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ERRATUM 

A la suite d’une erreur de composition de notre no4- 1963, Tome XVI, la 
ph?to no 7, page 462, illustrant l’article de MM. A. PROVOST et C. BORREDON, 
mtltulé « Les différents aspects du diagnostic clinique et expérimental de lo’peste 
bovine » a été reproduite à l’envers. 

Nous prions le lecteur de bien vouloir nous excuser d’avoir pu commettre une 
faute matérielle aussi grossière. 
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TRAVi$UX- ORIGINAUX 

Valeur de la réaction 
d’hémagglutination indirecte 

dtis’ la péripneumonie bwine 
Emploi d’hématies formolées, sensibilisé& et lyophilisées ‘* 

Par P. PERREAU, A. PROVOST, R. REGNOULT el J. ORUE ~ 

Inriifut’d’Elevage ei de Médecine vétérinaire des Pays tropicaux 
(Laboratoires d’Alfor1. Dakar-Honn et Fart-Lamy-Farcho) 

RÉSUMÉ 

L’emplo d’hkmoties formolées. senrtbthséer p?r le gaIoctane de M. my- 
coides ef lyophiliséer permef d’efkctuer un test d’hémaggiutinafton passive avec 
une gronde facilité. 

Cet antigène prêt 0 I’emplo a uneconservation &Ile&. 

Cette méthode skologique, 6prauv& par camporaison oYec lo d&viaIion 
du compl&men+ sur’der sérums 8ammauw sains et malades (naturelsou expéri- i 
mentaux) 0 montré que Ier anticorps en cause avaient le même comportement 
que lessimplesagglutininer : leur porsibilité de dirpaqition dons ies casgraver 
ouanciensentraîne I’imporribtlit& d’accorder à ce test d’hémagglu+inaIion une 
confiance totale pour ‘le d&pi$oge des animaux porteurs chroniquer de I&rions 

Infectée*. 
Ce même test semble par contre excellent pour le diagnosk des 

,i, 
iofec- 

I~ons débukxntes ou r&emment ins+all&r el ses r&ul+olr concordent alorsfidè- ‘~ 

lement avec ceux de 10 déviaiion du compl6ment. 
,;, 

Etant donne la possibilité indubitable d’extstence d’anticorps (qui sem- 
blent spécifique;) en fdible quantilé cher les onimouxadulter sains, iI est n6cerl 
saire de fixer un titre positif significatif [IjlW dom notre exp&ience avec I’em- 
plo d’une suspension cïh6maties 0 1 p. 10X ‘, 

En1960. G. S.COTTEW (3) adécrit une’méiho- 
de rapide d’hémagglutination indirecte sur lame, 
dont il a comparé les premiers résultats à ceux, 
plus classiques, de 1~ fixation du complément 
et de I’agglutinatlon simple. 

A. PROVOST. toujours en 1960 (6) o essayé 
aussi d’apprécier la valeur de cette épreuve 
comme moyen de diagnostic. 

Les premiers résultats étant assez encoura- 

* Document pr&enG 0 Ia deuxième réunion du groupe 
d’Expertr de lo FAOjOlE/CCTA sur Ia Péyipneumonie 
contagieuse bovine Muguga - Kenya. février, 1964. 

geants. une étude plus approfondie s’imposait: 
il devenait nécessaire tout au moins de tester cette 
méthode dans des conditions techniques précises 
et sur un grand nombre d’onimo,ux. 

Nous nous sommes donc attachés d’abord à 
définir une méthode, ce qui nous a conduit 0 la 
préparation d’un antigène standcird’et de conser- 
vation indéfinie ; ensuite cette méthode et cet 
antigène ont été mis à l’épreuve. par les labo- 
ratoires de Dakar-Hann (Sénégal) et de Fort- 
Lamy-Farcha (Tchad), 9 la fois sur des animaux 
d’expérience et sur des malades naturels. 
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Cet antigène est une suspension d’hémoties de / se suspension (à 50 pour 100) qui est répartie 

mouton, formolées, sensibilisées par legolactane 
de Mycoplasma mycoïdes et conservées ensuite 
à l’état lyophilisé ; la méthode choisie est une 
réaction en tubes. 

en ampoules (2ml par ampoule) et celles-ci 
sont placées sans délai dans les cuves d’un 
lyophilisateur Usifroid (type MS. 32.4). L’antigène 
sec est conservé au réfrigérateur à 40, ou mieux 
encore au-dessous de 0 ” 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. - Galactone de « Mycoplosmo mycoïdes ». 

II est obtenu, selon la méthode de Westphal 
à partir de germes lavés et lyophilisés ; nous 
employons un antigène non purifié, c’est-à-dire 
qu’il contient encore de l’acide ribonucléique 
(5,6 à 32 p. 100 en poids selon les lots). Ce com- 
plexe polyosidique est conservé desséché et au- 
dessous de 00. Précisons qu’il est assez peu 
toxique : aux doses de 100 et 250 pg en injec- 
tion intraveineuse aux lapins de 2 kg il ne pro- 
voque qu’une hyperthermie fugace de 1,5oC, 
avec une leucopénie nette bien que peu intense, 
mais aucun des signes observés à l’habitude avec 
les endotoxines : prostration, tremblements, 
diarrhée, etc... 

Le « galactane » CI été choisi en raison de 5a 
stabilité et de sa conservation indéfinie (au 
moins au froid). 

Son activité sérologique est grande puisque 
20 pg suffisent à sensibiliser parfaitement 10 ml 
de suspension d’hémoties formolées à 1 p. 100, 
Soit 0, 1 ml de culot globulaire. 

A priori, on peut penser qu’il confère à la 
réaction une spécificité plus grande que celle 
offerte par l’emploi des antigènes totaux ‘de 
M. mycoïdes : cultures brutes, germes entiers ou 
lysés, extraits bruts ultrasoniques, etc... 

2. - Prkparation des hématies sensibilisées 

Nous récoltons des hématies de mouton, qui, 
après plusieurs lavage5 par centrifugation, sont 
traitées par le formol selon la méthode de 
Csismas (5). Elles sont sensibilisée5 ensuite 
par mélange avec une solution de golactane à 
50 pg/ml ; la proportion respectée est celle du 
l/lO, c’est-à-dire 1 ml de culot d’hématies pour 
10 ml de la solution d’antigène. 

Après un séjour de 3 heures à 4 0 C, avec 
agitation fréquente. la suspension est centrifu- 
gée et les hématies lavées ensuite uneseule,fois. 
Le culot est alors repris dans un égal volumede 
sérum physiologique : on obtient donc une épais- 

Les avantages des hématies formolées sont 
indéniables : le traitement au formol permet 
aux globules rouges de supporter sans inconvé- 
nient la lyophilisation et aucun risque d’hémolyse 
n’est à craindre durant les manipulations de la 
réaction proprement dite. 

Bien que le formol les ait physiquement trans- 
formées en particules inertes, elles conservent 
leur activité antigénique propre, d’où la nécessité 
de faire ou moins un tube témoin par sérum 
éprouvé. Comme nous le verrons plus loin, le 
risque d’une réaction non spécifique due aux 
antigènes globulares est pratiquement inexis- 
tant dans les conditions habituelles. 

3. - Reconstitution de lasuspension 
anfigénlque 

Le culot d’hématies desséchée5 regoit de l’eau 
distillée en quantité sufftsante pour revenir au 
volume originel de 2 ml. 

La remise en suspension homogène est quel- 
quefois assez lente : il est bon de laisser un 
certain temps hématies et eau distillée en contact 
et d’agiter doucement avant de transvaser le 
contenu de l’ampoule dans un bécher contenant 
environ 70 ml de solution physiologique *. 
L’intérieur de l’ampoule est lavé soigneusement 
avec cette solution et les liquides des lavages 
successif5 sont ajoutés aux 70 ml précédents, de 
façon à ajuster le volume final à 100 ml. 

On obtient donc 100 ml de suspension d’hé- 
maties à 1 pour100 puisque l’ampoule contenait 
1 ml d’hémoties en culot. 

4. - Choix du toux d’hémoties 

Le taux de 1 pour 100 a été retenu en considé- 
ration de deux critères : la sensibilité de la réac- 
tion et la facilité de la lecture dans les tubes. 

Alors que. dans une épreuve sur lame, il esi 
bon d’avoir une suspension ‘concent& (4 pour 
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100 selon COTTEWI DOUT avoir des aaalutinats 
I  _1_1 

très nets. cettecondition n’est nullement néces<aire 
en tubes étant donné que la lecture est faite bien 
plus par l’examen du culot globulaire que par 
la recherche d’ogglutinats individualisés. 

La suspension d’hémoties à 2 pour 100 donne 
aussi de bons résultats. mals les titres des sérums 
baissent déjà d’une dilution en général, et 
parfois de deux. 

de séjour: .u réf~igéroieur.‘fournisse~t vis-à-vis 
traitées sui. remises en suxznsion ,owès un an 

du même sérum (conservé aussi lyophilisé) le 
même titre. S’il est vrai que des hématies 
formol& normales se conservent durant des 
mois à 40 C en simple solution physiologique, 
la lyophilisation parcontreassurela,conservation 
du complexe : hématies + gaiactane. 

Seul ce moyen a permis à un stock d’anilgène 
d’être testé simultanément et dans les mêmes 
conditions au Sénégal et au Tchad : la compa- 
raison des résultats a été rendue possible, 

5. - Exécution de la reaction 

Les sérums à éprouver sont dilués en solution 
physiologique selon des dilutions en série de 
raison 2, le volume de chaque dilution étant de 
0.4 ml ; on ajoute ensuite un égal volume de la 
suspension antigénique. 

Les portoirs sont agités et laissés à /a tempéra- 
ture ambiante durant deux heures ; la lecture 
est faite selon un système de notation à quatre 
crax. la dilution finale positive retenue pour 
titre des sérums éprouvés étant celle donnant une 
hémaggluiinaiion : + (c’est-à-dire à 25 pour1 00). 

On peut faire une seconde lectureen laissant 
séjourner les portoirs, agités à nouveau, au 
réfrigérateur durant une nuil ; la netteté de la 
réaction est fréquemment améliorée. 

6. -Choix d’une réaction en tubes 

Nous l’avons choisie car, seule, elle permet 
une appréciation quantitative exacte du’ titre 
d’un sérum ; par ailleurs. les réactions d’hémag- 
glutination passive sur lame, telles que celle 
décrite par COTKW en 1960, nous ont souvent 
donné de fausses réactions négatives. En effet 
des sérums nettement positifs selon notre méthode 
(ayant même de hauts titres) peuvent ne provo- 
quer sur lame qu’une hémagglutinaiion très 
fine ou à la limite de la visibilité : dans certains 
cas. la dessiccation survient alors qu’on nevoit 
encore rien. 

Ce phénomène n’est pas spécial h Mycoplosmo 
mycoides ; la mêm.e source d’erreur existe avec 
l’hémagglutination passive employée dans la 
sérotypie des Pasteurella, celle-ci devant se faire 
en tubes et non sur lame si l’on veui avoir des 
résultats fidèles. 

7. - Intérêt de la lyophilisation 

Celle-ci permet une excellente conservation 
de l’antigène : nous disposons d’hémaiies ainsi 

Avantage pratique : chaque ampoule contient 
de quoi préparer par simple reconstitution 
100 ml d’hématies à 1 pour 100 pretes à l’emploi, 
donc de quoi garnir 250 tubes si l’on s’en tient 
ou volume unitaire de 0,4 ml. 

RÉSULTATS 

Les sérums de 1.043 bovins infectés ou sains, 
vivant ou non en zone d’enzootie ont été soumis 
simultanément à cette épreuve d’hémogglutina- 
tion passive ei à celle de /a déviation du complé- 
ment selon CAMPBELL et TURNER (2) ; les 
résultats suivants ont pu être acquis : 

A. -Malades expérimentaux 

II s’agit de bovins infectés expérimentalement 
par la voie intrabronchique. 

1) Phase d’étai de I<I maladie : 

On observe un excellent parallélisme entre les 
titres HA* et les titres DC**, leursvoleurs respec- 
tivessont du mêmeordredegrandeurd’unepart, 
leurs délais d’apparition pratiquement égal 
d’autre part. 

Le tableau no 1 témoigne de ce parallélisme 
des titres : 

2) Malades chroniques ou porteurs de lésions : 

Il s’agit d’animaux infectés par /a voie bronchi- 
que. puis traités de fason ménagée par le Novar- 
senobenzol pour éviter l’évolution fatale et en 
faire des malades chroniques ou de «faux 
guéris» (tableau no Il), 

(*) HA : hémagglutinolian (suspension d’hémotier lyo- 
ph,liréer à 1 p. 100). 

(**) DC : dévlatlon du complément selon Campbell 
et Turner. 
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II apparaît que le titre des anticorps HA ne 
«tient » pasaussi bienquecelui desanticorps DC: 
au bout de 5 mo s environ, on peut donc avoir 
des animaux à sérologie DC +, HA,- et cette 
constatation évoque aussitôt les résultats déjà 
acquis sur l’évolution du titre des agglutinines. 

Dans un cas au moins, nous savons que cette 
disparition desanticorps HApouvaitêtreattribuée 
à un antigène soluble présent en quantité impor- 

Ce sérum contenait-à l’état libre l’antigène 
soluble de M. mycoides en quantité importante, 
parfaitement caractérisé par I’immunodiffusion 
en gélose. 

B. -Malades tiaturels 

1) Sur les malades 0 la phare évololive de la 
molodie, une très bonne concordance s’observe 

J 
tante dans le sang circulant : il s’agissait d’un et les deux types d’anticorps semblent en corré- 
jeune zébu (F. 506), infecté par la voie bronchique lation étroite (voir tableau no 3). 
et ensuite traité, dont la sérologie était caractéri- 2) Chez les anciens malades naiurels. ayant 
sée quelques semaines après l’infection par les rurvécu grâce au traitement et vivant avec des 
deux titres : DC = 1/5120, HA = 0. lésions pulmonaires et parfois même avec des 
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On voit donc, que sur 14~ animaux infecté5 
chroniques. 5 ont des titres HA nuls ou inférieurs 
au I/l0 alors que tous sont classés positifs, et 
donc infectés, par la fixation du complément de 
CAMPBELL et TURNER (bien que les iitres DC 
soient en général peu élevés). 

signes cliniques nets bien que discrets, on trouve 
des titres DC tous positif5 alors qu’il existe un 
iaux important de titres HA négatifs (tableau “04). 

C. - Animaux sains 

II peut arriver que des animaux sainsfournis- 
sent des hémagglutinotlons positives à un faible 
titre, la déviation du complément restant néga- 
tive. 

Ce phénomène sérologique a, pour l’instant 
du moins, deux origines : 

1 
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1) L’existence d’anticorw hétéroohiles anti- 
hénkties de mouton ; &Lx-ci se ‘rencontrent 
peu souvent et n’ont qu’un titre assez faible, 

A titre d’exemple, sut- 62 sérums de zébu 
(animaux adultes choisis au hasard à l’abattoir 
de Fort-Lamy), on en trouvait huit qui aggluti- 
naient les hématies de mouton à 1 pour 100, 
selon la distribution suivante : 

+ I/l0 : 3 + 1/40 : 2 

+1/20 :2 +1/80:1 

Ces agglutinines sont facilement décelées par 
un tube témoin sérum-hématies de mouton 
normales. 

2) L’existence cher des animaux soins, et sou- 
vent même chez des animaux vivant en région 
indemne de maladie, d’anticorps qui semblent 
“spécifiques” de M. mycoïdes et que révèle 
I’hémagglutination indirecte. 

Ces anticorps se rencontrent fréquemment et 

leurtaux est en général faible (du I/l0 au Ij80 
lorsqu’on emploie des hématies à 1 pour 100). 
Les sérums de tels animaux ne fixent pas le 
complément avec la méthode de CAMPBELL et 
TURNER ; précisons que si l’on emploie une 

méthode de déviation du complément plus sensi- 
ble, celle de KOLMER par exemple, on peut 
observer des réactions positives (du 1 /lO au 1140). 

Ces anticorps paraissent spécifiques de M. 
mycoides ; en effet, leur absorption s’effectue 
très bien et de façon complète avec ce germe, 
alors que cette opération est impossible avec de 
nombreuses espèces bactériennes et d’autres 
mycoplasmes comme M. loidlowi et M. gollrno- 

ru”7 (nous n’avons pas encore essayé avec 
M. mycoides var. capri). Sans doute ces anticorps 
sont-ils les mêmes que ceux étudiés récemment 
par COTTEW (4) au moyen de leur action 
inhibitrice sur les cultures de M. mycoïdes : leur 
origine n’est pas encore expliquée. 

Il est ceriain qu’ils n’existent pas cher les 
jeunes veaux, mais qu’on a toutes les chances 
d’en trouver chez des animaux de boucherie. 
par conséquent assez âgés : ces anticorps seraient 
donc acquis ou cours de la vie et l’on est obligé 
de penser ici à l’intervention de mycoplasmes 
saprophytes ou de microorganismes possédant 
des antigènes communs. A moins qu’il nes’agisse 
tout simplement d’une substance antigénique 
d’origine végétale, donc absorbée avec les 
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TURNER (7) a montré qu’Acfinobacii/us lignr- 
rerr pouvait être à l’origine de telles réactions 
d’agglutination positives, alors que la réaction 
de fixation du complément demeurait négative : 
il est impossible de croire que ce germe soit 
toujours en ause chez les nombreux animaux 
qui possèdent ces caractéristiques sérologiques. 

D. -Animaux vaccinés 

La vocclnation. effectuée chez le zébu avec 
un vaccin d’ovoculture, entraîne l’apparition 
d’anticorps DC et HA dont les titres sont en bonne 
concordance (voir tableau no 5). 

Ces derniers sont peu élevés, comme c’est la 
règle après une vaccination : la réponse sérolo- 
gique est très nette au 9e jour qui suit I’interven- 
tien. 

DISCUSSION 

Que faut-il donc penser de cette méthode 
d’hémagglutination indirecte ? 

1) Ces « hémagglutinines », semblent bien se 
comporter comme les agglutinines et il es 
vraisemblable qu’il y  o identité entre ces dew 
fypes d’anticorps. 

Alors qu’ils fournissent des renseignement! 
précieux lorsqu’il s’agit d’animaux en phase 
initiale ou en phase d’état de lo maladie, er 
concordance avec les anticorps fixant le complé. 
ment, ils peuvent diminuer et même disparoîtrc 
chez les infectés chroniques, les porteurs dc 
lésions étendues et les animaux « blanchis » pa 
un traitement et nous trouvons là une bonne 
confirmation des observations de CAMPBELL (1: 
et de TURNER (7). 

II s’ensuit qu’on ne pourra accorder unt 
grande confiance à cette méthode pour le dépis 
tage des animaux les plus dangereux, les por 
teurs de lésions anciennes et discrètes, qu 
n’offrent pas de signes cliniques. 

Applicable seulement en cas d’infection évolu 
tive, ce test peut cependant rendre service notom 
ment pour la surveillance sérologique d’animau: 
sains et le diagnostic de la maladie dans le 
foyers récents. Dans ces cas précis, elle possède 
avant tout l’avantage pratique de /a simplicit 
sur la déviation du complément : avec un anti 
.gène trPs standardisé comme celui que nou 

wons essayé, il n’y o aucun contrôle ni aucun 
itroge préalable et I’éxécution peut être confiée 
i un personnel non spécialisé. 

2) Le diagnostic de la péripneumonie par ce 
est reste sûr, car la spécificité du galactane de 
V. mycoïdes nous apparaît bonne et il nesemble 
ms que des réactions croisées soient 0 craindre, 
‘out au moins des réactions ayant un fifre positif 
élevé. 

A titre d’exemple, voici les résultats comparés 
des examens par les deux méthodes (HA et DC) 
de 543 sérums de bovins guinéens. n’ayant 
jamais été vaccinés et venant d’une région 
considérée comme indemne de péripneumonie. 

543 animaux 

/ 476 à DC et HA négatives, 
donc à considérer 
comme soins. 

62 à DC négative, à HA 
positive ; les titres de 
celle-ci vont du I/l0 ou 
1140 et ne sont donc 
nullement significatifs 
(zone des réactions non 
spécifiques). Ces oni- 
maux sont à considérer 
comme SOI~S. 

5 à DC et Ha positives : 
les titres DC vont du 
I/l0 Q” 1/40 et les wres 
HA du IjSO ou 1/160. 
Ces animaux soni 0 
éliminer. 

Trois animaux sur ces cinq derniers ont été 
abattus : sur un seul on pouvait observer des 
lésions évidentes de péripneumonie, mais sur 
les deux autres l’appareil pleuro-pulmonaire 
semblait intact. 

Un examen minutieux et des cultures sur 
milieu approprié auraient été nécessaires ; en 
effet, avec ces titres (I/l0 à 1/40), I’interpréta- 
tion de la méthode de CAMPBELL et TURNER 
est formelle : ces animaux étaient infectés. 

Si l’on admet qu’il s’agissait là de réactions 
non spécifiques. la cpncordance DC-HA n’en 
était pos moins excellente. 

Des sérums pasteurelliques (types A, 8. D. E), 
salmonelllques (5. dublm), brucelliques (8. obor- 
tus bovrs). leptorpirosiques (L. bows et grippo- 
lyphosa) et streptothricosiques (D. congolensis), 
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1) La dilution inttiale de sérum est au I/l0 : on voit ici que 3 sérum (56,. 86? et 489) dbparsent le l/lOO. 

Le sérum 56,. positif au 112560 (f+++). est celui d’un malade évolutif ; les iérumr 86, et 409,‘respectivement 
positifs ou 1,320 el au 1/160. doivent être considérés comme ceux d’anmaux infectés (infectioh & début ou infection 
en voie de passage à la chronicit&). 

Le rérum 56, n’es1 netiement poritlf qu’au 1100, ce qui est sans rignificotlon. 

2) Si le fond des alvéoles n’est pas parfaitement propre ou s’il n’est pas régulièrement hémlrphérique (c’est le cas 
CI), an peut abrerver des culoiz d’hémofier en anneau. correspondant 0 des réactionr parfaitement n&ga+iver (vache A), 

ayant tous de hauts titres n’ont fourni aucune 
réaction positive avec des hématies lyophilisées. 

Seule pourrait interférer une autre infection 
à Mycoplosma et VILLEMOT et PROVOST (9) 
ont déjà mis en cause l’intervention d’outres 
mycoplasmes (M. loidlowi, bovigeniiolium et 
haminls) pour expliquer, sur la base de commu- 
nautés antigéniques, de fausses réactions positi- 
ves d’agglutination sur lame. 

La spécificité du complexe polyosidique de 
M. mycoïdes vis-à-vis des autres espèces de 
mycoplosma est d’ailleurs à l’étude. 

Quoi. qu’il en soit, la présence possible. chez 
les animaux soins, d’onficorps «spécifiques» en 
faible quoniité (I/F30 au maximum avec les 

hématies à 1 pour 100) d’une part, 10 consfonce 
des ‘hauis fifres chez les animaux ou début ou à 
laphased’étatdelamalodied’autre part, font que 
nous avons adopté pour l’instant le titredu I/l00 
(en dilution terminale) comme titre’ significatif. 

Au-dessous de ce seuil, l’interprétation est 
impossible ; au-dessus, l’animal est suspect et 
dès que le titre atteint le Ij200, le diagnostic est 
acquis : telle est la règle que nous avons pu 
dégager de nos examens. 

On pourra donc, dans les dépistages de masse, 
effectuer une première sélection des animaux en, 
effectuant la réaction en un seul tube (sérum au 
Ij50 + égal volume d’antigène, donc dilution, 
terminale du sérum : IjlOO). 
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SI on emploie une suspension d’hémoiies 0 
2 pour 100. ces titres sont abaissés d’une dilu- 
tion au moins et on doit fixer le titre significatif à 
1150. 

3) La facilité de lecture de la réaction exige 
de disposer de tubes à fond très rond et très 
propre ; sinon les hématies non agglutinées ont 
peu tendance à s’accumuler ou centre de celui-ci 
et il est fréquent d’observer des culots globulaires 
en anneau. II s’ensuit que le passage du dernier 
tube franchement positif au premier nettement 
négatif semble traîner et se faire par deux ou 
trois tubes intermédiaires ; le titre de positivité 
est alors peu commode à déterminer. 

Au lieu de tubes, il est possible et souvent 
même très commode de se servir des plaques en 
Plexiglas (Altuglas. Perspex, Lucite) que chacun 

connait et qui sont surtout utilisées pour la 
sérologie des maladies 0 virus. 

II en existe de nombreux modèles ; tous don- 
nent satisfaction, mais ,nous devons souligner le 
grand intérêt qui s’attache à l’emploi de plaques 
dont les alvéoles ont un fond conique. La netteté 
de la lecture est très améliorée, car les hématies 
non agglutinées glissent sur la pente basale pour 
s’accumuler en un culot très rond et très dense. 

Les plaques destinées aux micro-méthodes 
sérologiques peuvent être précieuses lorsqu’on 
éprouve un grand nombre de sérums : nous 
nous sommes servis des plaques dites de Takotsy 
à fond conique (commercialisées aux U. S. A. et 
en France) et la réaction s’y effectue avec : 
0.05 ml. d’antigène + 0,05 ml. de sérum (Voir 
fig. 1). 

The vatue of the indirect haemaggtufination on reoction in C. 6. P. P. 

using RCB’d formollnired. renritised and lyophllired astheantigen. 

A mort ureful indirect haemagglutinotion test for C. 6. P. P. cari be performed 
“ring antigen consisting of formolinised R. B. C.‘s sensitired with goloctaneendo- 
+oxin of M. myco7des ond then lyophilised. 

Conservation offhis prepared onfigen is excellent. 
Comporiron of the serologicol test using this antigen. with the complement 

+T~a+~on test, and sera from both’heolthy ond infecfed animals hasshown thot 
the specific antibodies react rimilarly +o simple ogglutininr. Sine freeonfibodies 
disoppear in revere cases or in very old cases. it is no+ passible to be completely 
confident of resul+s wth this ‘es+ ,n dekction ofchronir cases with infect& Lions. 

The ‘es+. however. is excelleni in fresh coser and +he results are very closely 
comparable with thof with the complement fixation ter+. 

Sine if is necessory +o +ake inko accaunt the existence of ontibodies (wkich 
oppear specific) in low titres in adult animolr. opporently hwlthy. it is necer- 
soryto fix a minimum tifre whlch Will signify infection. We bave accepted IjlW 
in O-JT experlmenis uring o 1 p. 1OU suspension of Ibis porlicular antigen. 

RESUMEN 

Vdor de la reacctdn de hem~gtu+ina&n indirecta en la peripnerrmonia 
bovina. - Empteo de hemotierformotador. renribitirados y liofilirodos. 

El empleo de hemalier formalados. sensibilizados par el goloctan de Myca- 

plasma mycoider. y liotilirodos. permite de hacer con gran facilidad un tes+ de 
hemoglu+~noci6n posivo. 

Er+e antigeno, dizpuesfa para ser empleodo, presento 10 ventaja de uno 
conservocibn excetente., 

Esk metodo serol6gico. comprobado par camporoci6n con 10 desviaci6n de 
compkmento en rueras de animales sanos y enfermer (noturales y experimen- 
tales) ha demosirado que 10s ooticuerpos en cuerti6n tenion el mirmo compor- 

tamiento que lx s~mpler oglutininas : pero 10 pmibilidad de ry desaporic%n en 
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cosos graver o ontiguos. troc cansigo la impostbllidad de dor a este de hemaglu- 

iinocion uno conflanzo total paro el diogn6stico en animales partadorer de 

les~ones crbnicas infectados. 

Este mirmo tes+, par el contraria parece dor excelentes resultodos en el dia- 

gn6riico de infecciones tncipienier o de reciente instalocibn, y ws resultodor 

son en este coso comparables o lx obienidos par 10 derviocion del comple- 

“X”b. 

Teniendo en cuenb, ademk, de la prerencio en la songre de onimoies 

odultos sanos, de oniicuerpos (que porecen erpecificor) en débil concenlraci6n, 

es neresario fijar un titulo slgnificativo positive (en nwstra experiencia. c?n el 

empleo de uno suspension de hemotler al 1 p. 100). 
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Recherches jmmunologiques 
sur la péripneumonie 

VIII. - Présence possible d’un antigène à activité1 
sérologique Forssman chez Mycoplasma mycoïdes 

par A. PROVOST. P. PERREAU ef R. QUEVAL 

Les expériences que nous rapportons ci- 
dessous ont été motivées par une observation 
fortuiie : un sérum hémolytique de lapin anti- 
h&naties de chèvre déviait le complément de 
cobaye en présence d’un antigène péripneumo- 
nique et d’un complexe hémolytique:,hémoties de 
mouton -sérum hémolytique de lapin anti- 
mouton. Ce fait troublant, vérifié à plusieurs 
reprises, demandali que l’on élucidât la nature 
du complexe antigène-anticorps mis en jeu. 

Rev. Elev. Med. vét. Pays trop. 1964, 17, na 1 (moi 1964). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. -La réaction de déviation duIcomplément 
classique selon KOLMER (4) a été uiilisée pour 
l’étude des sérums de lapins etd’ânes ; elle met 
en cwvre des quantités des différents réactifs 
(antigène. complément, sérum hémolytique...) 
titrés 0 2 unités. La fixation du complément se 
fait pendant 18 heures à 4oC et 14 lecture s’ap- 
précle sur une gamme d’hémolyse. On emploie 
normalement le couple hémolytique hématies de 
mouton -sérum de lapin hémolytique anti- 
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mouton, sauf dans les cas où le sérum 0 éprouver 
est un sérum hémolytique de lapin anti-mouton ; 
dans ces cas, on emploie un couple hémolytique 
hématies de chèvre - hémoiysine de lapin 
anti-chèvre. 

