 6. - de des Polygone fréquence hauteurs ou garro, chez Ier iemelles. 
_. 

281 

Retour au menu



Retour au menu



longueur du corps. la sélection tend à retenir les 
animaux possédant une hauteur satisfaisante ; 
c’est-à-dire entre 124 et 130 cm. 

Au-delà du 12e mois chez les bœufs : 

Log H, = 2,00426 + 0.00242 A : 
H, = 101 .O eo.oo=‘k 

d) Relations entre les observations. 

1. Animaux en croissance. 

Croissance relative du poids vif et de la hau- 
teur au garrot (graphique no 2). 

Le coefficient de corrélation entre le poids vif 
et la hauteur au garrot s’élève à 0,97, valeur 
hautement significative. 

La relati8n mathématique entre les deux 
variables s’exprime par la formule : 

Log Poids = 4.06497 Log H, - 6,02230 
0” 

Pour la houfeur ou dos : 

du 1~1 mas au 6e mois : 

Log Ha = 1,87671 + 0.02185 A ; 
H,, = 75,28 e?OsO~ 

Au-delà du 12e mois chez les taureaux : 

Log Ha = 2103199 + 0.00222 A : 
Ha = ,07,6 eo*o061U 

Au-delà du 12e mois chez les boeufs : 

Log Hd = 2.00552 + 0.002~5 A ; 
Ha = 10, ,3 e0.~~6~~A 

Poids = 0,000000950 HE’,‘6 

J. PAGOT et col. obtiennent une relation s@m- 
blable sur le bétail N’Dama où 

‘Poids = 0.000001031 HgSJ’ 

2. Femelles odulfes. 

Corrélation entre la longueur du corps et la 
hauteur au garrot (VOIT ci-dessus). 

Pour la hauteur <I”X hanches : 

du ‘Ier mois au 6e mois : 

Log Hh = 1.93678 + 0,01612 A : 
H,, = 86,45 eo*03’1a 

Au-delà du, 12e mois chez les taureaux : 

Log H,, = 2,06110 + 0.00225 A ; 
Hh = Il!+,1 eo<ao6U 

Au-delà du 12e mois chez les boeufs : 

C. LES MALES. 

Les mâles sont en moyenne beaucoup plus 
hauts que les femelles avec les dimensions 
moyennes suivantes : 

Taureaux Mâles 
de sélection castrés 

Log Hh = 2,03407 + 0.00227 A : 
H,, = ,08,, eO.oos’=n 

- - 

Age moyen 67 mois 45 mois 
21 jours 

Hauteur au garrot.. 132.0 cm 128,8 cm 
Hauteur CIU dos <. 129,3 cm 127.0 cm 
Hauteur aux hanches <. 138,0 cm 135.6 cm 
Hauteur à la pointe des 

fesses <<<. Il&3 cm 116.6 cm 

Les équations donnant les hauteurs en centi- 
mètres en fonctton de I’age en mois sont : 

Pour la haufeur ou garrot : 

du Ier mois au 6e mois : 

Log H, = 1,88545 + 0.02144 A ; 
H, z 76.82 eo*od98= 

Pour la hauteur 0 Jo pointe des fesses : 

du Ier mois au 6e mw : 

Log Hr = 184177 + 0,02041 A ; 
Iii 5 69,47 e”*4’WA 

Au-delà du 12e mois chez les tou’reaux : 

Log Hr = 1,99739 + 0.00198 A ; 
Hi = 99.40 @~46U. 

Au-delà du 12e mois chez les bœufs : 
Log HI = 1,98408 + O,CO194 A ; 

Hr = 96.40 e”.WM’A 

1’ 

Au-delh du 12e mois chez les taureaux : 

Pour 10 distance du sternum au sol : 

.tu Ier mois ou 6e mois : 

Log D,t.s = 1.68472 + 0.01 j56 A ; 
D,,., = 48,39 eQ,0s’2= 

Au-delà du l2e mois chez les taureaux : 

Log D,t.. = 1,79278 + 0,00116 A ; 
D,t., = 62,06 e”,a”=7A 

Au-delà du 12e mois chez les bœufs : 

Log H, = 2,03595 + 0.03236 A ; l 

l 

Log D,,.. = 1.76390 + 0.00151 A : 
H, = 108.6 eom=3* ‘Dat.8 = 58.06 e”.w9a* 

PS8 
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Le bassin ,des niâles est beaucoup pl& inciiné 
que celu des femelles. Le choix ,des, géniteurs, 
en recherchant une croupe large et harmonieuse- 
ment développée. augmente cher ces derniers 
l’inclinaison de la croupe. 

., 
Le rapport entre la distance du sternum QO 501 

et la profondeur de poitrine est à peu près égal 
chez les femelles et les mâles castrés, mais nette- 
ment moins élevé cher les taureaux. car les 
reproducteurs mâles sont sélectionnés tout par- 
ticullèrement suivant la profondeur de I’avant- 
main. 

IV. 2 CONFORMATION DE LA POITRINE 

Le bétail Ankolé possède ,une bonne profon- 
deur de patrlne mais elle manque généralement 
de largeur. En choisissant des taureaux parti- 
culièrement avantagés dans l’avant-main. le 
sélectionneur tâche d’augmenter ces caractéris- 
tiques et de donner au bétail une bonne ampleur 
de poitrine. 

A. LES &jENSURATIONS. 

Pour estimer le développement de la cage 
thoracique, on a procédé aux mensurations 
suivantes : 

- la largeur de poitrine : mesurée en arrière 
des épaules : 

- la profondeur de poitrine : prise derrière la 
pointe du coude depuis le sternum jusqu’au dos : 

- le périmètre thoracique : pris à l’aide du 
ruban imniédlatement en arrière des épaules. 

B. LES FEMELLES. 

Les excellentes femelles extérlormnt une 
grande profondeur de poitrine accompagnée 
d’un périmètre thoracique dépassant 180 cm. 

a) Développemenf de la poiirine. 

La croissance de la poitrine en largeur s’ar- 
rête entre 2 ans et demi et 3 ans tandis que le 
développement en profondeur dure beaucoup 
plus longtemps, c’est-à-dire jusqu’à 3 ans et 
demi à 4 ans en moyenne. 

A Mulungu (COMPÈRE, R., 1960), lacagetho- 
racique du demi-sang Brun-Suisse se termine vers 
4 ans et demi. 

J. PAGOT et col. (1959) signalent un arrêt 
assez précoce du développement de la cage tho- 

raciq+?hezle’bétalI N’Damo. Ainsi, I’,augm&ta; 
tion du pérlmèiré thoracique de ce bétail hliJ- 
delà de la 3e année est chez le mâle fonrtioh dè 
l’embonpoint et chez la femelle fonction à la fois 
du stade de gesfatioh et de l’état d’etibahpoint. 

Les équations donnant les dimensions de la 
poltrine~: largeur de la poitrine « ip ». profon- 
deur de la poitrine « Pp » et pérlmètre thoraci- 
que, « Pth » exprimées en centimètres en fonction 
de>l’âge «A » en mois, sont : 

P~ur Jo largeur de eo~trine : 

du Ier mo,s au 6e mo,s : 

Log Ip = 1,211.72 + 0.023.41 A : 
Ip = 16,28 ‘&058=A 

du 6e mois au ,36e mois : 

Log Ip = 1.324.92 + 0,004.58 A : 
I p = 21 ,, 3 eO,OlQ6~6 

Pour /a profondeur de poiirme : 

du Ier mo,s au Se mo,s 28 jours : 

Log P, = 1,45303 + 0.03111 A ; 
p, = 2838 eQ.0716.u : 

Du Se mois 28 jours au 46e mois ‘: 

Log P, = 1.61390 + O,OC40$ A, ; 
P, T 41 ,l 1 eo,oog=* 

Pour le pérImètre thoracique : , 

du Ier mois au 6e mois : 

Log Pth = 1.95983 + 0,02657 A ; 
pth =.91 ,17 eQ,Q61’8-4 

du 6e mois au 46e mois : 

Log Ptr, = 2.09865 + 0,00340 A ; 
Pth = 125,s @00’=*, 

La cage’fhoraclque se développe légèrement 
plus en profondeur qu’en largeur ce qui a pour 
effet d’allonger sa section ]usqu’à un rapport 
largeur-profondeur égal à 0,s. 

b) Valeurs moyennes. 

Les dimensions moyennes de la cage thora- 
cique du local Nyamiyaga sont les suivantes : 

largeur de poitrine ,,;. 31,9 cm 
profondeur de poitrine.. 61,7 cm 
périmètre thoraciq,ue : 176.0 cm 

Pour le bétail de type Ankolé de Luvironza, P. 
MATHIEU (A. FOCAN, 1959) signale 26,2 cm 
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de largeur de poltrlne, 58.6 cm de profondeur de 
poitrine et 158,9 cm de périmètre thoracique. 

M. MARICZ (1961) publie pour le bétail de 
I’ltun les chiffres suivants : 

Profondeur Périn?+tre 
de poitiine thorar$que 

en cm en cm 
? 

Bohema 1947 
1958 

58i7’-‘. ~-‘15%6-‘~ 
60,8 1 Q.34 

Alur 1947 6118 1 Zi$;g 

1958 .<,<,<.< 6316 168,Q 

Comparé aux autres-sous-types, le loca1 &a-~ 
m~yoga extkriorise donc une cage tho,ratiquk 
de bonne ampleur. 

c) Dispersion des observaiions. 

La dispersion des @irriètres thoraciques des 
femelles adultes a été étudiée (tableau no 10 et 
graphique no 7). 

l 

Les caractéristiques de l’échantillon observé 
sont : 

Valeur moyenne X = 176.0 cm. 
Indice de dispersion o = 6.18 cm. 

Certaines mensurations peuvent apporter des 
indications intéressantes quant aux aptitudes 
bouchères des Indlvtdus. Le tour de poitrine et 
surtout le rapport tour de ‘poitrin$hauteur au 
garrot présentent, suivant les auteurs. une corré- 
lation positive avec la qualité des corcasses. 

Suivant Lush (1952) un rendement élevé est 
associé à un tour de poitrine Important. à un 
tour d’abdomen et à une profondeur de poitrine 
faibles. II signale une corrélation de + 0,56 entre 
le? rapport.tour de poitri?e/hauteur ?u gqrrot et 
l’état d’engrai+sement de l’animal. s 

P. AURIOL !et col (1961) trouvent unes corré- 
I&on hautement slgnificatwe entre la production 
laitière e+ le.t?uF de poitrine, et une cowélation 
significative entre la production laitière et le 
rapport tour de poitrine/houteur au garrot. 

A là .lumière de ces quelques informations, 
l!o~gmeh!otio~ du tour Ide poitrine du bétail 
,kkcol doit $tre poursuivie d’autant plus que cette 
dir&nslon’;esf en corrélation étroite avec le 
poids vif. On recherchera les femelles possédant 
un périmètre thoracique supérieur à 180 cm ce 
qui représente 32,6 y0 de la population. 

‘d) Relations entre les observations. 

1. Animaux en croissooce. 

Croissance relati\ie du poids et du périmètre 
thoracique (graphique “0 2). 

On obtient la relation suIvante : 

Log Poids = 3.27633 Log Pth 418’441 

4u 
Poids = 0.0000153 Pth3’2a 

La relation obtenue par J. PAGOT pour le 
bétail N’Damaest représentée par I’équatlon : 

Poids = 0.000374 Pt,,e,= 

2. Femelles adultes. 

Corrélation entre le poids vlf’et le périmètre 
thoracique. 

II existe une corrélation de + 0.70 hautement 
significative entre le poids vif et le périmètre 
thoracique. 

Corrélation entre la hauteur ou garrot et la 
profondeur de poitrine. 

Etant donné qu’il est aisé d’allier chez un même 
animal l’augmentation de la longueur du cor,, 
et de la hauteur au garrot, il est uti!e de con- 
naître ensuite la relation statlstiqk qui unit la 
hauteur au garrot d’une part et la profondeur 
en poitrine d’autre part. 

Le coefficient de corrélation qui chiffre le II& 
entre ces deux grandeurs chez un même indi- 
vidu, s’élève à +0,49. valeur hautement signi- 
ficative. Ceci signifie que les animaux très hauts 
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Périmètres thorqciques en cm 

possèdent également “ne bonne profondeur de 
poitrine. 

c. LES MALES. 

Les dimensions moyennes sont les suivantes : 

Mâles 
Taureaux castrés 

Age moyen 67 mois 45 mois 
Les mâles offrent une poitrine beaucoup plus 

développée que celle des femelles : surtout les 
21 ,O”‘S 

géniteurs sélectionnés qui ont été choisis prin- Largeur de p”‘trine.,. ” ” 43.7 cm 31,8 cm 

cipalement suivant les proportions de I’avant- Profqndeur de poitrine 68,O cm 61.0 cm 

main. Périmètre thoracique 206,3 cm 174,8 cm 
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Les équations donnant les dimensions de la 
poitrine en centimètres en fonction de I’aqe en 
mois, sont : 

Pour la largeur de poitrine : 
du Ier mois au 6e mois : 

Log Ip = 1323263 + 0,02314 A ; 
,p = ,7,09 @-=a* 

Au-delà du 12e mois chez les taureaux : 

Log Ip = 1.35113 +0,00549 A ; 
,p = 22.45 .+.olas4A 

Au-delà du 12e mois chez les bœufs : 

Log Ip = 1,34225 + 0,00367 A ; 
,p = 21,99 @‘-46* 

Pour la profondeur de poitrine : 

du Ier mas au 6= mots : 

Log Pp = 1.45628 + 0,03286 A ; 
pp = x3,60 @.Q?666* 

Au-delà du 12e mois chez les taureaux : 

Log Pp = 1,67122 + 0,00370 A : 
Pp = 46.90 eo.Q086- 

Au-delà du 12e rno~s chez les bœufs : 

Log Pp = 1,65295 + 0,00314 A ; 
pp = 44,97 @Q7w. 

Powle périmètre thoracique : 

du 1 .W mas au 6e mois : 

Log Pth = 1.95806 + 0,03058 A : 
Pth = 90,79 eo.o’o*u 

Au-delà du 12e mois chez les taureaux : 

Log Pm = 2,13979 f  0.00377 A ; 
Pth = 137.9 eo.Qm=A 

Au-delà du 12e mois chez les bœufs : 

Log Pt,, = 2.12624 + 0.00277 A ; 
P*h = 133.7 eO.OO=n* 

Lo forme de la cage thoracique des castrés est 
Identique 0 celle des femelles tandis qu’elle est 
moins elliptique chez les reproducteurs. 

V. - CONFORMATION 
DE LA RÉGION LOMBAIRE 

A. MENSURATIONS. l 

Seule la largeur du reina étéobservée : c’ezt-à- 
.dire la distance entre les apophyses transverses 
des vertèbres lombares. 

B. LES FEMELLES. 

La largeur du rein qui résulte plus souvent 
du développement des muscles qwde I’élonga- 
ton des apophyses vertébrales est une beauté 
absolue. Un rein large harmonieusement atta- 
ché aux autres parties du corps est une caracté- 
rlstique à rechercher. 

a) Développement du rein. 

Le rein a pratiquement terminé son dévelop- 
pement entre4ans et 4ans et demi. Les équa- 
tlons donnant la largeur du.rein « lr» exprimée 
en centimètres, en fonction de l’âge « A » en 

mois, sont : 

Du le’ mas au 6e mois 18 jours : 

Log Ii = 1 ,13004 + 0,03007 A ; 
lr = 13,49 eO.06284A 

du 6e mois 18 jours au 46e mois : 

Log lr = 1,29607 + 0,00493 A ; 
I i ZZZ 19,77 e0.0118= 

b) Voleur moyenne. 

La largeur moyenne du rein est de 33,7 cm. 
P. MATHIEU (A. FOCAN. 1959) slgnale une 
valeur moyenne de 31.4 cm pour le local LUVI- 
i-O”Zil. 

c) Dispersion des observations. 