La déviation du complément appliquée à 
l’étude des sérums de bovins CI étéconduite selon 
une méthode adaptée de celle de KOLMER, 
Gonsistant à diluer le complément dans une 
dilution de sérum de bovin frais et négatif 
vis-à-vis de la péripneumonie (7). 

La réaction d’inhibition de la déviation du 
complément que nous avons employée pour 
éprouver I’activiié sérologique du galactane 
consiste à inhiber, par ce composé ou ses dilu- 
tions, la capacité du couplage de certains sérums 
avec des antigènes péripneumoniques ou Forss- 
mm 

2. - La réaction d’hémolyse pour la recher- 
che des anticorps anti-Forssman dons les sérums 
consiste à mettre en présence 0,2 ml de sérum 
ou de ses dilutions, 0,4 ml. de complément au 
l/lOO et 0,l ml d’une suspension d’hématies 
de mouton à 1 pour 100. La lecture se fait après 
1 heure d’incubation au bain-marie 0 370 et 
apprécie le degré d’hémolyse sur uneéchelle de 
oà4+. 

Dans la réaction d’inhibition, on introduit 
0,l ml. de dilutions de galactanedans la réaction 
(tableau no 5). 

3. - La réaction d’agglutination des particules 
de latex ayantabsorbé le golactane est celle que 
l’un de nous a décrite (5). 

4. -Complément de cobaye lyophilisé (*). 
titré 0 2 unités hémolytiques par 0,4 ml en pré- 
sence des antigènes respectifs. 

5. - Diluant5 : tampon Véronal-Véronal sodi- 
que pour la déviation du complément et I’inhibi- 
lion de la déviation : sérum physiologique pour 
le reste. 

6. -Antigène péripneumonique : notre anti- 
gène, préparé à partir d’une souche de Myco- 
plasma mycoïdes. remplit les normes données 
par CAMPBELL et TURNER (2). La dilution 
utilisée (2 unités ontigéniques) est de IjlCO. 

7. -Antigène Forssman : broyat de rein de 
cobaye dilué à parties égales en sérum physiolo- 

(*) BIOLYON, rue de la Barre, LYON (Rhône). 

liqueet placé IOminutesau bain-marie bouillant. 
.e surnageant de III centrifugation constitue 
‘antigène utilisé en déviaiion du complément : 
a dilution au Ij20 contient 2 unités antigéniques 
>ar 0.1 ml., titrées par rapport 0 unsérum anti- 
kmaties de mouton. II est désigné en abréviation 

ians le texte par : antigène F. 
Dans d’autres expériences, on a utilisé des 

lhosphatides de rein de cheval préparés par 
e Dr EYQUEM, de l’Institut Pasteur de Paris. 

8. - Galactane de M. mycoïdes : nous avons 
utilisé, soit la préparation originale des auteurs 
lustraliens (PLACKETT et BUTTERY (6)). soit 
,n extrait préparé par nous-mêmes selon leur 
ethnique (8). 

9. - Hématies : globules rouges de mouton 
:t de chèvre recueillis et conservés en solution 
J’Alsever. Dans les réactions, on utilise la sus- 
lension à 2 pour 100 : dans quelques-unes, 
ndiquées dans le iexte, une suspension de 
l pour 100 est utilisée. 

10. -Sérums hémolytiques : 

- sérum hémolytique de lapin anti-héma- 
tics de mouton (*); 

-sérum hémolytique de lapin antihé- 
maties de chèvre, préparé sur lapins 
recevant 6 injeciions iniraveineuses 
hebdomadaires d’une suspension à 
10 pour 100 d’hématies de chèvre 
lovées ; soignée 7 jours après la der- 
nière injeciion : 

-sérum anti-Forssman pur, préparé à 
partir de stromas bouillis d’hémalies de 
mouions, selon la technique de KABAT 
et MAYER (3). 

11. - Sérum antipéripneumonique : II s’agit 
soit de sérums de bœufs auxquels la maladie a 
été conférée par intubation endobronchique 
de lymphe péripneumonique naturelle : soit de 
sérums d’ânes hyperimmunisés avec des corps 
microbiens lavés de M. mycoïdes, obtenus par 
culture en bouillon-tryptose additionné de 
10 pour 100 de sérum de l’âne devant recevoir 
la culture ; soit de sérums de lapins hyperimmu- 
nisés selon le même processus. 

Sérums hémolytiques et sérums ontipéripneu- 
moniques sont à la demande absorbés pendant 

(*) BIOLYON, rue de ,o Barre, LYON (Rhbe). 
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3 heures à 370C par un broyat au ‘/z du rein de 
cobaye bouilli (1 partie de sérum à absorber 
pour 4 de broyat). ou par le culot de centrifuga- 
tion de l’antigène péripneumonique ; ils sont 
clarifiés par centrifugation. 

t** 

RÉSULTATS 

Les tableaux 1 et 2 rendent compte des pre- 
mières expériences. Celles-ci indiquent netiement 
qu’une activité sérologique Forssmon est wper- 
posable ou coexistante à une activité sérologique 
anti-péripneumonique dans les sérums essayés. 
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Il convenait alors de vérifier si I’hyperimmu- Que I’hyperimmunisation à l’aide d’antigène 
nisation de lapins avec un antigène F faisait F fasse apparaître dons les sérums une activité 
apparaître des anticorps antlpéripneumoniques. 
A cet effet, 3 lopins furent immunisés selon la 

péripneumonique est encore montré par le fait 
qu’un sérum de lapin anti-hématies A humaines 

technique de KABAT et MAYER, ainsi que nous 
l’avons dit plus haut. Le tableau 3 rapporte 

(qui contiennent l’antigène F) dévie le complé- 

éloquemment les résultats : I’hyperimmunisation 
ment au IjSO en présence de I’antigèneM. mycoï- 
des, alors qu’un sérum de lapin anti-hématies 6 

Forssman fait apparaître des anticorps fixant 
spécifiquement le complément avec un antigène 

humaines (qui ne contiennent pas l’antigène F) 
ne dévie pas le complément avec le même 

péripneumonique. antigène. 

II convenait, inversement, de rechercher I’éla- 
boration d’anticorps à activité sérologique anti- 
Forssman dans le5 sérums de lapins hyperimmu- 
nisés avec M. mycoïdes. Cette recherche est 
résumée dans le tableau 4 : dans ce but on n’a 
pas employé la déviation du complément classi- 
que, mais I’hémolyse directe utilisant comme 
sérum hémolytique le sérum de lapin onti-M. 
mycoïdes agissant sur 0.1 ml d’une 5uspension 
d’hémoties,de mouton à 1 pour 100 en présence 
de 0.4 ml de C’ au l/lOO. L’activité hémolytique 
(activité ont+Forssman) apparaît dans les sérums 
de lapins après hyperimmunisation ; faible, elle 
est sons commune mesure avec la richesse 
en anticorps ontipéripneumoniques spécifiques. 
comme le montre le tableau 4. 

On état en droit de se demander quel motif 
antigénique 5ur M. mycoïdes jouissait de l’activité 

Forssman : en premier lieu, il était tentant de 
penser au galactane. Effectivement, le galactane 
inhibe les hémolysines anti-globules rouges de 
mouton d’un sérum de lapin anti-M. mycoïdes 
(tableau 5). 

Par ailleurs. un sérum de lapin fixant le 
complément au lj512 et hémagglutinant ou 
titre 1/2500 lyse les hématies de mouton au 1/40 : 
cette activité est inhibée par des dilutions de 
galactane. Ce résultat vient recouper les obser- 
vations du tableau 1 où les sérums de bovin et 
d’âne voyaient leur activité onti-Forssman abolie 
après absorption par le microbe péripneumo- 
nique. 

De la même façon, un sérum de bovin atteint 
de péripneumonie, fixant le complément au 

I/l280 avec l’antigène péripneumonique et au 
1/40 avec l’antigène F, voit ces deux activités 
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abolies lorsqu’on lui fait subir une absorption ton n’agglutinent par les particules de latex 
préalable avec des quantités de qalactane allant senslblhsées PM le qalactane : 
de 50 pg à lmg/ml. 

_ 

Si cette activité anti-Forssman des sérums peu 
- les sérums de lapin anti-M. mycoïdes 

être inhibée par le galactane. il est par contre 
après absorption par les phosphatides de rein de 

troublant de constater que : 
cheval (antigène F). ne montrent aucune baisse 
de titre dans la réaction d’oqqlutinotion des 

- les sérums de lapin anti-hématies de mou- 1 particules de latex sensibilisées p;y le galactane ; 
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- des sérums de lapin anti-F qui ont un très 
fort povvoir hémolytique wr les hématies de 
mouton, n’ont qu’un titre dérisoire en ogglutina- 
tion des particules de latex (tableau 6). 

II est remarquable, par ailleurs, de constater 
que l’activité hémolytique de ces sérums, n’est 
ni abolie ni même réduite par absorption avec 
des quantités, parfois énormes, de galactane 
(de 10 à 20 mg/ml. de sérum) : ce fait contraste 

avec les résultats partielsdu tableau1 où I’absorp- 
tion était réussie avec les corps microbiens de 
M. mycoïdes. 

Signalons enfin que des sérums de lapins 
hyperimmunisés contre M. mycoïdes (souches VS 
et B17) ne se montrent pas toxiques pour le 
cobaye par inoculation intraveineuse alors que le 
sont les sérums anti-F. 

a** 

Ih2co lb400 

t 

4 

4 

DISCUSSION 

L’ensemble de nos résultats laisse supposer 
que sur un ou plusieurs antigènes de M.mycoides 
existe une activité sérologique Forssman. 

En effet, l’anticorps présent dans les sérums 

onti-péripneumoniquesremplitlescritèresquel’on 
retrouve dans les sérums anti-F onti-mitrobrens: 

apparition d’hémolysine anti-mouton lors de 
l’immunisation microbienne, absorption de ces 
hémolysines par des extralis microbiens, en 
I’occurence le galactane de M. mycoïdes. Inverse- 
ment, I’hyperimmunisotion anti-F fait apparaître 
des antitorps ontiM. mycoides. 

Nous avions pensé que le galactnne. polyoside 
relativement pur ne contenant qu’une infime 
fraction lipidique, pouvait être le support de cette 
activité Forssman. II semble toutefois que si le 
galactane est apte à capter les hémolysines 
Forssman d’un sérum anti-M. mycoïdes (tableau 5) 
et àabolir par là l’activité onti-Forssmonde ce 
sérum. les anticorps onti-F ne soient pas spéciole- 
ment dirigés contre lui (tableau 6). L’inhibition 
de I’hémolyse des sérums anti-mycoïdes est d’ail- 
leurs obtenue bien plus aisément par les corps 
microbiens totaux que par le galactane. Le golac- 
tane ne jouirait donc par lui-même que d’une 
très faible activité Forssmon : ce ne serait que 
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copulé à un autre antiqène du microbe qu’il se trouve ainsi réduite comme celle de beaucour> 
aurait SO” activité For~s&” compkte. 

-Remarquons à ce propos que la fraction 
N-acétyl-galactosamine qui est caractéristique 
de l’antigène F semble ne pas exister sur le 
galactane (1). 

d’ahtres microbes, 0 celle d’une simple curiosité 
de laboratoire. , 

Il semble qu’il ne faille établir aucune relation 
entre une actiwté sérologique Forssman de 
M. mycoïdes et les anticorps anti-mycoïdes que 
l’on peui mettre en évidence à de faibles titres 
dons les +mx des bovins «tout venant». 
originaires de France ou d’Afrique. Ces anticorps 
ne sont pqs absorbables par l’antigène F (rein 
de cobaye bouilli) et leur génèse doit trouver 
une outre explication. 

II convient néanmoins de retenir que l’âne, 
animal du groupe Forssman positif, répondra 
vraisemblablement de façon incomplète à la 
sollicitation ontigénique qui lui est ,‘imposée 
lors d’une hyperimmunisatio” destinée à obtenir 
des sérums onti-M. mycoïdes : mqlgré,la richesse 
en anticorps précipitant que produit cette espèce 
animale, on est en droit de se demander si l’âne 
ne devrait pas être écarté lorsque l’on recherche 
la totalité de la réponse immunologique, comme 
c’est le cas par exemple pour des analyses 
oniigéniques de Mycoplosmotoceae. 

L’activité sérologique Forssman de M. mycoides 

SUMMARY 

The outhors show cleorly that the Forrsmon serolagical octivity may be 
odditional io and ca-existent with an anti-C. 8. P. P. activity in the sera somples 

fesied. On the afher hand hyperimmunisation of rabbits by the Farrsmontechni- 
que inducer the appearonce of antibodies specific for complement using C. B. 
P. P. oniigen. The nature of the antigen is dlscursed. 

Goloctone per se show a feeble activity (Forssman) bui with onolher antigen. 
the aclivity Will be complete. 

It seemr IhM there is no relation befween the Forsrman seralogicsl octiviiy 

wilh M. mycaides ahd the normal onl~-mycoides antibody of low titre demons- 
trated in cottle originoting irom (non enzoolic) areas in Fronce and Africo. 

RESUME N 

Los autores demuesiron claramente que una acfivrdad rerol6gic.z de tipo For~s- 
mon puede anodirse o wexistir con una oclividod serol6gica anti-myca- 
ikwno mycoider. Par otra parte Ia hiperinmunizoci6n de 10s conejos regun el 

método Forssmon provoca ICI apori&n de anticuerpos fijondo el complemento 
en presencio del antigeno peripneumkiro. La noturolezo de esle anligeno es 
muy discuiida. 

El golodan na iiene par si mismo una gran achvidod Forssman, pero podria 
Ilegar a tenerlo par acoplomienta con O+r0 anligena. 

Porece ser que no existe ninguno relation entre eskaadividod Forsrman y 10% 

anticuerpor mi-Mycoplosma mycaides que se encuenlron normalmente. mn 
tiiulo debil. en 10s rueror de bovinos viviendo en zonas indemnes (Francio. 

Africa). 
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Recherches immunologiques 
sur la péripneumonie 

IX. - Données nouvelles sur les relations antigéniques 
de Mycoplasma mycoïdes avec d’autres Mycoplasmataceae 

par A. PROVOSJ, 1. M. VILLEMOT (in memoriam), R. QUEVAL et C. BORREDON 

Labpratoire de Recherches vétérfnaires de Farcha-Fort-Lomy 

(Rép. du Tchad) Service de Virologie 

RÉSUMÉ 

A la première réunion du groupe d’experts sur la péripneumonle bovine 

(Melbourne. 1960). il avait été propos6 une classification shlogique d’un ter- 
lain nombre de souches d’erpkes de la famille des Mycqlarmotoceoe. 

Cette classification o été reprise et les pmtocoles expérimentaux établir de 

fqon plus précise. 
Les formules antigéniques de 4 espèces de mycoplormer : 

- M. mycoides 
- M. ca&roe 
- M. loidiawii 

repr&en+&s par les souches dont nous disposons sont Identiques 0 celles que 

nous avions déjà proposées. 

NOUS avons présenté dans une publication de crainte de perdre des antigènes de surface 
antérieure (6), une classification sérologique de dans les lavages successifs. On pouvait donc 
quelques souches représentatives des différentes penser que. dans ces conditions. les ânes rece- 
espkces microbiennes de la famille des Myco- vont la suspension microbienne aient pu élaborer 
plasmotaceoe. Cette classification était : des anticorps dirigés contre des protéines d’ori- 

- M. mycoides 1. 2, 4. gine équine accompagnant des antigènes ino- 

- M. cafm 1, 3, culés : on peut d’ailleurs se demander, avec 

- M. bovigenitolium 6, EDWARD, si plusieurs lavages parviendraient 

- M. loidlaw 1, 2, 3. 5, 
àfoiredlsparaitre latotalitédesprotéineséquines. 

- M. hommis 1. 2, 3. 5. Il était donc possible que dans les formules 

- M. gollinorum 1!2, 4, 6, 
antigéniques proposées. des erreurs aient pu se 

où les chiffres représentaient des antigènes 
glisser. Une nouvelle recherche s’imposait. 

8présents sur les corps microbiens. Notre proto- 
cale expérimental n’était toutefois pos èxempt 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

de critiques. En effet, les antigènes ayant servi Nous oyons utilisé les mêmes souches. les 

0 hyperimuniser les ânes donneurs d’antisérums mêmes techniques et le même milieu que précé- 

avaient été cultivés en bouillon P. P.L. 0. Sérum demment (3.5) à cette exception suivante près : 

de cheyal (3). puis n’avaient été lavés qu’uneseule Chaque âne destiné dans la suite des opéra- 

fois après centrifugation du milieu de croissance tiens à être fournisseur d’antisérum pour une 

SS 
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souche donnée, est saigné à plusieurs reprises et 
son sérum conservé à - 20° C après filtration 
stérilisante ;. la souche est cultivée dans ie bouil- 
lon P. P. L. 0. additionné de 10 pour cent de 
sérum de cet ane ; les microbes sont recueillis 
par centrifugation, vernis’en skpensioh en sk?um 
physiologique et inoculés à (eu- âne correspon- 
dant par voie intraveineuse (6 inoculations 

bimensuelles de 10 ml d’une suspension d’opa- 
cité égale à 2 fois celle du tube no 10 de l’échelle 
de Brown). 

En plus des souches déjà en collection et dont 
la liste est dressée.‘dans le tableau no 1, nous 
avons ajouté unè’souche de M. pneumonioe 
ou agent d’Eaton de la pneumonie primitive 
a$pique de I’homnie. 

La saturation des immuns-sérums s’effectue 
par mélange à 5 ml de sérum de plusieurs anses 
de pate microbienne des différents Mycoplosmo 
recueillis par centrifugation : suivent un séjour 
de 2 heures au bain-marie à 370 C et de 18 heures 
au frigidaire, puis une centrifugation au bout 
de laquelle on recueille le sérum (cepuisé » 

surnageant. 
Nous avons utilisé dans cette recherche : 

- la réaction d’agglutination lente en tubes, 
réalisée d’une manière identique h celle déjà 
exposée (5) : 

- 18 réaction de déviation du complément, 
calquée sur celle de KOLMER (4) utilisant 
2 unit& antigéniques de chacun des réactifs. Les 
antigènes sont préparés selon la technique de 
CAMPBELL et TURNER (1). Les sérums d’âne 
sont décomplémentés~avant dilution : 
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- la réaction de précipitation en milieu gélifié RÉSULTATS 
identique à celle déjà employée (5) ; 

1. - Agglutination lente en tubes. Ils sont 
- l’épreuve de l’inhibition de la croissance, exposés dans les tableaux 2 et 3. 

déjà décrite (5). et calquée sur celle d’EDWARD II ressort d’emblée du tableau 1 qw’l’espèce 
et FITZGERALD (2). M. pneumonioe n’a aucun caractère antigénique 

TABLEAU :I*II 

commun avec les autres souches. Elle est sérolo- Castellani pour la classification sérologique des 

giquement individualisée dans le groupe. Un Solmonella. dégager de ce dernier tableau et 

doute plane cependant pour elle, car dans nos du tableau 2 les formules provisoi,res suivantes 

mains elle s’est montrée un mauvais antigène pour les souches étudiées : 

chez vane. 
Les données du tableau 3 sont colligées dans M. mycoides 1, 2, 4, 

le tableau 4 d’une façon plusschématique. On y  M. coeroe 1. 3, 

représente par le signe : + toute agglutination M. laidlowii 1.2.3, e 5 

positive quel que soit son titre ; par le signe : M. hominis 1, 3. (formule incomplète) 

- toute absence d’agglutination. M. bovigenifalrum (1) 6. 

Si l’on désigne par les chiffres 1. 2, 3, 4. 5.. 
les antigènes présents sur les corps microbiens. L’antigène 1 de M. bovigenrlolrum’est mi% entre 

on peut. en s’inspirant du raisonnement de parenthèses car sa présence est problématique : 
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en effet, de l’absorption des sérums anti-mycoïdes 
par M. bovigenitoi~um devrait résulter un défaut 
d’agglutination de M. coproe, M. la~dlowii et 
M. hominis, ce qui n’est pas ; par contre, I’absorp- 
tion de I’antisérum M. coprae par M. bovigemto- 
iium impose sa présence. 

2. - Déviafions do complément. Les tableaux 
5 et 6 en rendent compte. 

Ils viennent dans leurensemble recouper ceux 
des agglutinations en tubes. Le cas de M. bow 
geniiollum s’éclaircit : on est en droit de ne lui 
assigner que I’antlgène 6. 

3. -Précipitation, en gélose. On Q baptisé 
arbitrairement a, b, c, les lignes de précipitation 

dans l’ordre de leur éloignement du réservoir 
d’antigène et selon qu’elles se confondaient ou 
non a” regard des différents réservoirs. 

Le tableau 7 résume les lectures. Nous n’en 
ferons aucun commentaire, car nous jugeons ces 
lectures difficiles et les résultats difficilement 
interprétobles. 

4. - Inhibition de la croissance. Le tableau 8 
rapporte les résultats. 

Ils sont extrêmement nets : chaque espèce 
n’est inhibée que par son propre antisérum. 
hormis l’ontisérum de la souche 35 de M. lai- 
dlowii qui inhibe la croissance de M. my- 
coïdes et la sienne propre. Nous avion,s déjà 
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PLcapras t r4.bW.J + + 

M.kid. , M.b.“., + +” 

M.nvc. c f4.b.Y.J + + + + 

rapporté ce fait et fondé sur lui des espoirs de 
vaccinationontipéripneumoniquesurlosouche35, 
espoirs qui ont malheureusement été détruits 
par des expériences d’immunisation (7) : la 
souche 535 inoculée au bétail ne lui Conf&ère 
aucune immunité vis-à-vis de l’inoculation sous- 
cutanée d’une souche virulente de M. mycoïdes. 

DISCUSSION 

Ces nouvelles recherches viennent confirmer 
celles que nous avons antérieurement exposées. 
Les formules antigéniques de 4 mycoplasmes : 
M. mycoïdes, M. caprae, M. loidowii et M. bouge- 
nitolium, représentées par les souches dont ROUS 
disposions, sont dans leur ensemble identiques 
à celles que nous avons déjà proposées. 

Elles montrent qu’un facteur antigénique 
commun est présent chez 4 des espèces repré- 
sentées de nos souches de M. mycoides, M. coproe. 
M. laidlowii et M. hominis. M. bovigenifolwm et 

M. pneumonwx semblent par contre avoir des 
formules antigéniques distinctes. Le cas de la 
souche Tu de M. gallmorum n’est pqs totalement 
élucidé, cor nous n’avons pu réaliser les absorp- 
tions des immunsérums par suite de difficultés 
techniques. 

Ces nouveaux résultats soultgnent une fois 
encore le comportement sérologiqu,e de M. my- 
coides, l’agent de la péripneumonie bovine 
et de M. caprae celui de la pleuro-pneumonie 
caprine. A noire avis, ces deux espèces micro- 
biennes doivent être considérées comme des 
entités distinctes et non comme des variétés 
d’un même microbe. 

II est possible que des antigènes 0 activité 
Forssmon n’aient pas donné d’aniicorps ou cours 
de I’hyperimmunisotion des ânes, animaux du 
groupe F + : nous avons vérifié qu’un sérum 
anti-mycoides préparé sur âne n’a qu’une faible 
activité Forssman (8). 
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Les résultats que nous venons d’exposer sont 
en contradiction apparente avec ceux des Well- 
corne Reseorch laborofories, Beckenham. Kent. 
Angleterrequisont reproduitsdans letableau *. 

Seules y  sont apparentés une relation antigé- 
nique croisée entre M. orthrifidis du rat et M. ho- 
rr,ln,s type 2 (souche Campo) d’une part, et 
M. mycoides et M. hominis type 1 d’autre part. 

II nous est difficile de donner des raisons 
valables pouvant expliquer la dissemblance de 
nos résultats avec ceux des auteurs anglais. II 
hous apparaît néanmoins que dans les protocoles 
expérimentaux peuvent être relevées les diffé- 
rences suivantes : 

- différences dans les milieux de culture. 
aussi bien dans les milieux de base que dans les 

(*) Nous devons à I’omabilit6 des DIS D. G. F.EDWARD 
et R. H. LEACH l’autorisation de publier ce tableau qui 
n’avait jusqu’alorr été distribué que confidentiellement 
aux membres du groupe d’experis FAO/OIE/CCTA SUT 
la péripneumanie bovine. 

sérums ajoutés ; dans un cas, c’est le sérum de 
lapin, dans l’autre le sérum d’âne : 

- différences dans la richesse des suspensions 
antigéniques destinées aux inoculations, les 
nôtres étant beaucoup plus concentr&s (près de 
10 fois plus) ; 

- différence dons les espèces produisant les 
hyperimmunsérum : les lapins pour les auteur2 
anglais, ânes pour nous ; 

- enfin, fait non prouvé, le nombre de pas- 
sage des souches en bouillon-s&um, d’où pour- 
rait résulter unepertedecaractèresantigéniques: 
nous avons insisté sur le fait que nous avons 
utilisé au maximum des souches près de leur 
isolement. 

II est à noter enfin que seule l’absorption de 
nos immunsérums nous a permis de mettre en 
évidence de façon nette des facteurs antigéniques 
communs. II nous semble que la réponse sérolo- 

gique des ânes à certains antigènes des Mycoplos- 
mo peut être faible, ce qui se traduit par un bas 
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TABLEAU no IX 

M gallig.+"~ (PC 16) ,-.- - , <4, <4 
,fi.dlomirLs. AYFLLL (PC 21) , <4. (4 , c4 , <4 , 

I 0, ;* 
I 

; I ?Z ;-,-; -; 
08 

:: 9:; 

: 0 s-,0, -1 

0 0, 0 0 :o:o, 0, -a -, 
, ,+, ?i, 0 ) 0 *o,o, -1 
, ;, ;, ++ I 0 80, 0 1 - I 

0 +++ 0, -8 
I 0, ;, 0 0 -, 

0 0 
:+ -: 
vo, - I 1 Y,. . ~ I 0 

PC 21 , -, - , -, -, ++, -, -, -~, - ,-,-~, -, 

~.$oren indioating var,ing degreea of inhibition : - = tlot dalle ; 0 3 No inhibition: f  = Slight effect on size or Wumber 
of colonies st higher inoculum dilutions; + = comp1ete inhibition at 
hi@,est dilution only; ++++ = Inhibition et a11 4 dilution8 t'ested. 
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titre en agglutinoti,on ou en déviation du complé- 

ment ; la spécificité des anticorps élaborés 

n’apparaît que lors~des absorptions. 

II serait, en ,conclusion, souhaitable que d’au- 

tres souches des espèces de mycoplasmes exis- 

tant en collection dans les laboratoires soient 

examinées et comparées sérologiquement aux 

nôtres. Des techniques d’examen plus fines, 
dont I’immunoflorescence et l’agglutination de 

pariicules de latex sensibilisées par des extraits 

microbiens, doivent également être -mises en 

c?“Yi-e. 

SUMMARY 

New rereorch on +he anfigenic relationrhip between M. Mycoïdes 
and cetioin other memberr of ,he mycoplarmdaceoe. 

At the Firrt Meeting ofthe Pane1 of Experts ot Melbourne in 1960 the auiars 
presenled o seralogicol closrification of certain strains oTspecies of the iam!ly 
Mycopiarmoioceoe. The classification ikrepeofed. The protocolr oirhe experimen- 
Mion were net without criticism. 

The rerults of these new experiments are in concordance wilh those which 
bave been previously recarded. The anfigenlc range of the patiiculor slrains 
used of 4 Mycoplosma specier, mycoides. coprae. loidlowii ond bovigenifalium 
were identicol with OUT previous findings. 

RESUMEN 

En 10 pr~mero reunibn del grupo de experfas sobre Ia peripneu’monia bovino 
(Melbourne. 1960) fue propuerta uno clorificaci6n serol6glco para un cicrto 
numero de cepas de especier de 10 fomilia Mycoplasmotaceoe. 

Erta clorificaci6n ha sido tomada y IOI pro+ocolos ertablecidos de un modo 

irreprochable. 

Las formulas oniigenicas de 4 especies de mycoplormo, 

- M. mycoides, 

- M. coproe. 

- M. laidlowii 

- M. bovigenilalium. 

represeniodar par 10s cepor de que disponemor, son identicas a las que habio- 
mos prop”esio. 
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Différents sérotypes de Salmonella 

isolés en République du Tchad * 
par A. PERPEZAT, P. PERREAU. M. THOME, M. VIGIER 

avec la collaboration de 5. MILLOT 

Institul d’kvage et de Médecine véférinaire des Pays tropicaux 
(Laboroloirer de Farcha-For+-Lomy et d’Alfori) 

d’isoler cher les hommes et neuf espèces animales. cent seize soucher de Sol- 
monelle~. appartenant 0 cinquante rérotypes différents dont douze sont nou- 
“eaux. 

Le travail que nous présentons est la synthèse 
de tous les résultats obtenus depuis dixansdans 
le domaine des Salmonelles par le laboratoire 
de Farcho au cours des diagnostics de routine 
tant chez l’homme que chez l’animal et au cours 
des enquêtes qui en ont découlé. II permet de 
montrer l’importance probable des Salmonello- 
ses humaines et animales CI~ Tchad ainsi que la 
diversité des sérotypes que l’on peut rencontrer. 