La dispersion des largeurs du rein figure au 
tableau w 11 et.au graphique no 8. Les carocté- 
ristIques de l’échantillon observé à Nyamiyago 
sont : 

Valeur moyenneX= 33,7 cm. 
Indice de dispersion m = 2,06 cm. 

lvamuv NO, H 
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Un rein d’une largeur supérieure à 34 cm est 
recherché, ce qui représent? opproximqtivement 
55.6 O&des valeurs observées. ,.,)- 

c. LES ,MALEL 

Les bœufs ont une largeur du rein égale à 
celle des femelles tandis que les géniteurs choi- 
sis possèdent un rein nettement plus musclé. Les 
valeurs moyennes sont :- 

Largeur 
Age moyen du rein 

Beufs 45 mois21 jours 31,5 cm 
Taureaux 67,0 mois 36,7 cm 

LO- 

35 - 

30 - 

3 25- 

: 

E 20 - 
3 

‘.Z 
(L' 15- 

10 - 

5- 

O'- 

Les équations donnant la~,largeur du rein 
exprimée en centimètres en.fonction de l’âga,eq 
mois, sont : ,;;,,, ,,, 

du Ier au 6e mois : 
., ,., 

Log lr = 1,12551 + 0,033!7 A : 
lr = 1,3,35 eo.Q7’80* 

Au-delà du 12e mois chez les taureaux,: 

Log Ii 7 1,33805 + 0.00528 A ; 
II = 21,,8 @<a=m 

Au-delà du 12e mois chez les boeufs : ” 

Log Ir = 1.31176 + 0,00443 A ; 
lr = 2050 @.01WOA 

I I I 1 I I 1 
26.5 30.5 32.5 34.5 36.5 38.5. 40.5 

Largeurs du rein en cm 

GRAPHIQUE no 8. - Polygone de fréquence des largeurs du rein chez les femelles. 

- 40 

- 35 

hi 
- 10 
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VI. - CONFORMATION DU BASSIN ~- du 6e mois 6 iours au. 4& mois : 

A. MENSURATIONS. 

Les mensurations suivantes ont été réalisées : 

- largeur aux hanches : entre les pantes 
extérieures des hanches ; 

- largeur aux articulatlons coxo-fémorales : 
de la tête d’un des fémurs 0 l’autre ; 

- largeur aux pointes des fesses : entre les 
bords externes des deux tubérosités Ischiatiques : 

- longueur du bawn : du bord extérieur de 
la hanche jusqu’à la pointe des fesses. 

B. LES FEMELLES. 

Cette région constitue une qualité absolue 
chez les femelles ; un bawn ample condltionne 
l’espace nécessaire à une mamelle bien déve- 
loppée et b une filière pelvienne suffisante pour 
livrer passage à des veaux de bon format. 

a) Développement du bassin. 

Le développement de la largeur aux hanches se 
termine en dernier lieu s’est-à-dire entre 4 ans 

et demi et 5 ans. tandis que la largeur aux arti- 
culations 0x0.fémorales et la largeur à la 
pointe des fesses sont déjà définitivement formées 
entre 3 ms et 3 ans et demi. La longueur du 
bassin poursuit sa croissance jusqu’à 3 ans et 
demi à 4 ans. 

A Mulungu (R. COMPÈRE, 1960), le bassin des 
demi-sang Bruns-Su~sses poursuit son dévelop- 
pement jusqu’à 5 ans. 

La forme du bassin évolue avec l’âge de la 
façon suivante (graphique no 9) : 

- légèrement hexagonale jusqu’à 6 mois, 
- carrée à la base de 7 mots à 1 an ef demi, 
- de plus en plus trapézoïdale jusqu’à 4 ans et 

demi à 5 ans. époque à laquelle le bassin a 
acquis sa forme définitive. 

Les équations donnant les dimensions du 
bassin : largeur aux hanches « Ih», largeur 
(I~X articulations coxo-fémorales « I*I », largeur 
à la pointe des fesses « Ip.c » et longueur du bas- 
sin «Lb» en centimètres. en fonction de l’âge 
« A » e’n mois, sont : 

Pq(rr la largeur (I”X hanches : 

du Ier mois au 6e mois 8 jours : 

Lbg I,, = 1,22834 + 0,03614 A : 
Ih = 16,92 ~?‘=a* 

Log ;h = 1,42467 + 0,00479 A ; 
Ih = X,59 c+‘,01103A 

Pour la largeur aux oriiculolions coxo-fémorales : 

du Ier mois au 6e mois 14 ]ours : 

Log 1e.r = 1,285Ol + 0.02594 A ; 
1c.i = 19,28 e”.06n’3-4 

du 6e mois 14 jours au 36e mois : 

Log 1C.f = 1,43134 + 0,00327 A : 
le,! = 27,00 e@J0753* 

Pou; la largeur 0 10 pointe des fesser : 

du Ier mois ou 5e mois 3 jours : 

Log In.* = 1,08848 + 0,02089 A : 
Ip! = 12326 eQ~0m810A 

du Se mois 3 jours ou 36e mois : 

Log Ip.i = 1,17378 + O,CO421 A ; 
Ip., = 14,92 eo100808* 

Pour la longueur du bassin : 

du Ier mois au 5e mois 8 jours : 

Log Lb = 1,35880 + 0102954 A ; 
Lb = 22,85 @1088Q= 

du 5e mois 8 jours au 46e mois : 

Log Lb = 1,49272 + 0.00416 A : 
Lb = 31 ,lO eQ,W958h 

A 40 mois, époque moyenne des vêlages, la 
forme du bassin est très satisfaisante pour per- 
mettre un passcge aisé du produit. Ceci reparte 
l’âge moyen des saillies vers 2ans et demi, ce qui 
correspond ou format moyen du bassin suivant : 

- largeur aux hanches : 37.0 cm. 
- largeur aux articulations coxo-fémorales : 

33.8 cm, 
- largeur à la pointe des fesses : 20.0 cm, 
- longueur du bassin : 41.5 cm. 
Ces données servent actuellement de critère 

pour fixer l’époque de la mise au taureau. 
En outre, le rapport longueur/largevr varie au 

cours de la croissance : allongé durant le jeune 
âgel le bassin tend à devenir carré chez les 
adultes. 

b) Voleurs moyennes. 

Les dimerwons moyennes du bassin des 
femelles adultes sont les suivantes :, ‘:, 

~ largeur aux hanches : 44.0 cm. 
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0 1 mois 

0 

L mois 

MODIFICATIONS DE LA FORME 

DU B,ASSIN 

i largeur aux articulations coxo-fémorales : 
37,l tm, 

- largeur à la pointe des fesses : 22,2 cm, 

- longueur du bassin : 46,8 cm 

P. MATHIEU (A. FOCAN, 1959) signale pour le 
bétail local Luvironza 42,6 cm de largeur cwx 
hanches, 36,0 cm de largeur aux articulations 
coxo-fémorales et 42.6 cm de longueur du bassin. 

M. MARICZ fournit pour le local Nioka, les 
chiffres suivants : 

Longueur Largeur 
du bassin aux hanches 

en cm en cm 

Bahema 1947 4i,9 40,o 
1958 44.5 42.0 

Alur 1947 .<, 43,0 40.4 

1958 ,...,.. 45,2 42,s 

Comparé aux sous-types des autres régions, 
le local Nyomiyaga possède un ,bassin d’un 
format particulièrement développé. 

c) Dispersion des observations. 

La dispersion des largeurs aux hanches a été 
étudiée (tableau no 12 et graphique “0 10). 

Les caractéristiaues de l’échantillon sont : 

Valeur moyenne x = 44,0 C”i 
Indice de dispersion o = 1,87 cm 

P. AURIOL et col. (196l)calculent unecorréla- 
tion de + 0,17 hautement significative entre la 
largeur aux hanches ei la production laitière. ce 
qui fait supposer une relation entre l’ampleur du 
bassin et la valeur laitière de la femelle. 

A Nyamiyoga, la sélection retient particulière- 
ment les vaches dont la largeur aux hanches 
dépasse 45 cm, ce;qui représente 40,7 p. 100 
de la population étudiée. 
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d) Relations entre les observatibns. 

Femelles adultes. 

Corrélation entre /a largeur aux hanches et 
la longueur du corps : 

Le coefficient de corrélation calculé entre la 
largeur c,ux hanches et la longueur du corps 
chez un même individu s’élève 0 + O.399xx > 
0,321 (valeur limite au seuil P = 0,001). Ceci 
signifie qu’il existe une relation positive et hau- 
tement significative entre ces deux grandeurs. 
Actuellement, elle est exploitée très activement 
par la sélection. 

Corrélation entre la hauteur au garrot et la 
largeur aux hanches. 

20 

Retour au menu



II est intéressa,pt de déterminer si des animaux : ,l 
hauts profiient également d’une bonne largeur. 
Le coefficient de corrélation qui exprime 10 1 
relation entre ces grandeurs, est égal à0,47XX > 
0,321 (valeur limite au seuil P = 0,001). Les ani- 
maux possédant une bonne hauteur au gakroi 
,seront également larges aux hanches. 

c. LES MÂLES. 

Les bœufs extériorisent en moyenne un bassin 
moins développé que celui des femelles tandis 
que le bassin des taureaux sélectionnés est net- 
tement;plus long et plus large, surtout en ce qui 
concerne la largeur à la pointe des fesses. 

Les dimensions moyennes sont 

Taureaux Bceufs 

Age moyen .‘. 67 mois 45 mois 
21 jours 

~Largeur aux hanches 46,7 cm 41.2 cm 
Largeur aux articulations 

coxo-fémorales 41,3 cm 36,8 cm 
Largeur à la.pointe des fes- 

ses ., ,. 28,Ocm 21,7 cm 
,Longueur du bassin 51.3 cm 46,5 cm 

Les équations donnant les dimensions du bas- 
sin exprimées en centimètres, en fonction de 

l’âge. en mois, sont : 

Pour la forgeur aux hanches : 

du Ier ou 6e mois : 

Log I,, = 1,22236 + 0,03687 A ; 
Ih = ,6,69 ,$.08490 -4 

au-delà du 12e mois chez les taureaux : 

Log Ip = 1.45879 + 0.00498 A ; 
Ih = 28,,6 @.@1147* 

Au-delà du 12e mois chez les bceufs : 

Log I,, = 1,43952 + 0.00411 A ; 
Ih = 27,51 +@¶46A 

Pour Jo largeur aux orficulotions coxo-fëmoroles : 

du Ier ou 6e mois : 

Log I0.i = 1.29616 + 0,02516 A ; 
Ici = 19.78 e??b79SA 

Au-delà du 12e mois chez les taureaux : 

Log. 1C.r = 1,46279 + 0.00350 A ; 
le,, = 29.02 eo,oo~o~~ 

Au-delà du 12= mois chez les boeufs : 

Log 1e.i 7 1,46351 + 0,00248 A ; 
1c.r = 29,08 P05”A 

Pour Ii jorgeur 0 la pointe des fesses : 

du Ier au 6e mois : 

Log. Ip.f = 1,05780 + 0,02966 A ;, 
!p.p = Il,42 eO.Oa=SA 

au-delà du 12e mois chez les taureaux : 

Log ,JP,f = 1,20997 + 0.00528 A ; 
I,,.f = 16,21 @‘.0=16A 

au-delà du 12e mois chez les brais : 

Log I,,.i = 1,22078 + 0.00300 A ; 
Ip,f = 16,63 eQ.00801A 

Pour la longueur du bassin : 

du Ier au 6e mois : .., 
Log Lb = 1,36454 + 0,03029 A ; 

LJ, ZF 23,lS eQ,C=@‘S* 

au-delà du 12e mois chez les taureaux : 

Log Lb = lS4952 + 0,00386 A ; 
Lu _ 35,44 em3889* ,, 

au-delà du 12e mois chez les bœufs : :, 

Log Lb = 1,51513 + 0,00351 A ; / 
~~ = 32,74 e~m~~* ,’ 

VII. -CYLINDRE METACARPIEN 

A. MENSURATION. 

Le périmètre du canon antériewa été pris 
au n!iveau du tiers inférieur. 

B. FEMELLES. 

a) Développement. ‘, 

La croissance du cylindr,e métacar&n est pro- 
tlquement terminée entre 3 ans et 3 ans et demi. 
A Mulungu (R.‘COMP~Rk, 2960). la limite de 
croissance des croisés Bruns-Suisses se situe 
vers 4 ans. 

Les équations donnant le périmètre du méta- 
carpe « P,,, » en centiïnètres en fonctnn de l’âge 
«A» en mois, sont : 

du Ier mois au 7e mois 21 jours : 

Log P, = 1,08442 ‘t 0.01382 ‘A ; 
p, = 12,15 @-0318Z~ 

du 7e mois 21 jours au 36e mas : 

Log P, = 1 ,17652 + Q,QOl88, ,A ; 
P, = 15,02 eo.oW~~A 
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b) Valeur moyenne. 

Lavoleurmoyennes’élèveà18cm.P.MATHIEU 
(A, FOCAN. 1959) o déterminé à Luvironza une 
moyenne de 17.2 cm mois ne spécifie pas I’en- 
droit exact de la mensuration. 

16 2.6 
17 21 .a 
18 51.1 
19 19.7 

21 
512 
0.4 

60- 

50 - 

,9 40. - 

5 

0 30 - 
2 
s 
.a3 L 
lL 20 - 

10 - 

OL 

c) Dispersion des observations. 

Ladispersiondezobservationsfigureautableou 
no13 et ou graphique no 11. 

Les caractéristiques de l’échantillon observé 
sont : 

Valeur moyenne x= 18.0 cm. 
Indice de dispersion 0 = 0,86 cm. 

c. LES hiLES. 

Les mâles extér@isent une ossature plus 
développée que celle des femelles.’ Les valeurs 
moyennes sont : 

Age moyen Pénmètre 
du métacarpe 

Taureaux ‘, 67 mois 21.7 cm 
Boeufs 45 mois 21 jours 20.3 cm 

1 
I 

I 
1 

i 
I 
I 
I 
I 

I 
\ 

IX 
I 

l I 1 1 I I I l 
15 16 17 18 19 20 21 22 

Périmitres du métacarpe en cm 

GRAPHIQUE noll. - Polygone de fréquencedes périmèlres du mélocarpe chez lesfemeller. 
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Fig. 2. - Vache no 1514. Age : 7 ans. Poids : 496 kg 
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Fig. 4. - Vache no 1001. Age : 9 ans 7 mois. Poids : 401 kg. Animal large 
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L’étude approfondie de la conformation du 

local Nyomiyaga o permis de précwr le rythme 

de développement des différenies parties du 

corps d’un tel bétail, de définir le format stan- 

dard de la population envisagée et de fixer 

CONCLUSIONS les oblectlfs de l’amélioration en ce domaine 

En outre, la recherche de la dispersion des 

multiples observations et le calcul des corréla- 

tions existant entre les mensurations importan- 

tes facilitent grandement la détermination des 

possibilités de l’amélioration des diverses coroc- 

térlstiques de la conformation et permettent la 

polysélection par le choix de carocières associés. 

SUMMARY 

From data collecied during the part 25 years of coltle rearing in the Zoaiech- 
nie CenIer of Nyomiyaga (R~ondo Republic), the outhor has carried OV+ on 

extensive rtudy of the coniormation af the Rwonda Ankole type cotile. Sixteen 
measuremenis hove been effecied on a routine basis with about heods consis- 
iing of bulls and cows belng in growing perlod. Thu work gjves precire 
details on +he rhythm ol ihe development of the type of examined cattle. The 
oimr of~he improvemeni ofthe OC~ULII conformation oreemphasired; Therefore, 
the equa~on beiween fhe living weighi and various meosuremen)s has been 

found and iniererting correIations bave been siudied between ,the principal 
drnenrlans. 

RESUMEN :: 

A partir de data reunidos duranie Vein+e y cinco anos de crionza en el Ceniro 
zooiécnico de Npmiyogo (Republico de Rwonda), el w+w hizo un estudlo 
completo de 10 conformacibn del ganado de Rwando dei tipo Ankolé. 

Hechos en d~er y sels medidos tomodas regularmente en cosi woiro cien 

animales machos y hembras en pleno periado de crecimiento, estas trabajas 
deierminon el riIma de derarallo de las dlferenter portes del cuerpo y de sus 
proporcioner, definen eI iamono standard del tipo de gonade eitudiodo y fijan 
con PrecisiUn lx objetivor de 16 mejorocibn de la coniormacf6n aciual. Ademas. 
x puso en ecuacibn ix relaciones entre el peso vive y diferentes medldor, y re 
buscoron correla&nes interesanter enire Ias principales dimensiones. 
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Un nouveau poisson intéressant l’industrie 
de la conserve des côtes d’Afrique : 
Le Paracubiceps ledanoisi (BELLOC) *’ 

par J. F. ALDRIN et E. MARCHA1 

Laboratoire de Technologie et Centre de Rechercher Oc&nogmphiqrres 
de la République de Côte d’ivoire à Abidjan. 