Les premières salmonelles furent identIfiées 
à partlr de prélèvements qui nous avaient été 
adressés pour analyse bactériologique par les 
différents secteurs vétérinaires du Tchad ainsi 
que par les hôpitaux de Fort-Lamy. 

Les résultats obtenus nous ont incité à entre- 

commencées en 1958, furent poursuivies jus- 
qu’en 1963 avec des interruptions dues à un 
monque de personnel. 

Pour ne pas surcharger notre exposé, nous 
résumerons par espèce, les conditions dans 
lesquelles nous avons opéré et les résultats 
obtenus. 

Les salmonelles citées furent isolées d’hémo-’ 
cultures ou de coprocultures effectuées 0 partir 
de prélèvements qui nous ont été adressés par 
les hôpitaux de Fort-Lamy. 

Nous avons déterminé : 

prendre des recherches systématiques qui, 
l Après hémoculiure (119) 
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Après coproculture (284) 
;oimonella dublm 2 
Cofmonello ornager, 1 
~olmonefio badon 1 

~olmonello millesi (nouveau sérotype). 1 
Yalmonello fchad (nouveau sérotype) 1 

CAPRINS 

La recherche systématique des Salmonelles 
1 été effectuée dons les ganglions mésentériques 
;Oit de chevreaux inoculés de virus capripestique 
:pour la production de virus pestique coprinisé) 
21 abattus en phase d’hyperthermie. soit de 
chèvres sacrifiées à l’abattoir de Fort-Lamy. 

La technique de prélèvement et d’identifico- 
tion fut la même que celle utilisée avec les gan- 
glions mésentériques de zébu. BOVINS 

Les déterminations obtenues furent essentiel- 
lement le résultat de recherches systématiques 
effeciuées SUT des ganglions mésentériques de 
zébussacrifiés à I’abattolr de Fort-Lamy, pour la 
consommation dons cette ville et lesexportations 
de viande. 

La méthode d’isolement esf la suivante : 

1, - Prélèvement, effectué le plus propre- 
ment possible, d’un ganglion mésentérique dès 
l’ouverture de la cavité abdominale. Mise en 
boîte de Petri stérile. 

2. -Au laboratoire, décapsulation du gan- 
glion avec des instruments stériles. Ensuiie, 
découpe en petits fragments qui sont plongés 
dans un tube de milieu Muller Koufmann. 

3. -A partir de ce tube, et après 24 heure: 
d’étuve à 370, ensemencement ~UT milieu dc 
Kristensen au vert brillant ou sur S. S. Le: 
colonies lactose (-) sont ensuite repiquées, e 
un premier diagnostic d’orientation est effectui 
SUT les milieux d’identification rapide des enté. 
robactéries préconisés par l’Institut Pasteur dc 
Paris (5). Tous les sérotypes des différente: 
souches isolées ont été déterminés par le Servict 
des Entérobactéries de Monsieur le Professeu 
LE MINOR. 

Furent ainsi ideniifiées après examen dl 
272 ganglions mésentériques et de 41 prélève 

ments divers : 

Sur 163 ganglions examinés, 14 souches ont 
été isolées : 

II est à constater que tous les isolements ne 
furent effectués que SUT les ganglions de chèvres 
inoculées et non sur ceux de chèvres abattues 
pour la consommation humane. Cela permet 
de supposer que le VITUS inocul,é déclenche la 
sortie des saimonelles. Ce phénomène est à 
rapprocher des constatations faites par PLOW- 
RIGHT en Nigéria (6) à propos de la mortalité 
observée sur les vecwx lors de l’immunisation 
par le virus ,pestique atténué. Les salmonelloses 
de sortie paraissent responsables d’une partie 
de la mortalité attribuée couramment au seul 

virus. 
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PORCINS 

Sur 17 ganglions mésentériques prélevés à 
l’abattoir, aucun isolement ne fut positif et la 
seule salmonelle mise en évidence le fut à partir 
de la moélle d’un os qui nous avait été envoyé 
pour diagnostic de routine, dans un cas de 
pneumo-entérite. 

Solmonella koftbus. 

LAPINS 

La seule identification fut réalisée à partir 
d’une hémoculture provenant d’un lapin de notre 
élevage : 

Salmonello hull. 

COBAYES 

De même, le cobaye d’où fut isolée une souche 
de Salmonella, appartenait à notre élevage : 

Salmonello stonleyville. 

OISEAUX 

Les déterminations ont été le résultat d’exa- 
mens bactériologiques effectués sur : 

1. - Des cadavres de poules d’élevage 
recur par notre service de diagnostics : 

Solmoneflo gall!norum. 26 

Solmonella hull ,, 2 
Solmonella anotum 1 
Salmonella missron 1 
Solmonello virchow. 1 
Solmonello stanleyville ,‘, 1 
Solmonella schworzengrund. I 

2. - Sur des cadavres de canards sauvages 
abattus par des chasseurs (Dendrocygna fulva). 
Sur 6 examens effectués, une salmonelle fut 
isolée. 

Solmonello hull. 

REPTILES 

Incidemment, nous wons été amenés à isoler 
une Shigelfo sonneidons les excréments d’un varan 
(Varanus exonihemotus). Ce fait intéressant, 
nous a incité à rechercher systématiquement les 
sh,igelles et salmonelles dans les excréments de 
varans. 

Sur 25~ varons (Varanus exonthemotrcus et 
Voronus niloticus) examinés, nous avons rencontré 
15 porteurs de salmonelles et isolé 9 souches 
différentes : 

BATRACIENS 

Des crapauds (espèce nndétgrminée) sont 
souvent rencontrés dans les réservoirs d’eau 
destinée à laconsommation humaine : nous avons 
voulu préciser la possibilité de contamination 
salmonellique. Sur 25 crapauds examinés, 13 
souches de Salmonelles ont été isolées dont 
8 différentes : 

Solmonello Colombo. 1 
Solmonello hull 2 
Solmonello rublslaw 4 
Solmonella stanleyville 1 
Solmonello thiaroye.. 1 

Salmonella djermoïo (nouveau sérotype), 1 
Solmonello dougi (nouveau sérotype). 1 
Solmonella goulfey (nouveau sérotype). 2 

EAU 

A la sulte d’un examen bactériologique 
effectué à la demande de la Régie des Eaux de 
Fort-Lamy. a été isolée : 

Salmonello gwe. 

Les tableaux ci-joints réunissent les identifica- 
tions par espèce et précisent les sérotypes de 
chaque Salmonelle. 

DISCUSSION 

De notre enquête épidémiologique, il semble 
que l’on puisse déduire les faits suivants : 

1. - La grande importance de la contamino- 

tion humaine surtout pendant la saison des pluies 
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NOMS 
- 

1. 5. amager 
2. 5. anatum 
3. 5. ardwick 

4. 5. bobelrberg 

5. 5. bailon 
6. S. branderup 

7. 5. c0nasI.I 
8. 5. chogoua 
9. 5. colindale 

10. 5. Colombo 
11. 5. cubano 
12. S. derby 

13. S. djermaic 
14. S. dougi 
15. 5. dublin 

16. 5. enteritidis 
17. 5. forcha 
18. 5. gollinarum 

19. 5. give 
20. 5 goulfey 
21, 5 hull 

22, S. infontls 
23. S. kolamu 
24. 5. kottbur 

25. 5. longerhorn 

26. S. leuworden 
27. s. Ilgna 

28. 5. manhatfon 
29. 5. mors 

30. 5. marrokory 
31. 5. meskin 

32. 5. rnillesi 
33. 5. mission 

34. s. omifisan 
35. 5. poratyphi A 
36. 5. paratyphi Bjavo 
37. 5. porotyphi c 
38. 5. riggil 

39. 5. rubislaw 
40. 5. rchworzengrund 

41. 5. shubra 
42, 5. sngapare 
43. 5. rtanleyville 

44, 5. tchad 
45. 5. leschie 

46. 5. typhi 
47. 5. ugonda 

48. S. urbana 
49, S. vejle 
50. 5. virchow 

SEROTYPES 
- 

3.10 :y :1.2 
3.10 : eh : 1,7 

6.7 : f, g : - 

28 Lp ; z,, : en Lli 

9,46 : a : e, n, x. z.~~ 
6.7 : eh : e, n. zls 

9.12 : Lao : 1.5 
1,13,23.37:0:1.5 

6.7 : r : 1.7 

38:y:V 
1,13.23:+- 
U,4,12:fg:- 
28 : zzo 

5O:y:1,6 
1,9,12:g:- 

1,9,12:gm’- 
43 :y :1.2 
1,9,12:- 
3,10 : Iv : 1.7 

1,40: k :1.5 
16:b:1,2 

6.7 : e : 1,5 
4. 12 : z4 ZPl : - 
6,8 : eh, : 1.5 
18:mt 

11 :b:l-5 
35 : Zll) : + 
6,s :d :1,6 
39 : eh : - : 

35 : r : Iw 
51 :eh:1,2 
40 : Iv : 1.2 

6,7:d:lS 

40 : zzp 
1.2,12:0 :- 
1,4,5.12:b:1.2 

6.7 vi : t 1,5 
6.7 : gt : - 

11 :r:e,n,x 

1.4.12.27:d:1.7 
4,5,12,:2:1.2 
6.7 : k : e. n, x 
4, 5, 12 j Z&< h : (1.2) 

35:b:-: 
47 :LIS, z**, : e, n. TX5 
9.12, vi : d : - 

3.10 : 13,* : 1.5 

30 : b : e. n, x. 
3.10 : eh : 1.2 
6.7: r t1.2 

HOTES 
- 

caprins. bcwnr, varans 
poule,, Varan 

“OTO” 

caprin 
bovin 

homme 

voron 
homme (3) 
homme 

crapaud 
“WCl” 
homme 

crapaud (4) 
crapaud (4) 
homme. caprin, bovin 

caprin, bov!n 

caprin (1) 
PO”ld 

CO” 
crapaud (4) 
homme loptn. poulet, 
vomn, crapaud. canard 

homme caprin 
caprin 
porcin 
“W(L” 

caprin 
homme (3) 
homme 

copr1n. varon (3), 

wlran (3) 
caprin (3) 
bovin (2) 
poulet 

caprin 

homme 
homme 
homme 
wr(l” (3) 

crapaud 
poulet 
homme 
homme 
ho,mme, cobaye, poulet 
crapaud 
caprin (2) 

caprin 
homme 
homme j 

homme 
caprin 
pdd 
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et la grande diversité des sérotypes. Dix-sept Exemple : 
différents ont été isolés. 

Salmonello holl a été rencontrée : 
2. - La rareté des salmonelles dans les cher Ihomme....................... 

ganglions mésentériques de bovins, caprins. 
porcins, «animaux sains», abattus pour la 

chez le lapin.. 

consommation humaine. 
chez le poulet.. <, <. 
cher le canard.. 

Sur 272 bovins examinés, 4 souches isolée5 chezlevaran........................ 
Sur 43 caprin5 examinés, 0 souche isolée 
Sur 17 porcins examinés, 0 souche isolée 

chezlecrapaud...................... 

3. - La plus grande fréquence de Solmonelles 
Salmonello stanleyville a été rencontrée : 

, 
isolées dons le5 ganglion5 mésentérlques de 

chezlhomme........................ 

caprin5 inoculés de virus capripestique. chez le cobaye....................... 

Sur 120 animaux examinés, 14 souches de 
chez le poulet.. 

solmonelles ont été isolées. 
cherlecropaud,..................... 

4. - La très grande contamination des cra- Sa’mone”a dub’in ’ 
pauds (52 pour 100) et des varons (Varonus cher l’homme., ,. 
exanihemoficus et niioticus) (60 pour 100). II chez les bovins.. 
semble même eue la contamination de Varanus chez les cadrons., 

2 fois 

1 fois 
2 fois 
1 fois 
1 fois 
2 fols 

2 fois 
1 fois 
1 fois 
1 fois 

1 fois 
2 fois 

2 fois 
exonthemoficus ‘soit encore plus importante. 

Samonello enteridis : 
5. - La diversité des Salmonelles isolées 

cher les poulets morts over des signes clinique5 
cher les caprins.. 1 fois 

de typhose : cher les bovins....................... 5 fois 

Solmonelio aollinarum. 26 
Samonello infanfis : 

chez l’homme.. 
chez les caprins.. 

Solmonello omoger 

cher le5 caprins.. 
chez le varan. 

Somonello anolum : 
II ressort que 20 pour 100 des ca5 du syndrome 

typhose semblent être dus à des sérotypes diffé- chez le poulet.. <. 

rats de Salmonella qollinorum. cherlevaran............... ..<..... 

6. - L’ubiquité des différents séroiypes qui 
offre un intérêt épidémiclogique certain (voir 
tableau 1). 

Somonella fhiaroye : 

chez les caprins.. 
chez les crapauds.. 

SUMMARY 

ne differen, rerotyper of salmonella identifled in ,he Republic of Chad, 

Routine diagnostic ond rystemaiic investigation corried out by the labora- 
tory of Forcha in the Republic of Chod during +he past fen years bas resulted 
in Ihe isolation. in mm ond in nine rpecies of animol, ofone hundred and six- 

ieen rirains of salmonella, belonging to Wty serotypes. of which twelve are 

new. 
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Rev. Elev. Med. ve,. POYS trop. ,964. 17, no I (43-S). 

Les protozoaires parasites des hématies 
et du système histiocytaire des oiseaux 

Essai de nomenclature 
par J. P. BERSON 

Inriitut d’Elevage et de Médecine vét&inoire des Pays tropicaux 
(Centre de Recherche sur les trypanosomiases an~moler 

de Bounar - Rep. Centrafricaine -) 

INTRODUCTION 

Le propos de l’auteur étant de faire we révi- 
sion des espèces de parasites endo-cellulaires 

+ntra-globules rouges, cellules endothéliales des 
organes profonds, cellules du système histiocy- 
taire ou réticule-endothéliol) on ne trouvera 
.donc pas une étude détaillée de chacun d’eux. 
En effet cette mise au point n’est nullement des- 

?inée à des spécialistes. Mais comme à l’heure 
actuelle il est difficile de se faire une idée géné- 
rale sur les protozoaires endo-cellulaires d’oi- 
sewx, étant donné la dwersifé, le nombre élevé 

.des publications qui en font état, et bien souvent 
le grand âge des traités synoptiques, notre but 

,a été avant tout de réaliser une mise au point 
de la nomenclature. 

Parmi ces protozoaires il en existe au moins 
xinq groupes importants du point de vue didac- 

tique, quant à leur intérêt en matière de potholo- 
gie il n’existe réellement que pour les Leucocy- 
tozooses. les Toxoplosmoses et I’Aegyptianellose: 
0 un degré moindre pour les Plasmodioses. 

En ce qui concerne les Leucocytozoon on a 
examiné les espèces les plus fréquemment ren- 
contrées et offrant le plus d’intérêt quant à leur 
incidence en matière de pathologie : les parutes 
de moindre Intérêt ou même contestables sont 
placés, comme à la suite de l’étude de chaque 
genre d’alleurs. dans une liste intitulée : « Profo- 
zoaires de validité douteuse ou tombésen syno- 
nyrmea ce qui est le COS pour beaucoup d’entre 
eux mais pas pour tous. Par exemple lesleucocy- 
toroon bonosoe. donllewskyi et frlnglllinorum exis- 
tent bien réellement de même que les Hoemopro- 
leus dondewskyi oooryzivoroe. maisoncomprendra 
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que nous ayons dû nous limiter et que certains ce sont les « qrains d’hémozoine » ou de « méla- 
!S 
” 

parasites n’aient été que cités alors qu’en d’autre 
circonstances ils auraient sans doute mérité u 
développement plus important. 

Le but recherché est essentiellement d’attlre 
I’attentlon sur les différents parasites susceptible 
d’être rencontrés ou cour5 d’examens de frotti 
de sang ou d’organes d’oiseaux domestiques 01 
sauvages, dans les pays à climats tempéré 
comme dans les payz tropicaux. Un tablea 
d’identification très succinct en u d’ailleurs étc 
donné en appendice. 

nine», dont la composition est voisine de celle 
de I’hématine. 

Cy+s parosifaire. 

Les plosmodrum sont transmis d’un oiseau à 
l’autre de la manière suivante : une femelle de 
moustique infectée prenant son repas sanguin 
sur un oiseau sain, introduit dans le sang de ce 
dernier des éléments parasitaires infectants. 
les sporozoites. Ceux-ci pénètrent dans les 
macrophages et les éléments lymphoides super- 
Zciels de la peau. En moins de deux jours une 
oremière division rapide aboutit à la formation 
J’une centainede schiroroites qui entreprennent 
i leur tour une multiplication asexuée toujours 
?n dehors des globules rouges. Cette multiplica- 
-ion qui a lieu dans les cellules des organe5 
xofonds (cellules endothélioles et réticulo-endo- 
héllales) correspond au cycle dit « exoérythro- 
:ytaire»*. A la suite de cette multiplication les 
iléments para5itaires (cryptozoites) ** pénètrent 
ians les hématies où on les trouve sous forme de 
:orpuscules orrond/s et vacuolaires qui se char- 
jent de pigment en grossissant et prennent le 
lom de trophozoites. 

Comme il paraissait prématuré d’entrer dan 
le détail des différents genres sons en ~V~II 
une idée d’ensemble, on a reconsidéré la classi 

fication des Spororoaires (ou Spororoo) qui cons, 
titue un des cinq sous-embranchements de! 
Protozoaires et donné un tableau général 

Enfin en appendice l’iconographie au trai 
permettra de reconnaître quelques-uns des para, 
sites signalés. Des schémas sur les élémenir 
figurés du sang des oiseaux, avec des annota. 
tions pour les teintes après leur coloration a 
Giemsa, donneront à défaut de photographie! 
polychromes une idée générale de I’hématologif 
et permettra éventuellement d’éviter des confu- 
sions entre les éléments normaux et des parasites 

PLASMODIUM 

Marchiafavo et Celli, 1885 

Généralité5 

Synonymes : Oscillario Laveran. 1881 : Hoemo- 
fophylium Metchnikoff, 1887 ; Pollmiius Danilew- 
sky. 1889 (pro parie) ; Pseudovermlculi Danilew- 
sky. 1889 (pro porte) ; Loverama Felett et Grassi, 
1890 (pro parie) ; Hoemomoebo Feletti et Grassi. 
1890 (pro parie) ; Profeosomo Labbé, 1894 : 
Holféridwm Labbé. 1894 et Lewkowicr, 1897 : 
Hoematoroon Welch, 1897 ; Hoemomenos Ross. 
1699 : Polychromotophilus Dionis, 1899 ; Cyiospo- 
rum Dan~lewsky, 1891. 

Ce sont des protozoaires parasites, que l’on 
rencontre dans les globules rouges db sang cir- 
culant des oiseaux. Leur morphologie est essen- 
tiellement variable suivant l’espèce et l’âge du 
parasite mais critère constant, on trouve des 
granulations de « pigment » intracytoplasmiques. 

5 

Il 
t 

, 

En se divisant les trophozoites endoglobulaires 
Iboutissent à la formation d’une masse parasi- 
aire multinucléée : le schizonte. 

Arrivé à maturité, le schizonte se fragmente en, 
tléments cytoplasmiques fusiformes nucléés : 
~5 schizozoites (mérozoites). Leur nombre est 
in des caractères de diagnose d’espèce. 

La période évolutive comprise entre les tro- 
lhozoites infectant I’o~seau et le schizonte « gon- 
lent » ses hématies est la schizogonie. Parollèle- 
lent au cycle endoglobulaire, les multiplications 
xoérythrocytaires peuvent se poursuivre. 

La rupture du schizonte qui, par la libération, 
e produits toxiques entraîne une poussée ther- 
Tique, correspond à la libération dans le sang 
irculant de l’oiseau, des mérozoltes qui réenva- 
issent d’autres globules rouges. Certains d’entre 
ux se transforment en élements présexués et 

(*) Chez l’homme la schizogonie exoérythrocytoire 
mil plus particulièrement hépailque. 
(**)Avant l’envohissementder hémaiies. les cryptorwies 

raveni se multiplier 0 leur tour ei donner d’autres élé- 
lents parasitaires (m~tacryp+oro~tes), ce sont eux qui 
ont 0 l’origine de la rchizogane éryihrocyioire. 
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morphologiquement différenciés, les gamétocy- 
tes (gamontes). qui à partir d’un stade commun 
s’individualisent en microgamétocytes mâles et 
~macrogométocytes femelles. Suivant les espèces 
les gométocytes peuvent éventuellement défor- 
:mer la <<cellule-hôte>> et déplacer son noyau. 

Le cycle peut s’arrêter là, sauf si une femelle 
de Diptère Culrodoe absorbe ces éléments 
sexués qui après modification s’uniront pour 
former un œuf. 

Cycle schirogonique de 12 à 36 heures, obou- 
tissant à un schizonte avec 8 0 32 mérozoites. 

Parasites de grande taille dont les gamétocytes 
sont ronds ou ovoïdes, ils peuvent envahir la 
presque totalité de la « cellule haie » et la défor- 
mer en refoulant 50” noyau sur un côté, 0 un 
pôle, ou en dehors de globule lui-même. 

Les gamétocytes contiennent de fines granula- 
tions pigmentaires dispersées, punctiformes ou 
en bâtonnets grêles chez les microgamétocytes. 
Dons les schirontes mûrs le pigmenf se rassemble 
habituellement en une seule masse. On peut 
rencontrer 2 à 3 schizontes par globule rouge. 

Répartition géographique : Cosmopolite. 
Hôtes vertébrés : Fortement pathogène pour 

le pigeon. 

En effet dans l’estomac de l’insecte, le macro- 
gamétocyte se charge de réserves et aboutit 
,directement ou macrogamète femelle. Le micro- 
.gamétocyte après le phénomène dit de « I’exfla- 
gellotion » se résoud en éléments filiformes. les 
microgométocytes, en nombre réduit et variable. 

Après la jonction des éléments sexués *, le 
zygote formé et d’abord immobile, migre bientôt 
0 travers l’épithélium intestinal du moustique 
sous forme d’une rnosse allongée et mobile 
I’ookinète (oocynète). II vient s’enkyster entre les 
cellules épithéliales et la basale, où on peut 
irouver plusieurs de ces kystes (20,30 ou davan- 
tage). 

Plosmodium Vaughanr. Novy McNeal, 1904. 

Synonymes : Pl. ienuis Laveran et Marullaz, 
1914. 

Pl. tumbayensis Mazza et Fiera. 
1930. 

Le kyste se fragmente intérieurement en 
éléments cytoplasmiques nucléés effilés ou nom- 
bre de plusieurs mihers qui après rupture de la 
membrane kystique sont libérés dans I’hémocèle 
de l’insecte, pus parviennent à ses glandes 
salivaires. Deux mois après la« Primo-infection » 
du moustique. les sporozoites conserveni leur 
pouvoir infectant, en attendant leur transmission 
&entuelle d un nouvel hôte vertébré. 

Chez le moustique la sporogonie dure une à 
irais semaines. 

Cycle schizogonique de 26 heure? (chez le 
canari), donnant naissance 0 un schizonte conte- 
nant 4 mérozoites en moyenne (de 4 à 8). 

Parasite de petite taille, peu ou pas pathogène, 
tendant à envahir les globules rouges immatures. 

Les gamétocytes sont allongés et ne déplacent 
pas le noyau de « la cellule-hôfe ». 

Les stades asexués contiennent 1 à ! grains de 
pigment inégaux. dont le plus gros est réfringent. 

Hôtes vertébrés : Nombreux passériformes. 

Plosmodium cothemerium. Hartmon, 1927. 

Différentes espèces de plasmodium 
reconnues comme valables 

Plormodlum rellcium. Grossi et Felettl, 1891, 

Synonymes : PI. caplstroni Russel, 1932 : PI. 
grassii Labbé. 1894 ; 

Pi. mconstons Hartmon, 1927 ; 
PI. mavx Raffaele, 1930 ; 
Pi. posseris Johnston et Cleland. 
1909 : Pl. proecox Grassi et Feletti. 
1890. 

Cycle schizogonique de 24 heures donnant un 
schizonte avec 6 à 24 mérozoites. Parasite de 
grande taille pouvant déplacer le noyau de la 
«cellule-hôte » ou même le rejeter 0 l’extérieur. 

Gamétocytes sphériques contenant de nom- 
breux grains de pigment en bâtonnets. Le pig- 
ment des trophozoites se présente sous l’aspect 
d’une rnosse amorphe homogène, ou éventuelle- 
ment sous forme de quelques petites rnosses 
individuelles rapprochées. 

(*) C’est la fécondation. 

Cher le mlcrogamétocyte les grains de pig- 
ment sont plus longs et plus pointus que cher le 
macrogométocyte. Dans les schizontes le pig- 
ment est rassemblé en une seule masse. 

Répartition géographique : U. 5. A.. et sons 
doute cosmopolite 
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Hôtes vertébrés : Très pathogène pour les 
canaris. 

Plosmodium rouxi. Sergent (Ed. & Et.) 
et Cotanei, 1928. 

Très petits parasites dont les schirontes renfer- 
ment 4 mérozoites, entre lesquels se placent une 
rn*s*e pigmentaire. Les gamétocytes sont allongés 
et leur cytoplasme peut prendre une disposition 
en U en V. Les grains de pigment sont peu nom- 
breux et de forme variée. 

Les formes os+es renferment deuxgrains de 
pigment inégaux. Le noyau de la « cellule-hôte» 
n’est jamais déplacé, et les parasites tendent à 
occuper une position pôlaire dans les globules 
rouges. On peut trouver plus d’un parasite par 
globule. 

Répartition géographique : Afrique du nord. 

Hôtes vertébrés : Pouvoir pathogène marqué 
pour le canari et d’autres passériformes. 

Plasmodium elongotum. Huff, 1930. 

Cycle schizogonique de 24 heures aboutissant 
à un schizonte qui contient 8 à 12 méroroites 
et une masse de pigment. Ces stades asexués 
sont d’ailleurs peu fréquents dons le sang’ péri- 
phérique, la schirogonie s’effectuant surtout 
dans les organes profonds. Les schizontes peuvent 
présenter des vacuoles. 

Parasites volumineux modifiant le volume de 
la << cellule-hôte >>. déplaçant son noyau et tendant 
à prendre une position pôlaire. Les gométocytes 
sont allongés et rarement arrondis, à )a diffé- 
rente des formes asexuées ils ne déplacent pas le 
noyau du globule mais tendent 0 se placer paral- 
lèlement à celui-ci suivant le grand axe de la 
cellule. Leur pigment est souvent éparpillé sous 
forme de granulation5 arrondies, ce qui le5 
distingue des formes asexuées dans lesquelles 
le pigment est absent ou rassemblé, 

Répartition géographique : U. S. A. 
Hôtes vertébrés : Nombreux passériforme5. 

Plosmodium fallox. Schwetz, 1930. 

Schizonte donnant naissance à 15 mérozoites 
en moyenne (12 à 18) et présentantde nombreu- 
ses vacuoles circulaires. 

Parasites de grande taille. dont les gamétocytes 
sont allongés avec une forme générale en haltère 
comme les Hoemoprofeos et ne déplaçant pas 

le noyau de la «cellule-hôte ». Les grains de 
pigment sont sphériques ou cylindriques. 

Répartition géographique : Afrique (Isolé au 
Congo Belge). 

Hôtes vertébrés : Strigiformes ; Galliformes ; 
Passériformes. 

Plasmodium circumffexum. Ki kuth, 1931, 

Cycle schirogonique donnant un schizonte à 
19 mérozoites en moyenne (de 13 à 30). Grands 
parasites dont les gamétocytes et les schirontes 
tendent à encercler le noyau de la<<cellule-hôte ». 
sons toutefois le déplacer. 

Les gamétocytes sont allongés. 
Répartition géographique : Sans doute cos- 

mopolite. 
Hôtes vertébrés : Nombreux galllformes et 

passérlforme5. 

Plasmodium polore. Manwell. 1934. 

Cycle asexué donnant un schizonte contenant 
8 à 11 mérozoites. Parasites de grande taille 
pouvant déplacer légèrement le noyau de la 
«cellule-hôte». mais peu nombreux dans le 
sang périphérique. Les éléments asexués tendent 
0 prendre une position pôlaire dans le globule. 
mais sans entourer son noyau. 

Répartition géographique : U. S. A. : Asie. 

Hôte vertébré : Isolé chez une hirondelle 
(passériforme). 

Plasmodium gollinoceum. Brumpt, 1935. 

Cycle schizogonique de 36 heures aboutissant 
à un schironte qui contient 8 à 32 méroroites. 

Parasites de grande taille déplaçant peu le 
noyau de la «cellule-hôte >>. 

Gamétocytes ovoides. Pigment réparti en gros 
grains peu nonibreux. 

Réparfition géogrhphique : Asie du sud, Indo- 
nésie, Ceylan, Java, Sumatra, Célèbes, Egypte. 

Hôtes vertébrés : Galliformes. 
Remarque : Canaris, canards, et pintades. 

sont réfractaires 0 cette infection. 

Plosmodium nucleophilum. Manwell, 1934. 

Cycle schirogonique de 24 heures. Schizonte 
contenant de 4 à 9 mérozoites. 

Les gamétocytes sont allongés, les plus volumi- 
neux étant étroitement collés au noyau de la 
<<cellule-hôte ». 
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Les schizontes sont rares dans le sang périphé- ,  d 

rique. 
Répariition géographique : U. S. A. 
Hôte vertébré : Isolé d’un passériforme. 

Plosmodrum hexamerium. Huff, 1935. 