,U” poisson peu connu de lo Cbte Occidentale d’Afrique, le Porocub~eps 

‘. Ledonwsi (Belloc) a &+é expkrimenté en vue d’une mise en conrétve. Les essais 
techniques ont été satisfaisants et ne nbzessif?nf plus qu$Jone mise. ou point. II 

,’ 
semble par ailleurs que les stocks de ce poilon soient suffisamment impot‘tonts 

I. b 
pour en psrmettre une exploitation commerciale. Le but à atteindre est I’o,b!en- 
tien d’un+exo~serve de bonne qualité mais d’un prix de revient s@amment .: 
bar pour pouvoir être vendue dans les pay.africainr don? ICI pos8ibilitéd’absorp= 
tien est trés grande en ce domaine. 

Lors.des campagnes de chalufage expérimen- 
tal dans le Golfe de Guinée dites G. T. 5. (GUI- 
nean Trawling Survey) organisées sous l’égide 
de la C. C. T. A. (Commission de Coopération 
Technique pour l’Afrique au Sud du Sahara) 
pendant les années 1963.1964, un poisson o. été 
pêché en quantité parfois très importante. II 
s’agit du Poracubiceps ledonoisi (Belloc) qui n’a 
par de nom français et pour lequel nous pro- 
posons celui de «Sardineau », bien qu’il ne 
s’agisse pas d’un clupéidé. 

Ce passon avait été pêché pour la première 
fois lors des campagnes du Président Théodore 
Tissier en 1936 et décrit par BELLOC. Celui-ci 
écrivait déjà à son propos : «Comme celle du 
Coulirou. très estimée aux Antilles, SQ chair est 
délicieuse, aussi fut-il très apprécié... », il ajoute 
un peu plus loir : «Nous ne l’avons jamais 
rencontré,sur les marchés de la Côte et il est 
inconnu des Européens et des Indigènes ». Près 
de trente ans après, cette constatation est tou- 

* Cene cornmun~cation 0 été wésenfée ou Premier 
Congrès Inlernolionol des Industries Agricoles et Ali- 
mentaires des Zones Tropicales et Subtropicales. Abid- 
jon (13.19 décembre 1964). 

jours valable. Ceci est facile à comprendre car 
leschalutiersopérant le long de la Côte d’Afrique. 
du moins ceux basés dans les ports d’Afrique, 
pêchent généralement dans les petits fonds, 
rarement au-delà de 50 m. Or, comme nous 
le verrons plus loin, ce poisson a son maximum 
d’abondance entre 100 et 200 m. 

Description du Sardineau 

II s’agit d’un poisson de la famille des Stromo- 
téidés, dont les représentants ne sont générole- 
ment pas des espèces d’intérêt commercial. 
Cette famille est voisine des Corongidés (liches. 
chinchords...) et des Scombndés. 

C’est un passon de petite taille. de 15 0 17 cm 
environ (voir photo no 1) et son poids est voisln 
de 60 g. 

Il présente une certaine ressemblance avec 
le chinchard. mais s’en distingue py des carat- 
tères Importants. surtout pour la conserve : 

- II ne possède pas d’écussons le long de la 

ligne latérale, et ses écailles tombent si facile- 
ment qu’il est entlèrement écaillé quand il 
arrive sur le pont. 
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- Il a peu d’arêtes, hormis l’arête centrale Chair 
’ relativement importante mais se comportant 

comme celle de.10 sardine après cuisson. 
Extrait sec ., 22,2,p. 100 

- Les rayons de ses nageoires sont faibles. 
Matières grasses 0.6 p. 100 

- Enfin XI chair est excellente. 
soit 2,7 p. 100 de ICI mailère sèche 

Protides 20.0 p, 100, 

Comme caractère poiltif, il faut encore noter soit 90,5 p, 100 de la matière sèche 
Cendres 

que IaGlle des poissons pêchés dons un banc / l,S,p. 100 

est remarquablement homogène. soit 6,6 p. 100 de la maiière sèche 

Bien entendu ces ,chiffres n:ont qu’une valeur 

Composition indicative, ils ne donnent pas ,,la composition 

Les premiéres analyses pratiquées sur des 
moyënne, ni lés cas,exirêmes, qui ne p’ourraient 
être obtenus qu’après, analyses d’un grand nom- 

poussons pêchés à, la fin juillet ont donné les bred’échantl,llons prélevés à différentes périodes 
résultats suivants : de l’année, les im’portantes variations en ,maiières 

Poissfx entier 
grosses étant susceptibles de modifier les pour- 
centages des cdmposants de façon, très isensi,ble. 

Extrait sec 25.6 p. 100 A titre de comparaison, les tables de i. AL- 

Matières grasses 2,9 p, 100 QUIER donnent, pour la partie comestible de la 

soit Il,3 p. 100 de la matière ièche sardine les Valeurs moyennes suivantes : 

Protides ,‘, 18;9 p, 100 Extrait sec 26,90 p, 100 
5011 74 p. 100 de la matière sèche Matières qv-asses ,2.33 p, 100 

Cendres <. <. 3.7,~. 100 Protides ,‘, 22,,69 p: 100 

soit 14,6 p. 100 de /a matière sèche Cendres ., 138 p. 100 
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-Essai d’oppertisation 

Devant les qualité5 réelles du Paracubiceps 
très supérwres à celles des sardinelles, il a 
semblé intéressant de procéder à des essais de 
fabrication de conserves appertisées 0 I’huile. 
dans la perspective possible d’une ,utili,sation 
,industrielle de ce poisson sur le plan local ou 
régional. 

Les es5ais pratiqués sur une irès petite échelle 
wec ,le concour d’une conserverie d’Abidjan 
se sont révélés très encourageants. 

Le poisson une fois étêté et vidé se présente 
comme une sardine qui aurait le corps assez 
large. Le contenant idéal aurait évidemment été 
10. boîte de forme type 1/4 P 30 par exemple: 
dans cette boîte 3 ou 4 poissons suivant la taille 
irouvent leur place (voir photo 2 et 3). Molheu- 

reusement, il n’y a pas pour l’instant de boîtes 
de cette sorte à.Abidjan.ni d’outillages pour les 
sertir, aussi nos essais ont-115 été effectués avec 
des boîtes rondes d’un quart habituellement 
uttlisées pour le thon au naturel ! Dans ces boîtes 
6 poissons tie,nnent à l’aise, mais dans u?e posi- 
tron telle que l’espace vide entre eux est trop 
grand, et en dehors du fait que leur présentation 
est défectueuk la quantité d’huile que l’on est 
obligé d’y ajouter est beaucoup trop importante. 

La cu155on après parage a été pratiquée dans 
une ,saurnure à 100 B aromatisée. Le temps de 
wsson a été de 15 minutes dans un premier 
essai puis de 5 mn dans un second. En fait ce 
dernier temps est largement suffisant. 

Après sertissage, les boîtes ont été stériii&es 
une heure et demie à 1150. 
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Dans un premier essai, 68 kg de poissons 
entiers ont donné après étêtage et vidage 39 kg 
nets. Soit,un pourcentage de déchets de 42 p. 100. 

Dans un 2e, essai, 48,s kg ont donné 30 kg 
soit 38,2 p. 100 de déchets. L’amélioration du 
rendement tient surtout au fait que’ le premier 
parage avait été inutilement trop généreux. les 
glandes génitales en particulier ayant été enle- 
vées. 

Sur le plan technique, toutes les boîtes sont 
sorties normales sans flôchage ni bombage et 
leur stabilité après 10 jours d’étuvage à 370 et 
à 560 s’est révélée parfaite. 

Les caractères organoleptiques du produit 
sont satisfaisants. La peau très fine et les arêtes 
rc1res ne sont pas une gêne à la consommation. 
La chair est à la fois consistante et tendre et sa 
flaveur agréable se différencie de la sardine 
dont elle est néanmoins très proche. 

De nombreux essais de dégustation ont mon- 
tré la parfaite acceptabihté du «Sardineau à 
I’huile», en particulier auprès de la population 
africaine, malgré la présentation encore défec- 
tueuse pour les raisons én&ées plus haut. 

d’Afrique tropicale, au moins depuis Saint-Louis 
du Sénégal jusqu’au Congo. Mois d’une part 
ils sont surtout abondants entre 100 et 200 mètres 
(0 partir de cette prdf0ndeur.P. ledonoisi est rem- 
placé par une autre espèce, P. multisquomis, 
décrite récemment par l’un de nous et qui pré- 
sente les mêmes caractéristiques mais semble 
moins abondant), d’autre part il paraît y  ~VOIT 
des zones de concentration où sa pêche est 
beaucoup plus fructueuse. Sans vouloir anticiper 
sur les résultats des campagnes du G. T S. qui 
sont actuellement à l’étude, nous pouvons dire 
qu’une telle zone se situe entre ,Monrovia,(Llbé- 
ria) et Freetown (Sierra Leone). A titre indicatif, 
des quantliés de l’ordre de 2.000 kg ei plus ont 
été pêchées en une heure de temps par un cha- 
lutier de 35 m. utilisant.un chalut de 24 m. 

Peu de choses sont connues sur la biologie du 
Porocubiceps. ses migrations éventuelles, sa posi- 
tion par rapport au fond. Nous nous proposons 
d’amorcer une telle étude, mais d’ores et déjà 
il ne paraît pas téméraire de supposer qu’il 
existe des stocks suffisamment importants pour 
en permettre une exploitation commerciale. 

II serait évidemment prématuré de se lancer 
dans la mise en conserve de ce poisse” si l’on 
n’était pas assuré de pouvoir le pêcher en quan- 
tité suffisante. 

D’ailleurs il est très vraisemblable que ce 
poisson ne se trouve pa5 uniquement sur le 
fond mais qu’il vive plutôt 0 une c+ine hau- 
teur au-dessus de Fezdernier. Si cette hypothèse 
s’avérait juste il est probable que l’utilisation 
d’un chalut pélagique permettrait des’ captures 
beaucoup plus impo+mtes. 

Tout d’abord ces poissons, qui vivent entre 70 
et 300 m. de fond environ, semblent présents 
à peu près tout le long de la côte occidentale 

Afin d’éviter des risques éventuels de surex- 
ploitation il serat bpn toutefois, et ‘ceci dès le 
début. que les captures soient suivies de très 
près pour d&eler toute modification dans le 
stock vierge actuel. 

A new intererting firh for the tinning indurtry of tha African CO~~~S : 
P.m7c”bicepl ,edm”o;*i (Belloc) 

The purpore ta reach is the pradudion of o tinned firh of gaod quality aI o 
relatively low price. Thir product hor to be bought in african Count& which 
prerent o large porsibility of consomption in ibis field. 
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Rev. E,ev. Med. M,. Pays ,rop. ,964, $7, o” 2 (313.332) 

EXTRALTS - ANALTSES 

&Mies à virus 

56. ERASMUS (B. J.). - Culture du virus de la 
peste kquine en culture de tissu. (Cultivation 

of horsesickness virus in tissue culture). 
Nature, 1963, 200 (4907) : 716. 

Le virus de la peste équine se multiplie dans le 
cerveau des souris suisses albinos et, une fois 
adapté à la souris. peu+ être passé avec succès 
sur cobayes, sur rats ou d’autres rongeurs. II peut 
également se multiplier mais sons causer de mor- 
talit& dans les oeufs embryonnés, à I’exceptlon 
toutefois du VITUS viscérotrope de Mac lntosh qui. 
dans les premiers passages, couse de ICI mortalité. 

Erasmus montre dans sacommunication com- 
ment il o réussi àobtenir une multiplication dece 
virus sur couches monocellulaires de fibroblastes 
de poulet obtenues dans les conditions habituelles 
et ce à partir de l’émulsion cérébrale de souris. Il 
obtient une multiplication du virus qu’il prouve 
par inoculation à la souris, mais n’observe pas 
d’effet cytopathogène. 

II a obtenu ces résultats avec les virus des type: 
1 et 4 et il s’attache, pour le moment, à vérifier 
s’il en est de même pour les 7 autres types déjà 
CO”““S. 

57. BARBER (T. L.). HEUSCHELE (W. P.). - Pas- 
sage expérimental du ‘virus de la peste 
bovine sur des porcs d’Amérique du Nord. 
(Experimental possage of rindérpest virus 
in North American pigs). Bull. epiz. Dis Afr., 
1964, 12 (3) : 277-85 (Résumé des auteurs 
complété). 

De nombreux auteurs ont montré que. SOUS les 
tropiques, le porc et plus particulièrement le porc 
indigène asiatique est susceptible d’êfre conta- 
miné par le virus pestique naturel ou atténv’é. 
l’infection se traduisant essentiellement par de la 
fi&re. sons signes cliniques apparents. 

Après passdgesen série sur le porc, levirus pes- 

tique conserve son pouvoir infectieux pour les 
bovins. 

L’auteur s’est proposé de rechercher si le virus 

bowpestique sauvage avait une virulence modi- 
fiée pour le porc et les bowns. après des passages 
en série sur ,des porcs d’Amérique du Nord. 

Un virus Iéthal bovi-pestique (souche Pendik) o 
subi 15 passages en série sur des porcs. On onoté 
chez ceux-ci une hausse de /a température et 
une réduction du nombre des leucocytes, phéno- 
mènesquis’qvérèrentsignificotlfs du point de vue 
statistique pour les niveaux de passage 0 (virus 
bovin d’origine), 5, 10 et 15. 

La virulence du virus ne s’accroissait pas pour 
le porc, ainsi que le montrèrent l’absence de mor- 
talité et les modifications parallèles de la tempé- 
rature et des cellules sanguines. 

Le virus demeura Iéthol pour les bovins durant 
les passages en série. 

58. CRANDELL (R. A.), HILLIS (W. D.). - Action 
de l’éther sur le virus rabique (Effect of 
ether on rabies virus). Nofure, 1963. 200 
(4907) : 715. 

Le wrus rabique est généralement considéré 
comme résistant à l’éther. mois les auteurs tra- 
vaillant avec des souches de virus rabique isolées 
sur des animaux de la région arctiqje. trouvèrent 
accidentellement que la virulence d& ces souches 
était diminuée de 95 à 97 p, 100 après contact 
avec de l’éther à 20 p. 100 pendant 16 H à 40. 

Ils ont. à partir de cette constatation fortuite, 
étendu leurs investigations sur ce point en pre- 
nant diverses souches. soit des rues. soit fixe& 
soi1 de vampires, en provenance de différents 
pys. Pour toutes les souches, il leur fut donné de 
constater qu’il en étolt de même et que les réduc- 
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tions de titres de virulence obtenues étaient im- 
pressionnantes. 

Ils en concluent que le virus rabique aété classé 
à,tort parmi les virus éthéro-résistants, qu’il faut 
au contraire le considérer comme éthéro-sen- 
sible et cette constatation cadre bien avecla sug- 
gestion faite récemment et selon laquelle le,virus 
rabiqueappartiendraità lafamilledesmyxo-virus 

59. SCOTT (G. R.). - Les nouvelles pseudopesles 
bovines (The new pseudortnderpests). Buil. 
ep~f. Dis. Afr., 1964, 12 (3) : 287-98. 

Les pseudopestes bovines sont des molodies 
ressemb;lant 0 la peste bovine et elles susclient 
des problèmes de diignostlc différentiel. De~u~s 
la seconde guerre mondiale, deux nouvelles 
pseudopestes ont pris une importance mondiale. 
L’une de celles-ci, la diarrhée bovine à virus, du 
complexe « maladie des muqueuses », est iden- 
tique du point de vue clinique et pathologique à 
la peste bovine et ne peut en être différenciée que 
par des tests sérologiques. Ceux-ci ne peuvent 
être effectués en brousse et tout foyer suspect 

devrait être traité comme s’il s’oglssait de la 
peste bovine, jusqu’à preuve du contraire. Ceci 
s’impose particulièrement dans les régions forte- 
ment exposées. situées en bordure des régions 
où la peste bovine Sévit à l’état enzootique. 

L’autre-nouvelle pseudopeste est la rhinotra- 
chéite bovine infectieuse, qui fait partie du com 
plexe vaglnite granuleuse. Elle ne ressemble que 
superficiellement à la peste bovine et des exa- 
mens cliniques et nécropsiques minutieux doivent 
suffire à nia différenciation des maladies. 

60. SAUNDERS (C. N.). - R&ation antigénique 
entre l’entérite à virus du boeuf et une 
maladie du porc au Proche-Orient. (Bovine 
virus dmrrhoea and o New-East swine 
Isolate : an immunologlcol relationshipj. 
Bull. eprz. Dis. Afr., 1964, 12 (3) : 299.301. 

L’auteur décrit une expérience qui suggère 
qu’il existe une relation antigénique entre un 
virus de la diarrhée bovine et un agent isolé dans 
un foyer d’une maladie du porc au Liban. 