Schizonte contenant 6 mérozoites en moyenne 
(de 4 à 8), 

Petits parasites ne déplaçant pas le noyau de 
globule rouge. 

Les trophozoites allongés sont situés oblique- 
ment dans le globule. Gamétocytes allongés, 
s’étendent d’un pôle à l’autre de lacellule parasi- 
tée. Pigment rassemblé. 

Répartition géographique : U. S. A. 
Haies vertébrés : Passériformes. 

Plosmodium ofi. Wolfson, 1936. 

(Considéré par certains comme synonyme du 
précédent). 

Schizonte 0 8 mérozoites. Les gamétocytes sont 
allongés. Le noyau du globule rouge n’est pas 
déplacé. Gamétocytes et schizontes sont effrangés 
0 leur périphérie. Les stades asexués contiennent 
de 1 à 3 globules réfringents. 

Répartit@ géographique : U. S. A. (trouvé 
dans le Maryland). 

Hôte vertébré : Isolé d’un strigiforme. 

Plosmodiom mofutinum. Huff, 1935. 

(Considéré comme une variéte de P. relicfum). 
Cycle schizogonique durant 24 heures et 

aboutissant à un schizonte à 16 mérozoites en 
moyenne (de 10 à 32). Une ou plusieurs vacuoles 
étant visibles ou cours du stade schizogonique. 
Parasites de grande taille. d&plaçant le noyau 
de la «cellule-hôte» ou point de le refouler à 
l’extérieur. 

Gamétocytes ronds ou ovoldes. les microgomé- 
tocytes renferment 10 à 20 fines granulations 
sphériques de pigment.etseuIement3 ou plus chez 
les macrogamétocytes. 

Répartition géographique : U. S. A. 
Hôtes vertébrés : Les canaris sont sensibles. 

I 

l( 

Plosmodium lophuroe. Coggesholl. 1938. 

Cycle schizogonique de 36 heures, dont le 
schizonte contient de 8 à 18 mérozoites. Grands 

-auge. Gométocytes allongés. 
Répartition géographique : Asie. 

Hôtes vertébrés : Très pathogène pour le 
:onard et le poulet. 

Plosmodium duroe. Herman. 1941. 

Synonyme : PJ. molorioe roupoch! Partsvanidze. 
1914. 

Cycle schizogonique de 24 heures, avec un 
xhironte contenant 8 mérozoites en moyenne 
:de 6 0 14). 

Les parasites peuvent dé,placer le noyau de la 
x cellule-hôte ». Les gamétocytes se placent 
parallèlement ou noyau. ou occupent une posi- 
tion oblique ou pôlaire. 

Présence de 8 grains’de pigment. 
RépartItlon géographique : Afrique. 
Hôtes vertébrés : Très pathogène pour les 

dindes, les canards sont aussi sensibles. 

Plosmodiom juxlanucleore. Versiani 
et Gomes, 1941. 

Cycle schizogonique de 24 heures. Le schironte 
possède de 3 à 7 mérozoites (4 en moyenne). 

Petits parasites ne déplaçant habituellement 
pas le noyau de la << +le-hôte >>. Les gaméto- 
:ytes et les schirontes sont ronds ou de forme 
irrégulière, ils sont habituellement en contact 
avec le noyau de la cellule parasitée, et possèdent 
quelques grains de pigment. 

Répartition géographique : Brésil, Mexique, 
Uruguay, Ceylan. 

Hôtes vertébrés : Surtout pathogène pour les 
jeunes dindes. 

Plormodium hufi. Muniz, Socires 
et Batik. 1950. 

Le cycle asexué dure 48 heures et suivant 
l’évolution aiguë ou chronique de la maladie, les 
schizontes contiennent de 6 0 8 mérozoites dans 
le premier cas et de20 à 30 dans l’évolution lente. 

Les gamétocytes qui sont allongés et les schi- 
zontes n’entourent pas le noyau de la cellule 
parai&. Les gamétocytes peuvent être à l’orl- 
gine d’un léger déplacement du noyau du globule 
rouge. 

Répartition géographique : Brésil. 
Hôte vertébré : Isolé chez un Piclforme (Rom- 

phastos toco). 
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Plosmodium pinottii. Muniz et Soares. 1954. 

Grands parasites dont les schizontes peuvent 
contenir de 6 à 18 mérozoites (en moyenne de 
6 à 8). 

Les gamétocytes sont allongés avec des extré- 
mités arrondies, ils n’encerclent pas le noyau de 
la << cellule-hôte >> et ne le déplacent pas. 

Les éléments asexués n’occupent pas une posi- 
tion déterminée dans le globule rouge. 

Répartition géographique Amérique du Sud. 
Hôtes vertébrés : Très pathogène pour les 

poussins et les pigeons, canaris, dindes, canards. 

Plosmodium joponicum. Ishiguro, 1957. 

Schizonte donnant naissance à un nombre de 
mérozoites variables(deZà8suivantlesauteurs). 

Parasites très petits et voisins de PI. juxtonucie- 
OR. 

Tous les stades du parasite sont presque 
toujours proches du noyau qu’ils ne déplacent 
p05. 

Gamétocytes ronds ou de forme irrégulière, 
avec quelques grains de pigment. 

Répartition géographique : Isolé au Japon. 
Hôtes vertébrés : Parasite naturel desvolailles 

domestiques, mais les dindes sont résistantes. 

Plasmodiom formosonum. Manwell, 1962. 

Schizonte affectant la forme générale d’une 
rosette possédant une moyenne de 8 à 10 méro- 
zoites (6 à 16). 

Parasites volumineux pouvant éventuellement 
déplacer le noyau du globule rouge. Les gamé- 
tocytes sont allongés en forme de saucisse, les 
macrogamétocytes possèdent une vacuole. 

Les éléments asexués tendent à prendre une 
position pôlaire dans le globule sans entourer 
SO” noya”. 

Le pigment est sous forme de gros grains. 
Répartition géographique : ASE. 
Hôtes vertébrés : krborophllo crudigularis. 

Plosmodiom gundersi. Bray, 1962. 

Schizonte 0 9 méroroites en moyenne (de 6 
à 14). 

Schizontes et gamétocytes sont allongés et 
occupent une position latérale dans le globule 
rouge sans le déformer, ni déplacer son noyau. 

Les jeunes parasites sont volumineux avec une 
importante masse chromatique. en vieillissant 

11s prennent uneforme amiboide, avec des r>seudo- 

Plosmodium aloudoe Celli et San Felice, 1891. 
brziuroe Gilruth. Sweet et Dodd, 

- 

- 

- 

- 

1910. 
copisironi Russel, 1932. 
cenfropi De Mello, 1935. 
chioropsidis De Mello, 1935. 
columboe Carini, 1912. 
gollinuloe De Mello, 1935. 
grossi Labbé, 1894. 
herodiadis De Mello, 1935. 
heroni Bas~, 1938. 
inconrfans Hartman. 1927. 
luizi Lucena, 1939. 
major Raffaelle, 1930. 
majoris Laveran. 1902. 
molorioe roupachi Parcvanidre, 
1934. 
noctuoe Celli et Son Felice, 1891. 
poddoe Brumpt, 1935. 
pw5erisJohnston et Clelond, 1909. 
subimmaculoius Grassi et Feletti, 
1890. 
siruthroms Fantham et Porter, 
1943. 
subpraecox Grassi et Feletti. 1891. 
tenuis Laveran et Marullaz, 1914. 
tumbayensis Mazza et Fiera, 1930. 
worielewskii Brumpt. 1909. 

podes pointus. 
Les granulations de pigment (2 à 5) apparais- 

sent dès les stades amiboïdes. 
Dans les formes schlzogoniques jeunes. les 

grains de pigment se rassemblent à un pôle. 

Les macrogamétocytes tendent à entourer le 
noyau de I’hématie, et les grains de pigment y  
sont plus gros et plus dispersés. 

Répartition géographique : Découvert au 
Libéria (Afrique). 

Hôte vertébré: Hibou (Strix wood@rdiinucholis). 

Différentes espéces de plosmodium douteuses 
ou tombées en synonymie 

Remarques sur la taxonomie au sein 

du genre plosmodium 

Au cours du 5e Congrès sur le paludisme tenu 
en 1953, certaines proposition5 sur la terminolo- 
gie des hématozoaires du genre Plosmodium 
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ont été avancées. II ressort de ce colloque que 
les parasites des mammifères soni regroupés dans 
les sous-genres Plosmodium. Loverania et Hepoto- 
cyst~s. Les parasites des oiseaux et des sauriens 
soni placés dans les sous-genres Hoemomoebo, 
Proteosomo. Isfiocyfozoon. eic... 

Depuis cette date un nouvel essai de claksifi- 
cotion * des parasites du paludisme aviaire a été 
réalisé et il en ressort les considéraiions sui- 
vantes : 

Les h6matozooires sont divisés en quatre 
QïO”p~S. 

10 Parasiies à gros schizontes ronds. Gamé- 
tocytes également ronds. Schizogonie exo- 
érythrocytaire dans les cellules du système histio- 
cytaire (réticule-endothélial). 

Sous-genre Hoemomaebo : groupant les 
anciens Plosmodium cothemerium ; P. dure : 
P. goilinaceum : P. matuimum. 

20 Parasites à gros schizontes et à cytoplasme 
abondant. Gamétocytes allongés. Schizogonie 
exo-érythrocytaire dans le système histiocytaire. 

Sous-genre Giovonnoloio : groupant les anciens 
Plosmodium circvmflexum : P. fallax ; P. lophuroe : 
P. polare. 

30 Parasites à petits schizontes avec peu de 
cytoplasme. Gamétocytes allongés. Schizogonie 
exo-érythrocytaire dans le système histiocytaire. 

Sous-genre Novyello : groupant les anciens 
Plosmodium hexomeriom : P. Juxtonucleore : P. 
nucleophilum ; P. rouxi ; P. voughoni. 

40 Parasites à petits schizontes et gamétocytes 
allongés. Schirogonie exo-érythrocytaire. peu 
dans le système histiocyiaire mais essentiellement 
dans le système hémotopoïétique. 

Sous-genre Hufia : nouvelle appellation pour 

le Plosmodium elongatum. 

MOUSTIQUES SUSCEPTIBLES D’gTRE VECTEURS DE PLASMODIUM 

AVIAIRES OU RECONNUS COMME TELS 

Aedes sp. Meigen 

Aedes oegyefr (Lmnoeus) 

Aedes olbopicfus (Skuse) 
- communis (De Geer) 
- geniculotus (Olivier) 
- mark (Sergent et Sergent) 
- scutelloris (Wofker) 
- friseriofus (SoyJ 

Anopheles 5~. 
- strcdei Root 
- subpicfus Grossi 

Armlgeres sp Theobald 
Culex sp. Linnoeus 

- fuscarws Wiedmonn 

- horfensis Ficolbi 
- qoinquefasciofus soy 

(= foilgons Wiedmonn) 

(“) CORRADE GARNHAM et LAIRD, 1963. 

Plosmodlum circumflexum 
- gallinoceum 

Plosmodwm cathemerium 
- gollinoceum 

relicfum 
Plosmodium gollrnocevm 

- 
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relrctum 

gollinaceum 
relictum 
cofhemerium 
elongotum 
gollinoceum 
cafhemerium 

? 
gollinoceum 
gallrnaceum 
cathemerium 
diCi”Ol 

relicium 
cothemerium 
gollinoceum 
juxtonucleore 
relicfum 
motufmum 
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- pipiens linnaeus cofhemerium 
ciicumflexum 
elongotum 
rel,clum 
mMI 

Plosmodium japonicum 
juxtanucleore 
cothemerium 
elongatum 
relictum 
cathemerum 
circumflexum 
elongoium 
relicfum 
P3UXI 
cothemerwm 
elongofum 
relictum 
roux, 
relicium 
circumflexum 
c~rcumflexum 
relictum 

Culex prpiens pollens Coquillett 

- salinarius Coquilletf 

(= iheobaldio) onnuloto {Schronk) 
melonuro (Coquillefi) 
longioreolaia (Macquart) 

Monson~o 59. Blanchard, 

HAEMOPROTEUS 

Kruse. 1890 

Synonymes : Loverania Grassi et Feletti, 1891 
(pro parte) ; Holteridium Labbé, 1894. 

Hoemomoebo Srmond, 1901. 
Hoemocystidium Castellani et Wil- 
ley, 1904. 

Comme les Plosmodrum. les Hoemoproteus 
parasitent les hématies de nombreux oiseaux et 
des vertébrés à sang froid. 

Leur étude ne permet pas cependant de savoir 
si toutes les espèces décrites depuis le début du 
siècle son+ valables et correspondent bien à des 
parasites différents. 

Les formes évolutives qui permettent de les 
reconnaître et de les Identifier sont les gamétocy- 
tes, dont la morphologie particulière en haltère 
leur n. valu I’appellationd’Holferidium. Lesformes 
de multiplication asexuée (schirontes) existent 
dans les organes internes mais ne sont pas 
visibles dans le sang circulant. Comme les Plos- 
modium. les Hoemoprotevxparasitant des hématies 
ont un cytoplasme qui contient des granulations 
pigmentaires. 

- gollinoceum 

Cycle parasitaire: 

Les vecteurs des Hoemoproteus sont des insectes 
vulnérants spécifiques appartenant aux familles 
des Cérotopogonidae et des Hippoboscidoe. 

Les sporozoïtes inoculés par l’insecte au cours 
de son repas sanguin pénètrent dans les ce,llules 
endothélioles des vaisseaux des organes profonds 
(foie, rate, et essentiellement poumon) dans 
lesquels se déroule la multiplication asexuée 
(schizogonie) devant aboutir aux « schizontes ». 
Arrivé dans sa «cellule-hôte» le sporozoïte 
grossit et s’organise en une quinzaine d’éléments 
uninucléés. non pigmentés et entourés d’une fine 
membrane, les cytomères, après une subdivision 
interne qui aboutit 0 la formation de cytomères- 
secondaires, une troisième division terminale 
donnent des milliers de schizozoïtes groupés 
dans les pseudokystes que constituent alors les 
cytomères initiaux. Lorsque la cellule endothé- 
liale se rompt ces pseudokystes passent dans la 
lumière des capillaires qu’ils tendent à oblitérer, 
puis dans un deuxième temps la membrane des 
cytomères se romptàson tour Iibérantdesschizo- 
zoites, ceux-ci passent dans la circulation et 
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vont envahir les hématies et éventuellement 
renouveler le cycle schizogonique. On peut trou- 
ver jusqu’à douze schizozoïtes dans un même 
globule rouge. mais généralement un seul arrive 
ci” stade gamétocyte. 

A l’état jeune le schizozoïte (= mérozoite) 
parasitant une hématie, se présente sous la 
forme d’un petit onneau cytoplasmique de 1 à 
2 mu de diamètre centré sur une vacuole et 
possédant un grain de chromatineàlapériphérie. 
Ce précurseur des gamétocytes se pigmente en 
vieillissant. et s’individualise en microgamétocyte 
mâle ou en macrogométocyte femelle, ayant la 
forme de saucisse, d’haltère, ou de croissant. 

Le microgamétocyteest pourvu d’un cytoplasme 
hyalin à noyau central volumineux, dans lequel 
on distingue de fines granulations de chro- 
matine fréquemment groupées en petites masses 
sphériques. 

Le mocrogamétocyte, a un cytoplasme plus 
dense et plus intensément coloré, le pigment est 

dispersé uniformément, le noyau est plus compact 
et son caryosome bien distinct. 

L’insecte vecteur s’infecte au cours du repas 
sanguin en ingérant ces formes présexuées, qui 
dans les quelques heures qui suivent. se conju- 
guent et donnent naissance à un zygote puis à 
un ookinète vermiculaire. L’évolution est alors 
la même que chez les Plosmodium, 4 jours plus 
tard on distingue de petits ookystes pigmentés 0 
la face externe de l’estomac. QU neuvième jour 
après le début de l’infection les ookystes sont 
mûrs (30 0 35 mu de diamètre) et libèrent des 
sporozoites de 7 à 10 mu de long. qui entre 
le dixième et le douxièmejourgagnent la partie 
abdominale des glandes salIvaires de l’insecte. 

Différentes espèces d’l-laemoproteus valables 

Haemoproleus columbae Kruse, 1890. 

Synonymes : H. moccollumi ; H. meiopelioe, 
H. iurtur, H. vilhenoi (?) 

Cycle: Seuls les stades présexués sont visibles 
dans le sang périphérique. La cellule endothéliale 
qui abrite l’évolution d’un schizonte est très 
hypertrophiée. Pour certains auteurs la schizo- 
gonie peut se produire sans passer par le stade 
cytomères. L’ensemble de l’évolution est super- 
posable au cycle parasitaire précédemment 
décrit, étant donné que I’Hoemoproteus columboe 
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est un des mieux connus du genre et a servi de 

modèle pour l’étude générale. 

Répartition géographique : Cosmopolite. 

Hôtes vertébrés : Pigeons domestiques et 
sauvages, tourterelles, et d’autres colombiforties 
sauvages. 

Vecteurs : Pseudolynchia canariensis (= Lynchio 
mouro). Lynch!a liwdlcolor. L. copensis, Micro- 
lynchio pusrllo, Ornithomyia aviculorra. 

La sporogonie a été également plwou moins 
partiellement obtenue chez d’autres insectes 
hématophages. 

Pouvoir pathogène : Faible en principe et 
sans signes cliniques externes. 

Haemoprofeur sacharovi *. Novy 
et Mc Neol. 1904. 

Cycle : Semblable au cycle,génér;al ; la schizo- 
gonie a lieu dans les cellules endothéliales des 
vaisseaux. 

Arrivés à maturité les gamétocytes remplissent 
complètement la «cellule-hôte » en la déformant 
et en augmentant son volume. II y  a peu de gra- 
nulations pigmentaires. Micro et macrogaméto- 
cytes ont l’aspect caractéristique, cytoplasme 
et noyau diffus sont pales chez le premier, alors 
que le macrogamétocyte prend bien le colorant 
et que noyau est compact. 

Répartition géographique : Amérique du nord 
et certaines régions d’Europe. 

Hotes vertébrés : Les colombiformes. 
Vecteurs : Pseudolynchia canariensis et peut 

être des culicoides. 
Pouvoir pathogène : Faible. 

Hoemoproteus nettionis. Johnston 
et Clelond. 1909. 

Synonymes : Hoemoproieus onat~s et H. hermoni 
Cycle : Comme dans le cycle général, les 

gamétocytes sont les seuls éléments parasitaires 
visibles dans le sang périphérique, les stades 
jeunes étant très rares. Micro et macrogaméto- 
cytes ont la forme de saucisse et peuvent encercler 
partiellement ou totalement le noyau de la « cel- 
lule-hôte » qui est souvent déplacé. Les gaméto- 
cytes contiennent de 12 à 30 (ou plus) granula- 
tions pigmentaires arrondies et tendant à se 

(*) Orthographe variable. exemple : rakharaffi. 
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regrouper à un pôle du globule sans que son 
volume soit modifié. On peut trouver des gaméto- 
cytes de forme globuleuse libres. 

Répartition géographique : Cosmopolite. 

Hôtes vertébrés : Ansériformes communs 
domestiques (canards et oies) et ansériformes 
sovvoges. 

Vecteurs : Similium rugglesi, Culicoides @liferus. 

Haemoproleus meleogridis. Levi ne. 1961 
(= H. se. Morehouse, 1945 ?). 

Cycle : Semblable ou cycle général. Gaméto- 
cytes volumineux occupant ou moins la moitié 

de la «cellule-hôte » allongés en forme de sou- 
tisse et entourant le noyau. Le microgamétocyte 
contient en moyenne 18 grains de pigment alors 
que le macrogamétocyte en contient de 18 à 48. 
Le volume du globule n’est pas augmenté. 

Répartition géographique : Amérique du nord. 

Hôtes vertébrés : Dindes sauvages et domes- 
tiques. 

vecteur : ? 

Hoemoproteus lophortyx. 0’ Roke, 1930. 

Cycle : On trouve les gamétocytes dans les 
globules rouges et occasionnellement dans les 
leucocytes. Ils prennent rapidement vne forme 
cylindrique puis en haltères et encerclent le 
noyau de la «cellule-hôte ». Ils contiennent de 
nombreuses granulations pigmentaires. On D 
trouvé des dépôts de pigment dans certains 
organes profonds. 

II arrive que dans cette espèce on trouve des 
figures de schizogonie dans le sang périphérique, 
bien qu’elle. se déroule comme à l’habitude dons 
les poumons, le foie, la rate. 

Répartition géographique : U. 5. A. 

Hôtes vertébrés : La caille (Loehoriyx colifor- 
nico) : maladie grave. 

Vecteur : Lynchio hirsuio. 

Hoemoprofeus fringilloe. Labbé, 1894. 

Morphologie caractéristique en haltère. Ten- 
dance à encercler le nbyau qui en principe n’est 
pas déplacé. La «cellule-hôte» est augmentée 
de volume. Microgométocyte peu coloroble et 

vacuolisé. Son noyau est ovoïde (3-3,s mu sur 
1,5-2) ayant généralement une situation polaire 

1: ians le parasite. Granulations pigmentaires au 
lombre de 13 à 17 situées surtout aux extrémités 
iu parasite. Macrogamétocyte à cytoplasme très 
:olorable surtout vacuolisé prés du noyau. 
Granulations pigmentaires bacilliformes dissé- 
ninées dans tout le cytoplasme et entourées d’un 
1010 clair (12 à 15). Le noyau du parasite est 
letit et occupe une position polaire. 

Répartition géographique : Cosmopolite ? 

Hôtes vertébrés : Nombreux passériformes. 

ioemoproteus conochifes. Fallis et Bennett, 1960. 

Cycle : Le volume du globule rouge parasité 
:st légèrement augmenté de volume et son noyau 
:st déplacé dans la plupart des cas. Le parasite 
>eutoccuper lestroisquartsdu cytoplasmedel’hé- 
natie. Macrogamétocyte à extrémités mousses, 
:on noyau mesure 3-4 mu sur 2 à 3, sa position 
ions le parasite est centrale ou bien il est Iégère- 
nent déplacé vers une extrémité. Cytoplasme 
/acuoloirecontenantdel2à28grainsde pigment 
iont le diamètreest inférieuràl micron et disper- 
iés en principe, mais pouvant se trouver en grou- 
les. Les mocrogamétocytes sont plus nombreux 
lue les microgamétocytes. 

Microgamétocytes plus petits, leurs extrémités 
iont plus épaisses. Le noyau est plus diffus et 
>Ius étendu, le cytoplasme est plus vacuolisé. 
.es microgamétocytes peuvent déplacer le noyau 
je la«ceIlule-hôte»sanstoutefois être en contact 
avec lui, ni avec les parois du globule. Le cyto- 
Ilame contient une vingtaine de granulations 
)igmentaires. 

Répartition géographique : Canada. 

Hôte vertébré : Isolé de Conochites conodensis 
:Galliforme) : Bonaso umbellus (Exp.). 

Vecteur : Culicoïdes s~hognumensis. 

Différentes espèces d’Haemoproteus signalés 
mais de validité douteuse 

Haemoproteus achilochus Coatney et Rouda- 
bush. 1938. 

oegithinoe De Mello, 1937. 
oloudoe Celli et San Felice, 1891. 
oluci Celli et San Felice, 1891. 
onthi De Mello, 1937. 
ontigonis De Mello, 1937. 

- osfuris-dussumeri DeMello,1937. 
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beckeri Roudabush et Coatney. 
1935. 
bromoe De Mello. 1937. 
bubonis Celli et San Felice, 1891. 
cenfropi De Mello, 1937. 
chelidonis Franchini, 1922. 
cherchenis Bathia 1938. 
chloriis Ortega et Berenguer, 
1950. 

coraciae Valles, 1939. 
corocm bengolensis De Mello 
et Alfonso, 1935. 

crumenium Hirst, 1905. 
cru ferreirae Tendeiro, 1947. 
danilewski Kruse, 1890. 
dondewskyi var. hirundmis Ser- 
gent ei Sergent. 1905. 

danllewskyi var. tinnunculus 
Wasielewski et Wulker, 1918. 

dicruri De Mello. 1937. 
ecoe Tendeiro. 1947. 
figueireda Dia, 1953. 
fontesi Tendeiro, 1947. 
fontesi var. cyanogosferi Tendei- 
ro, 1947. 

fmionoi Tendeiro, 1947. 
fulicoe Fonseca, 1938. 
oollinuloe De Mello. 1937. 
geocichloe Cleland et Johnston. 
1909. 

gloucid!i De Mello, 1937. 
qlaucidwm J&-q. 1931, 
&bulosvs Orte-& et Berenguer, 
1950. 

gronulosu~ Rey Vila, 1945. 
gymnorhidis De Mello, 1937. 
holcyona De Mello et Fonseca, 
1937. 

hondoi Maqsood, 1943. 
hedimelrs Cootney et Ro;da- 
bush, 1937. 

herodiolis De Mello. 1935. 
houssayr Jorg, 1931. 
lonii De Mello, 1937. 
maccallumi Novy et Mc Neol, 
1905. 

mocmpigmentatus Ortega et 
Berenguer, 1950. 

monsoni Sambon, 1908. 
massai Parodi et Nifio, 1927. 
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meliornis Cleland et Johnston. 
1909. 

melopeliae Laveran et Pettit. 
1909. 

meropr Zargar, 1945. 
montezl Dia. 1953. 
morne0 Tendeiro, 1947. 
morvony De Mello et Braz de Sa, 
1916. 

multiporosifons Ortega et Beren- 
guer, 1950. 

noscimentol Tendeiro, 1947. 
noctuae Celli et Sah Felice, 1891. 
noctuae var. nebroskengis Coat- 
ney et Roudabush. 1937. 

orioli De Mello. 1937. 
oryzworoe, Anschütz. 1909. 
oiocompsae De Mello, 1937. 
posseris Kruse, 1890. 
posforis De Mello. 1937. 
philemon Clelond et Johnston, 
1909. 

picoe Coatney et Roudabush, 
1937. 

pintai Tendeiro, 1947. 
piresi Chiu Kong Son, 1960. 
ploteleoe De Mello. 1937. 
porzonoe Galli Valerio, 1907. 
protasi Tendeiro, 1948. 
progm Coatney et Roudw 
bush. 1937. 

ptilotisClelondetJohnston,l909. 
queloe Morullaz, 1912. 
quiscolus Coatneyet West, 1938. 
raymundi ,De Mello, 1934. 
rileyi Molkani, 1936? 
rouxi Novy et Mc ;Neal, 1905. 
sonfosdiosi Chiu Kong Son. 
1960. 

sovionoe Tendeiro. 1947. 
scolopaci Galli Volerio, 1939. 
sequeirae Tendeiro, 1947. 
silvor Chiu Kong Son, 1960. 
~turni De Mello, 1937. 
tendeirai Dia, 1953. 
syrnri Moyer. 1911, 
tephrodornn De Mello, 1937. 
thereiceyxi De Mello, 1937. 
thereiceyxi var. reylonicus De 
Mello. 1937. 
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furtur Ortega et Berenguer. 
1950. 

- upupoe De Mello, 1937. 
- velans Coatney et Roudabush, 

1937. 
- velosco~ Tendeiro. 1949. 

vilhenai Dias, 1953. 
- wenyoni Sergent (Ed & Et), 1948. 

xonioloemi Zorgar, 1945. 
zorierops~ Chakravarty et Kar, 
1945. 

LEUCOCYTOZOON 

Danilewsky, 1890 

Comme les Plosmodium. les leucocytoroon sont 
des parasites protozoaires endoglobulares que 
l’on rencontre chez de nombreuses espèces d’oi- 
Sell”X. 

Les «cellules-hôtes » qu’ils parasitent et dans 
lesquelles on les trouve peuvent être de la lignée 
blanche ou de la lignée érythrocytaire. Cepen- 
dant il semble résulter d’une étude relativement 
récente, que seuls les parasites de la lignée 
érythrocytaire pouvaient se développer complè- 
tement ; cette affirmation reste très discutée. 

A la différence des Plozmodium, les Leucocyfo- 
zoon ne possèdent pas de grains de pigment (les 
exceptions faites à ce sujet, semblent ne pas 
devoir être retenues), ce qui suggère plus le 
parasitisme des leucocytes que celui des hématies. 

Cycle porosiloire. 

Dans ses lignes générales le cycle des Leucocy- 
1ozoon est assez superposable à celui des Plosmo- 
dium ou des Hoemoproteus. 

L’infection est transmise d’un oiseau malade à 
un oiseau sain, par l’intermédiaire d’insectes 
piqueurs hématophages : des Simuiiidoe et des 
Céroiopogonidoe. 

L’insecte. au cours d’un repas sanguin, inocule 
9 l’hôte vertébré, les sporozoites infectant8 
accumulés dans ses glandes salivaires, il se 
déroule chez celui-ci une succession de multipli- 
cations asexuées qui aboutissent à la formation 
de deux types de schizontes : des schizontes 
hépatiques d’u,n diamètre de 15 mu en moyenne 
localisés aux cellules porenchymateuses du foie, 
et des schizontes beaucoup plus volumineux ou 
mégaloschizontes dont les dimensions avoisinent 

ou dépassent100 mu et qui se développent dans les 
cellules endothéliales des vaisseaux, dans les 
organes profonds. 

Arrivé à maturité, chaque schizonte se subdi- 
vise en éléments cytoplasmiques nucléés à colo- 
ration bi-polaire, les mérozoïtes, organisés en 

groupe (cytomères), au nombre de plusieurs 
centaines. 