Maladies microbiennes 

61. SMITH (G. R.). - Production d’une pneu- 1 Dungal(1931). lesessaiseffectuéspour reproduire 
manie chez le mouton adulte avec des cul- la pneumonie enzootique chez le mouton adulte 
tu-es de Posfeorello haemolytica, type A (Pro- n’ont pas toujours été très encourageants. Ceci 

duction of pneumonia in adult sheep with explique l’hypothèse fréquemment émise qu’un 
cultures of Posfeurello hoemolytica type A). viruspourraitogircommeagentcausal primaire. 
1. camp. pofh., 1964, 74, (3), 241.249. Malheureusement les preuves manquent encore 

’ pour étayer une telle, étiologie. Ati cours des 
Malgré la résistance élevée à l’infection expé- expériences décrites ‘par les ,auteurs. des doses 

rimentalepar «Pasteurella haemolytico» typeA. importantes de « Pasteurella haemolytick »type A 
infection qui apparaît le plus souvent chez le cultivée dons la cavité, péritonéale de souris ont 
mouton au cours de la première année, les adul- été injectées par voie intrabronchique à des 
tes présentent souvent des cas d’infection natu- moutons adultes. Les animaux présentèrent alors 
reile. La septicémie est fréquente chez l’agneau. des infections pulmonaires fatales r&kmblant à 
Chez l’adulte le germe et les lésions tendent à se la forme aiguë de la pneumonie enzootique. La 
localiser à l’appareil pulmonare. sans doute en multiplication du germe in VIVO fut mise en évi- 
raison d’un état d’immunité partielle, MIS~ à part dence. Des doses plus petites déclenchèrent des 
I’expérimentat/on prometteuse mas réduite de infections non mortelles. 
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Mycoplasmoses 

62. GOURLAY (R. N.). - La réaction d’allergie 

dons la péripneumonie bovine contagieuse 
(The ,&llerglc reactan in contagious bovine 

pleuropneumonia). J. Camp. Pafh. 1964, 74. 

(3), 286.99. (Résumé des auteurs.) 

63. WILLIAM (H.), KELTON. - Conservation des 
souches de Mycoplasma (Storage of Myco- 
plasma strains) J. Bact. 1964, 87, (3) 588-92. 
(Réumé des auteurs.) 

Un anii&ne o été préparé par désintégration 
ultrasonique d’une suspension concentrée de 

Mycoplosmo mycoïdes dans l’urée (2.5 M), suiwe 
d’une précipitation par le sulfate d’ammonium. 
Cet antigène a ét4 inoculé par la voie mtrader- 
mique, sur,une face de l’encolure, 0 des bovins 
préalablement infectés par voie sous-cutanée ou 
intra-bronchique avec dlfférentes souches de 
mycoplosmo mycoides et à d’outres animaux en 
cours de maladie naturelle. Les tests pratiqués 
sur le bétail Infecté expérimentalement montrè- 
rent que l’antigène responsable de la réaction 
d’ollergteétaitprobablement ossociéà la fraction 
protéique et apparemment lié à une substance 
visqueuse difficilement soluble. De plus, il oppa- 
raît comme non dialysable. Des réactions furent 
observées sur des animaux infectés ou inoculés 
avec de nombreuses souches, ce qui signifierait 
que I’antlgène responsable est commun à toutes 
les souches de M. mycoides. Le maximum des 
réactions se situe généralement 24 heures après 
l’inoculation, rarementplus tard. Les anticorps en 
cause sont diffërents de ceux qui deviennent le 
complément. II semble.que la perte de réactivité 
soit très faible ou même nulle lorsque des bovins 
d’expérience reçoivent 2 inoculations d’antigène 
0 1 ou 2 mois Ii2 d’intervalle. Les tests effectués 
sur les animaux atteints de la maladie naturelle 
montrérent que les réactions n’apparaissent pas 
sur les sujets porteurs d’lmportantes lésions aiguë; 
Les sujets oyant de petites lésions aigues et ceux 
apparemment guéris, avec quelques lésions cica- 
tricielles dans les poumons et des adhérences 
pleurales, présentent des réactions. II n’y a pas 
eu de reaction non spécifique chez les animaux 
tuberculeux ou porteurs de kystes hydatlques. 
Parcontre, on en a rencontré occasionnellement 
sur des individus n’offrant pos de signe évident 
d’infection spécifique en cours ou Ancienne. Un 

On o étudié la survie de souches de Mycoplas- 
mo conservées o l’état lyophilisé à différentes 
températures (19 d’origine aviaire, 3 d’origine 
humaine, 3 d’origine canine et 1 iaprophyte). 
L’effet de la congélation suivie de la décongéla- 
tion o également retenu l’attention. Toutes les 
souches survécurent à la lyophiiisotion et 0 ou 
moins 3 ou 4 ans de conservation à l’état lyophi- 
hsé. A-260 C, aucune modification ne fut obser- 
vée après une conservation d’au moins 10 mois, 
mois au-delà de cette époque des changements 
apparurent dans la taille des colonies et dans la 
vitesse de croissance des cultures. A - 650 C la 
perte des éléments vwbles o été faible (après 12 
mois de stockage) et aucune modification des orga- 
nismes ne fut enregistrée. Selon les souches, il 
y  eut des variations considérables dans la résis- 
tonce aux congélations et décongélations alter- 
nées. Sur 16 souches testées, 13 résistèrent mieux 
à ce traitement que ne le fit Eschenchm coli, 
A 50 C. des variations considérables dans la sur- 
vie des souches se produisirent. La souche sapro- 
phyte C 15 ne montra pos de baisse de vitalité 
après 9 semaines à 5oC. La plupart des autres 
souches on+ présenté une diminution relativement 
rapide du nombre d’éléments viables lorsqu’elles 
furent stockées à 50 C. 

64. HYSLOP (N., 5. G.). - Infection expérimen- 
tale à Mycaplasma mycoïdes. (Experimental 
infectlon with Mycaplosmo mycoides). 1. Comp. 
Palh.. 1963, 73 : 265-76. 

Après les essais aux r&sultats varlés de Camp- 
bell (1938). Mettam et Ford (1939) et de Priestley 
(1955), l’auteur décrit un dispositif destiné à pro- 
duire un aérosol infectant de Mycoplosma 
mycoides. La reproduction expérimentale de la 
maladie naturelle o été effectuée avec succès 
sur des bovins sensibles. La réaction de fixation 
du compléments’& révélée supérieure à I’agglu- cas de réaction non spécltique sur un animal ’ 

d’expérience est décrit. tmatlon sur lame pour mettre en évidence les 
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premiers stades du développement de la maladie 
La sévérité de l’infection déclenchée soit pal 

voie aérienne soit par inoculation sous-cutanéf 
d’une souche pleinement virulente a été campa 
rée à la fois chez des animaux vaccinés e+ che: 
d’autres non vaccinés. Les deux méthodes n’en 
présenté que de faibles différences. Néanmoin: 
la voie parentérale semble être légèrement plu! 
brutale, ce qui pourrait être dû à la prolifératior 
rapide des germes dans les tissus traumatisé: 
par l’aiguille. L’infection par aérosol offre unf 
similitude beaucoup plus grande avec la maladie 
naturelle mais elle nécessite l’isolement rigou- 
reux des bovins infectés et ne permet pas la sur. 
veillance visuelle ]ournalière du développemen. 
du processus pathologique. 

65. SMITH (P. F.). - Physiologie comparative des 
P. P. L. 0. et des formes L. (Comparative 
physiology of pleuropneumonia like and 
L-iype organisms). Buct. Rev. 1964, 28, 
(2) : 97-125. 

La comparaison définitive de la physmlogie 
des Mycoplasmes et des formes L des bactéries 
est compliquée par la variété des milieux et des 
conditions de culture employés par le5 différents 
chercheurs. De plus, très peu de souches, en parti- 
culier parmi les formes L, ont été étudiées. II s’est 
agi surtout de mettre au point des milieux de cul- 
turc définis pour les deux types d’organismes : 
par contre, peu de souches de type Lo”t été exa- 
minées. Tous les renseignements concernant ces 
dernières proviennent des recherches portant 
sur les formes L de Proteus. Ces données ont été 
utilisées comme critères pour les formes L et 
comme éléments de comparaison entre Myco- 
plasmes et formes L. Cela n’est pos valable, car 
le peu que l’on connaît des autres formes L n’in- 
dique pas que tous les aspects physiologiques 
des diverses formes L soient identiques. Lorsque 
ces considérations sont retenues, certaines simili- 
tudes et différences demeurent. 

La composition en protéines et en hydrates de 
carbone est similaire cher les deux types de 
microorganismes et les différences existantes ne 
reflètent que des différences de souches. L’ob- 
sente des constituants protéiniques et glucidiques 
des parois bactériennes se retrouve également 
chez les deux types. II existe pour les deux 

groupes la même possibilité d’essai de synthèse 
de constituants pariétaux. puisque des peptides 
et des glucides possédant des analogies avec les 
composants pariétaux apparaissent sous cer- 
taines conditions. Le taux des,lipides totaux, bien 
qu’étant identique chez les Mycoplasmes et les 
formes L qui n’exigent pas de chlorure de sodium 
pour leur croissance, est bas chezcelles qui néces- 
sitent ce sel. La plupart des lipides sont associés 
à la membrane. Les lipides non sapanifiables 
semblent posséder des similitudes de structure 
chez tous les microorganismes examinés et pour- 
raient se comporter d’une façon analogue. 

La différence essentielle entre les deux types 
d’organismes réside dans leur réaction auxvaria- 
tions osmotiques et aux agents lytiques. D’une 
façon générale, la plus grande fragilité aux 
variations osmotiques des formes L exigeant du 
chlorure de sodium apparaît liée à la structure 
de la membrane et à la faible quantité de lipides 
qu’elle contient. Pour les formes L qui ne néces- 
sitent pas de chlorure de sodium, cette fragilité 
serait due à leur plus grande taille si on les 
compare aux Mycoplasmes. 

Dans ce domaine; les formes L de petite dimen- 
sIon. comme L,, ont le même comportement que 
les Mycoplasmes. Les agents lytiques qui agissent 
en dissolvant les lipoprotéines attaquent pareil- 
lement les deux types d’organismes. tandis que 
des agents spécifiques, tel que la digitonine, ne 
lysent que des microorganismes contenant un 
stérol précipitable par la digltonine. Cette diffé- 
rence n’est pas fondamentale, puisqu’un autre 
ipide possédant cette même capacité fonction- 

lelIe de stérol, peut exister chez certains orga- 
?ismes sans réagir avec la di$onine. 

Les différentes souches de Mycoplasmes et de 
ormes L présentent une grande variation dans 
eurs besoins nutritifs. II en va de même si l’on 
:ompore sur ce plan Mycoplasm& et formes L. 
Ces variations représentent des différences de 
souche plutôt que des différences C”ire des types 
i’organismes ; elles reflètent des différences dans 
‘actwté enzymatique. 

Les critères permettant d’établir des analogies 
IU des distinctions entre formes Let Mycoplasmes 
semblent résider dans la nature fondamentale 
ies membranes périphériques. Les études de cei 
Ispect physiologique demandent l’examen d’un 
J~US grand nombre de souches des deux types 

316 

Retour au menu



d’organismes. en particulier pour les formes L, toge, soit par fixation du complément, soit par 

par les techniques physiques, chimiques et immu- réaction de précipitation. 
no-chimiques. La fixation du complément s’est avérée positive 

14 fois sur 21 ammoux ayant des lésions de PPB. 

66. JOHNSTON (L. A. Y.), SIMMONS (G. C.). - 
Les sérums de 5 anwnaux avec des séquelles qui 

Les pneumonies bovines au Queensland 
se révélèrent stériles ont été négatifs au même 
titre que 2 animaux à lésions chroniques dont 

avéc référence particulière au diagnostic I M, mycoides fu+ ,solée, 
de ICI pleuropneumonie bovine (Bovine Le test de précipitation a été posltlf 25 fois sur 
PneumonIas in Queensland with Particular I 28, et le liquide d’“” kyste hydotIque 0 donné lui 
reference to the diagnosls of contagious ~ au551 une réaction positive, mals l’animal avait 
bovine ~I~u~oP~~u~o~Io). AIJS~.V~ J., 1963, ~ été vacciné 11 mois avant, 

,39 (8) : 290.94. 
l 

Les 36 cas où l’action du mycoplasme ne put 
être mise en cause relèvgnt de différentes affec-, 

Sur73 poumons reconnus anormaux à la visite tions pulmonaires (broncho-pneumonie puru- 
d’abafloir mals provenant d’animaux clinique- ~ lente (16), abcès du poumon (B), pneumonie (4), 
ment normaux, eux-mêmes provenant de zones pneumonie vermineuse (2). tuberculose (1). 

où sévlt’à l’état enzootique la pleuropneumonie etc...). 
bovine (PPB), 36 présentaient les lésions macros- L’auteur met en garde contre le danger $e 

Copi@es de la PPB. Sur 33 d’entre eux, il c1 été / généralisation hâtive qui fait cons,idérer toute 

possible de reconnaître l’action spécifique de lésion pulmonaire comme étant de nature RI~?O- 
Mycoplosmo mycoïdes soit par isolement du con- ( plasmique. 

Trypanosotiiases 
i 

67. PETANA (W. B.). - L’influence du sérum [ les acides aminés étudiés, seuls les rats traités 
de mouton auquel sont ajoutées certaines por,‘I’histidine ont montré une parasitémie plus 

vitamines, acides aminés et nucléotides élevée que les rats témoins. Parmi les nucléotides 

sur I’kvolution des infections à fryponosomo essayés en nombre relativement élevé seule la 
vivox chez le rat albinos. The influence i guonine a paru augmenter la parasitémie chez 
of sheep serurr supplemented with certain ~ les rats. 
vitomins armno acids and mucleotides on ! 30 Nous n’avons découvert aucune référence 
the course of Trvoanosomo vivax Infection à des travaux identiques SUI- T. yiw,x et il n’est 
in albino rats. A&: tr&. Med. Parait. 1964. 
5E (2) :199-204. 

pas possible d’établir de quelle façon ces subs- 
tances sont utilisées par les trypanosomes. 

Résumé 

10 Des wtamines. des acides aminés et des 
nucléotides ont été ajoutés individuellement 0 du 
sérum de mouton injecté à des rats infectés par 
tryponosomo vivax et l’on a,étudié leur effet sur la 
parasitémie. 

2s La parasltémie Q été augmentée chez les 
rats ayant resu du sérum de mouton avec les 
vitamines (acide nicotinique et thiamine). Parrn 

Lessérums bovins etovinssont recqnnqscomme 
essentiels pour le maintien de l’infection à T. 
vivax chez les rats et l’on suggère que les subs- 
tances blochimiques qui augmentent manifeste- 
ment le degré de parasltémle soient consIdérés 
comme des métabolltes secondaires: 

+ Par comparaison avec les trypanosomes des 
rats témoins, il n’a pas été noté de modifications 
morphologiques notables des trypanosomes des 
rats traltés par les substances biochlmiques 
essayées. 
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68. GODFREY (D. G.). LEACH (T. M.) and KIL- chez les jeunes que chez les plus âgés du bétail 
LICK KENkCk (R.). - ?rypa’nosomiose 
bovine au Nigeria. III. Fréquence élevée 
dans ,un .groupe de bétail sans bosse de 

l’Ouest Africain. (Bovine tryponosomiasis 
in Nigeria. III, A high incidence in o group 
of West,African humpless cattle). Ann. trop. 
Med. Po&t. 1964, 58. (2) : 204-215. 

Résumé 

10 Deux enquêtes à un on d’intervalle ont été 
poursuivies dans un groupe de bétail N’Dama 
et un groupe de N’Dama x Muturu ou Centre 
de reproduction du bétail à Raavdans la Province 
de la Bénoué en Nigeria du Nord. On o pris 
des gouttes épaisses et des frottis et inoculé des 
rats avec du sang. 

20 La première fois on o examiné 99 bestiaux 
et 89 (90 p, 100) se sont montrés Infectés par des 
irypanosomes. la deuxième fois 77 bestiaux ont 
été réexaminés dont (54 p, 100) étaient infectés. 

30 On n’a pas trouvé d’infection por trypano- 
somo unrforme. 

40 A la première enquête on o trouvé T. wwx 
dons 9 p, 100 des cas, J. congolense dans 84 p. 100 
e+ J. brucei dans 20 p, 100. Un an plus tard les 
chiffres correspondants étaient: J. VIVOX = 4 p. 
100, J. congolense = 64 p, 100 et J. brucei = 
4 p. 100. 