La schirogonie n’est pas unique mais peut se 
répéter, ce qui explique chez un même oiseau. la 
présence de schirontes et d’éléments présexués 
ou gamétocytes, résultant de l’invasion des cel- 
lules sanguines par les «éléments filles » déri- 
vant des schizontes, et qui apparaissent dans les 
huit jours suivant la piqûre de l’insecte. 

Les gamétocytes présents dans le sang de l’c- 
seau, sont les seuls éléments permettant le diag- 
nostic de l’affection. qui soient visibles dans la 
circulation, puisque 0 la différence des Plosmo- 
dium, les schizontes se trouvent dans les organes 
et non dans les cellules sanguines. 

On trouve rarement plus d’un gamétocyte 
par «cellule-hôte ». Ces gamétocytes sont de 
deux types : 

Les microgamétocytes mâles 0 cytoplasme 
hyalin et noyau granuleux. Suivant les espèces 
1 microgométocyte donnera 4 à 8 microgamètes. 

Les mocrogamétocytes femelles à cytoplasme 
plus dense, à noyau plus compact et granuleux, 
où l’on peut distinguer le karyosome. 

La simulie qui pique l’oiseau parasité, absorbe 
ces éléments sexués qui après fécondation dans 
son estomac donnent très rapidement un zygote 
immobile. Le zygote s’allonge et se mobilise en 
ookinète qui migre à travers la paroi stoma- 
cale de l’insecte pour venir s’enkyster ou niveau 
de la basale (face externe de l’estomac). Cette 
multiplication sexuée dure moins de huit jours, 
et les sporozoites qui en sont issus gagnent les 
glandes salivaires de l’insecte 0 travers l’hémo- 
cèle. 

Différentes espèces de leucocytozoon 
reconnues comme valables 

Leucocytozoon smithi. Laveran et Lucet, 1905. 
Cycle : Semblable au cycle général, les gamé- 

tocytes se trouvent dans les leucocytes. La schi- 
zogonie a heu dans le foie. Les gamétocytes 

d’abord globuleux, s’allongent (20 mu). La << cel- 
lule-hôte >> allongée pourvue de cornes cytoplas- 
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miques pâles mesure environ 45 mu sur 14. Les 
schizontes hépatiques sont ovoides (10,s sur 
13.5 mu). 

Répartition géographique : Amérique du Nord, 
Europe. Crimée. 

Hôtes vertébrés : Dindes domestiques et sou- 
vages. 

Vecteurs : Slmrlrum occidentale, 8. nrgraporvum, 
8. slossoflae, 5. venusfum. 

Leucocytozoon neovei. Balfour, 1906. 

Cycle : La nature de la <<cellule-hôte >> reste 
discutée. Les gamétocytes proprement dits 

mesurentde20à25musur5mu. L’ensemblede la 
<<cellule-hôte >> mesure 50 mu sur 5 à 10 mu. 

Dans une seule a cellule-hôte >> on peut ren- 
contrer deux gométocytes de mêmes sexes ou de 
sexes différents. 

Leucocytozoon simondi. Mathis et Leger. 1910. 

Synonymes : 1. (I~R~IS Wlckware, 1915 et 
L. onseris Knuth et’Magdebourg, 1922. 

Cycle : Parasite très étudié, son cycle sert de 
bases aux connaissances actuelles sur les leu- 
cocyforoon. On rencontre ses gamétocytes, dans 
les lymphocytes, les monocytes et éventuelle- 
ment dons les globules rouges. La multiplication 
asexuée se déroule dans le foie, le cceur. le cer- 
veau, la rate, les poumons, les ganglions, le pan- 
créas, les re,ns. 

Répartition géographique : Afrique. 
Hôtes vertébrés : Isolé de Numida pfylorhyncha. 

II existe deux types de schizontes ; les schi- 
rentes hépatiques localisés uniquement au foie 

ils mesurent de 11 à 18 mu. 
Les mégaloschizontes beaucoup plus volumi- 

neux (60 à 100 p) dans les autres organes. 
Ceux-ci pouvant dériver des précédents, les deux 
sortes de schizontes évoluent de la même ma- 
nière, ils forment des cytomères puis des méro- 
roites. 

Leucocylozoon coulleryr. Mothis et Leger, 1909. 

Synonymes : 1. ondrewsi Atchley. 1951 et 
L. schufneri Prowazek, 1912. 

Cycle : On trouve des gométocytes dans les 
leucocytes et dans les globules rouges ils ont une 
formerondedel2àl5mudediamètreenmoyenne 
avec un noyau de3 à 4 mu. Le microgamétocyte 
qui par exflagellation peut libérer ,b microga- 
mètes mesure 10 mu sur 12, et la « cellule-hôte» 
qui le contient de 13 à 20 microns. 

Répartition géographique : Amérique du 
Nord, Indochine. Inde, Malaisie, Sumatra. 

Hôtes vertébrés : Les poussins de basse-cour, 
mais le pouvoir pathogène qui revient en propre 
à ce parasite est difficile à déterminer du fait des 
infections mixtes avec L. sobroresi. 

Les microgamétocytes et les macrogaméto- 
cytes sont plus ou moins allongés et mesurent 
de 14 à 22 microns. La «cellule-hôte » peut 
atteindre 55 microns. 

Répartition géographique : Amérique du 
Nord, Europe. Indochine. 

Hôtes vertébrés : Ansériformes domestiques 
et sauvages. 

Vecteur5 : Simulium venustum, .S.’ croxfom, 
8. Euryodminiculum,,S. rugglesi. 

Leucocytozoon morchouxi. Mathis et Léger, 1910. 

Synonyme : L. turfur. 

Cycle : Les gamétocytes se rencontrent dans 
les leucocytes sauf exception. Le mlcrogaméto- 

. . 
Vecteur : Culicordes orakawoe (au Japon). 

Leucocyfozoon sabraresi. Mothis et Leger, 1910. 

Synonyme : L. schuffnerl Prowozek, 1912. 
Cycle : Pratiquement inconnu en dehors des 

généralités. Les gamétocytes sont allongés. Le 
microgamétocyte mesure20 mu sur 6. Le mocro- 
gamétocyte 22 p sur 6,5. La «cellule-hôte » qui 
héberge le parasite mesure environ 67 microns 
sur 6, et son noyau est réduit à une bandeétroite 
orientée dans le grand axe du parasite. 

Répartition géographique : Inde. Indochine, 
Malaisie, Java, Sumatra.~ 

cyte mesure 0 In” 5”Tll. Le macrogame+ocy+e de 
forme ronde ou elliptique mesure 9 p sur 12 p, 

Répartition géographique : Cosmopolite. 

Hôtes vertébrés : Colombiformes domes- 
tiques et sauvages. 

Haies vertébrés : Les poussins de basse-cour. 

Leucocytozoon schoutedeoi Rodhain. Pons, 
Vondenbranden et Bequaert. 1913 

Parasite de forme arrondie et chargé de gra- 
nulations. Les mocrogamétocytes ont un cyto- 
plasme vacualisé, un noyau irrégulier, ils 
mesurent 12.7 p de diamètre. La « cellule-hôte » 
qui les contient peut atteandre 17.5 CL. Les micro- 
gamétocytes sont un peu plus petits avec 10.66 p 
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de diamètre ; leur cytoplasme contient égale- 
ment des granulations et leur noyau peul 
s’étendre sur un diamètre de 7,7 p, 

Répartition géographique : Afrique. 

Hôte vertébré : Isolé d’un galliforme (Gailus 
bonkivo). 

Leucocytozoon SP. Dhanapala, 1962, 

Cycle : Parasite présent dans une «cellule- 
hôte » de forme allongée et mesurant 39 microns 
de long. Le microgamétocyte mesure 22,8 p 
sur 7,6. son cytoplasme est coloré en bleu pale 
et son noyau en rose pâle. Le macrogamé- 
tocyte mesure 26,6 p sur 7,6, il se colore plus 
intensément que le microgamétocyte. et son 
noyau rose et compact a 2 p de diamètre. 

Répartition géographique : Ceylan. 
Hôte vertébré : Isolé de Gollus lofoyettei. 
vecteur : ? 

Différentes espèces de leucocytozoon 
de validité douteuse 

Leucocytozoon onellobioe Cleland et Johnson. 
1911. 

Leucocytozoon ordeoe Rodhain, Pons, Van den 
Branden et Bequaert, 1913. 

leucocytozoon oudieri Loveran et Nattan-Lar- 
rier, 1911. 

Leucocytozoon beourepoirei Dias, 1951, 
Leucocytozoon beresheffl Sambon, 1908. 
Leucocyfozoon bonosae Clarke, 1935. 
Leucocytozoon hou ffordi Léger et Blanchard, 1911. 
Leucocyfozoon brimontl Mathis et Léger, 1910. 
Leucocytozoon cambournoci Çronca. 1912. 
Leucocyiozoon coprimulgi Kerandel, 1913. 
Leucocyiozoon centropi Fanthom, 1921, 
Leucocytozoon chloropsidis de Mello, 1935. 
Leucocyfozoon circaefl Sergent et Fobiani, 1912. 
Leucocyiozoon corocioe bengholensis De Mello, 

1935. 
Leucocytozoon costoe Tendeiro, 1948. 
Leucocytozoon donilewskyi Ziemann, 1898. 
Leucocytozoon dubreuili Mathis et Léger, 1911, 
Leucocytozoon eurysiomi Kerandel, 1913. 
leucocyiozoon francai Nikitine et Artemenko, 

1927. 
Leucocyfozoon froncoe Tendeiro, 1947. 
Leucocyfozoon froncolmi Kerandel, 1913. 
Leucocytoozoon frrngiilmorum Woodcock, 1910. 

Leucocytoroon galli Ivanic, 1937. 
Leucocytozoon gentill Léger, 1913. 
Leucocytozoon kerondeii Mathis et Léger,’ 1911. 
Leucocytoozoon loverani Franca, 1912. 
Leucocyfozoon leboeufi Mothis et Léger, 1911. 
Leucocytozoon leitooi Tendeiro, 1947. 
Leucocyfozoon legeri Fronca. 1912. 
Leucocyioroon liofhricis Loveron et Morullaz. 

1914. 
Leucocyforoon lovot~ Seligman et Sambon, 1907, 
Leucocyiozoon lufz~ Carini, 1920. 
Leucocytozoon mocleoni Sombon, 1908. 
Leucocytozoon mqoris Laveran, 1902. 
leucocytozoon morchouxi Mathis et Léger, 1910. 
leucocytozoon monsoni Sam bon, 1908. 
Leucocyiozoon morfrni Mathis et Léger, 1911. 
Leeucocytozoon morlyi Gommes, 1918. 
!eucocyfozoon mothisi Franca, 1912. 
!eucocyfozoon mesnllr Léger et Mathis. 1909. 
!eucocytozoon mirandoe Franca, 1912. 
!eucocyiozoon monardi Rodhain, 1931, 
!eucocytoroon numidoe Kerondel, 1913. 
!eucocytozoon peolopesi Dias, 1951. 
leucocytozoon rolli Galli-Volerio. 1930. 
leucocytoozoon roubaudl Mathis et Léger, 1911. 
aucocytozoon seobrae Franca, 1912. 
k~ocyiozoon schufneri Proworek, 1912. 
.eucocyfozoon struthionis Wal ker, 1913. 
.eucocytozoon foddl Samba 1907. 
xucocytozoon vandenbrandeni Rodhain, 1931. 
.eucocytozoon ziemon, Laveran, 1902. 
.eucocytozoon ziemoni yor. buboms Fanthom, 1926. 
.eucocytozoon zuccorellii Léger, 1913. 

TOXOPLASMA ET PARASITES VOISINS 

De par l’ubiquité que semble revêtir la Toxo- 
+xmose. le genre de parasites que nous envi- 
agerons maintenant, a une importance beau- 
:OU~ plus grande que les différents groupes que 
70”s avons brièvement examinés jusqu’ici. 

En effet la Toxoplasmose aviaire est impor- 
ante à deux points de vue. 

D’abord parce que c’est une maladie d’élevage 
jes volailles domestiques et des oiseaux en géné- 
.aI, exerçant un pouvoir pathogène certain. 

Ensuite, encore plus importante parce que 
:‘est une zoonose, et par le rôle de réservoir de 
x virus » que représentent ces mêmes volatiles 
lis-à-vis de l’homme. Cependant cet aspect de la 
question étant hors de notre propos. il ne sera 
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die ré&ltant ‘d’un parasitisme bien particulier, 
d0 à la prolifération d’un organisme dont 
l’identité o été très discutée. 

Genre Toxoplasmo. Nicolle et Monceaux, 1908. 

Les toxoplasmes sont des protozoaires * dé- 
pourvus de granulations pigmentaires, de forme 
oblongue (éventuellement globuleuse dons les 
tissus), et légèrement arqués. Ils possèdent un 
gros noyau’dont le volume est presque les 2/3 de 
la cellule entière, et ils ont un contour parfaite- 
ment distinct. Bien que dépourvus d’organes 
locomoteurs ils sont mobiles grace h un réseau 
de fibrilles superficielles. 

Dans l’organisme on peut rencontrer les toxo- 
plasma soit sous formes libres dans I’exsudat 
péritonéal d’un animal sensible précédemment 
inoculé, ou même dans le sang ; soit dans les 
cellules du système réticule-histiocytoire, dans les 
lymphocytes, les histiocytes, les grands mono- 
nucléaires, et le cytoplasme des hématies ; soit 
enfin sous forme de pseudokystes dont le tissu 
de prédilection est le tissu nerveux, encore que 
chez les oiseaux ces preudokystes soient rares. 

Cycle parasitaire 

Du point de vue général la pénétration des 
toxoplasmes dans l’organisme (d’ailleurs encore 
très mal connue) peut se faire par voie digestive, 
respiratoire, transcutanée à la faveur d’une 
solution de continuité. également à travers les 
muqueuses quelque soit leur nature. La voie 
sanguine permet l’infection lors de piqûre acci- 
dentelle ou de morsure, les insectes hémoto- 
phages pourraient aussi assurer la transmission 
mais leur rôle n’a pas encore été prouvé. 

La « celjule-hôte » infectée devient rapide- 
ment le théâtre d’une multiplication intense, en 
effet les toxoplosmersemultiplient par bipartition 
longitudinale ou par bourgeonnement, et du fait 
de l’accumulation des parasites (pouvant être 
plusieurs dizaines) son noyau se trouve déplacé 
et repoussé contre la paroi cellulaire. Dans le 

envisoqé ici que la Toxoplasmbse comme mala- cytoplasme de la cellule Darositée les toxo- 
,Ias’me* peuvent se grouper en rosette. Certains 
auteurs ont vu dans ce genre de multiplication 
une schizogonie superposable à celle observée 
dans le genre Plosmodium. Arrivée à un stade 
de réplession déterminé, la «cellule-hôte » peut 
éclater et libérer son contingent de parasites 
qui par voie sanguine vont renouveler le cycle 
en infectant d’autres cellules. Mais il peut égale- 
ment se faire que par la paroi cellulaire résiste. 
il se forme alors un pseudokyste qui serait une 
forme de stabilisation et pourrait se calcifier. 

En dehors des différentes formes que nous 
venons de citer, on o signale dans le tissu ner- 
veux des formes otypiques se présentant comme 
des ornos arborescents et également des corpus- 
cules arrondis intra-cytoplasmiques. 

Mise en évidence des porosiles. 

Sans doute a-t-on trouvé des toxoplasmes cher 
les animaux bien avant d’en mettre en évidence 
chez l’homme, mais précisons que si8 la compré- 
hension du paludisme humain o été largetient 
facilitée par l’examen des animaux, l’inverse 
s’est produit en matière de toxoplasmose ani- 
mole. Les méthodes d’investigations sont remar’ 
quablement plus poussées en médecine humaine. 
où la maladie revêt une incidence onte et post- 
natale, qu’en médecine vétérinaire, 00 les tra- 
vaux. dans ce domaine, sont moins avancés. 

Comme les outres parasites sanguins endo- 
érythrocytoires les toxoplasmes peuvent être 
colorés par la méthode de Giemsa, Soit pour la 
recherche dans le sang, soit pour des diagnostics 
sur frottis d’organes. Dans de telles conditions le 
parasite apparalt avec des dimens/ons de 
2 x 7 microns en moyenne, wec un volumineux 
noyau rose de 1 à 1.4 mu de diamètre, un cyto- 
plasme bleu pâle plus foncé aux extrémités du 
porositedontl’uneestorrondieetl’autrep~us poin- 
tue : quelques granulations sont parfois visibles 
à fort grossissement. Les toxoplos~es qui sont 
Gram - peuvent se colorer égale&nt ou Bleu 
de Méthylène, à KHématoxyline ferrique, par la 
coloration de Mann ou par celle de Pappenheim. 

Inoculolion d’épreuve (I~X animaux sensibles : 

Classiquement on utilise la souris blanche et 
également le spermophile de Macédoine, le 
Hamster doré, l’écureuil marocain. On pourrait 

Retour au menu



utiliser aussi l’inoculation 0 l’embryon de poule 
et les cultures de tissus. 

Tests sérologiques : 

Le dye-tesf de Sabin et Feldmon (un sérur 
« anti » fait perdre ou cytoplasme du parasit 
sa propriété de se colorer). La fixation d# 
complément. Mise en évidence des anticorp 
neutralisants, protecteurs, ou fluorescents. 
L’hémagglutination. 

Sympfamofologie : 

La maladie qui peut se déclarer dans de 
effectifs d’oiseaux (élevages industriels) ou su 
des volatiles isolés, se traduit par des trouble 
de l’équilibre et par la paralysie des pattes, et dl 
graves manifestations entéritiques. Des trouble 
oculaires caractérisé5 par une iridocyclite ou une 
choriorétlmte aboutissant à I’amblyopie ou à I( 
cécité. On peut constater des myocardites, de: 
encéphalitesavec nécroseduchiasmaoptique. Le: 
animaux ont la Crète cyanosée et sont cochec 
tiques. 

A l’autopsie on trouve des foyers de nécrost 
au niveau du foie, de la rate, du coeur. des gan. 
glions et des poumons et une infiltration leuco- 
cytaire de la muqueuse du tube digestif, rare- 
ment des pseudokystes. 

Répartition géographrqoe : Maladie cosmopolite. 

Différentes espèces de toxoplasmes d6crites : 

De nombreuses espèces de toxoplasmes pni 
été décrites chez les oiseaux comme chez les 
autres vertébrés d’ailleurs, mais aujourd’hui 
on s’accorde à penser qu’il n’existe qu’une seule 
espèce de toxoplasme pouvant s’adapter 0 de 
nombreux hôte5 tout au moins en ce qui concerne 
le5 homéothermes. 

Parmi les espèces sIgnalées chez les oiseaux : 
Joxoplasmo avwm Marullar, 1913 : Jox. colum- 

boe Yokimoff et Kohl:Yakimoff, 1912 ; Jox. 
francae De Mello, 1935 ; Jox. fulicoe De Mello, 
1935 ; JO~. gallinorum Hepding, 1939 ; Jr+ lio- 
fhricir Laveran et Marrullaz, 1’914. 

Genre Atoxoplasmo. Gornham, 1950. 

Afoxoplasma orgyoe Garnhom, 1950. 

Nouveau genre voisin des toxoplasmes, les 
Atoxoplasma s’avèrent être parasites des grands 

mononucléaires du système’réticulé et éventuel- 
lement des lymphocytes du poumon. Quelques 
cc cellules-hôtes >> pouvant se rencontrer dans le 
sang périphérique, mais rarement dans les 
frottis de foie et de rate. 

Le parasite a une forme de saucisse à contour 
indistinct, quelquefois légèrement courbé et ses 
deux extrémités sont arrondies ; on peut trou- 
ver des formes ovales (7,5 sur 3 microns) et des 
formes sphériques. 

L’Afoxoplosma, n’est pas mobile et a un noyau 
volumineux. Aucune forme de schizogonie n’a 
été observée, mais on a rencontré des «cellules- 
hôtes » contenant 4 à 5 parasites ronds. 

La confusion avec des méroroïtes de coccldies 
en migration par la voie hémotogène, des hae- 
mogrégarines, ou des stades exoérythrocy- 
taire5 de Plosmodium, Hoemoproieus et leucocy- 
tozoon, n’étant pas possible, un nouveau genre de 
parasites est donc créé. 

Répartition géographique : Afrique de l’Est, 
zt... ? 

Hôtes vertébrés : Argyo rubiginosa’ et Lan~us 

rolloris. 
Pouvoir pathogène : Néant. 
Remorque (1) Garnham place également dans 

e genre Atoxoplasmo, le Joxoplosmo ovium de 
Vlarullaz (1913), que nous avan signalé dans le 
genre Joxoplasmo. 

Remorque (2) Des travaux plus récents et en 
ou5 ca5 postérieurs à ceux de Garnham, ont 
-epris la question des différentes espèces de 
,oxoplasmes et du ‘nouveau genre dont nous 
vmons de parler. II s’agit du genre Lonkesierello 
abbé, 1899 que nous verrons maintenant, et 
jui à tort ou 0 raison doit remplacer le genre 
ltoxoplosmo. 

Aloxoplasmo coccothrousfis Co’rradetti et 
;canga. 1963. Parasite trouvé en ‘Italie sur un 
eprésentant de la famille des Fringillidés. 

AEGYPTIANELLA ET PARASITES VOISINS 

hnre Aegyptionella. Carpano, 1829. 

Synonyme : Balfcwio Dschunkovsky, 1937. 

Ce genre de parasite n’a rien de commun avec 
eux que nouz venons de voir, ni sur le plan de la 
nrphologie. ni sur le plan de la biologie. 

Les Aegypiianello sont décelables dans le cyto- 
>Iasme des hémotles. sous la forme de fines 
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granulations rondes, ovoides. ou pyriformes, 
dépourvues de pigment et de couleur rouge 
après coloration par le Giemsa. 

Aegyptianello pullorum. Carpono. 1928. 

Cycle et morphologie : 

La biologie du parasite est très moi connue. 
Les premiers stades semblent être ce5 granula- 
tions rouges que nous venons de signaler et dont 
le diamètre esf inférieur à 1 mu. De par /a colora- 
tion observ&, il semble que ce parasite soit 
essentiellement constitué par ces grains de chro- 
imatine, cor dons les formes jeunes on trouve 
rarement un cytoplasme périphérique. En vieil- 
lissant les parasites gardent une forme ovoide 
pouvant atteindre 4 p de diamètre, avec une 
vacuole centrale ; le cytoplasme alors plus 
important s’organise en anneau. et le grain de 
.chromatine persistant, le parasite peut alors se 
comparer par 5a forme aux piroplasmes. 

On peut trouver plusieurs parasites dons un 
même globule rouge sans qu’il soit hypertro- 
phié ou que son noyau soit déplacé. 

On rencontre enfin des formes de multiplica- 
tion (schizontes). qui résultent de la division 
d’un élément parasitaire initial. Ce5 formes sont 
rares et mesurent de 2 0 4 p. A la différence des 
Babesia ou des Nuttolia. ces xschizontes » pro- 
duisent 4 à 20 «cellules-filles » ou mérozoïtes, 
qui s’organisent en figures géométriques trian- 
gulaires ou quadrangulaires. 

On ignore si les globules rouges des oiseaux 
hébergent des gométocytes, et si les tiques qui 
propagent le « virus » et lui servent de réservoir, 
permettent la sporogonie du parasite. On ignore 
en un mot, s’il existe une reproduction sexuée. 

Répartition géographique : Bassin méditerra- 
néen, Europe Orientale, Afrique, U. R. ‘S. S., 
Asie. 

Hôte5 vertébrés : Volailles domestiques, 
pigeons domestiques et sauvages et oizeaux 
souvoges (entre autres I’autr&he). 

Vecteur : Argas persicus (cependant des conta- 
minations d’effectifs ont été constatées sons qu’on 
‘puisse mefire cene fique en cause). 

Aegyptianello moshkovskii (Schurenkova. 1938) 
Poisson, 1953. 

Cette espèce d’Aegyptionelia est très volsine 
-de la précéder& par 50 biologie et sa morpho- 

logie. Ce parasite peut se présenter dans le 
cytoplasme des hématies soi? sous forme de 
corpuscules anaplasmoïdes de 0.2 à,0,6 p, soit 
de « bacilles » constitués d’un grain de chroma- 
tine avec un prolongement cytoplasmique rnesu- 
rant 0,7 sur 1 p, soit enfin sous forme d’anneaux 
de 0,9 à 5.3 p de diamètre. 

On o également trouvé des formes de multi- 
plication en « schizonte »à 4 mérozoites disposés 
en croix (quelquefois 6 éléments). 

Répartition géographique : U. R. 5. S., Asie, 
U. S. A., Afrique. 

Hôtes vertébrés : Poulet, dinde, héron, aigle, 
corbeau. 

Synonymes éventuels d’Aegyptionello moshkov: 
skii : 

Plusieurs parasites ressemblant à celui dont 
nous venons de parler ont été décrits depuis la 
découverte de Carpano. Certains ont vu dans 
ceux-ci des synonymes d’A. moshkovskli, ce sont : 

Sogdianello moshkovskir Schurenkova, 1938 ; 
Babesia ordea Tournonoff 1940 : Nuifolia shoriri 
Mohamed. 1952 : Babesm moshkovskir La!rd et 
Lari 1957. 

Sans doute faut-il considérer également 
comme synonyme le Piroplosmo ovium décrit par 
Rousselot (1946-1947), espèce sur laquelle on 
possède trop peu d’éléments pour la considérer 
comme réellement originale. Il en est de même 
d’un parasite découvert chez la poule en Afrique 
du Sud par Coles (1937) et morphol,ogiquement 
voisin du Sauroplasmo thomosi de Dutoit (1937), 
parasite d’un lézard. 

LANKESTERELLA 

Labbé. 1899 

Groupant des parasites de la ‘famille des 
Emerijdoe le genre Lankesierello n’était repré- 
senté que par vn individu (L. mrmma de la gre- 
nouille) jusqu’au récent travail de Lainson 
(1959). qui en décrivant deux parasites endo- 
leucocytaires trouvés chez des moineaux et des 
canaris d’Angleterre, a donné un regoln d’ac- 
tualité 0 ce genre e+ y  a fait entrer I’Atoxoplasmo 
de Gornham (1950) ansi que d’autres parasites 
précédemment décrits. * 

(*) Les hoemogreqorines d’Aragao (1911 e+1913), olors 
que I’hoemoqreqarine bien réelle de HOARE. 1924 (Hepo- 
lcraon dei. sur un aigle de l’Inde) devraitêlre conservée 
comme étant un parasite différent. 

SQ 
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Les Lonkesierello sont situés dans une «va- 
I CU& » du cytoplasme d’une «cellule-hôte », qu 

est habituellement un monocyte ou un lymphe 
cyte. On voit rarement des formes libres. Ce: 
parasites à contour vague on+ un aspect de sw 
tisse avec un cytoplasme finement granules 
dans lequel quelques petites vacuoles son 
visibles. Les dimensions sont en moyenne de 3 1 
sur 5. 

t 
Le cycle ne comporte pas d’hôtes intermé- 

diaires, schizogonie et sporogonie ze déroulan 
chez le même individu. II existe deux types dc 
schizontes : les premiers donnent de nombrew 
méroroïtes (10 à 30 qui mesurent 3,6 sur 2,3 p 
les outres schizontes donnent naissance à de: 
mérozoites moins nombreux mais plus valu. 
mineux (5,7 p sur 3,5), ceux-ci sont hétéropô- 
laires, avec une extrémité arrondie et l’autre 
pointue (ce qui rappelle la forme générale de: 
toxoplasmes). 

/ 

/ 

/ 

Les gamétocytes ze rencontrent essentielle- 
ment dans le foie, la rate et les poumons. Les 
macrogaméiocytes mûrs ont environ 14.5 p de 
diamètre, et les microgométocytes peuvenl 
libérer 60 à 100 microgamètes de 3.5 sur 0,45 mi- 
crons. Après conjugaison des éléments sexués 
on obtient un oocyste à parois épaisses, qui sans 
produire de sparoblastes ni de sporocystes. 
libère quand il arrive à maturité des sporozoïtes 
de 3,6 sur 1.8 p Ces derniers renouvellent le 
cycle en envahissant les lymphocytes ei les mono- 
cytes de la circulation. 

Répartition geographique : Angleterre, et 

peut être cosmopolite ? 
Vecteur : Dermonyssus galiinoe (ce pou devant 

être considéré comme réservoir de virus, les 
oisillons s’infectent en l’absorbant). 

Différentes espèces de lonkesferello décrites : 

1. garnhamr Lainson, 1959. 
L. serini Lalnson, 1959. 
L. corvi Boker, Lainson et Killick-Kendrick, 1959. 
1. poddoe (= Hoemomoebo danilewrki Laveran, 

1900). 

- (= Hoemogregorino paddoe Aragao. 
19111. 

- (= T&piasmo ovivm Morullaz, 1913). 
- (= Atoxoplosmo avium Garnham. 1950) 

1. adlei (= Haemogregarina odiei ‘Aragao, 1933) 
d’après Adie, 1908. 

1. orgyoe (= Atoxoplosmo Gornhom, 1950). 

L. omodinoe (= Leucocytogregorino omodinoe, Fan- 
tham, 1924). 

DISCUSSION. - CONCLUSION 

En considérant l’ensemble des parasites dont 
il vient d’être question, il semblepossibled’étoblir 

entre eux si ce n’est une filiation réelle, tout au 
moins une comparaison entre leurs différents 
stades de «spécialisation ». 

Ainsi les Plosmodium sont unanimement consi- 
dérés comme des parasites hautement spécia- 
lisés, par le fait que leur schizogonie, en dehors 
de la phase exoérythocytaire. se déroule dans 
les hématies. 