50 A la première enquête il y  avait plus d’infec- 

tions por J. vivox chez les jeunes que cher les 
N’Damas Qés. et plus d’infections par J. brucei 

croisé : les infedions mixtes‘étaie~t également 
plus communes chez les jeunes que chez les~plus 
âgés dans le bétail croisé. 

60 Dans la première enqu?e ii y  avait une 
proportion plus 6levée dans le groupe le plus 
âgé du bétail N’Dama infecté par J. brucei et des 
Infections mixtes que dans le groupe le plus âgé 
du bétail croisé. 

70 A la première visite il y  avait significative- 
ment plus d’infection5 déclarées qu’à la seconde 
et les périodes d’incubation chez les rats inoculés 
à la première visite tendaient également à être 
plus covrtes. 

80 Pendant l’année écoulée entre les deux en- 
quêtes, les infections par J. congoiense se sont 
développées plus facilement et ont été plus persis- 
tantes que les infections par J. VIYOX ou J. brucei. 

90 Douze anomaux sont morts entre’les deux 
visites. Bien que tous aient été infectés, il n’y o 
aucune preuve que la irypanosomiase soit la 
cause ayant contribué à la mort. Le taux de 
mortalité était plus élevé chez le bétail de moins 
de trois ans. 

100 L’évolution des affections chez le rat sui- 
vant le trypanosome incriminé est décrite. 

110 On discute des raisons possibles du taux 
élevé de l’Infection trypanosomlenne et des pro- 
portions relativement plus élevées de J. congo- 
lense et l’on compare les résultats avec les obser- 
vations d’autres aute0rs. 

Mycoses 

69. MACADAM (1.). - Observations sur les 
effets de l’humidité et des mouches sur les 
lésions de Streptothricore naturelle (Obser- 
vatlons on the effects of flics and humidity 
on the naturdl lesions of Streptothricosis). 
Vef. Rec.. 1964, 76 (7) : 194. 

Dans le but d’étudier séparément les effets de 
l’humidité &Ceux des agents qui provoquent des 
solutions de continuité dans l’épiderme des bovins 
- mouches, tiques, taons en particulier L 
1. MACADAM o soumis quatre bovins atteints de 

streptothricose naturelle très localisée à I’influ- 

ence d’une atmosphère très humide (80 à 90 p, 
100 d’humidité relative) en les gardani pendant 
plusieurssemaines(6en moyenne)dansdes boxes 
clos, sousiraits à l’influence des ecioparasites ; 
les murs étaient aspergés d’eau deux fois par 
jour, le jet n’atteignant jamais les bovins. 

Dans un deuxième temps les bovins observés 
étaient so’umis les uns à une faible attaque de 
mouches, le< autres à une forte attaque de mou-’ 
ches. 

Les constatationsfaites par l’auteur l’ont conduit 
0 conclure que l’humidité n’a probablement pas 
d’influéncé directe sur l’extension de la maladie 
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puisque deux des quatre bovins ont vu leurs 
lésions cutanées régresser et disparaître pen- 
dont la stabulation en atmosphère très humide et 
que d’autre part les piqûres d’insectes favorisent 
l’extension de la maladie puisque les lésions cuta- 
nées se sont d’autant plus rapidement étendues 
que l’attaque par les mouches avait été plus forte. 

70. NARAYANA (1. V.), RAMARAO (P,), CHRIS- 
TOPHER (J.) et SASTRY (G. A.). - Asper- 
gillose pulmonaire chez le buffle murroh. 
(Pulmonory Aspergillosls in aMurroh Buffa- 
Ind. Vef. /,, 1964, 41 (8) : 523-525. 

Après avoir rappelé que les mycoses pulmo- 
naires sont fréquentes chez les oiseaux,, les 
auteurs précisent quesi de nombreuxcas d’affec- 
tions dues aux Aspergillus ont été enregistrées 
sur le bétail dans les autres pays; en Inde la 
maladie .a rarement été signalée. L’article 
expose un cas de mycose pulmonaire observé 
sur un buffle murrah. 

Le matériel utilisé pour l’étude macroscopique 
et microscopique a été prélevé à l’autopsie d’un 
buffle murrah provenant de la ferme d’Etai de 
Andhra Pradesh. 

L’examen histologique a été pratiqué après 

coloratipn à I’hématoxyline éosine et l’étude des 
élémenti fongiques a été faite après coloration 
selon la technique décrite par Kelly et collabora- 
teu,rs. La coloration de Zlehl-Neelsen o été 

employée pour éliminer les bactéries acido-résis- 
tantes. 

A l’examen macroscopique, de nombreux no- 
dules de 5 mm à 2 cm de diamètre sont visibles 
dans les différentes parties des poumons. L’ouver- 
ture de ces nodules fat apparaître des formations 
caséeuses allant du gris-jaune au jaune franc. 
On remarque sur certains des foyers de liquéfac- 
tion. Le tissu pulmonaire est congestionné au 
voisinage des jeunes nodules et fibreux et gris 
autour des plus anciens. 

A l’examen microscopique, chaque nodule est 
constitué d’un îlot central de nécrose entouré 
d’une zone de tissu fibreux avec destructmn 
complète de la structure cellulaire et alvéolaire. 
La coloration selon la méthode décrite par Kelly 
fat apparaître les hyphes dans les nodules, se 
présentant sous forme de ramitîcationsi délicates 
et cloisonnées montrant souvent levr nature 
multinucléée. 

Le mycelium 0 par01 mince mesurait en mo- 
yenne 3.7 microns de large. Aucune bactérie 
acldo-résistante ne fut mise en évidence par la 
coloration de Ziehl-Neelsen. 

Les nodules coséeux trouvés à l’autopsie de 
l’animal, qui de son vivant s’était progressive- 
me,nt amaigri, avaient d’abord fait swpçonner 
la possibilité d’une affection tuberculeuse. La 
mise en évidence des cléments fongiques et les 
caractères de ces éléments orientèrent les auteurs 
vers le diagnostic d’une AspergIllose. Le matériel 
reçu formolé ne permit pas de faire de culture. 

Parasitologie 

71. ROULSTON (W. J.). - Une étude sur le 
développement de la résistance au dieldrin 
en relation avec une action acoricide dans 
une populaiion de Boophilus microplus (A 
study of the development of dieldrin-resis- 
tance in relation to acarlcide pressure in 
a population of Boophilus microplus). Aust. 
j. Agrlc. Res., 1964, 15 (3) : 490-510. 

Des préparations ou dieldrin et à I’aldrin ont 
été utilisées dans des propriétés distinctes où pré- 
cédemment seul l’arsenic avat été employé pour 
la destruction des tiques. Des groupements de 

tiques prélevées dans ces propriétés avant le 
commencement des opérations n’ont montré 
aucune résistance aux acaricldes. 

Les bans dans le dieldrin ont débuté sur une 
propriété, en novembre, et l’on a obtenu une 
éllmlnotion satisfaisante avec les 3 premiers bains 
pris approximativement à 6 semo~nes d’inter- 
valle. Cependant après le quatrième bain, fin 
mors, il y  a eu une survivance marquée des 
tiques à tous les stades, mais plus particulière- 
ment des adultes. bten que la concentration de 
dieldrin dons le bac fut aussi élevée qu’au début 
et les dépôts sur les poils du bétail plus impor- 
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tants. ,La descendance des tiques femelles qui ont 
survécu au quatrième bain, s’est montrée fuie- 
ment résistante au dieldrln dans des épreuves de 
labcratolre. Les tiques présentes sur le bétail au 
quatrième bain pouvaient comprendre des des- 
cendants des groupes de tiques qui avaient subi 
un maximum de quatre épreuves au dieldrin. 
bien que la plupart ,aient seulement fait I’expé- 
rience de deux ou trois. Le cinquième bain fut 
plus efficace que le quatrième, ce qui suggère une 
distribution irrégulière dans les paturages des 
tiques résistantes au dieldrin, probablement 
ossoclée aux changements périodiques dans la 
pâture du bétail. Les tiques présentes au sixième 
bain étaient fortement résistantes au dieldrin et 
il n’y a pos eu de période de protection. 

Des tiques d’un élevage établi environ 8 mois 
après la mise en train des bains étaient 900 fois 
plus résistantes au dieldrln que l’élevage témoin, 

quand on a fait les épreuves par immersion. 
Sur une outre propriété au début de février la 

mortaltté a été faible à partir d’un ban ,initial à 
0,05 p. 100 d’aldrin, mais des mortalités fortes ont 
résulté de bains 0 0.10 p, 100 d’aldrin début mors,, 
et début avril. La tolérance des tiques à I’aldrin., 
au termed’un programme expérimental,compre- 
riant cinq bains, n’était pas plus élevée qu’avant 
le début. Ceci pourrait être dû au fait que In 
population de tiques qui se reproduit a subi une 
sélection moins sévère et moins fréquente du fait 
de l’insecticide que pendant la pértode de I’épreu- 
ve ou dieldrin. Cependant des résultats ‘satisfai- 
sants ont été encore obtenus avec I’aldrin par le 
propriétaire pendant la saison à tiques suivante 
et il est très waisemblable que les résultats oppo- 
sés sur les deux proprlétés étaient dus à la pré- 
sence d’un gène résistant sur une propriété et n 
mn absence sur l’autre. 

Entbnologie 

72. NASH (T. A. M.) et KERNAGHAN (R. J.). - 
L’alimentation d’insectes hématophages sur 
la chèvre et sur le mouton : techniques pour 
la contention de l’hôte et l’application des 
cages (The feeding of haematophagous in- 
sects on goat and sheep : technique for host 
restraintand cage application). Ann. trop. Med. 
Paro~~i., 1964, 58 (2) : 168-170. (Résumé). 

10 On a imaginé une méthode de laboratoire 
pour nourrir les glownes sur les chèvres et les 
moutons, méthode qui peut être utilisée pour 
d’autres espèces d’insectes hématophages. 

20 L’animal est immobilisé sur un chariot par 
un système qui lasse tous les côtés du corps acces- 
sibles 0 la mouche qui se nourrit et qui est suppor- 
table pour l’hôte. 

30 On peut fixer jusqu’à quatre cages pesant 
1,800 kg à l’hôte par une simple bande ne com- 
porlont pas de boucles. 

73. SOUTHON (H.mA. W.) et COCKINGS (K. L.). 
- Fertilisation de G. morsitons cw laboro- 
taire. (Fertilization of Glossrnamorsifonsinthe 
laboratory). E. A. T. R. 0. Rapport janvier, 

1962,~uin 1963, p. 33. 

Les résultats observés par les auteurs sont les 
suivants : 

10 Pour la fertilisailon, l’âge de la femelle et 
la durée de l’accouplement sont sans influence 
significative ; par contre. ont un effet significatif : 
l’âge du mâle et le rapport mâles-femelles (sex 
rat10). 

La différence de fertilisation suivant qu’elle 
correspond à un accouplement avec des mâles 
de 5 jours ou de 15 J~U~S. est hautement signifi- 
cative. Quand on utilise seulement deux fois 
moins de mâles que de femelles (sex ratio de 0.5) 

,il y  a chute significativement très nette du taux 
de fertilisation (P = 0,001). 

Le degré d’insémination chez les femelles ferti- 
lisées a été également étudié. L’insémination est 
significativement plus8 marquée après accouple- 
ment avec des mâles de dix jours qu’après o.ccou- 
plement avec des mâles de cinq jours. 

Le degré d’insémi,nation s’occroîi chez la 
femelle quand son âge s’élève de un à quatre 
jours. Le sex ratio a également une influence : 
l’insémination est plus complète pour un sex 
ratio de 1 : 0,5 que pour un sex ratio de 1 : 2. 

Beaucoup de ces résultats concordent avec les 
observations ontérleures de NASH (1955) chez 

une autre es,pèce. 
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74. HARLEY (Jr M. B.I. - Périodicité des 
attaques du béiail Par les glossines et autres 
insectes piqueurs (Periodicity of attack of 
Glossino ond other biting flles on cattle.) 
E.A.T. R.O.. Rapport Janv. 1962.Juin 1963 
pp. 27-8. 

Les observations relatées dans cet exposé 
confirment et complètent des études antérieures 
faites sur la rive est du Lac Victoria en 1961. 

Giossina pollidipes est l’espèce la plus affectée 
par les condltlons météorologiques. Une pouisée 
d’activiié survient le soir mas est ralentle ou 
supprimée par l’arrivée de la pluie. Les femelles 
sont plussensiblesavxvariationsmétéorologiques 
;a;;; mâles. Cetteespèce est rarement capturée 

de ces observations sbnt% swvants, dans chaque 
loi correspondant à hune espèce : pour G. polli- 
dlpes plus de 50 p, 100 sont des femelles âgées, 
de même pour G. brevipolpis. pour G. polpolrs ce 
sont sutou,! des jeunes qui:$rédom~inent (37.5 p, 
IOO), les femelles âgées sont en proporti0fY’Un 
peu moindre, et il y  en a très peu entre ces deux 
âges. 

Des trois espèces, G. pollrdrpes a le taux d’in- 
fection le plus élevé, G. polpolis vient en deuxième 
position, puis en dernier G. brewpalpis. Le trypa- 
nosome le plus souvent rencontré est T. vivax, 
T. congoiense est moins fréquent, J. bruce! est 
rare (0,9 p. 100 seulement). Comme prévu ce 
sont les mouches âgées les plui infectées, mais 
bien que G. ixi~alrs se nourrisse de wéférence 

G. brevipolpa se capture mieux par temps cou- 

sur le reptile et l’homme, cette espèce est plus 
souvent infectée par T. v~wx. dons la catégorie 

vert et dans des endroits ombragés. Une poussée 
la plus âgée, que G. pallipides que ses préférences 

d’activité se manifeste le soir mais peut survenir 1 
trophiques portent vers les ongulés (cf. EATRO, 
rapport annuel, 1961). 

avant un après-midi orageux ou une tornade du 
soir, 

G. palpalis : son cycle d’activité diurne se ter- 
mine avant l’apparition de l’habituelle tornade 
de l’après-mldl. 

La plupart des tobonus et espèces voisines ont 
un cycle d’activité analogue à celui de G. palpol~s 
avec une poussée d’activité vers le milieu de la 
journée très peu affectée par les changementsde 
saison. 

75. HARLEY (J. M. B.). -Age et taux d’infec- 
tion des femelles de glossines attaquant le 
bétail à Lugala (Age ,and. Infection rate of 
female Glossino attacking catile a! Lugala). 
E.A.T. R. 0.. Rapport Janv. 1962.Juin 1963 
pp. 28-9. 

HARLEY a déterminé les catégories d’âge sui- 
vant la récente méthode de SAUNDERS (Stades 
d’ovulation) d’un certain nombre de tsé-tsé 
femelles. Celles-ci avaient été capturées alors 

qu’elles attaquaient le bétail. Trois espècesétalent 
en cause : G. polpolrs, G. polfrdrpes et G. brevipol- 
pis. 

En même temps a été recherchée l’infection 
trypanosomwme de ces mouches. Les résultats 

76. HARLEY (J. M. 6.). - L’attaque du bétail 
de couleur et taille dlfférentes par les glos- 
Unes et les tobanidés. (The attbck of Glossino 
and Tabanids on utile of di,ffering colour 

and six), E. A.T. R. 0. Rapport Janv. 1962. 
Juin 1963 pi. 29-30. 

Dans une expérience pratiquée en mars 1963, 
on a noté le nombre de captures de glossines et 
de tabanidés sur six animaux de taille .et de 
couleur différentes. 

On n’a pas observé de différence significative 
pour les mâles de G. palpolrs; par contre on a 
remorqué que les ammaux de teinte noire atti- 
raient mieux les males et femelles de G. pallidipes. 
les femelles de G. polpoJis, les femelles de Toba- 
nus taeniola. Tobonus par et Ancolo ofricana. 

Les animaux noirs de grande taille sont seuls 
préférés de façon significative par G. polpolis 
femelles et Ancolo ofrtcona femelles. 

n. CHADWICK (P. R.). - Etudes des lieux de 
repos de Glossino swyonertoni Aust.. dans le 
Nord du Tanghyika. (A study of the res- 
ting sItes of Glossino swynnertoni Aust. in 
northern Tongonyika). Bull. ent.. Res. 55, 1, 

23-28 (résumé des auteurs). ‘# 
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Les observations effe?tu% dans trois régions 
du Nord du Tanganyika montrent que les lieux 
de repos diurnes les plus fréquents de Glossina 
swynnerfom sont constitués par la face inférieure 
des branches d’arbre. Le nombre de mouches 
fiouvées ainsi représente environ le tiers de la 
populat~ontotale calculée ZUT la densité appo- 
rente. 

La moitié environ de ces mouches se posent 
SUT les bronches situées à 4-9 pieds (1,25 m à 
2,75 m) au-dessus du sol. d’un diamètre de 1 à 
4 pouces (2,5 à 10 cm) et faisant un angle de 
moins de 350 avec l’horizontale. On estime que, 
si un insecticide est pulvérisé SUT des branches 
répondant à ces critères, puisque une mouche 
peut faire ou moins 6 vols dans les premiers 
18 jours de sa vie. on peut espérer qu’elle se 
posera au moins une fois sur la surface traitée, 
pendant cette période. Si la rémonence couvre 
le double de cette période, plus la période nym- 
phale, la lutte peut être réalisée. 

78. ROLLINSON (D. H. L.), GUILBRIDE (P, 
D. L.). - Rappori annuel du Départemenf 
des Services vétérinaires et de l’industrie 
animale. Gouvernemenf de l’Ouganda, 1962 
(Annual report of the Department of veteri- 

Exposé région par région des différents modes 
de lutte (barrière d’éclaircissement, puivérisa- 
tions d’insecticides, abattage de certains gibiers : 
buffle, potamochère, phacochère, cephalophe, 
guib redunca) et des résultats obtenus contre 
3 espèces : G. morsifons, G. poilidipes et G. ,@sci- 
per. 

Une campagne de pulvérisaton d’insecticides 
est prévue avec l’aide matérielle d$à fournie 
par l’Agence des Etats-Unis pour le développe- 
ment iniernational. Des essais préliminaires ont 
donné les indications suivantes : 

Le taux de la dieldrine à 2,3 p, 100 est ineffi- 
cace, à 3,l p. 100 il amène ou contraire une 
élirmnation de G. morsifons. 

Les pulvérisations se ion; à une allure de 
16 hectares par jour avec une consommation 
(dieldrine à 3.1 p: 100) allant, suivant la végéta- 
tion en sw(lne boisée, de 209 I à 524 I au km%. 
L’on n’a pos observé d’effets nuisibles SUI- la 
faune. 

L’éclaircissement prévu pour une zone de 
200 km2 u été fait cw moyen d’une chaîne de 
100 m etde deux tracteurs. Ce mode d’éclaircis- 
sement s’est révélé moins coûteux et plus rapide 
que prévu. La brousse <1 été éclaircie à l’allure 
de 6 ha à l’heure. 

nary Services and animal Industry. Uganda ~ 
Government. 1962). Chap. 7. 2e partie PP. 1 80. BALDRY (D. A. T.). - Une évaluation par 
54-55. tesf biologique de la toxicité et de la persis- 

tance des dépôts de dieldrine et d’isobenzon 

Parmi les différents travauxrelatifsauxsiomo- sur la végétation fluviale de lazone de savane 

xes, il est à retenir I’emplo au laboratoire et guinée,nne du nord en Nigeria du point de 

SUT le terrain d’un chimiostérilisont, I’opholoie. vue de la lutte contre Glossinq paJpplis(R. D.) 

Dans le premier cas, il s’est manifesté comme (An ossessment by ,bioassay of the compa- 
efficace à 100 p. 100, dans le deuxième cas, II ne raiive toxicity and persistence of ‘dieldrin 

paraît avoir d’actton que 51 les ,mdles traités .4. ,and isbbenzan deposits on riverlne veg?- 
introduits sont dix fois plus nombreux que les tation in the Northern Guinea Savannah 
môles normaux. Cela exige que la population zone of Nigeria in relation io ihe control of 

naturelle ait été auparavant amenée à un niveau Glossina pipolis (R. D.). Buil. eni. Res., 1964, 

très bas. 55 (1) : 49.52. 

L’auteur a évalué par tesi biologique (utMsa- 
79. BERNACCA (J. P.). - Lutte contre les fsé-tsé tion de femelles ténérales de G. polpoiir) I’effica- 

Rapport annuel du Déparfemenf des Ser- cité et la rémanente de deux insecticides : la 
vices vétérinaires et de l’Industrie animale. dieldrine et l’isobenzan (ce dernier équivalent 
Gouvernemenf de l’Ouganda. 1,962 (Annual de la télodrine fabriqué par la « Shell Interna- 
report of the Department of veterinary Ser- tional Chemicol Company, Ltd >>). En conclusion, 
vices and animal Industry. Uganda Govern- il estime que I”isobenzan, inférieur à la dieldrifie, 
ment, 1962). Chap. 6, pp.‘43-9. est un insecticide d’efficacité’ et de rémanente 
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faibles 0 ne pas utdlser dans des campagnes de 
lutle contre la glosslne, tout a% moins dons des 
régions identiques à la région de l’enquête, 
savane’de Nigeria du Nord. 

Rappelons que les auteurs belges avaient 
trouvé en 1961-62. ou Bugesera, la tilodrlne 
2,6 fois plus active que la dieldrine, celle-ci 
trPs efficace dans la lutte contre G. morsitahs. 

81. WEITZ @.)-Les habitudesalimentoiresdes 
mouches tsétsés (Feedlng habits of Tsetse 
illes). Endeavour. 1964, 23 (88) : 38.42. 

Nous donnons cl-dessous, une analyse rJéiail(ée 
du travail de I’Auteur dont notre précédent nu- 
méro o publié le résumé (17. 1. 1964, p. 164). 

Le rôle du gibier en tant que source de nour- 
riture pour les glossines et comme réservoir de 
trypanosomes. est bien connu. 

Un moyen de lutte contre, les glosslnes. prin- 
cipalement utilisé dans les paysde langue anglaise 
consiste à détruire le gibier. 

Cette méthode paraît séduisante cor elle sup- 
prime à la fois le vecteur et le réservoir de trypa- 
nosomes. Cependant, l’éradication du gibier est 
très coûteuse et demande, pour être eftkoce,,une 
connaissance parfaite des habitudes alimentai- 
res de l’insecte. 

L’auteur, après un rappel sommaire de la 
physiologie de l’alimentation chez les glossines 
et du rôle des organes des sens,(vue. odeur) dans 
la recherche de l’hôte, décrit les techniques ut+ 
lisées pour déterminer l’origine du repas suri- 
guin de la mouche. 

La première difficulté. lors d’une telle étude, 
est d’obtenir un échantillonnage représentatif 
de la population de mouches repues que l’on 
desire étudier. Qn ne peut recueillir un tel échan- 
tillonnage qu’en capturant des mouches « ou 
repos ». ce qui nécessite l’étude préalable des 
habitudes de repos de l’insecte après le repos. 

La deuxième difficulté réside dans le choix de 
la technique utilisée pour identifier l’origine du i 
sang ingéré par la mouche. Cette technique doit I 
être aussi spkifique que possible, tout en étant 

sérum sangdln d’une espèce animale contre des 
sérums hétérogènes, est simple et roplde. Elle 
n’est malheureusement pas toujours ,suffisam- 
ment spécifique et ne permet pas de distinguer 
des espèces onima’les très voisines, comme por 
exemple. lo chèvre et le mouton. 

La réaction d’inhibition d’hémaglutination, 
très spécifique et extrêmement sensible est par 
contre beaucoup plus compliquée. 

Dans la.pratique, on soumet d’abord les repos 
de sang à la réaction de préclpltation afin de 

déterminer le groupe animal dont ils provien- 
nent puis on identifie l’espèce por la réaction 
d’inhibition. 

De nom’bkx essais de contrôle effectués avec 
des mouches nourries sur des espèces animales 
connues qui, après marquage. ont été :relachées 
dans la nature, puis recapturées avec des mou- 
ches sauvages. ont confirmé la voleur de ces 
méthodes d’identification des repos sanguins. 

On o pu ainsi étudier quinze espèces de glos- 
sines et les ‘classer d’une façon générale en cinq 
catégories suivant les hôtes les plus fréquemment 
utlllsés. Dans le premier groupe (G. swynneriohi. 
G. ousteni. G. tobanrformis. G. fuicipleuris), les 
mouches se nourrissent principalement sur les 
suidés (phacochke, potamochère, hylochère). Le 
second groupe. qui comprend les trois sous- 
espèces de G. morsitons. se nourrit sur les suidés 
et les ruminants (buffles, élan de Derby, Koudou 
et guib harkc~é) en proportion à peu près égo- 
les. Le troisième groupe (G. poilidider, G. long!- 
polpis et G. fusco) se nourrit essentiellement sur 
leguib harnaché, seul hôte sauvage chez qui on 
o trou+ Tr~patiosomo rhodesién’w’~ Cti,quatrième 
groupe comprend G. fuscipes fusopes, G. ~alpal~s 
pa/polis et G. tachmoides, dont la gamme d’hôtes 
est très variable et dépend beaucoup de leur 
disponibilité. Suivant les régions, les trois espèces 
de ce groupe peuvent se nourrir presque exclu- 
sivement sur les reptiles ou sur le guib. Mais 
l’homme est fréquemment ottaqué,ou tout autre 
mammifère. Le cinquième ‘gi-oupe, enfin, com- 
prend G. longlpennrs et G. brewpapiu. dont les 

préférences alimentaires sont très coractéristi- 
d’utilisation assezsimplepour permettre un usage ques. G. longipennrs attaque essentiellement le rhi- 

courant et assez rapide pour permettre d’effec- noceros mais fréquemment aussi l’éléphant ou 
tuer un grand nombred’onalysesen peu detemps. le buffle. G. brevipolpls se nourrit surtout sur 

La réaction de précipitation, basée sur les I’hippotame et sur le potamochère. 

propriétés immunologiques des protéines du De cette étude, il ressort que ce sont ‘leswidés 
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qui semblent être les hôtes favoris de la plupart 
des espèces de glossines. Certains animaux par 
contre, comme le zèbre et le gnou, ne sont jamais 
attaqués. D’outres comme le Kob onctueux. le 
bubale et I’impola sont rarement piqués. 

La gamme d’hôtes dépend des facilités de la 
mouche à s’adapter à son milieu et certaines 
espèces comme G. mors~ians, peuvent alsément 
changer d’hôte. 

Le succès d’une méthode d’éradication des 
g,lossines par éliminailon du gibier dépend donc 

du degré et de la lvitesse d’adaptation de la 
mouche à une nouvelle source de, nourriture. 
Les glossines des groupes polpolis et morsrtoons, 
par exemple, ont unegamme trop étendue d’hô- 
tes pour pouvoir souffrir de Ilélimination sélec- 
tlve de leurs hôtes préférés. 

A l’heure actuelle, le procédé le plus efficace 
d’éradlcatlon des glossines est encore la lutte 
par pulvérisation d’insecticides, bien que cette 
méthode laisse intact le principal réservoir de 
trypanosomes. 

Pathologie générale 

82. LOBRY (M. A.). - Existence chez les ani- en tenant, compte des régions ‘géographiques 
maux sauvages en Afrique de cas de mala- naturelles : Afrique orientale, méridionale, 

centrale et occidentale. d,ies infectieuses des animaux domestiques. 
BU!~. epir. DIS. Arr., 1964, 12 (1) : 43-62. 

‘L’auteur atflre l’attention sur le rôle que peu- 
vent jouer les animaux sauvages dans la trans- 
mission des agents pathogènes et dans I’épizoo- 
tiologle des maladies animales. 

Pour cela, il passe en revue cher les animaux 
non domestiques différents COS de maladies infec- 
tieuses rencontrés en Afrique. L’étude est divisée 

Sans énumérer les différentes maladik signa- 
lons que l& peste bovine est largement répandue 
chez les buffles, gnous, élans, girafes,’ etc... de 
même que la fièvre aphteuse. Par contre la 
péripneumonie n’est pour ainsi dire pas décelée. 
La rage est largement répandue cher les corni- 
vores. Les maladies à protozodlres (thelleriose. 
babesiose, piroplasmose, trypanosomike) sont 
aussi abondamment’représentées. 

Chimiothérapie - Thérapeutique 

83. LEHMANN (D. L.). - L’action sélective 
dans les cultures de certains médicaments 
trypanocides sur Jryponosamo rhodesiense 
et T. brucei. The selective action in culture 
of sorne trypanocidal drugs on Jryponosomo 
rhodesiense an! J. brucei. Ann. Jrop. Med. 
Porasrt., 1964, 58 (2) : 189-l 91. 

Une souche de Jryponosomo brucet et quatre 
souches de T. rhodesiense ont été cultivées sur 
milieu de culture autoclavé NA B-A 5 avec des 
médicaments trypanocides dans la partie supé- 
rieure. 

Mei W. (20,2 et 0,2 mg par cma) a été Iéthal en 
24 heures. 

La suramine (moronyl, 100, 10 et 1 mg par 
cm3 ont réduit rapidement le nombre des para- 
sites et entraîné l’agglomération des flagellés 

restants en de grandes masses amorphes en voie 
de désintégration. La trypars’amide et le Mklar- 
sen à toutes les concentratlons à la couche supé- 
rieure (100, 10 et 1,0 mg par cma) ont détruit 
J. brucei en 24 heures mais J. rhodesiense a’sur- 
vécu à 1.0 nig par cm3 de’chaque eroduit et 
a donné des cultures, dont on a pu obtenir des 
sous-cultures. 

84, PETANA W. B., - Effets de,lo cgrtisone sur 
l’évolution de l’infection par Jryponosomo 
gambienne, J. rhodesiense. J. congolense chez 
les rats albinos. Effects ofcortisone upon the 
course of infection of Jryponosomo,gombiense. 
J. rhodesiense, J. brum ond J., congolense 
in albinos rats. Ann. Trop., Med Parasif.. 
1964, 58 (2) : 192-198. 
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10 L’acétate de cortisone ne modifie pas I’évo- dans le polymorphisme de T. rhodestense entre les 

lution de lo maladie chez les rats blancs inoculés rats traités à la cortisone et les rats témolns. 
avec des souches de très forte virulence de Try- 1 2~ Les résultats confirment les ,observations 

pnosomo gambiense. T. bruce! et J. congoiense. Les d’autres auteurs que la cortisone a un effet 
rats injectés avec une souche moins virulente de aggravant sur l’évolution de la maladie chez les 

T. rhodeslense ou avec une souche bénigne de ~ rats blancs inoculés avec des souches bénignes de 

7. congolense. sont devenus hautement suscepti- 
bles à l’infection quand on leur a donné de la 
cortisone. On a observé une différence, md?q&e ~1. 

trypanosomes. 
30 Les rats traités par la cortisone seule n’ont 

pas montré-de réactioh d’intoxication. 

Alimentation - C$rences - Intoxicationd ‘# 

85. MINNE (J. A.), ADELAAR (T. F.).TERBLAN- 
CHE (M.). SMIT (J.D.). - Intoxication par 
arachide due à I’aflatoxine chez le bétail de 
l’Afrique du sud (Groundnut poisoning. due 
to aflatoxin, in stock in south Afrlca). J. 8. 
Arr. Vet. Med. Ass. 1964. 35 (l).: 

Les auteurs rapportent que4 porcs et Zchèvres 
moururent subitement en mai 1963, dans une 
ferme du Nord Transvaal après avoir mangé le 
jour précedent de la farine d’arachide. Chacun 
des 5 porcs adultes avait re$u approximativement 
3/4 lb. l’un d’eux refusa les arachides et ne fut 
pas affecté. 2 chèvres moururent dans les 24 heu- 
res après avoir mangé le reste de la ration don- 
née aux porcs. L’autopsie révéla congestion et 
hémorragie du foie et de l’intestin. A l’examen 
histologique d’un prélèvement du foole on nota 
une nécrose diffuse et des hémorragies généra- 
lisées. 

Les arachides se révélèrent toxiques pour les 
animaux de laboratoire, déterminant des lésions 
aiguës du foie semblables à celles observées dans 
les cas d’intoxication naturelle. 

Les cultures faites à partir de la farine d’ara- 
chide révélèrent la présence de Aspergillur 
iF,ovus Link indiquant que I’Aflatoxme pouvail 
être l’agent actif responsable des mortalités. 

La dose de 2 g par kg de poids wf, répétée 
2 jours de wte. se révéla mortelle pour le lapin 
Le dosage de I’Aflatoxme dans le matériel uti- 
lisé donna 65 p. p. m. 

Ce premier cas d’lntoxlcation naturelle par 
I’Aflatoxine enregistré en Afrique du Sud s’es 
manifesté sous une forme très algvë comparative 

ment à ceux de Grande-Bretagne. 