Viennent ensuite les Hoemoproieus et plus loin 
encore les Leucocytozoon, chez lesquels la schiro- 
gonie se produit dans les cellules des organes 
profonds. Pour les leu~ocytozoon cette schizo- 
gonie semble encore plus dispersée et il est 0 re- 
marquerqu’ilsprésententdevxtypesdeschizontes. 

Les Hoemoproteus et les Leucocyfozoon ne se 
rencontrent jamais dans le sang périphérique. 
les seuls éléments parasitaires visiI$es étant leurs 
gamétocytes. II n’est donc pas possible comme il 
en a déjà été fait mention, d’inoculer du sang 
d’un oiseau malade à un hôte neufdans le but de 
reproduire l’infection (c’est du tioins l’opinion 
généralement odmlse). Cette difficulté d’inocu- 
lation explique le stade débutant où en sont les 
btudes de ces parasites. II est objectivement 
impossible de dire à l’heure actuelle si telle ou 
;elle espèce d’Hoemoproieus ou de Leucocytozoon 
:st bien valable et non pas synonyme d’une autre, 
quand on ne l’aperçoit qu’une seule fois ; étant 
donné surtout la grande ubiquité des Hoemo- 
~oteus et le fort pourceniage d’oiseaux qu’ils 
xrasitent. 

Certains auteurs recherchant les liens pouvant 
iventuellement exister entre ces hémoparosites 
,nt vu dans les Hoemoproieus et les Leucocyto- 
roon des proches parents des Lonkesterello et 
jes Hoemogrégorines, ainsi que des voisins des 
Ioccidies avec des intermédiaires illuslrés par 
es coccidies à deux hôtes et les Sporozoaires 
xrtiellement adaptés au sang (Schellocklo et 
.onkesierello). 

En ce qui concerne le traitement de ces diffé- 
-entes protorooses, on peut dire sans entrer dans 
e détail, qu’il n’existe pas de thérapeutique 
spécifique contre les Leucocyiozoon. Des résultois 
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Inconstants ont été obtenus dans le traitement des 
Haemoprotéoses avec la Quinacrine. 

Les Toxoplasmoses sont justiciables de I’em’ 
‘ploi de I’Auréomycine, de la Rovomycine, des 
sulfamides et des sulfones. 

L’Aegyptianellose peut être traitée par I’lchtar- 
gan. 

Les Plasmodioses enfin relèvent des traite- 
ments classiques avec les antipaludiques du type 
Qulnacrine. 

INDEX DES PARASITES ET DE LEURS HOTES 

ORDRE DES CORACIADIFORMES 

H. sp. 
H. sp. : L. sp. 

H. sp. 

H. sp. : i. $3 (R) : L. ziemonni 
H. ecoe 
H. sp. 

H. fontesi. 

H. 5p. : i. sp. 

H. sp. : L. $3. 

L sp. 

H. sp. : Ii. cwzferreirae : 1. sp. : 1. froncae. 

L. sp. : L. e”ryr‘omi. 

H. sp. 

H. sp. 

H. olcyoni. 

L. sp. 

H. SP. 
H. sp. 
H. sp. 

H. sp. 

H. mempi. 

H. sp. 

1. 5p. 

H. sp. 

H sp. 

H. upupue. 

ORDRE DES APODIFORMES 

H. sp. 

H. SP. ; L. sp. ; L. caprimuigr ; P. sp, 

H. SP. : L. rp. : L. coprimulgi. 

H. sp. 

L. sp. 

i. sp. 

* Remarque : La mention (SP.) gui suif les leltres H., L. ou P. correspond à des espkes d’flaemoproteus. de Leucyfozooo 

ou de Plosmodium nao nommées. En ce qui concerne les ieucocyformn en particulier certains sont suivis des lettres (R) 

ou (L), celles-ci distinguent des former de parasiter ronds ou longs. Enfin on rencontrera la men!ion (Exp) elle se rap- 

porte 0 une transmission expérimentale réussie sur l’oiseau considéré. 
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ORDRE DES TROGONIFORMES 

39 frogon ofricoilis H. sp. 

ORDRE DES PICIFORMES 

40 BUCCO mac”,of”s slr!of,pe‘f”s H. sp. 

41 Campethera punctuligera H. berges!. 

42 Chloronerpes rubigioorus yucoionensis P. ‘p. 

H. sp. 

ORDRE DES CUCULIFORMES 

L. sp ; 1. ieotropi. 

H. SP, : P. sp. 

H. sp. 

H. sp. : i. sp. 

H. $2. 

H. sp. ; H. froiionoi : 1. SP. m. 

H. mtrropi : L. sp, : P. sp. : P. ceniropi. 

H. sp. : 1. sp. 

H. sp. 

H. sp. : L. sp. (R). 

Ii. sp. 

P. sp. 
H. sp. 
H. mon+ezi : P sp. 

H. sp. 

P. vaughanr 
P. sp. 

L. sp. 

H. sp, : P. sp. 

H. sp. 

i. sp. (R). 

H. sp. 

H. sp. 

H. sp. 

H. SO. 

ORDRE DES PSITTACIFORMES 

H. sp. 

H. SP. 
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82 Aratrngo strenua 
83 Bornardius sem,lorq”olo 
84 corylhr (= Loricdur) pur,iius 
85 - vmrceslerr 
86 Dasyp‘il”r pq”d, 
87 Ecledus peckxolis 
88 -- roro,“s 

89 Em (= R~roato) voriegola 
90 Loric”,“s galgulus 
91 - iodicus 
92 brios domicella 

93 - fiowpolliatur 
94 - garr”l”s 
95 Pionus nwnslrus 
96 Plafycercus adeiardae 

97 Psitoculo cyonocephola 
98 Psittinus cyonurus 

99 - incerfus 
100 Trichogios*"s /orsien, 
101 - nigrigenir 
102 - nigrigulorrs 
103 - ornatus 

104 Aegolius acadico 
105 Aluco loogmembris 
106 Arche noduo 

107 Athene brama 
108 - nac+ua 

109 - "o‘l"a baclriana 
110 Asio occrp,frmus (= ofus brachyolus) 

111 - fiommeus 
112 - ,eucol”s 
113 Bubo SP. 
114 - copeosis 
115 - Ci”eroscen”s 
116 - ,acle”s 
117 - nlOC”,OP”Z 
118 - poensis 
119 - virginiaous 
120 Carine "Ocf"O 

121 Ciccaba vrrgofa centralrs 
122 GlO"Cidi"rn mao"s 
123 - pdatum 
124 - rOdiOt"m 
125 Kelupo zeyionensis 

126 Ninow bcoboak 
127 Mur mm 
128 - mi0 "m"I"s 
129 - bokkamceno 
130 - brachytius 

P. xp. 
H. sp. : P. sp. 
H. sp. : P. sp. 
H. sp. 

H. sp. 
H. sp. 
H. SD. 

H. sp 
H. rp. 
P. sp. 
H. sp. 

H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 

H. hoodoi. 
P. circ”mfiex”m. 

H. sp. 
H. rp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 

ORDRE DES STRIGIFORMES 

L. doniiewskyi. 
H. sp. : P. sp. 

P proecou. 
H. bromae. 

L. domlewsky, ; L. riemonni ; P. sp. : P. noctuae : P. rub- 
praecox : P. wosielewrkyi. 

L. sp. 
H. sp. : L. $7. 
H. sp. 
H. sp. : P sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 

H. sp. : L. sp. 
H. rp. : L. sp. ; 1. ziemooni var. bubonis. 
H. sp. ; P. zp. 

H. mduoe var. nebroskensis : L. SP. : P. sp. ; P. &mecox. 
H. sp. : P. praecax. 
P. rp. 
H. gloucidri. 

H. sp. : i. sp. 
H. gioucrdii. 

H. sp. 
H. sp. 
H. sp. : H. noduoe var. cellii ; 1. sp. 
P. sp. ; P. o,i. 
H. sp. : L. rp. 

H. 5,‘. : L. sp. 
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H. sp. 
H. sp. ; i. sp 

n. SP. 

H. sp ; H do”,iewskyi : L. sp. ; L. domlewsKy 

w. sp. 

ii. 5p. ; i. sp. : i. ,“,ZI. 

H. SP. , i. sp. 

H. sp. : L. sp. 

H. sp. 

H. sp. ; i. sp. 

i. sp 

H. sp. 

H. sp, : L. sp. : P. sp. 

P. sp. 

P. gundeisl 

ium : Ii syroii ; L. rieinwni. 

L. sp. 

ORDRE DES FALCONIFORMES 

(Acciptriformes) 

H. rp. : H figueiredoi. 

H. sp. 
H. zp. ; i. sp, ; i. mathisi. 

~eucocyrogregorina neophronii 

L. rp. : L. ,overoni. 

H. $9. : P. sp. 

H. astvris dussumeri, 

L. sp. : 1. marlyi. 
H. sp. : L sp. 

L. SP. 
H. sp. : i. toddi : P. sp 

L. SP. 
P. sp. 

L. sp. 

H. sp. 

H. sp 

H. $7 

P. SP. 

H.sp.:P.sp. 

H. sp, 

H. ~0. 

H. sp ; H. donrlewsky, var. tinnunculur : L. sp. 
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L. sp : L. crcaeti. 
1. SP, (Rh 
H rp. ; H. daniiewrkyi ; L. sp, : L. danilewskv. 

H. SP. 
n. SP. 
H. sp. 
H. sp 

w. SP. 

H. rp. 
H. sp. : L. rp. 
P. sp. 
n. SP. 
L. rp. 
1. SP. 
H. danileuskyi. 

H. sp. ; L. sp. : P. subimmaculotus. 

H. sp. 
Sogdiaoello moshkovskil. 
H. sp. 
H. SP. 
L. SP. : L. audieri. 

H. SP. 
H. sp. 

H. sovir.moe. 

1. SP. (R) 

l-f. sp. ; L. sp. 
H. sp. : L. SP. 
H. rp. 
H. sp. 
~egypfwmello pullarum (EX?.~. 
L. SP. 
H. sp. ; L. np. 

L. sp. 

H. sp. 

H. sp. 

H. SP. 
H. SP. 

n. SP. 

H. SP. 
n. rp. 
H. sp. 
n. SP. 
L. beaurepairei 

Tampl*rmo wium 

H. SP. 

H. sp. 

H. sp. 

ORDRE DES COLUMBIFORMES 

il9 Afropeha c. copiwlo L. SP. 
220 Coloenas nicoborm H. rp. 

221 Carpophaga concinno Tomplasmo rp. 

222 Chomoepelro minuta H. rp. ; P. zp. 
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223 Columbo SP. 

H. sp. ; L. SP. : P. lophurae. 
Joxaplasmo sp. 
H. $3 
L. sp. ; P. sp. 

P. sp. 
H. SP. ; H. meiopehae. 
H. sp. ; P. sp. 
H. sp, 
i. rp. 
H. sp. 

H. zp. 

P. zp. 

H. sp. 
P. sp. 
L. sp. 

i. rp. 

H. sp. ; P. rp. 
H. sp. : P. sp. 

H. furfur. 

1. sp. ; 1. marchouxi. 
L. morchoux,. 

H. sp. 

H. sp. 

H. SP. 

L. morchouxi ; L. turtur. 
L. sp. : P. sp. 

H. sp. 
Aqyp,,one,,a puiiorum (Exp.). 

H. sp. : L. sp. : L. marchouxi. 
L. sp. : P. sp. 
H. sp. ; 1. sp. 
L. sp. 

H. sp. : H. danilewskyi. : i. sp. ; L. daniiewskyi. 
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276 Acom”s erylhroph‘olm”s 
277 Acryilrum ““l‘“rI”“l 
278 A,eclare chukor 

279 - groeco 
200 - “ero Q’oeca 

281 Ammoperd,x gnswgulor,r 
282 - heyi 
283 Argusmus argus 
284 Bonoso umbellus 
285 Caccobis cyoneo 

286 - mehmphala 
28% - rufo 
288 Conachiks conadens,s 

289 Cotheiurus laihorn, 
290 Colinus virgioiaour 
291 Coturoix coromandeko 

292 - c. co1urni.z 
293 - ddOgOOJ”ei 

294 Crax oieclor 
295 - caiuncuiato 
296 - rubra 

297 Crossoplilon ourdum 
298 Diordigoilus diordi 

299 Dendrogapus obscurus 
300 Eu~hocomus erylhqhlalmus 
3M Excalfactom ch,“e”si 

302 - linedo 
303 Fro”coli”“s sp. 
304 - bKO,CO~~tUS 
305 - hubbordi 
306 - “lU,~“TO~ 

307 - schuetfi 

308 - sinerws 
309 - rq”amof”s 

310 Gollus SP. 

311 - bankwo 

312 - domesticus 

P. sp. 
H. rp. 
H. sp. ; L. sp. 
Piropiosmo ovium. 
H. sp. : L. sp. 

H. sp. : L. sp. 
H. sp. 
H. sp. : P. rp. 
H. SP. : H. bonosoe ; H. conoch,tes (Exp.) : L. SP. : L. bonnroe 

H. sp. 
H. sp. 
L. sp. 
H. conochiles ; L. sp. 
H. sp. 

P sp. 
L. sp. 
Aegyptioneiia puiiorum : Toxopiosma rp. 
H. sp. 
H. sp. 

H. sp. 
:,, 

L sp. 
P. sp. 
P. sp. 
H. sp. 

H. sp. : P. sp. 
H rp. 
H. sp. : P. copn+ra”L 

H. sp. : L. 5p. : L. peâlopesi. 
L. sp. : L. fmnca,ini : P. sp. 

L. sp. 
H. sp. : i. sp. 

L jP- (RI. 
Aegyrliaoello mashkowski, ; Aqypfiaoeik, puiiaru”, ; P. ,opo- 

nicum : P. prnotfii : Toxoplosmo sp. 
L. sp : L. Sdm”f&“i. 
H. SP : H. son‘mdros, : L. SP. : L. andrewsr : L. coulleryi : 

L. *p : P. sp. 
L. sp : P. goi,inace”m. 

P. rp. 
P. sp. 

L. SP : (L) 
L. sp. : P. sp. 
L. sp. 
H. sp. : H. monson, : L. sp. : i. ,O”Oli. 
P sp. 

L. ,sp. 
H. SP. H. lophortyx. 

P. loph”roe. 
P. SP. 
H rp. : L. sp. : P. sp. 
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32, Margaroperdix madogarcarienris 

328 Megocqholum maleo 

329 Meleogris sp. 

330 - gOllOpOV0. 

P. SP. 
P. SP. 

H. meleagrrdir ; P. moloria roupochi ; P. pinoflii.’ 

H. sp. ; H. meleogridis ; L. sp. : L. smilhi : P. dure ; P. jux- 

fonucleare ; P. molorioe mupochi. Aegypianelio moshkov- 

rkii : A. pullorum. 

Aegyplianella pullorum. 

H. SP. 
L. neavei. 

L. cosfoe ; L. dooilwrkyi ; L. neovei : L. numldoe: 
H. sp. : L. neaMi ; L. numidoe. 

H. sp. : H. pratosi. 

P. fdox. 

H. sp. : H. silvoi. 

H. sp. ; L. sp. ; L nebvei : P. sp. 

H. SP. 
P. SP. 
H. SP. 

H. rikyi ; L. sp. ; L. morfini. 

H. SP. 

1. SP. 

P. SP. 
H. SP. 

H. SP. 
H. sp. 

H. SP. ; P. rp : P. gallinaceum. 

H. sp. 

L. sp. 
1. SP. 

Aegyplronello moshkavrkii : P. j&nicum :_P. lophurae. 

H. sp. ; L. sp. ; L. macleomi. 

P. sp. 

H. SP. 

P. SP. 
P. sp. 
L. S,l. 
P. sp. 

H. SP. 

H. SP. 

P. sp. 

P. rp. 

P. sp. 

H. sp. ; L. sp. ; L. “o”zo”i. 

L. SP. 
L. sp. 

L. zp. ; P. rp. 

P. vanghonr 

Retour au menu



ORDRE DES RALLIFORMES 

fi. SP. ; P. rp. 
H. sp. ; P. sp. 
fi. ontigoni. 
P. lutri. 

H. sp. : P. sp. 

H. rp. 
H. sp. : P. sp. : Aegyptionella pullorum. 

H. sp. : L. sp. ; P. sp. 
H. sp. 
H. rp. 
P. sp. 
H. fulicae ; loxoplasmo fuficae, 

H. sp. 
H. sp. ; L. simondi. 
H. gollinuloe : 1. sp. : P. sp. : P. galhnuloe. 

H. SP. 
H. sp. 

H. sp. 
H. sp. 

H. SP. ,, 
H. tendero, 
P. sp. 
H. rp : P. rp. 
H. sp. 

P. sp. 
H. sp. 
H. sp. ., 
H. SP. : H. parzanoe 

H. sp. 
H. sp. : P. sp. 
H. sp. ; P. sp. 

H. sp. : H. danilewçkyi : L. sp. ; L. roili. ,, 

H. rp. 
L. sp. 
H. rp. . P. w. 

ORDRE DES CHARADRIIFORMES 

H sp. 
H. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
H. daniiewsky~ 
P. zp. 
1. sp. 
H. sp. 

H. sp. 
P. sp. 
H. sp. : P. sp. 
P. sp. 

., 

,. 

,‘,, 

H. Mscmle”%x 
H. sp. : H. scobpoci ; L. sp. : L. leger, ; P. SP., .’ 

H. sp. : P. sp. 
,a 
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421 - ocrop”r 
422 iringa oiricopiiia 

423 Voneil”s vonellur 

424 Chroicocephaius (= Larur) ridibundu: H. donilewsky,. 

421 Larus orgentatus H. SP. 

426 - c,rihocephol”s H. sp. 

427 S,erna prsteri P. SP. 

428 Urio oige 

429 Ac‘onetfo 
430 Aex golericulato 
431 Aix spmra 
432 Alopocheo oegypliacur 

433 Aoos sp. 

434 - ocrJ10 
435 - acuio mlrihoo 
436 - baschos 
437 - boschos domestica 
438 - (= Querquedula) cyonop‘era 
439 - cofolioenrls 
440 - (= NefCon) costoneum 
441 - (= Querquedula) discors 

442 - (= Euieiio) foncota 
443 - morchafo 
444 - piofyrhynchos 
4-S - p. platyrbynchas 
446 - poecilorhyncho 

447 - rulmpes 
448 - Wbiipeî trisils 

449 Amer sp. 
450 - anser 
451 - albifrons fronfolis 
452 - domesiicus 

453 - cinereus 
454 - ferus 
455 Arorcorois wfuIa1a 
456 Aylhya (= Nyroco) offinis 
457 - arneiicona 
458 - rnwih 
459 - disineriii 

H: sp. ; H. donilewskyi : L. sp. : L. donilewskyl. 

H. sp. 
H. sp. : L. sp. 

ORDRE DES LARIFORMES 

ORDRE DES ALCIFORMES 

P. re,rci”m 

ORDRE DES ANStRIFORMES 

H. sp, ; L. sp, 
H. sp. 
Aegyptionello sp, ; H. aoobs ; H. hermom :’ H. neRior is 

L. oool~s ; P. circumflexum. : P. pinottii. 
H. sp, 
L. sp. : P. relictum. 

H. sp. ; L. SP. 
H. oeffionis : L. sp ; L. simondi : P. laphuroe ; P. reiictum. 

P. relictum. 
H. hermooi : L. sp. 
H. newooir. 
H. sp. ; L. sp. 

L. sp. : P. proecox. 
H. sp. 
H. hermani : L. rp. 
L. simoodi ; H. sp. 
P. sp, 
H. mais ; H. hermoni ; L. SP. 

P. SP. 
&gypfianeiio rp. ,: H. onafir ; H. hermani : H. nettionis. 

L. sp. 
L. sp. 
L. sp, ; L. onreris : L. simondi. 

P. sp. 

L. sp. 
H. SP. 
L. sp. 
L. sp, 
L. sp. 
L. sp. 
P. sp. ; P. biziurae 

46, Bucephalo (= Gloucianeffa) ciangulo 

462 Chenaiopeu oegyplioco 

463 Chenopsis ofmfo 
464 Claoguio hyemolis 

L. sp. 
L. sp. 
P. sp. ; P. biziuroe, 

L. rp. 
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465 Cygnas SP. 
466 - columbionus 
467 - mel*nowryphs 

468 Dendmcygno viduoto 
469 Emeiio folcato 
470 Fuligula (= Ayfhyo) boeri 
471 - morila 

472 Lophodytes c!Jc”,,d”r 
473 Mergus mergonser omericaour 
474 - serrator 
475 rk,lO rufioa 
476 Nellopur (= Cheniscus) coromaodehanur 

477 Netm* cario”e”m 
478 Nyroco colloris 
479 - nymca 

480 Pledroplerus g. gambensts 
481 Q”erq”ed”la creecco 

482 Sorcidiorns melaoofa 
483 Spotulo c,ypeo,a 
484 Tadorna (= Cosorco) todornoider 

H. “e”io”,s. 

H. sp. 
P. sp. ; P. proemx. 

H. SP. ; H. neltionis. 
L. 50. 
H. sp. ; H. daniiewskyi. 

L. 5p. 
L. SP. 
L. sp. 
L: SP. 
H. sp. 
H. sp. : H. daniiewskyi. 

H. sp. : H. neitioms. 
H. sp. 
H. sp. 
H. vihlenoi. 
L. SD. : L. simondi. 

H. sp. 
L. sp. : H. hermao,: 
H. sp. 

485 Aoaslomus lamelligerus 
486 Ardeo ci”,ereo var. redriosfris 
487 - gohath 

488 - purpuroe 
489 Ardeolo bachus 
490 - (= Depar) flaricorris 
491 - gmyi 
492 Ardefto sinemis 
493 Baloeniceps rex 
494 Bubulcur ibis 

495 Butorides rtriofus olricopillus 
496 - v. “iresce”* 

497 Concrorno cochlear,a 
498 Cianio cicoma 
499 Egrena garzeno 
500 E”xe”“ro mog”or, 
50-l Gorzet,o garzeno 
502 Guora rubra 
SO3 Hogedoshio hagedosh 
504 Hemdias egretto 
505 - albo 
506 - ,“ter”ledias 

507 Ibis aethiop,ca 
508 - ibis 

509 - molucco 
510 I.zobrych”s sinensis 
511 Leptoptilus cruminiferus 
512 Nyctonassa “,oloce”s 
513 Nycferio amencana 
514 Nyctmrax nyctimrox hwclh 

515 - n. “ydfcorox 

ORDRE DES CICONIIFORMES 

(Ardeiformer) 

H. sp. 
Bob&o (= NuTioilio) ordeoe. 

H. SP. ; L. sp. : L. ordeae. 
H. sp. : H. danilewskyi : L. sp : (R) : L. danilewskyi, 
H. sp. 
H. sp, 
P. sp.‘; P. ileroni. 
H. sp. : L. sp. : L. lebowfi. 
H. sp ; L. sp. 

H. sp. : L. sp. 
L. sp. 
L. sp. : P. sp. 
H. sp. 
H. zp. : H. daodewrkyi : 1. doniiewrkyi. 
H. sp. : H. donilewskyi. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
L. zp. (R) 

H. SP. 
H. sp, 
H. herodmdis : P. herodiodis, 
H. sp. 
H. sp. 

L. sp. 
H. SP. 
H. sp. : H. cru”,e”r. 

H. rp. ; P. sp. 
H. SP. 
L. sp. 
H. SP. ; H. danrlewskyi ; L. SP. : P. sp. 
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524 Colymbus sle,,ol”s 

532 Rheo americana 
533 mJ,hio cmne,“s 

H. sp. : ii. platdwe 
H. sp. 
H. sp. 
P. sp. 

ORDRE DES STEGANOPODES 

(Pél6caniformer) 

H. sp. 
H. sp. 
H. sp. : L. sp. L. vandenbraodeo,. 

ORDRE DES PYGOPODES 

L. rp. 

ORDRE DES SPHENISCIFORMES 

P. sp. 

,H:, SP. 
H. sp. 
P. reiictum 
Aegyptianello sp. ; P. relictum : P. sp. ; Toxoplasma sp. 
P. re,ic,um ; ToxGplasma sp. 

P. relictum ; Twoplosmo sp. 

ORDRE DES ,STR”THIONIFORMES 

P. sp. 
Aegypfionello pu,,orum : 1. rp. ; L. rf,u+hian,s : P. struthioms: 

ORDRE DES PASSERIFORMES 

H. sp. 
L. sp. 
H. sp. 1 P. sp. !  
H. donilwsky, : 1. raccharovi : P. SP.~ 
H. sp. 
H. SP. ; H. danilewskyi L. sp. 

H. sp. : L. sp. : L. zuccorellii. 
H. SP. : Lonkestereiio corvi : L. sp. : P. rb. 
H. sp. 
Ii. sp. : 1. sp. 
Babesio moshkwskii : H. sp. : P. sp. 
H. sp. /, ., 

L. SP. 
H. sp. ; 1. ‘p. ; L. socchorovi : P. sp. 

H. sp. 
H. sp. 
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10 Fam,,,c des Par.direidCr 

562 Cicinnvrur regius 
563 Diphyffades mogntfico 
564 Paradiseo (= Uranornis) ap% 
565 - “unor 
566 - roggiano 
567 - r”bVJ 

568 Porolio lowesi 

575 Driolus acrorhynchus 

576 - mml”S 
577 - golbula 
578 - kundo 
579 - (= Mimela)sog,W~ri”s 
580 - nridis 

581 Acridatheres trisfis 
582 E”,Obbeî (= Pihgenys) cmereur 
583 - ,“,W”lediO 

584 - jwanensis 
585 - religraso 
586 Lamprocol,us oudral~s 
587 - chalybeas 
588 - chloroplerus elisobelh 
589 - CLv,“SC”S 
590 - purpureus ,, ., 
591 Lompraloroir ilenus 
592 Portor ,cse”s 

593 sorcops CoRUS 
594 sprea superbus 
595 5treptocery,e torquota 

H. sp. : L. sp. : L. loverani 
H sp. : L. sp. 
L. sp. 

H. sp. 
L. rp. : P. sp. 
L. sp. 
H. sp ; L. sp. : L. beresfneffi ; P. sp. 
Ii. picm ; P. relidum. 

P. SP. 
L. sp. 
H. sp. 
H sp. 

H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 

H. rp. 
H. sp. 

H. sp. 
H. SP. 

H. sp. 
P. sp. 

P. sp. 
H. sp. 
H. sp. : L. sp. 

H. sp. : P. sp. 

H. sp. 

H. pintoi. 
H. sp. ; L. sp. 
H. oridi. 
H. sp. 
L. sp. 

H. sp. ; L. sp. 
H. sp. : L. sp. 

H. SP. 
H. sp. 
H. 5p. : P. sp. 
P. sp. 

P. rp. 
H morneli. 
H. morne!,. 
H. sp, : H. mornet~. 
P. sp. 
H. sp. : H. patom 

H. sp. 
H. sp. ; L. sp. : H. rp 
H. houssoyi. 
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H. rhJrn,l 

P. sp. 

P. SP, 

H. zp. : L. zp, : P. sp : P. re,ic,um. 

H. rp. : P. sp. : P. cothemerium. 

H. sp, 

L. s-p. 

P. sp. 

H. sp. : P. sp. 

H. sp. : P. $3. 
P. sp. 

H. SP. 
P. cofhemenum ; Toxopiosmo sp. 

P. ca,hemeri”m : P. circ”nfkx”m. 

P. sp. 
H. sp. 

P. cathemerium. 

P. sp. : Toxoplosmo sp, : H. quiscaius. 
H. SP. : L. sp, ; P. elangat”m ; P. heuameri”m ; P. i4liCfUrn. 
H. sp. ; L. S.P. ; P. sp. ; P. cothemetium : P. reiicfum : Toxo- 

piosmo sp. 

L. fiingillinorum. 

H. sp. 

P. SP. 

H. sp. 

H. SP. 

H. rp. 

P. SP. 

H. sp. 

H. zp. 

Haemogregorioa romphaceil : P. SP. 
roxopiosma sp. 