/ ( 

La digestibilité et les rations en &tière organi- 
que ont été évaluées pour dix vaches Hereford et 
~IX zébus paissant en pâturage permanent. De 
l’oxyde chromique sous forme de ,papier Impré- 
gné est administré à ces vaches deux fois par 
jour durant 15 jours : les cinq derniers jotirs, on j 

i ’ 
prélève des matières fécales trois fois par jour. La 

I 
digestibilité est évaluée suivant la technique du 
coefficient de l’azote fécal. Les résultats montrent 
une différence légère mais non significative de la 
digestlbllité en faveur des rébus. bien que les 
calculs Indiquent que la précision de la méthode 
est suffisante pour révéler des différences signi- 
tïcatives d’environ 1,6 p. 100. entre chaque ani- 
mal. Les deux digestibilités évaluées et les pro- 
ductlons fécales déterminées par la méthode de 
l’oxyde chromique. sont utilisées pour calculer le 
taux de matières organiques. L’examen des 
résultats en ce qui concerne les rations en matiè- 
res organiques indique que la méthode utilisée 
est sufisamment sensible pour détecter des diffé- 

Les auteuwestiment que cela est dû au fait 
lue les animaux reçurent une forte concentration 
j’arachides,au lieu d’une ration contenant seule- 
neni 15 p. 100 d’arachides et que les arachides 
l’Afrique du Sud ont une teneur en Aflatoxine 
?xceptiqn,n,~l$~~nt,,~élevée en comparaison des 
~i&h?des p’row+ant du Brésil (65 p, p, m. pour 
I-5 p, p. m.), 

36. PHILLIPS (G. D.), LAMPKIN (G. H.). - Ra- 
tions de pâturageet éludes de la digestibilité 
chez des vaches européennes et zébus (Pas- 
turc mtake and digestibtlity stadies with 

european and zebu CO~S). Emp.]. exp.~Agrrc., 
1964, 32 (125) : 60-64. ~’ 
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rentes de l’ordre de 1,l kg par JOUT entre le5 l’intérieur de ce5 deux groupe<. CertaInement, 
animaux. ces différences sont provoqué& prlncip&ment 

Des différences, significatives sont détectée5 par la taille mai5 peuvent aussi avbi,r été Influen- 

entre le5 rations de matière organique de5 Hew cées par des différences de rendement en 

fard et dei rébus, et aussi parmi Ier animaux à 1 lait. 

Pâturages - Plantes fourragères 
87. ROLLINSON (D. H. L.), GUILBRIDE(P. D. L.). Les essais d’orboricides 2.4.5.-T Butyl ester, 

-Agronomie des paturages (Pasture agro- Monsanto et 24-D Monsanto, se sont révélé5 peu 
nomy). Rapport annuel du,,D$partement des 
Services vktérinoires et‘ dè l’Industrie ani- 

satjsfaisants du point de vu,e économique sur 
Acocro Hockii, Acacia gerordri et Euphorbio cande- 

mole. Gouvernement de l’Ouganda, 1962 ,abro, 
(Annual Department ‘of veterinory Services 
and animal Industry. Uganda Government, D’autre5 arboricides seront éventuellement 
1’962). Chap. 7, 5e parte. p. 56. essayés l’an prochain. 

Techniques de Laboratoire 
88. FISZER .(a.). - Dosage calorimétrique de 

protéines insolubles dans l’eau. Buil. Soc. 
Chim. biol., 1964, 46 (2-3) : 403.06. 

On sait que les dosages les plus courant5 se 
font soit par spectrophotométrie en U. V., par 
mesure de la densité optique à 280 rn~, soit par 
les méthodes calorimétriques du biuret selon 
plweurs protocoles (Gornoll, Ardy) et de Folin. 
La valeur de ces méthode5 tient, en pratique, à 
celle des témoins établis pour leur étalon 
nage. 

Classique et bien connu le dosage des protéi- 
nes fait pourtayt son5 ces5e l’objet de publtcations, 
iUi ,é;~,,;~,‘i& w’el~;/atio’;s~” $g5 p,otéd’éj” 

nouveaux relatifs à des protéines particulières. 
Dons cét article très précis, l’auteur envisage i 

- 

BIBLIOGRAPHIE ,, 
89. MANUEL MERINO-RODRIGUEZ. - Lexi- partie systématique et une partie alphabétique. 

que des .porosites et maladies du bétail La première est diwsée en 3 sections : parasito- 
(El~ev~er Lexicon of parasites and diseases in logie, renfermant tous les parasites, animaux du 
Livestock) 126 pages. ELSEVIER Publfshing bétail (protozoaires, helminthes, insectes et 
Company, Amsterdam London, New-York, ( arachnides) ; bactériologie et virologie, y  com- 
1964. pris le5 champignons ,pathogènes ; autres mala- 

dies, exigeant un certain nombre de condition5 
Le lexique qui nous est présenté comprend une (organiques, nutrltïonnelles, métaboliques, infec- 
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le cas du dosage des protéines dén8aturées par 
précipItaton acide au moyen de la technique de 
LOWRY et coll. (réactif de FOLIN). L’optimum 
colorimétrlque est attelnt quand, le milieu de 
redissolution puis réactlonnel a une concentra- 
tion en soude de 0;6 N. 

II est particulièrement intéressant de noter que 
la courbe étalon doit être tracée à,I’aide de solu- 
tions de protéine5 qui ont subi les mêmes traite- 
ments exactement que les protéines à doser, c’est- 
à-dire une dénoturation acide par le même agent 
chimique et utilisé dans des conditions identlques. 
Nous sommes loin de l’appréciation des protéi- 
nes par @sage d’azote et appllcation~du pour- 
centage standard moyen de 16 p, 100 d’azote ; 
mais la précision des résultats s’en ressent Pga- 
lement. 
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iieuses. etc.) qui doivent être traitées à part pour 
différentes raisons (agent causal non Identifié, 
pas d’organisme pathogène impliqué, etc.). Les 
3 sections sont divisées alphabétiquement en 
sous-sections -c’est-à-dire protozoaires, pla- 
thelminthes, etc.. en parasitologie ; bactéries,. 

aciinomycèies. spirochètes. etc., en bactériologie 
et en virologie-selon le nom Iatln de l’agent 
causal (parasitologie et bactériologie) ou de la 
maladie elle-même (autres maladies). 

Choque article de la secilon de parasltologie 
est de plus diwé en 2 parties : la première donne 
le nom commun du parasite ou de l’organisme 
dans les différentes langues : la seconde, (e nom 
commun de la maladie ou du trouble provoqué 
par de iels orgamsmes. Les 2 parties ,ne sont pas 
toujours complètes dans les 5 langues, dans cer- 
tains cas les organismes n’ont pas de nom parti- 
culier dans une langue, alors que la maladie 
provoquée en a un et VIC~-versa. Dans chaque 
pariie, par conséquent, on pourra trouver soii 
le nom du ,p&rasite, soit le nom de la maladie, 
soii les deux. Des renvois sont faits dans la même 
section. 

La seconde partie du lexique est formée par 
une liste alphabétique en 6 langues et ne’ néces- 
siie pas d’explication spé&le. 

L’auteur Q pris grand soin de noter le plus 
grand nombre possible de noms vernacula~rer 
pour chaque langue. Ce n’estpassans importance 
ccr très souvent ces appellations sont utilisée: 
dans les articles techniques. 

Le lexique permet donc au lecteur de trouver 
facilement, dans chaque cas, non seulement Iz 
nom scientifique du para$e,,pQe ,Ip.,mql,~$$,? 
laquelle il se rapporte, mois aussi ses équiw 
lents dans les autres langues, de même que sc 
complèie synonymie dans chaque. 

Ce lexique systématique dont la rédactign ( 
demandé un gros travail de compilation sert 
certainement d’une alde précieuse pour le lec 
leur spéclallste cl” non. 

90. X... STCRILITÉ DU BÉTAIL. - Monogra- 
phie F. A. 0. n05-1963 de la sous-division de 
la santé animale proposée par les membres 
du groupe d’experts sur la stérilité du bétail 
(Infwility of livestock. A monograph com- 
piled by the Members of the F. A. 0. Ex- 

port Panel 03 livestock Infertility). 

Cette publication en langue anglalse est ronéo- 
ypée et comporte 97 pages; elle comprend une 
Iste de références. 

Ce travail important préparé par Sir Thomas 
3ALLING et réalisé par les experts et spécialistes 
es plus qualifiés mérite une particulière atten- 
ion. 

Y prendront grand intérêt I’humble praticien, 
&érinaire ou éleveur aussi bien que I’écon- 
niste, les responsables de la production animale, 
es spécialistes de l’insémination artificielle. les 
zhercheurs de disciplines variées et les ensei- 
gnants. Ils y  trouveront connaissances saines, 
indications pratiques, matières à réflexions,, à 

Jbservations, à recherches. 
Le s Ijet est d’importance ccr nul n’ignore les 

nécessités qu’il y  a d’accroître la production du 
bétail pour remédier à l’état de malnutrition qui 
règne dans une grande partle de la population 
mondiale ; or la stérilité compte parmi les prin- 
cipaux facteurs limitonts de cette production et 
les pertes dues à elle sonl encore plus sérieuses 
dons les pays en voie de développement où I’éle- 
vage est souvent une des princIpales bases ;de 
l’économie. que dans les pays développés. 

II faut espérer, comme l’écrit Sir Thomas 
DALLING que, puisque les données sur ce pro- 
blème augmentent de jour en jour. de nouvelles 
éditlons suivront pour maintenir 0 jour les infor- 

motions. 

Les matières traitées sont les suivantes : 

- Importance économique de la stérilité du 
bétail. 

~ Infection à Vibrio foetus 
L - Infectlon à Jrichomonos foeius.. -- : ~. 

- Agents bactériens et mycosiques associés à 
l’avortement ou à la mortalité chez les #dnimaux 
domestiques. 

- stérilité d’origine wrale. 
- Influence de la nutrition sur /a fertilité du 

bétail. 
- Facteurs héréditaires de la stérilité. 
- Aspects de la stérilité du bétail dons les 

régions tropicales et subtroplcoles. 
- Insémination artificIelle et semence conge- 

lée. Danger de dlssémlnation d’infëctions, mesu- 
res sonltalres. 

- Enseignement et recherches dani les 
écoles vétérinaires dans le domaine de la repro- 

duction animale. 
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NOUS résumons les conclusions : 

« Pendant trop tdngiemps on n’a pos prêté 
assez d’attention à la stérilité, on considérait les 
pertes comme la conséquence naturelle d’une 
production plus Intensive. Le développement de 
l’insémination artlficlelle a plus spécialement 
joué un rôle dans l’intérêt porté à ce problème. 

La stérilité, la mortinatalité ne s’observent pas 
seulement dans l’élevage bovin. La mortalité des 
porcelets est très élevée en cerfaines régions. 

La stérilité temporaire, beaucoup plus que la 
stérilité permanente conduit à une baisse de 
la production et présente une importance écono- 
mique considérable. 

Le mode d’élevage dans lequel il faut inclure 
la nutrition. la pathologie, joue un rôle suivant 
les conditions régionales ou locales. Il faut néan- 
moins appliquer certains principes généraux 
pour obtenir un elevage rémunérateur. 

Un régime alimentaire déficient peut avoir une 
grande influence SUT la fertilité dans les payz 
tropicaux et subtropicaux surtout là où les élé- 
vations et les variations de températures peuvent 
influencer l’activité du système endocrinien. Les 
animaux ‘importés sont particulièrement sensi- 

bles à ces conditions. 
Des maladies, affectant soit l’ensemble des 

tissus et systèmes soit un tissu ou un système 
seulement, ont souvent des répercussions sur la 
fertilité. Les maladies spécifiques vérxériennes 
peuvent causer des pertes étendues en détermi- 
nant une stérilité temporaire. 

L’insémination artificielle 51 elle offre des 
avantages Incontestables pour l’amélioration de 
la production animale, si elle est fort utile dans 
/a prévention des maladies vénériennes, peut 
aussi être dangereuse en assurant la transmission 
des maladies : elle nécessite donc une réalisation 
minutieusement contrôlée à portlr de reproduc- 
teurs présentant toutes les garanties. 

Les vétérinaires doi,uent s’occuper aiientive- 
ment des nombreux aspects de la fertilité du 
bétail, Ils doivent aborder ces problèmes au 
cours de leuwétudes. Un chapitre montre com- 
ment cela peut être résolu. 

La lecture de cette publication aidera tous ceux 

l 
qui oni été intéressés parcesquestlons et respon- 
sables des moyens grâce auxquels l’incidence de 

! la stérilité du bétail pourra être fortement réduite 
pour le plus grand bien de l’élevage et de la,pro- 
duction animale. ., 

Sur le plan clinique. ce; syndrômes sont caroc- 
térisés par de la fièvre.’ un écoulèment nasal, 
des érosions de la muqueuse bu&le, des boite- 
ries, et de la diarrhée, tandis que sur le plan 
anatbmo-pathologique on rencont?e stirtoui des 
érosions, des ulcérhtions, des’ hémorrhagies. 
de I’cedème des muqueuses digestives, et des 
altérations otrophiques des tisius lymphatiques. 
Ce complexe est appelé diarrhée virale DU 
maladie muqueuse selon les auteurs qui s’en 
son+ occupés: PRITCHARD crée’un néologisme 
pour les regràiper Uu sein d’un’complexe « dlar- 
rhée virale - maladie muque&», car il ne 
pense pas qu’il ait été clairement démontré qu’il 
s’agisse de syndrômes i~néquivoquement identi- 
ques. Ils sont néanmoins groupés en raison de 
leurs similitude: cliniques, anatomo-pothologi- 
ques et aussi parce ,que les agents viraux isolés 
dans ces affections ont d’étroites parentés immu- 
nologiques. Ces derniers agents ne peuvent 
cependant reproduire régulièrement la maladie 

91. BRANDLY (C. ,A.), JUNGHERR (E. L.).- 
ed. Advances in veterinary scienc& New- 
York, London, ,Academic Press, 1963, vol. 
8 Xl-453 p, 

Le volume de 1963 d’ « Advonces » en Sciences 
Vétérinares publié comme d’habitude par les 
Academic Press monlfeste, par rapport à son 
homologue de 1962, quelques modifications de la 
tendance. Si en 1962 les arti&s traitaient de 
sciences et de techniques en pointe dans les 
Sciences Vétérinaires comme I’électrocardio- 
graphie, le volume de 1963, reprend l’étude de 
‘maladies anciennement connues et présente à 
leur suIet les développemenis qu’elles ont récem- 
ment connues. 

L’ouvrage comporte 8 chypi?rcz groupant 
450 pages. 

1. PRITCHARD (W. R.). - Le complexe entérite à 
virus et molodie muqueuse du bœuf. (The 
bovine VIF-OI diarrhea-mucosal dlseasecom- 
plex), ,pp. l-47. 

Dans un premier article PRITCHARD traite 
du complexe maladie muqueuse -, diarrhée 
virale. On sait que depuis 1946 denombreux cas 
d’un syndrôme ,ou de syndrômes présentant des 
similitudes cliniques ei anatomo-pathologiques 
ont été décrits un peu partout dans le monde. 

325 

Retour au menu



et l’existence d’anticorps dans les sérums d’anl- 
maux guéris n’est pas toujours irès clairement 
démontrée. D’ailleurs une certaine confusion 
semble résulter des études virologiques. En effet 
il n’y a que peu de temps qu’il ~1 été montré que 
cet-faines souches de virus pouva~eni être culti- 
vées avec un effet cytopathogène sur cellules de 
rein embryonnaire de bovin et sur cellules tes- 
titulaires de la même espèce, mais les différentes 
souches ne semblent pas avoir fait I’objef d’études 
comparées. Enfin dans le champ de ce complexe, 
dans le do,maine des choses étranges. l’auteur 
rappelle la parenté antlgénique unilatérale qui 
existe entrece virus et celui de la peste porcine : 
les porcs inoculés avec du virus de la maladie 
muqueuse sont réfractaires à cette maladie et se 
montrent également immunisés à l’égard du virus 
peste porcine qui tue les témoins dans les délais 
normaux, et 0 ,I’inverse les veaux inoculés avec 
du VITUS peste porcine ne sont pas immunisés 
contre le virus de la maladie muqueuse et font 
une maladie ou même titre que les @moins. 

2. KOLB CE.). - Le métabolisme du fer des ani- 
maux de la ferme dans lescondition~ nor- 
males et pathologiques. (The metabolism of 
iron in farm anlmals under normal and 
pathologie conditions), pp. 49.114. 

Dans un’second article KOLB étudie le métabo- 
lisme du fer chez les animaux de ferme soit à 
Il’état normal soit en cas de maladie. 