H. sp. 

H. sp, 

H. SP. 

H. sp. ; Toxoplosma rp. 

H. sp. 

H. SP. 

H. SP. 
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645 Aconlhis (= Connabino) linolo 
646 Alona ohrio 
647 Ama,,restes fringilloides 
648 Atiapetes b. brune, nucho 

649 Brachys~ira co,%osis 
650 - copensis matL!fina 

651 - dobbenei 
652 - plieota 
653 Cardrnol,s cordinohs 
654 - phoenmus 

655 Cardueiis cannabmo 
656 - cordoelir 

663 - crurninifem 
$64 - horte”sis 
665 - sinico 

666 Chrysomitns (= Spinus) cucuilalus 
667 Coccothrausfes coccofhraustes 

660 - “?dO”“Vl 
669 - ““lgh 
670 Coryf,horpingue CUCU~~~US 

,671 Emberiza cirhur 
,672 - Ci,U”d,O 
673 - e,egons 
674 - fmto 

675 - icferica 

676 - m+xephala 
677 - miliario 
,678 - pqer 

,679 - sulphurato 
680 - “Ohbi,,S 
681 Euethia canara 

,682 Euphonie (= Erythraps ?) musico 
683 Fringillo (= Linario) connabina (= Linon0 iinoto) 
684 - carduelis 
685 - chloris 
686 - coelebs 

$87 - koworahrbo minai (= Ligurinus mioar) 
688 - ht0 

689 - mon!! fringillo 

“590 - petronia 
691 - serinus 

692 - spinur 

693 Frmg~ilaria fahapai goslinghi 

694 Gy,nno,yr (= Pe,,onro) serpentanus 

H. sp. : P. circumfiexum. 
L. SP. ; P. SP, ; Toxoplasmo sp. 

P. sp. : Toxoplasma sp. 
P. sp. 
H. fringillae : L. sp. 

H. chloriis : 1. sp. : L. seobrae : P. sp. : P., eiangatum ; 

H. sp. : P. circumffexum. 

H. sp. 
H. sp. 
L. zp. ; L. donilewskyi : P. sp ; P. rehcIum. : Afoxoplasmo 

wcco,hro”stm 

P. sp. 

L. np. : 1. cambournac,. 
H. sp. : L. sp : P. sp. 

H. sp. 
P. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
H. SP. : P. se. 

H. sp. 
H. SP. : P. SP. 
H. sp. 
L. $3. : P. sp. : P. re,ic,um. 
P. sp. 
P. sp. 
H. sp. 
H. SP, : P. SP. 
P. sp. 
H. sp. : H. fringilloe : H. wenyoni ; L. sp. : L. fringiiiinarqm ; 

P. sp. : ToxopkJsmo O”,“rn. 
L. sp. : P. relictum. 
P. sp. 
L. sp. : P. rp. 
L. sp. : L. genm. 

H. SP. ; P. SP. 
P. sp. 

H. sp. : P. foilox. 

H. sp. 
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6% Hedimeies ludovicianus 

696 Hesperiphona vespetiino 
697 ,mco hyemoiis 
698 brio curvirostrd 
699 Melophus melooiclerus 

700 - melanocephalus 

701 Melospizo foscio,o 

702 - geargiano 

703 - melodia caopen 

704 - m. meiodio 

705 Passercdus soondwichensis 

706 Poserella j. iliaco 
707 Passerino ciris 
708 - “WSidW 
709 Phonipora(= Euethiol conoro 

710 Pipilo eryfhrophialmus 
711 - fuscus crissolis 
712 Poaeceles grammeus 

713 ~oliosp~zo ieucopygius riggenbochr 

714 t%wria Iarvoto 
715 P,oposser rhodocrous 

716 Pyrrhulo griseiventris 
717 - pyrrhuio 

718 Pyrrhuioxia sinuala 

719 Richmondeno cordinolis 

720 Serinus conarius 

721 - paviventris 
722 - hoifuionus 

723 - icferus 
724 - mozombicus@nireps 

725 - serinus 
726 Spermophilo (= Sporqbhda) sP. 
727 Spinus citiinellus 
728 - spinus 

729 Spizello passerina 
730 - pusiila 

731 Sporophilo olbtguloris 

732 - CGWAkSC~“S 
733 - mn”+0 powa 
734 Sycoiis orvensis 

735 - coiumbiono 

736 - fiovwla 
737 Zonotnchio (= Brochyspira ?) aibicoiils 
738 ” CWO”OfO 
739 - gambeli 
740 ~ leucophrys 

741 - piieolo 

742 Aconfhls linorio P. proecox 

743 Aidemosvne cootons H. sp. : P. sp. : Toxoplasma sP 

744 - t?Xl,dW~!CO H. sp. : P. sp. 

H. sp. : H. hedimelir. 

P. sp. 
H. sp. ; P. sp. 

H. sp. j L. sp. ; P. SP. 

H. SP. ; P. sp. 

H. sp. : P. sp. 
H. sp. : P. sp. 
H.sp. : P. sp. : Toxoplosma sp. 

P. sp. : Toxaplasmo sp. 

P. sp. : Toxoplosma sp. 
P. sp. 

P. sp. 
H. sp. 

P. sp. 
P. sp. : Touoplosmo sp. 

P. sp. 

P. SP. 
fi. sp. : L. SP. 
Hoemogregari”o poroonoe. 
L. SP. 
H. sp. ; L. SP. 
H. sp. : L. sp. 

H. rp. : P. sp. 
P. sp. 

:., 

Aegypfionelia sp. ; Lankeslerello terini : L. sp. : P. cathe 
Ber,um : P. elongofum : P. ink?osfons : P. di : P. proecox : 
P. roux~ : P. voughooi : Touoplosmo rp : P. giovannolai 

WP). 
Ii. sp. 
P .cirwnflexum. 

H. sp. ; P. SP. 
H. sp. : L. sp. : P. sp. ; 
H. fhgilkle. 

H. sp. 
L. sp. : P. sp. 
H. sp. : P. cofhemeriur? ; Toxoplasma aviuin 
P. sp. ; Toxoplosmo awum. 

P. SP. 

Haemogregarmo spon$hiloe ; Toxoplasma ovrum. 
Toxopiosmo O”i”rn 

L. SP. 
H. sp. : L. sp. 
H. sp. 
Hoemogregorino sicalisis ; H. sp. : Tamplosmo sp. 
Ii fringilioe ; L. fringliiinorum ; P. sp. 

P. sp. 
P. sp. 

P. sp. 
H. sp. : P. rp. ,, 
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7% - domesficusindicur 

791 - griseus 

792 - hisponiolensis 

793 - h. hisponiolensis 
794 - iagoenris 

P. sp. : Leucocy,og,qorina omodmoe. 
H. sp. : P. sp. 
L. rp. (R) : P. sp, ; P. eiongaf"m I : P. rellclum. 

L. SP. 

1. SP 
H. sp. : P. sp. 
P. SP. 

H. SP. 
L. sp. : P. relrclum ; Toxapiasmo SP. 
P. SP. 
H. rp. : P. sp. 

H. SP. 
H sp. 

H. SP. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. : L. sp. : Toroplasmo sp. 
L. SP. 
H. rp. : 1. sp. 

H. gymooridir. 
P. SP. 
H. SP. : L. SP. (R) : P. SP. 
L. bouffardi : P. sp. 
H. sp. 
H. sp. 

H. sp. 
H. sp. : P. re,,ctum ; Tooxoplosmo wium. 

H. sp. ; P. sp, 
H. sp. : P. sp. : P. proecox YW muniae : Taoplasmo sp. 
H. sp. : P. sp, 

P. SP. 
P. sp. : Toxopiosmo sp. : P. proecox. 
P. re,id”m. 

romplosmo sp. 
Atoxoplorma hum ; Hoemogregarina poddae : H. aryzi- 

voroe ; Lonkes,ere,,o poddae : P. sp. : P. poddae : P. prae- 
cox : P. re,ichml ; Tcmp,asmo wium. 

P. 5p. : P. re,id"m 
P. circ"r"flex"m. 
H. sp. : L. rp. : L. rauboudi,: P. sp. : Toxoplasma SP. 
P. SP. 
P sp. 
H. SP. : L. sp : P sp. 
H. rouxi : H. welyoni ; P. rp 
H. sp. : L. *p. : P. rp. 
H. sp. : H. chbr;is : Lonkesterello gornhomi : L. sp. : P. SP. : 

P cofhemerium : P circumfkxum : P. danilewskyt? : 
P. elongofum ; P. mconrlons : P. mqor : P. nucleophilum ; 
P. pasrerir ; P. proecox : P. relidum ; P. rouxi ; P. sub- 
pmecox ; Toxoplasmo sp 

Lonkerferdo ode,. 
H.sp. : L.sp. : L. monardi : Hepotorcon rp. , Toxapiarma. 
H. rp. :H. posseris ; P.sp. : P praecox : P. rehclum P.sub- 

praecox. 
H. we"yo"i. 

H. sp. : L. sp. : P. SP. 
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H. gr”““ios”m. 
H. sp. : H. daniiewskyi ; P, rircumfiexUm : Touopiartio sp. 

H. $3. 
H. 5p. 

H. sp. 
P. sp. 
cl. sp. 
P. sp. 
H. sp. : P. sp. : i”n”pl”sm” sp. 

H. sp. : L. SP. 
P. sp. 
P. SP. 
L. bouffordi. 
P. sp. 
H. rp. 

i. sp. 

H. sp. : P. SP. 
H. sp. 
H. sp. ; L. zp. 
P. sp. 
H. sp. 
H. sp. : i. sp. 

H. $2. 
H. sp. 
H. SD. 

H. rp. 
H. SP. : H. aloudae : P. sp, : P. “ioudoe : P. grassi. 

P. subpl”ec”x. 

H. sp. : P. SP. 
P. sp. 
H. zp. 
H. sp. 
Ii. SP. 

P. sp. 
H. “nfhi 

H. SP. 
P. sp. 
H. SP. : L. SP : i. danilewskyi ; P. SP 
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P. sp. 

P. sp. 
P. sp. : P. hexamerwm. 

H. sp. 
1. rp. 
P. sp. 
P. sp. 

FLsp. ; 1. SP. 

H. sp. 
P. sp. 
P. *p. 
P. sp. 
H. 5p. 
H ra”m”ndi. 

H. sp. : 1. sp. 
L. aoeilobioe. 

H. sp. : 1. aneilobioe. 
H. sp. : H. meliarnir. 
H. sp. 

H. sp. 
H. rp. 
H. sp. 
H. sp. 

H. S)I : L. SP. 
H. rp. : L. SP. 
H. sp. 

H. rp. : L. SP 

H. rp. 
H. sp. 
P. sp. 

P. vaughoni. 

fi. sp. 
H. sp. : 1. sp. 

H. SP. 

19 
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P. voughani. 
P. vaughoni. 

H. sp. ; L. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
H. SP. 

H. sp. 

H. sp. 

H. SP. 
H. sp. 

H. rp. 
H. sp. : L. sp ; L. danilewsky! ; L mojoris : P. sp. : P. moiortr 

H. sp. 

H. sp. : L. sp. 
L. rp. 

1. sp. 
H. sp, 
lbxopklrma sp. 
A‘oxop,mvJ sp. ; H. sp. ; H. fnngiliae ; L. sp. : P. SP, 

H. sp. : L. sp. : : P. sp. 
H. sp. 

P. sp. 
H. sp. 

H. lonii. 
P. sp. 

H. zp. 
L. sp 
L. sp. 
H. tephradornis. 

H. rp 

H. 5P. 
H. sp. 
Ii. dimxi 

H. 59. 

BO 
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H oegithinae. 
H. sp, ; i. sp. ; i. chlarops,d,s ; P chloropsrd= 

P. rouxi. 
L. sp. 

L. sp. : L. brimonfi. 
L. sp. 
H. sp. 
1. sp. 
H. sp. ; L. sp. 
P. voughani. 
P. vJ”Yi. 

P. sp. 
fi. sp. ; P. sp. 

L. sp. (R) 
H. otocompsoe. 
H. sp. 

*,oxop,a*ma orgyoe ; H. $3 ; Laokes‘ereiia pigyae~ 

H. sp. : P. sp. 
H. *p. 
P. sp. 
H. sp. 
P. SP. 
P. sp. 

H. sp. 
L. SP. 
H sp, ; L. sp, ; L. lioihncis : P. sp. : P. fenuis : Toxoplosmu 

lmthricis. 
H. sp. : P. sp. 
H. sp. 

H. SP. 

H. sp : L. sp. : P. sp 

H. rp. 
H. sp. 
H. SP. 
P. rouxi. 
H. moruony : 
H. sp. : P. circumfkx”m. 

H sp. 
H. sp. 
H. sp. ; H. geocichloe. 

P. rouxi. 
H. sp. : L. sp- 
P. 5p. 
P. praecox. 

P. sp. 
P. sp. 
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H. sp 

P. sp. 

i. mirondoe. 

H. sp. : 1. sp. 

P. sp. 

Taxopiasmo sp. 

L. sp. 

H. ,p, : P. sp. 

P. sp. 

H. sp. 

P. SP. 

P. sp, 

H. sp. : L. sp. ; P. sp. ; P. hexameri”m. 

H. sp. 

H. sp. 

P. cilc”mflex”rn 
P. nucleophiium. P. proecox : P. vaughoni. 
H. sp. ; P. sp, ; P.lenuis : P. giovanno~loi. 
1. mirondae : P.sp. ; P. voughoni. 

H. sp. ; i. sp, : 1. dubreuilii : P. sp, 

P. sp. 

H. sp. : 1. sp. 

H. se : I. SP. 
i. sp : P. sp. 

H. sp. 

P. sp. 

H. rp 
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H. ‘9. 
H. sp. 
H. sp, 
P. SP. 
H. SP. : 0 SP. 

i. SP. 
H. SP. 
H. sp. 

H. SP. 
H. sp. 
H. SP. 
H. SP. 

P. sp : P. polare. 

P. SP. 
H. prognei. 
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SUMMARY 

Avion pro+ozoo porasitic on ,he red blood cellr ad hirtiocyle ryrtem. 
An ottemp‘ to clarify +Ile llorne”Cl.t”re. 

In a review of the proiozoo which may be encauntered in the red cells and 
reticuia-endoihelia sysfem of birdr, the author bas studied respectively the fol- 

lowing pororiter : 
Piosmodium, Haemaprateus, Leucocyiozoon. Toxoplasmo. ond Aegyptianello. 

as well as related parasites, and Loncerterello. 
Certain parasiter are described in detoil ond ofter eoch group there followsa 

liri of protozoo ofdoubfful ideniity by reason ofa synonym or becauseofsame 

ambigulty in thelr original description. 
An index is oiso included whereby ii is possible lo find for each bird, Ihe diffe- 

rent parasiies mentioned in the Merature. 
As regards reference +o other oulhors who bave rtudied these parasiter, a 

lisi wiil appeor lo+er as o separate ptiblication. 

RESUMEN 

Los pmbmos de 1.x oves, pardritos de lo. hema+ies y de, ris,e,,,a 
histiacitario. Pruebor de una nuwa nomencl.,fura. 

Pasando en revista todor /os proiozoos que se pueden enconlror en lx hemo- 
tics o en 4 5. R. de las aves, el author estudio rucesivamente : 

Los Plasmodium, 
Los Haemoprokus, 
Los Leucocytoroon, 
Las Toxaplormas, 

Los Aegyptionello, al mismo liempo que otros parasilos aparentados y par 
bltimo las lanker+erellor. 

Algunos porasitos son dercriios con olgtin que otra delolle, y a/ final del ~S+U- 
dm de coda grupo, una lista reune 10% protazaos de validez dudaso, a causa de 
una sinanimio posibleo porfaltade precirionen cuantoosu dercripci6noriginoi. 

Da, también un indice en el que es posible encantrar pore coda especie 
ouior 10s direrenies porasitos renolador par lo literaturo. 

En wonto a 10s nombres de 10s autores habiendo ertudiada lx mismos porarw 

fa, una lista rérh publicada proximomente. en publicoci6n complementaria. 
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PLANCHE 1. - AEGYPTIANELLA ET DIVERS 

AEGYPtlANELLA PULLORIJM ” 

II AEGYPTIANELLA CBABESIA) MOSHKOVSKIL 

II) Aegypfianeiio moshkovskii (Plusieurs formes de parasiter son+ groupées dans une même hémoiie). 

Ill) Toxaplasmo e+ parasites divers. 

A) A,oxop,osmo orgyoe dans des monocytes. D) Hepofozcm odiei. 

B) Forme libre du meme parasite. E) Toxoplosmo gondji (exsudai péritoneal de souris), 

C) lankeslereilo garnhami. F) Toxoplosme adaglobulaire (rang de moineau). 
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PLANCHE II. - LEUCOCMOZOON 

J 

C) Leucocyloraa” mirondae Ma- 
crogamétocyte. 

D) Leucocvtoroon schoufedeoi Ma- 
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PLANCHE 111, - LEUCOCMOZOON (sude) 

L) Leucocylozoon oeavei Microgométocyte. 

M) Leucocytomon neovei Mocragamétocyte. 
N) Leucocylozooo ziemonni Macrogaméiocyte. 
0) Leucocyformn ziemonm Microgamétocyte. 

P) leucocyioroon sobrozezi Mocrogaméiocyk 

Q) Leucocyiozwn sobrazezi Microgamétocyte. 
R) leurocyfozoon mbrozeri Macrogométocyte. 
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PLANCHE;IV. - HAEMOPROTEUS 
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PLANCHE “. - PLASMODIUM 

Les observalions sont faites de gauche à droite. 

A) Piosmodium cathemerium : 1) Jeune parasite dons une hématie : 2) Schizonte ; 3 et4) Macrogamétocyter : 
5) Microgométocy+e. 

B) Piosmodium arcumfkwm : 1 ef 2) Jeunes parasites (trophozoites) ; 3) Schizonte ; 4) Macrogaméiocyte : 5) Micro- 
gometocyte. 

C) Plosmodium elongatum : 1 ei 2) Jeunes traphozoifer : 3) Schironte : 4) Mocrogam&ocyie : 5) Microgamétocyte. 
D) ~\asmodwm foilau : 1 et 2) kuner irophozoiies : 3) Schizonk ; 4) Mocragom~iocyte : 5) Microgomktocyte. 
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PLANCHE VI - PLASMODIUM (suite) 

E) Plosmodiom gallroaceum : 1 e+ 2) Jeunes iraphoroites : 3) Sch~zonte : 4) Macrogam&xyte : 5) Microgométocyfe. 
F) Plasmodium gundersi : 1 et 2) Jeunes irophozoiies ; 3) Parasite plus VICUX mais encore indiff6rencib et dans lequel 

apparaissent des gmins de pigment ; 4) Schizonte ; 5) Macmgométocyte ; 6) Microgam6kxyte. 
C) Plosmdrum hexomerium : 1 et 2) Jeunes irophozoiies ; 3) Forme schlzogonique : 4) Macrogamétocyte : 5) Micro. 

gométocyre. 
H) Plasmodium lophvrae : 1 et 21 Jeunes trophozoites : 3) Schizonte ; 4) Macrogamélocyte : 5) Microgamétocyfe. 
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PLANCHE “II. - PLASMODIUM (suite) 

1) Plasmodium p+re : 1 ei 2) Jeunes trophozaiter ; 3) Schizonte ; 4) Macragamétocyte ; 5) Microgamétoryte. 

J) Piasmodium nucieophiium : 1 e+ 2) Jeunes trophoroites : 3) Forme zchlzogonique ; 4) Macragamétocyte : 5) Micro- 
gamétocyte. 

K) Piasmodwm relidum : 1 et 2) Jeunes trophozoiies ; 3) Schizonte : 4) Macrogométocyte ; 5) Micragamétocyte. 

L) Piosmodium IUUXI : 1 et 2) Jeunes trophoraites : 3) Forme schiragonique ; 4) Mocrogométocyte : 5) Microga- 
métOCy+e. 
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PLANCHE VIII - PLASMODIUM (suite) 
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PLANCHE Ix. - ÉLÉMENTS FIGURES Du SANG voIsEAu * 
(représentation très schématique) 

HEMATiES ERYTHROBLASTES 

THROM6OCYTE.S LYMPHOCYTES 

MONOCYTES 
A) Hématie normale (Cyloplasme cioir avec un réticuium rose violacé.) 
B) Hématie ù deux noyaux. 
C) Erythroblorte (Cytoplasme bleu : noyau à r&+icu,um VIO~~C& sur fond rose sale.) 
0) Eryfhroblosie (Cytoplasme rose +r&s pôle ; noyau à réticulum rase front.) 
E) Thrombocyte (Cytoplorme coloré en bleu très p6ie ou niveau der trobécules représentés par ies polntlllés. 

je fond est presque blanc. Noyau v1olac-6 colore par ilats, r&liculum paie. Granulations rouges en nombre variable. 
souvent une seule. maximum 7 ?) 

H) Lymphocyte (Cytoplasme bleu pâle, noyau rosé, l’ensemble est parsemé de gronulaiions bleues bosophiles.) 

1) Monocyte (Cytoplorme violacé, cabré surtout au niveau des trobécules. Noyau violet foncé, coloré par îlots, 
réticulum blanchOtre.) 

J) Monocyte (Cytoplasme bleu pâle, noyau bilobé viole plus pâle que dons le cas ci-dessus.) 
K) Manacyie (Cytoplasme parsemé de granulations aruraphiles (rose violacé) sur un fond peu coloré. Noyau 

foncé rose-violacé.) 

* L’échelle est donnée par les dimensions de I’hkmotie normale (A). 
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PLANCHE X. - ÉLÉMENTS FIGURÉS DU SANG D’OISEAU (suite) 

NEUTROPHiLES, 

I .  . I  

EOSINOPHiLE BASOPHi&ES~ ~. ” 
-’ , 

:kEMAATiES ANORMALES 
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PLANCHE XI. - CYCLES PARASITAIRES 

,pLAf%“KJDiUM LANKESTËRELLA 

LFUCOCYTOZOON HAEMOPftOTEUS 

e 
f$jYiz> 

------.m----. 
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Rev. Ek". Med. Yet. Pays Lrop. 1964. 17, "0 1. (97.102) 

Biométrie de la glossine 
Etude statistique des mensurations de l’aile 

dans diverses communautés 

(Clossina fuscipes quansensis, Pires) 
par 1. DEjARDINet L. MAILLOT 

Office de 10 Recherche Scientifique Outremer 

(Service de biométrie) 

Insiitut d’Elevoge et de Médecine vétérinaire des Pays tropicaux 

(5ervice d’entomologie-Alfort) 

Les mensurations de la partie moyenne de 10 

quatrième nervure de l’aile chez la tsé-tsé, 
permettent d’obtenir une assez bonne estimation 
de la taille de celle-ci, comme l’ont montré 
JACKSON (4) et par la suite différents auteurs. 

Nous avons procédé à ces mensurations (voir 
tableaux) en prenant la moyenne des deux ailes 
pour chaque individu dans quatre lots de tsé- 
tsés mâles, d’une seule sous-espèce Glossino 
fusclpes quonzensis Pires. capturées dans des 
réaions distinctes (voir carte) : 

Ces quatre régions sont soumises sensiblement 
au même climat, la galerie forestière est dans 
I’ile M’Bamou représentée par une tranche de 
forêt plus ou moins large et quelquefois maréca- 
geuse. elle est très étroite à N’Gabe, région dite 
du Couloir. en bordure des plateaux batékés. 
un peu plus étendue au nord 0 M’Pouyo, dlsconti- 
nue vers Laba du fait des éclaircissements 
(cultures) et des inondations. 

Les mouches de l’île M’Bam& ‘sont souvent 
infectées par J. vivox (7), la maladie du sommeil 
y  est très rare. - à M’Bamou, île sur le Congo en face de 

Brazzaville ; 
N‘Gabe et M’Pouya sont à la limite nord de la 

- à N’Gabe sur la rive droite du Congo, en 
région dite «du Couloir » (9) qui 9 éte jusqu’à 
.I 

face de l’embouchure du Kwa (Kasaï) à environ 
I y,n une dizaine d’années un foyet très actif de 

150 km au nord de Brazzaville ; 
maladie du sommeil. En 1957 le t<lUx d’infection 
des tsé-tsés était alors très faible : 0 N’Gabe le 

- a M’Pou~a SU~ la rive droite du Congo à 
50 km au nord de N’Gabe ; 

taux d’infection intestinale (groupe brucer, gm- 

biense ou congolense) atteint 0.6 pour 100, les 
- à Laba sur le DJoué. affluent du Congo en infections du type YIWX sont de 0.4 pour100; à 

aval de Brazzaville et à une vingtaine de kilo- M’Pouya moins de 2 pour 100 des mouches 
mètres au nord-ouest de celle-ci. préseniaient une infection de type congolense. 
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Dans la région de Laba se trouvent en contact 
deux espèces distinctes de glossines : 

G. polpalis et G. fuscipes quonzensis. la première 
est en progression depuis 5 à 6 ans et sembje 
être un meilleur vecteur de i. gambiense (9). 

A 80 kilomètres au nord de M’Pouya, sur la 
rivière N’Kéni se trouve une outre sous-espèce 
G. fusciper ,fumpes (8) (9). Dans les quatregroupes 
tous les exemplaires ont été déterminés d’après 
l’examen des gemfalm. dans le lot de M’Pouyo 
trois exemplaires seulement nous ont paru 
légèrement atypiques et peut-être intermédiaires 
entre les deux sous-espèces. 

Les résultats obtenus pour les quatre lots sont 
les suivants : 

M’BAMOU : longueur moyenne rn~ (évaluée 
en divisions du micromètre ocu- 
laire) = 63,00, soit 1,55 mm ; nom- 
bre de mouches examinées ni = 
100 : variante si = 4,24 - - 

N’GABÉ : m, = 60,19 (1.48 mm), ni = 80 

sz = 5.33 - 
M'POUYA : rnp = 60.64(1,49 mm). "B = 100 

5; =4,45 

LABA : mi = 61.64 (1.52 mm), “5 = 100 
s; = 5,24 

La différence entre ces moyennes est-elle 
significative. indiquant une variation de la taille 
suivant la région, ou s’agit-il simplement d’une 
différence due au hasard ? 

L’analyse globale des résultats par la techni- 
que d’analyse de la varlance et les comparaisons 
multiples faites par le test de Keuls, seuil 5 pour 
100 (voir tableaux) détectent 3 groupes : 

a) N’GABE et M’POUYA 

b) LABA 

c) M’BAMOU 

INTERVARIATIONS ET INTRAVARIATIONS 

Les quatre lots examinés ont été recueillis à 
des époques différentes en 1957 ; les tsé-tsés de 
Laba du 20 au 30 mai, celles de M’Bamou du 
8au 14 août, celles de N’Gabe du 11 a” 16 octo- 
bre et le 20 décembre, celles de M’Pouya du 
15 au 22 novembre. 

Les différences constatées peuvent-elles être 
considérées comme des intervariations caracté- 
ristiques de communautés distinctes (cf 1) ou 
simplement comme des intravariations saison- 
nières (5. 3. 2.) d’une même sous-espèce ? 

JACKSON (S), puis GLASGOW et BURSELL 
(3, 2) ont. en effet, montré qu’il existe des varia- 
tions saisonnières de la taille chez les mâles de 
différentes espèces ainsi qu’une. corrélation 
négative entre la taille de la mouche et le déficit 
de saturation moyen mensuel (à 2 heures de 
l’après-midi) observé 2 mois auparavant, le 
coefficient de corrélation observé est d’autant 
plus élevé en valeur absolue que l’espèce en 
cause est plus grande. 

Cet intervalle de 2 mois correspondrait à, la 
durée de la nymphose augmentée de la survie 
moyenne. 

G. fuscipes quonzensis est intermédiaire par 
la taille entre G. pollidlpes et G. swynnerioni 
observées à Shinyongo, elle paraît de taille 
légèrement supérieure 0 G. fusupes fmcipes 
de la régIon du lac Victorla (1) et légèrement 
inférieure en moyenne à G. fuscipes fuscipes 
un peu plus au nord sur le Congo à Mossaka*. 

Les déficits de saturation moyens observés 
dans la région de Brazzaville sont bien inférieurs 
à ceux donnés pour la région de Shinyanga (3) 
et beaucoup moins variables. 

En estimant la survie moyenne des tsé-tsés 
0 un mois, et en tenant compte des moyennes 
des périodes nymphales pour cette sous-espèce 
(cf. 6) on peut présumer d’une corrélation pos- 
sible : 

- entre la taille moyenne du lot de M’Bamou 
et les déficits de saturation moyens de début 
I”ii3 

~ entre la taille moyenne du lot de Laba et 
les déiicits de saturation moyens :de fin mors. 

- entre la taille moyenne du ldt de N’Gabe 
et lez déficits de saturation moyens de mi-août et 
fin octobre. 

- entre lataille moyenne du lot de M’Pouya et 
les déficits de saturation moyens de la mi-sep- 
tembre. 

Les moyennes mensuelles des déficits de sotu- 
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ration sont au cours de l’année en millibars 0 
Brazzaville, d’après AUBRÉVILLE, moyennes 
globales : janvier 7.6 -février, mars. awil 8,1, 
- mai 7.9 - juin 2 - juillet 6,3 - aox 

septembre 7.9 - octobre 8., 5 - novembre 
7.9 - décembre 7,6. 

D’après les relevés de 1952, moyennes à 12’h : 
janvier 14 -février 13,4 - mors 14,7 - avril 
14,3 - mai 12.7 -&ir 8.7 - juilletm - août 

13,3 - septembre 14.6 - octobre 14.7 Y no- 
vembre14,3 -décembre 14. 

S’il existe ici également une corrélation entre 
taille et détÎcif de saturation, il est donc normal 
de trouvwpour l’île M’Bamou une taille moyenne 
supérieure à celle des auires lots. 

Cependant malgré des défkits de saturation 
moyens correspondtints sensiblement voisins, 
no~us avons trouvé (voir plus haut) des diffé- 
rences significatives entre le lot de Loba et ceux 
de M’Pouya et N’Gabe. nous pouvons donc 
estimer que dans ce dernier cas les différences 
constatées sont plus vraisemblablement des 
intervariations. 

Par ailleurs les mouches de N’Gobe ont été 
capturées à des époques différentes : octobre 
et décembre, les moyennes irouvées pour ces 
deux époques ne sont pas significativement 
différentes (voir iableaux), l’on peut doncconclure 

que tout QU moins pour la région de N’Gobe 
I 
f 
es variations saisonnières de la taille sont très 
aibles. 

t 
Soulignons que le bioiope de l’île M’Bamou 

:st apparemment celui où les effets decertaines 
zonditions climatiques sont les plus atténuées. 

Pour toutes ces raisons il nous, paraît plus 
)lousible d’admettre que les différences de taille 
observées à l’île M’Bamou sonf plufôf des i’nter- 
ariations que des variations sakonnières ou 
que ce sont lespremièresquisont prédominantes. 