L’apparition de méthodes d’analyses ultra- 
sensibles permettant la détection duferet I’appl’- 
cation à l’étude de ce métabolisme des isotopes 
marqués (59 Fe) ont faalt, au cours de la dernière 
décade. progresser à pas de géants l’étude de ce 
métabolisme, que ce soit sur le plan physionutrl- 
tionnel ou clinico-chlmlque tant chez l’homme 
que chez les animaux de laboratoire. 

3. “ELLE (w.). - Hormones sexuelles chez lek 
animaux domestiques. (Gonadal hormones 
‘in dbmestic animals). pp. 115-W 

,Les hormones Se&t&s par les gonades font 
ensuite l’objet d’une mise au point de W. VELLE. 
Cette mise au point était rendue nécessaire en 
raison de l’énorme masse de documents concer- 
nant la biochimie. la biosynthèse, le métobollsme 
et les fonctions physmlogiques, traiitant de ces 
hormones qui, il y  a 35 ans. n’étaient encore 
guère co”““es. Ce n’est en effet que vers 1930 
que, furenf isolés les wemiers stéroides de ce 
groupe à partir de pr;dvits biologiques et chi- 
miquement caractérisés. Ils sont aujourd’hui 
regroupés en androgènes, œstrogènes, proges- 
térols et relaxine, ils ne sont pas spécifiques du 
sexe et peuvent être produits non seulement 
dans les gonades mais aussi dans la cortico- 
surrénale. Des différences qualitatives et qua”-’ 
tltatlves marquées existent entre les dbfférentes 
espèces anlmales en ce qui concerne la pio- 
ductlon et l’élimination de ces hormones. 

En comparaison les connaissances acquses en 
la matière chez les animaux domeshques, soit 
malades, soit en bonne santé sont fragmentaires 
et en particulier le fer marqué n’a pas encore 
été utilisé. Des recherches peut-être un peu plus 
poussées ont été entreprises chez le porc en rai- 
son de l’importance économaque de cette espèce 
et de,I’apparition. dans les premières semaines 
de la vie de l’anémie des porcelets. KOLB passe 
en revue la résorbtlon du fer, son transport et 

L’auteur donne plus d’imporfance aux progrès 
récents de la biochimie des hormones stéroides 
qu’à leur physiologie et le dernier chapitre 
consacré aux applications thérapeutiques rap- 
pelle le vaste champ des possibilités d’utihsation 
médicale depuls le traitement des: stérilités de 
diverses origines Jusqu’à I’engralssement des 
anomaux destlnés 0 la boucherie. Sur ce dernier 
point il conclut que le danger de fémlnisation 
couru par le consommateur est surtout d’ordre 
théorique sauf peut-être pour un composé (le 
17 a-hydroxyprogertérone) dont la durée de 
vie est plus longue que les autres stéroides. Cette 
façon de VOIT n’est pas partagée par tout’ le. 
monde. 

son stockage, les facteurs qu, I’mfluencent, les 
différents~aspects de la teneur en fer du sérum, 
la nature et la répartition des composés ferreux 
ou ferriques dans l’organisme, la teneur en fer 
des aliments, l’élimination du fer par I’orgo- 
nisme, et les troubles du .métabollsme du fer 
dans les anémies.ferroprives et paraiitalres ainsi 
que dans les maladies infectieuses et enfin les 
intoxications par le fer. Cet article très docu- 
mentéestaccompagnéd’unetrentainedetableaux 
chiffrés et tous ceux que ce problème intéresse y  
auront recours avec intérêt. 
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4. VEILLE”~ (R.). - Le concept de <<stress>> tel 
que nour l’entendons aujourd’hui.(Thestress 
concept o5 we,see it today). pp. 189-213. 

On ne pouvait avoir recours à meilleure 
source qu’en s’adressant à VEILLEUX de I’Uni- 
versité de Montréal pour traiter du syndrôme de 
stress dont on sait que SELYE son père était à 
Montréal. 

Le stress joue un rôle important en pathologie 
animale. Bien que son aspect psychologique. 
grand en médecine humaine, soit moins marqué 
en médecine vétérinaire, on ne doit pas perdre de 

vue qu’il doit sans aucun doute jouer son rôle 
dans les productions o,nimales (lait. oeufs...). 
D’outre part les transformations technique5 
visant à transformer l’organisme vivant en une 
sorte d’usine 0 production sont largement res- 
ponsables des «maladies de l’adaptation » et 
parmi elles peuvent se classer I’acétonurie, la 
maladie des transports et I’hémoglobinurie par- 
oxystique des équidés. Faisant I’historique de 
cette conception pathologique à peine agée de 
25 as. l’auteur rappelle que l’intérêt qu’elle o 
soulevé s’est souvent accompagné d’interpréta- 
tions erronées. Ses origines sont anciennes, et 
elle est sons conteste dérivée des concepts qui 
ont amené l’ancienne médecine à avoir recours 

aux saignées, à la pyrétothérapie et ou troite- 
ment de choc puis à la thérapeutique non spécifi- 
que. Lepremieressai logiqueetcohérentremonte 
à SELYE qui, en 1936, décrivit le «Syndrome 
produit par divers agents nocifs ». Le concept de 

siress, ou même titre que la bonne santé ou la 
maladie, se laisse mal définir. Dans un but pro- 
tique, on peut dire qu’il s’agit d’un état mani- 
festé par un syndrôme spécifique consistant en 
toutes les modifications d’étiologie non spécifique 
produites dans un système biologique. La réponse 
de l’organisme animal est en effet stéréotypée à 
une variété de facteurs aussi divers que I’infec- 
tion, les ,intoxications, les troumat~smes, Io 
chaleur, le froid, la fatigue musculaire ou I’irro- 
d,iation. L’action spécifique varie mais ils ont en 
commun de mettre l’organisme en état de stress, 
qui représente les manifestation5 somatiques 
d’agression5 non spécifiques. 

PASTEUR et KOCH ont introduit le concept de 
spécificité qui s’est révélé de grande valeur, la 
thkorie du stress en est l’image négative, la 
contre-partie qui soutient que de nombreuses 

maladies n’ont pas de cause unique mais sont 
< 
c 
r 

l ( 

IT 

lues en grande partie 0 un stress non spécifique 
:t à une situation pathologique qui résulte d’une 
+ponse inadaptée 0 un stress non spécifique. 

Le syndrôme d’adaptation générale qui résulte 
ie l’appel aux armes (SELYE) débute par la 
+oction d’alarme ou l’adaptation n’est pas réa- 
isée, se poursuit par le stade de résistance où 
‘adaptation est optimale. se termine par le 
;tade d’exhoustion où I’odaptatw est perdue. 
.e mécanisme de cette adaptation est contrôlé 
xx la pituitaire et la cortico-surrénale grâce 

I~X hormones (ACTH. glucocorticoides). 
Les travaux plus récents ont fait apparaftre la /j 

: 

lotion de pluricausalité qui fait elle-même inter- 
wir la notion d’interconditionnement. Ces 
lotions ont vu le jour 0 la suite de la reproduc- 
.ion expérimentale des maladies cardiaques et 
je la découverte du phénomène de calciphyla- 
Cie (précipitation brutale du Ca par des ovalbu- 
nines ou des dextranes ou niveau de certains 
xganes après conditionnement de ceux-ci par 
ks dérivé5 vitominiques D) ce dernier ayant 
wtaines analogies avec I’anaphylaxie. 

Cette notion de pluricousolité fournit n I’ex- 
+rimentateur toute une série de modèles patho- 
ogiques qui doivent IUI permettre de se diriger 
Jltérieurement dans le maquis inextricable de la 
xthologie. 

5. LEVINE (N. D.). -Temps, climat et bionomie 
des larves de némotodes des ruminants. 
(Weather, climate, and the bionomics of ru- 
minant nematode larvae), pp. 215-61. 

N. D. LEVINE dons un article très documenté 
nous entretient du climat, du lernps et des biono- 
miques des larves de némotodes des kuminants. 
II montre les relations existant entre le climoi et 
I’épidémiologie à I’ride de « bioclimatographe », 
et souligne le rôle potentiel de I’évapo-tianspira- 
tion potentielle et les études poursuivies in vitro 
lui permettent de pré’senter la formule 

I = F(S - D) 

où I est le potentiel infectieux, F le pourcentage 
des ceufs qui parviennent ou stade infectieux, S 
le nombre de ]ours de surwe de la larve infec- 
tieuse. D le nombre #de jours nécessaire5 0 la 
larve pour attemdre le stade mfectleux. 
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6. &HI~ (s.). -Anémie infectieuse des équidk. 

(Equine infectious anemia or swamp fever). 
pp. 263-98. 

L’anémie infectieuse des équidés fait l’objet 
d’un chapitre rédigé par Susumu ISHII. 

Après avoir rappelé la distribution géogra- 

dant encore confirmation. Les manifestations 
cliniques au anatomo-pathologiques sont diffi- 
ciles à différwcier de la peste porcine classique. 
rendant encore plus difficile un diagnostic diffé- 
rentiel. Fort heureusement la découverte par 
MALMQUIST des propriétés hemodsorbantes 
du virus cultivé sur culture de leucocytes de 
3arc a allégé la tache du diagnostic. 

Le virus exceptionnellement rés/stant atteint 
des titres ,très élevés (1018) dans le sang des 
malades et a. au moins, 2 types antigéniquement 
jistincts. 

phique de la maladie qui n’a plus actuellement. 
en raison de la diminution du cheptel équin. la 

I 

même importance qu’autrefois. l’auteur passe en , 
revue les descriptions morphologiques du virus t 
et ses méthodes de culture. , 

En ce qul’concerne le premier point, il ne 

3. S,IM (J. C.). BIERING-SGRENSEN (U.).‘MOLLER CT.). 
- Les toxoplasmoses des animaux domes- 
tiques. Toxoplasmosis in domestic animais. 
pp. 335.429. 

Le livre se clot par une mise ou point sur les 
taxoplasmoses des animaux domestiques rédi- 
gée par SIIM, ,BIERING-SORENSEN,et MOLLER. 

pense pas que les particules sphériques de ‘I 
22 rnp récemment décrites soient des particules 
virales, mais plutôt des particules de ferritine. 
Pour ce qui est du second, il rappelle les, travaux 
japonais qui ont permis de cultiver le virus de 
l’anémie infectieuse sur cultures de leukocytes 
de cheval, qu’il existe au moins deux types 
immunologiquement différents et qu’ils ont très 
probablement des propriétks hémagglutlnantes 
à l’égard des érythrocytes de poulet. Le para- 
graphe consacré à l’infection signalant les possi- 
bilités d’infection de l’homme précède celui, très 
fourni, consacré aux altérations histopatholo- 
giques. Le diagnostic de la maladie au Japon est 
facilité par l’absence de piroplasmose et de 

l 
trypanosomiase : quant à la prophylaxie médi- / 

cale ou sanitaire et au traitement, 11s sont toujours 
aussi décevants, aucun moyen employé jusqu’à 
maintenant n’a donné de résultats encourageants. 

7. ETRAY (0. E.). - La Peste porcine afrlcoine. 
(African swine fever), pp. 299-333. 

Cette étude se subdivise en 3 parties. 
Dans I’introductlon les auteurs rappellent 

l’importance prise par cette maladie depuls 
qu’il y  a 50 ans NICOLLE et MANCEAUX décri- 
vaient les premiers, à Tunis, le toxoplosme du 
gonndi qui est encore le modèle du genre. En 
effet il o été montré, depuis, la très large dIffusion 
de I’infestation parmi les animaux de la ferme 
(23 p, 100 des porcs. 10 p, 100 des moutons. 2 
p. 100 du bétail) et les dangers de la contamina- 
tion humaine (les toxoplasmoses congénitales 
son+ pour une grande partie responsables des 
cas d’arriération mentale des jeunes). 

Le chapitre consacré à la peste parc~ne afri- 
caine est traité par DE TRAY qui. en grande 
partie, rapporte sa propre expérience pendant 
7 ans au Kenya. Cette maladie dite aussi de 
Montgomery qui le premier la décrivit en 1923 
est potentiellement la plus dévastatrice pour le 
cheptel porcin, et son introduction dans.un pays 
européen Indemne est une véritable catas- 
trophe car le taux de mortalité y  est voisin de 
98 p, 100. les rares animaux survivants restent 

excréteursde virus pendantdelongues semaines, 
et il n’existe aucune prophylaxie sanitaire, 
les vaccins vivants sur cultures cellulaires pré- 
conisés au Portugal et en Espagne deman- 

Dans une Seconde~ partie sont examinés en 
détail la biologie du toxoplasme, les modes 
d’infection et surtout les méthodes de diagnostic. 
Les méthodes directes visent à l’isolement du 
paraslie et à son identification. les méthodes 

,I. 
Indirectes tont appel à des lests seralogIques 
(dye-test de SABIN-FELDMAN. fixation du com- 
plément, hémagglutination, fluorescence) 0 des 
tests allérc$ques cutanés. 

Dans la troisième et dernière partie de l’étude 
sont rassemblés les éléments de la maladie cher 
les différentes espèces animales les plus habituel- 
le&nt atteintes : le lapin domestique ou sauvage. 
le chien, le chat, les porcs, le bétail, les moutons. 
les animaux à fourrure, les oiseaux domesti- 
ques. 
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Informations générales 
4e SYMPOSIUM W. A.V. F. H. 

Comme déjà annoncé le 4e Symposium de 
l’Association Mondiale des Vétérinaires Spécia- 
listes en Hygiène Alimentaire sera tenu les 
26.30 juiïlet 1965 à Lincoln (Nebraska) Etats- 
Unis. 

Le programme scientifique comprendra les 
thèmes suivants : 

-, Tâches et formation des Vétérinaires Spé- 
cialis!es en, Hygiène Alimentaire : 

- Le problème des Solmonella ; 
- Inspection des volailles ; 
L Mesures pour garantir /a salubrité des 

denrées d’origine anomale (viande fraîche et 
produits dérivés, lait et produits laitiers, ceufs et 
produits à base d’ceufs, produits de la pêche); 

- Prévention contre les intoxications alimen- 
taires et les contaminations des aliments ; 

- Résidus biologiques dans les aliments 
d’origine animale. 

La septième partie du programme est réservée 
à des communications libres. 

Des Rapporteurs sont invités pour introduire 
les thèmes cl-dessus mentionnés. 

Les personnes désirant présenter des commu- 
nications sur ces ‘différents sujets ou sur des 
sujets de leur choix, sont priées d’annoncer les 
titres avant le Ier janvier 1965 au Secrétariat 
(Docteur KAMPELMACHER, Sterrenbos 1, 
Utrecht, Pays-Bas). 

Chaque cpmmunication ne pourra dépasser, 
900 mots et sa présentaton ne pourra dépasser 
10 minutes Chaque t&e doit être accompagné, 
d’un résumé (de 100 mots ~IV, moxlmum) en 
quatre langues (Français, Anglais, Allemand, 
Espagnol), et être adressé ay, Docteur KAMPEL- 
MACHER au plus tard le 1,s avril 1965.:, 

A I’pccasion du Congrès .seyont organisées 
des excursions et visites dlintérêt professionnels 
et touristique. Lgs désirs des Congressiste,s,.à ce, 
sujet, .doivent être précisés par écrit à chaque 
Délégué natonal (pour la France ,: G., THIEULIN, 
4. plpce du.Louvre, Paris (le*) avant le Ier Jan-, 
vier 19a ~’ ,, 

Des Informations seront données, ,après cette, 
mêmr date, en ce qui concerne les possibilités’ 
de vqyages en group&s. 

Prière d’adresser, dès maintenant, les,déclara-, 
tiens de particlpotion ,au Congrès à : Organizing 
Committee of 4th Symposium W. 6. V. F. H., 
600 south Michigan Ave., ChIGogo, Illinois. 
U. S. A. Le montant de chaque inscription. fixé 
à 25 dollars U. S., comprendra la fourniture des 
comples rendus du Congrès. 

‘6. THIEULIN 
Vice-Président W. A. V. F. H. 

Délégué français 

(communiqué) 

OFFRE D’EMPLOI 

<< L’INDACOM >> recherche pour un,e société, expérience pratique de I’Elevage en Afrique 
d’Elevage du Congo (Léopoldville) un ,médecin (ranching). 

vétérinaire. Pour tous r&eionements, s’adre& ‘0 I’IN- ,- 

Compte tenu de I’rnportance du cheptel 
DACOM (bureau d’Etudes Indu$+s ,ei com- 

(13.000 têtes de bétail environ) les préférences merciales)~l,3, rue @derode Bruxelles,,l. 

iv-oient à un élément ayant déja une certaine 1 
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