RÉSULTATS 

(test de Keuls, seuil adopté 5 %) 

Moyennes en divisions micrométriques : 

G = 60.19 P = 60,64 L = 61,64 B = 63,OO 

Moyennes en mm : 

G = 1.48 P = 1.49 L = l,52 B = 1.55. 
Moyenne générale : 61,43 divisions, soit 
1.51 mm 
Ecart-type d’une mesure 2.19 divisions, soit 
0,054 mm 
Coefficient de variation : 3.6 yo 
Les deux moyennes G et P ne sont pas signifi- 
cativement différentes ; L et B diffèrent enfr’elles 
et diffèrent du groupe précédent. 
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‘1 

INTRODUCTION 

Avant d’aborder en détail l’objet même de cette étude. nous pensons qu’il est indiipensable 
de présenter [‘Elevage nigérien dans son contexte humain, géographique et économique. 

C’est le but de l’introduction qui va suivre et dont le lecteur saura excuser l’inhabituelle longueur 
en raison même de l’importance de cette production dans l’économie nationale. 

LE PAYS 

Compris entre les degrés 12 et 23 de latitude Nord. 0 et 15 de longitude Est, le Territoire de la 
République du Niger se pr&enie comme une vaste pénéplaine d’une superficie un pewsupérieure à 
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1.185.000 kme, soit plus de deux fois celle de la France. Seul élément dqminant du relief, le Massif 
de l’Air qui culmine à 2.300 m (Mont Gréboun). 

La population, ov dernier recensement, dépasse 3.127.000 personnes ; ,la densité moyennede 
2.6 h/km2 est donc faible, mais il est juste de noter que dans les zones sub-désertique et désertique, 
cette densité varie de 0 à 0.25 sans jamais dépasser ce chiffre (tableau na 1). Les différentes enquêtes 
démographiques donnent un taux moyen d’accroissement de 2.6 pour 100 par an. 

La répartltion des principales ethnies est la suivante : 

10 Extrême ouest et ouest. 

640.000 personnes, le plus souvent apparentées au groupe linguistique Djermo/Songhaï. Dans 
cette zone la densité moyenne est inférieure à 5 h/kme, La population se concentre le long du fleuve 
Niger ou de ses affluents qui constituent le principal élément hydrographique. 

20 Centre et est. 

Cette population, rattachée aux groupes de langue Hooussoh rassemble 1.500.000 personnes. 
La densité moyenne est de 15 h/kmz ; c’est de Ibin la plus élevée du Territoire, pouvant atteindre 
25 habitants en milieu rural sédentaire. 

Les éléments hydrographiques sont constitués par les affluents intermittents du Niger, le Goulbi 
&Ma&i et la Maggia pour ne citer que les plus importants. 

3,’ Nord. I 

Les éléments Targui et protégés (Bellahs, Djermaphones. et Bourous, Ha~~ssap~o~es)~y prédo- 
minent groupant environ 350.000 p<rsonnes avec une densité voisine de 0.2 h/kmz tombant à 0.09 si 
l’on y  ajoute les 375.000 km% de &XI~ désertique que constituent les confins,soharieni. au No@ du 
$7” parallèle. 

4yA l’Est et l’extrême Est. ,, 

On remorque 165.000 Kanouris et leurs nombreuses fractions, dont un groupement Mobeur 
fbTt de 20.000 individus et quelques minorités de moindre importance numérique (Boudoumas,,Diet- 
~OS. Arabes. Toubbous). Le lac Tchad et la Komado’ugou constituent les pôles d’attraction humaine. 

~, 50 Enfin un impo’rtant rame+ peulh, réparti sur l’ensemble du pays, fort de 450.000 individus 

d’origine géographique diverse, mqis de vocation identique. ‘,; 

Du point de vue pastoral, on admet aisémen! que les groupements Peulh, Toubbow, Béribéri, 
Targui et protégés qui réunissent près de 900.000 personnes, en constituent l’élément dominant. 
Mais les fractions djermophone et haoussaphowfortes de2.100.000 individus, sont bien loin d’être 
composées de sédentaires purs, voire même de cultivateurs purs. Tous possèdent un ou plusieurs ani- 
maux domestiques, allant de quelques chèvres ou troupeau à prédominance de vaches laitières, 
confiées aux bergers peu1 hs pendant la transhumance par une sorte de contrat. 

Le toble,au ~2 confirme l’importance du cheptel en donnant les effectifs globaux, les Irendements 
et la situation des,divers postes d’exploitation. Ces chiffres obtenus par de nombreux ,regroupements 
constituent des estimations prudentes et probablement inférieures à la réalité, pour les, bovin! par 
exemple, si l’on en juge par les résultats de laCampagne conjointe d’éradication de laPeste bovine. 

On notera tout particulièrement l’importance du troupeau caprin dont la variété dite de Moradi 
et ses métisses, chèvres bariolées de Zinder et de Morodi, constituent avec 1.500.000 têtes le trait le plus 
original en raison de la qualité intrinsèque des d&pouilles et du volume des transactions commer- 
ciales dont elles font l’objet sur les marchés extérieurs en particulier. 

L’exploitation de ce cheptel, considérable’mois encore peu productif, sera évoquéeau.parogr.aphe 
« Economie de I’Elevage » avant d’àborder le c.a! particulier des cuirs et pegux. Nowdevons toute- 
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fois souligner sur le plan humain que la consom’mation annuelle moyenne de viande de boucherie 
atteint par personne 10 kg, chiffre élevé pour une population africaine. La conséquence directe de 
cet état de choses sera la mise 0 la disposition de I’Economie nationale d’un nombre coniidéroble de 
dépouilles, qu! fera du Niger l’un des plus gros producteurs de l’Afrique francophone, particuliè- 
rement en peaux de chèvres et de moutons dont le nombre dépasse largement 1.500.000. 

LE CLIMAT 

Sahélien au centre et à l’est, devenant saharien strict au nord. il impole la vocation pastorale 
d’une vaste zone de plus de 700.000 kme, soit 60 pour 100 de la superficie totale. Il conditionne la 
répartition et le mode d’exploitation de l’élevage traditionnel. 

Au sud par contre, sur une bande frontalière de 110.000 kmz, il est de type sohélo-soudanien, 

voire soudanien, dans la pointe limitrophe des Républiques du Dahomey et du Nigeria. II a pour corol- 
laire une extension croissante des cultures de type industriel -arachide principalement, niébé et 
depuis peu coton -au détriment de l’élevage du gros bétail et au premier chef des cultures vivrières. 

Ce phénomène s’accompagne d’incidents de plus en plus fréquents depuis ces quinze dernières 
années entre agriculteurs et pasteurs, du fait de l’éviction des troupeaux non seulement de leurs 
terrains de parcours traditionnels, mais pussi de leurs points d’eau, ce qui est plus grave. 

La carte des isohyètes et le tableau no 1 font ressortir ce partage en zones de dominantes dont 
les limites restent cependant assez arbitraires pour deux raisons principales : 

- l’une économique et humaine, au sud du 15e parallèle, tient nous l’avons déjàdit à l’extension 
rapide des cultures réputées rémunératrices qui refoulent vers le nord les productions vivrières 
traditionnelles en dépit de résultats souvent médiocres, conséquence directe d’une pluviométrie 
défavorable en quantité comme en régularité. 

- l’autre strictement climatologique au contraire, i’ntervient QU nord du 17e parallèle dans une 
zone tributaire de précipitations encore aléatoire et entraîne certaines années la régression du couvert 
herbacé vers le sud. SUT une distance allant de 50 à 75 kilom&es, l’espèce lb plus affectée étant celle 
cameline évidemment. 

ÉCONOMIE DE L’ÉLEVAGE 

Ce paragraphe succinctement trolté nous permettra de mieux situer le poste « Cuirs et Peaux » 
dans l’économie nigérienne (tableaux noe 3 et 4). 

Le revenu national global estimé à 50 milliards de francs. CFA en année moyenne est constitué à 
90 pour 100 d’opérations primaires portant SUT l’Agriculture. I’Elevoge, la Chasse et la Pêche avec 
0 l’intérieur de celles-c une forte part d’autoconsommation. 

Le revenu &nuel moyen per capita est de lS.OOQ F. CFA auto-consommation comprise. II est en fait 
inférieur à ce chiffre pour la très grosse majorité des agriculteurs, terme pris au sens large englobant 
à la fois les cultures vivrières et la production d’un élevage familial à base de petit cheptel et d’une 
o3u deux vaches laitières, soit à peu près les 213 des habitants. 

II s’élève à 25.000 F et plus pour quelques privilégiés en zone arachidière. mais retombeàlO.OOO 
,en zone strictement pastorale, c’est-à-dire pour le tiers restant de la population. 

Le cheptel vif peut être capitalisé à 48,5 milliards. II pro:ure un revenu annuel estimé inférieur à 
11 milliards, soit22 pour100selon un calcul approximatif(tableaux nm3et 4). 

Mais les prélèvements fiscaux propres à l’élevage, directs ou indirects, atteignent 600 millions, 
chiffre très lourd si l’on songequ’il porte exclusivemeni sur les transactions visibles et dénombrables 
dans les conditions actuelles (animaux, viandes, cuirs et peaux). soit 7.6 milliards laissant pour ces 
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trois postes un revenu net de l’ordre de 18 pour 100 du capital partiel considéré. C’est là évidemment 
peu et dans le détail ci-dessous, la part des cuirs et peaux apparaît certes modeste et pourtant, ce poste 
représente l’unique source de devises étrangères hors de la zone franc ,: 

F. C. F. A. 
(Millions) 

1. - Viandes (poissons exclus). ...... .............. 
2. - Cuirs et Peaux (reptiles exclus). ................ 
3. - Animaux vivants (volailles inclues). ............. 
4. - Lait e+ dérivés .. ..................... _. ..... 
5.-GJfs _.....................: .............. 
6. -Travail animal ............................... 

3.640 
210 

,.... 3.730 
2.630 

<.... 150 
500 

10.860: 
Total arrondi 0 11 milliards 

Sur le plan « intérieur » le commerre des produits et sous-produits de i’élevage, représente 
95 pour 100 du budget de certaines couches de la population, pour ne pas dire 100 pour 100. 

Quant à la balance commerciale, telle qu’elle ressort du tableau no 5, elle apparait comme 
largement excédentaire en valeur absolue, mais cette constatation ne fait que souligner la gravité 
du déséquilibre entre le niveau de vie réel des habitants, les potentialités économiques. leur taux et 
leur mode actuel d’exploitation. 

En effet, à l’exception des viandes réfrigérées et d’une fraction variable des cuirs et peaux qui 
sont traités par les voies commerciales classiques, le reste est échangé. en trafic frontalier (privi- 
Iègefiscal,sur lequel nous reviendrons longuement) parles intermédiaires traditi,onneJs.plaie du com- 
merce africain moderne, contre des biens de cqnsommation courante tout à fait secondaires dans 
l’économie d’un pays en voie de développeme;t. 

En valeur relative,,@.” stade producteur (sauf mention contraire). la prépondérapcede l’élevage 
reste également bien marquée dans la nomenclature des différents produits exportés (tableau no 6), 

Nous avons déja signalé que le commerce des dépouilles animales constitue pour le Niger la 
soute quasi-exclusive en devises étrangères. 

108 

Retour au menu



Retour au menu



En outre, cette activité est /a seule qui ne bénéficie d’aucune aide ou dispositions préférentielles 
aussi bien de la part du pays d’origine que de celle du pays destinataire. 

C’est là bien sûr, une situation exceptionnelle dans la liste malheureusementtrop courte des 
produits directement e+ immédiatement compétitifs sur les marchés extérieurs. 

Sur place, 0 I’éfot fini, on peut concevoir des améliorations pratiques et théoriques considérables 
aux fabrications artisanales, par la création de tanneries dont l’étude vient de s’achever à l’instigation, 
du Commissariat o.u Plan et du gouvernement de l’Allemagne fédérale. 

En brut. en amplifiant les efforts déjà poursuivis depuis Ii ans en matière de conditionnement, il 
semble possible d’offrir en plus gronde quantité au commerce d’exportation et à l’industrie locale. 
un produit de qualité meilleure et régulièrement suivi. 

Valoriser cette production et la porter à 500 millions CFA, toutes choses égales par ailleurs, 
paraît être un objectif relativement facile à atteindre dans le cadre du Plan Décennal dont le démar- 
rage est prévu en 1965. En raison de l’avance prise par le Niger en matière d’équipement, c’est 
essentiellement vers la formation d’un personnel hautement qualifié et recruté en nombre suffisant, 
que devront se tourner les services intéressés. 

L’étude du marché, celle de ses perspectives d’assainissement, de développement etd’industrialisa- 
tion que nous allons entreprendre, répondent donc à une nécessité certaine qui s’établit sur trois 
plans inséparables : technique, économique, social. 

Nous lui consacrerons cinq chapitres : 

A. - Production. 
B. - Conditionnement. 
C. - Commercialisation. 
D. - Industrialisation. 
E. - Conclusions. Perspectives. 

A) LA PRODUCTION 

II reste toujours malaisé de déterminer avéc rigueur son volume, mais de nombreux recoupe- 

ments permettent d’en obtenir une approximation d’ensemble suffisante. 
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En confrontant les relevés des produits contrôlés sur les marchés et ceux des dépouilles exportées 
par les voies commerciales classiques, on a pu dresser un tabl. “0 7 qui expose les différents débouchés 
de /a production nigérienne. 

Deux inconnues subsistent et subsisteront longtemps encore : la part réelle des abattages privés 
d’une part, celle du commerce frontalier traditionnel d’autre part qui aux yeux d’une administration 
moderne constitue une évasion fiscale pure et simple mais contre laquelle il est bien difficile de lutter, 

‘dans le contexte géographique économique et humain qui caractérise cette opération très particulière 
et sur laquelle nous reviendrons. 

Nous ferons deux remarques préalables avant d’étudier chaque produit : 

10 Bien que ne relevant pas d’un élevage conventionnel, le commerce des peaux de reptiles est 
placé sous le contrôle du Service de I’Elevage ce qui justifie sa place dans cette enquête. Le total 
exporté officiellement ou en fraude, comprend à la fois des peaux de crocodiles (55.000) et des peaux 
de serpents et de varans (25.000). Toute notion de moyenne étant dépourvue de signification dans ce 
type de commerce, nous ne retiendrons que le chiffre de l’année 1963 qui se trouve être le plus élevé 
depuis 8 ans, c’est-à-dire depuis le début de cette activité, ce qui ne laisse pas d’être inquiétant pour 
l’avenir de l’espèce crocodilienne comme nous le verrons plus loin. 

20 Le faible pouvoir d’achat de /a population et la relative abondance de la substance «peau » 
‘l’incitent à couvrir tous ses besoins en «cuir » par une consommation intérieure très poussée à des 
prix parfaitement intégrés dans une économie de subsistance. 

Un artisanat, doté d’une tradition certaine mais techniquement dépassée y  pourvoit de son mieux. 
Le volume des dépouilles réservées aux usages familiaux est d’ailleurs comparable à celui des abatta- 
ges privés, dénommés «apprêtés brousses », lors des contrôles effectués sur les marchés (tableau 
no 11). 

Le produit tÏni étant utilisé dans des conditions difficiles et après une transformation par trop 
rudimentaire. on conçoit qu’un tel emploi s’accompagne d’une dépréciation considérable de la sub- 
stance-mère, en quantité comme en qualité, ceci à tous les stades et pour de multiples raisons. 

Comment, une fois de plus, ne pas être tenté de prononcer le mot « tannerie » au zens moderne 
du terme. mais pour revenir aussitôt à la notion de prix de revient et de prix de vente surtout pour le 
#marché intérieur ! 

1. - LES CUIRS 

Leur nombre ne cesse de s’accroître, mais une stabilisation prochaine n’est pas à exclure. On 
notait 70.700 abattages contrôlés de bovins en 1963 contre43.000 en 1957. Ce phénomène est en liaison 
directe avec l’évolution politique de ce pays, 50” développement et l’accroissement du pouvoir 
d’achat de certaines classes sociales. Cependant seuls les centres urbains sont touchés par cet essor. 
En brousse. l’abattage d’un bovin présente un caractère d’urgence ofi concrétise un événement 
familial précis. Si les problèmes d’exportation des viandes irouvaient! une solution heureuse. ce 
chiffre serait susceptible de s’accroître de faSon plus spectaculaire encore. Notons cependant que )a 
mévente sur le marché mondial avait entraîné fin 1961 la présence d’un sfock de plus dé 20.000 pièces 
,dans les magasins, résorbé seulement en 1963 par une lente reprise des cours. 

Abattre un bcafest aussi pour un boucher un signe indiscutable de réussite en même temps que 
~I’assuronce. en théorie du, moins, d’une masse de manoeuvre beaucoup plus abondante. 

Sur le plan technique, la conformation des cuirs nigériens, en fait un article tout indiqué pour ta 
production de type « Vachette » ou «Box calfa au chrome. Le poids sec moyen est de 5 kg pour les 
abattages urbains destinés à la consommation intérieure, 6 kg pour les abattages de brousse, de 6 à 
8 kg pour les cuirs provenant d’abattages réservés à l’exportation des vlandes (Niamey). Ceci les 
range dans la catégorie « moyens » à « légers» avec une texture solide, un groin peu marqué, une 
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épaisseur moyenne. Les couches inférieures de refente, si elles ne présentent pas d’entailles convien- 
nent bien à la fabrication de semelles toutes préparées pour chaussures légères destinées aux ateliers 
de ressemelage méconlque. 

II. - LES PEAUX DE MOUTONS 

Avec 86.500 peaux « Boucherie » ; il semble que les abattages de moutons entrent d$jà dans une 
phase de stabilisation. La viande de mouton est très chère, donc réservée 0 des cérémonies tradition- 
neltes. Sur le plan commercial, seuls les centres urbains impoytants peuvent justifier par leur clientèle 
l’achat et l’abattage d’ovins.L’exportation sur pieds est uneopération beaucoup plus lucrative.Mais 
enraisondes qualités intrinsèques de la peau(svrface.épolsseur.texture lâche mois ré&tante,faible 
élasticité) cette dépouille est vivement appréciée par le consommateur nigérien pour lequel elle cor- 
respond 0 de multiples emplois. Au point que les tanneurs entrent en concurrence directe avec les 
acheteurs de peaux brutes. On peut écrire que 70 pour 100 de la production nigérienne, peuvent 
être commercialisés sur place, et trouver là, la justification technique la plus concrète 6 la création 
d’une tannerie de petites peaux. 

Le poids moyen très stable est compris entre 750 et 800 g en sec. II s’agit exclusivement de peaux 
de moutons à poils, de texture moins grasse que celle des moutons à laine. Pour l’exportation les 
meilleures sortes sont utilisées à l’extérieur en ganterie, les choix inférieurs vont à l’ameublement 
puis à la doublure ou à la croûte. 

Ill. - LES PEAUX DE CHÈVRES 

550.000 peaux ont été contrôlées dans les abattoirs en 196% mais le marché est ici beaucoup 
plus instable. II est directement lié à deux facteurs primordiaux : 

- l’évolution du pouvoir d’achat du Nigérien, 
- le cours mondial des peaux. 

La viande de chèvre est la moins chère qui soit et elle constitue pour la grande masse de la 
population « la vlande » par excellence, mais non bien entendu la source ma]eure de protéines d’ori- 
gine animale, le lait ayant cette préférence chez les transhumants. On conçoit que tout accroissement 
du pouvoir d’achat entraîne immédiatement un accroissement plus OU moins important du poste 
viande dans le budget familial, en l’absence même de toute modification des cours. 

Par contre une forte demande sur le marché mondial, provoque un relèvement du prix des peaux 
brutes dont la valeur peut atteindre la moitié du prix de l’animal vivant, 200 F pour ,une chèvre 
vendue 400 F comme ce fut le cas 11” moment de la guerre de Corée. A 50 F le kg, le prix de ,Ia viande 
prend alors une importance secondaire par rapport à celui de la peau et l’abattage des chèvres 
devient ‘une activité recherchée. 

Dons la conjoncture actuelle. le prix d’une peau représente le huitième du prix vif. 
Le poids moyen sec varie de 400 à 500 g, mais les exigences du marché d’exportation fontadopter 

des catégories bien définies sur lesquelles nous au+cms à revenir. Au point de vue structure, la peau 
de chèvre est d’un grain toujours prononcé et profond, ses fibres élastiques denses et compactes. peu 
grasses, acceptent bien la nourriture et le travail et donnent une peausserie souple, nerveuse. idéale 
pour la maroquinerie, la ganterie, la reliure et la chaussure de qualité. 

IV. - LES PEAUX DE REPTILES 

Les 80.000 peaux commercialisées en 1963, proviennent de trois des quatre Ordres zoologiques 
représentés au Niger, à savoir : 
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- Crocodiliens 55.000 pièces, mentionnés sous la rubrique «Crocodiles ». 
- Sauriens e+ Ophidien5 25.000 pièces, peaux de varans, Iérards’et serpents non distingués et 

groupés sous le terme de << Reptiles >> sensu lato. 

Les tentatives faites pour classer ces dépouillles font apparaître les faits suivants : 
Les peaux de varans et de lézards dépassent 100 g. 
Les peaux de serpents atteignent 250 g. Ces deux catégories sont séchées. 
Les peaux de crocodiles sont traitées salées vertes. On y  ajoute régulièrement des antiferments 

pour le transit par bateau. 
Le poids varie nettement suivant l’origine. 
Provenance Niger : animaux jeunes. bien dépouillés, peaux de bonne qualité d’un poids moyen, 

sel exclu, de 800 à.1.000 g. 
Provenance Tchad : animaux âgés, mal dépouillés, peaux souvent cornées d’un poids moyen. 

sel exclu, de 1.200 à 1 SO0 g. 
Quant aux 5.000 peaux utilisées au stade familial principalement par les ortisani de Zinder et 

d’Agader, elles sont en majorité constituées de varans et de serpents. Cette maroquinerie exotique 
quitte à son tour nos frontières aux mains des touristes ou dans les valises des équipages des compa- 
gnies aériennes. Le volume d’affaire traité n’est pas négligeable, 100 millions en 1963, dont 95 en 
expert brut et 5 pour l’artisanat local. pour donner un ordre de grandeur. 

V. - TONNAGE ET REVENUS 

Nous estimons la production à 1.475 t. dont 45 de crocodiles et de reptiles. Le cas de ces derniers 
venant d’être traité, nous nous limiterons à celui de la production d’un élevageclassique par opposi- 
tion aux dépouilles provenant de la chasse effectuée à titre lucratif ou privé. 

Notons au passage qu’il n’existe pas de commerce de peaux d’animaux sauvages, mammifères 
en particulier. Ces derniers, encore assez abondants sont cep’endant très chassés, mais leurs peaux 
sont utilisées en autoconsommation et beaucoup plus rarement vendues à des marpquiniers. 

L’engouement pour cet article persiste depuis 8 onz avec quelques perturbations des cours. en 
raison du caractère même de la mode du cuir de luxe qui en est l’unique débouché. 

Ce commerce n’intéresse qu’un petit nombre de participants mais qui se partagent un chiffre 
d’affaires relativement élevé, 95 millions environ au stade FOB. pour l’exportation seule en 1963, 
hvec des bénéfices souvent très confortables. 

Une partie des peaux de crocodiles prowent de Haute-Volta et des rives maliennes du Niger, 
Niamey étant le point de centralisation des chasses (70 pour 100). ~ 

L’autre est axée sur le lac Tchad et le lac de Guidimouni dans la région de Zinder (30 pour 100). 
Ces proportions, exactes jusqu’en 1962, se sont brusquement inversées à la sute de véritables 

hécatombes deJeunes le long du fleuve. Mais les prix élevés ayantattiré un grand nombredechosseurs 
et d’intermédiaires de tout genre,, ceux-ci se sont rabattus depuis deux ans vers le lac Tchad, la 
Komadougou et les mores permanentes intérieures de l’Est, telle celle de Guidimouni où ils effectuent 
de nouveaux carnages. 

Quand on sait que la croissance du crocodile est très lente, que la maturité sexuelle des femelles 
n’est atteinte que pour une taille corrélative de 2,50 m à 3 m. cqrrespondant à u,n âge supérieur 0 
5 ans. on ne peut que tomber d’accord avec COn et LEMASSON pour demander une protection 
intégrale temporaire de l’espèce, pendant dix à quinze ans. 

«Les demi-mesures, telles que l’interdiction de la chasse de nuit, ou I’interveniion d’une période 

de fermeture, sont pratiquement inefficaces parce que impossibles à faire observer sur de vastes 
surfaces de terrains difficiles. » 

Parallèlement à l’action envisagée par le service des Eaux et Forêts, il reviendrait évidemment, 

aux services intéressés (Elevage, Douane, Affaires Economiques) d’interdire la sortie~des peaux et 
de décourager les fraudeurs. 

Nous pensons qu’une telle législation s’impose dès maintenant au Niger et l’on ne peut que 
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s’associera” pessimismede LEMASSON, écrivant« i’on ne pourraêtre pleinement rassuré sur I’ave- 
nir des crocodiles en Afrique, que le jour où la mode ÛUKI changé et où leurs peaux seront moins 
recherchées pour la maroquinerie. » 

Encore faudraIt.il qu’une telle désaffection soit durable, ce qui ne paraît pas être le COS. 
Le tableau no 8 donne la répartition des tonnages et des revenus en fonction du poste d’exploita- 

tion (marché local ou exportation) et du poids unitaire moyen selon la destination. 
Bien entendu ces revenus peuvent varier dans des proportions importantes par suite de l’évolution 

des cours. Ceux des peaux de reptiles et des peaux de chèvres subissent des fluctuations pouvant 
aller du simple au double, 0 volume égal exporté. 

Grosso-modo. disons que le chiffre de 200 millions de francs CFA constitue une bonne approxi- 
motion pour une moyenne des 3 dernières années avec pour1963 une nette tendance à la reprise sur 
tous les postes, En y  ajoutant le prix FOB des ventes de reptiles, on obtient un total de l’ordre de 
300 millions de francs CFA, se décomposant comme suit : 

Consommollon locole : 

Cuirs bruts.. 15 millions de francs C. F. A, 

Peaux de moutons.. 18 - - - 
Peaux de chèvres., <, 35 - - - 
Reptiles.. ., .,,. 5 - - - 

73 - - - .<,,,<,. 73ti.F.,C.F.A. 
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Total ,963 

(1) Chiffres 1962 

2.052 

Cuirs bruts ,., ,. ., ,. ., 28 - - - 
Peaux de mouions.. _, _. _. _. 9 - - - 
Peaux de chèvres. ,, ,.._._._.<_... 106 - - - 
Reptiles. ,., . . . . . 95 - - - 

.7,, no - - - 238 M. F. C. F.A. 

311 M. F. C. F. A. 

Une récopitulationgénéraletrèssimplifiéedonnedonc lesrésultatssuivants pourcetteproduction: 

Voleur : 300 millions de francs CFA, chiffre arrondi (Reptiles,,100 millions). 
Poids : 1.475 t. (Reptiles 45 t.). 
Nombre de dhpouilles : 1.700.000 (Reptiles 80.000). 

1. -PERSONNEL-MATÉRIEL - INSTALLATIONS 

La mise en place d’un service de conditionnement des dépouilles animales esi de création récente. 
Cependant ,dès 1949 nous avions étoffé dans la circonscriptioh’de Morodi une équipe déjà forte d’une 
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dizaine de moniteurs, en même temps que le nombred’abattoirs-séchoirs augmentait d’année en on- 
née. Un ensemble de textes législatifs est venu compléter ce dispositif. 

Le tableau no 10 met bien en évidence l’effort réalisé sur le triple plan : 

- du recrutement du personnel, 
- du contrôle de la production, 
- de l’équipement des marchés, 

auquel s’ajoute celui non négligeable de la réglementation professionnelle. 

En gros depuis 13 ans ces postes ont doublé en pourcentage, le nombre des Agents èn service 
ayant quant 0 lui plus que quadruplé. 

Bien sûr, il reste beaucoup à faire. Le niveau de recrutement est jusqu’ici très bas, la formation 
professionnelle insuffisante. l’école créée à Maradi et réservée aux moniteurs ayant été utiliiée jus- 
qu’à’ce jour pour Io formation des infirmiers. 

Mois un grand pas vient d’être effectué avec la création en 1961 du corps des surveillants d’Ele- 
vage dons le cadre plus général du stafutdes agents du service. Ce corps awmilé à celui des infirmiers, 
recruté dans des conditions analogues, est spécialement voué ou contrôle des Marchés, au condition- 
nement des produits d’origine animale, à la surveillance des bouchers. 

Le tableau IX indique quelle était la répartition par kteur de ce personnel ou début du 2e 
semestre 1963. 

Dans ce total se trouvent inclus. 4 surveillants d’Elevage et un gardien de séchoir. 
Trois jeunes Nigériens effectuent en outre, u,n stage& deux années de formation professionnelle 

de tannerie en Allemagne, ceci en liaison avec les projets du gouvernement fédéral. Ils ,termineront 
leurs études début 1965. 

L’école du Maradi emploie un classeur confirmé, chef de travaux pratiques du conditionnement. 
Au total 91 personnes participent donc de façon directe à cette activité. 
Parallèlement ou recrutement du personnel, l’équipement s’est amélioré et standardisé. 
De trop nombreuses installations résultaient,de l’utilisationdes moyens du bord par des bonnes 

volontés certaines mais techniquement non préparées 0 en tirer’le meilleur parti. 
Des modèles ont été choisis pour leur Iég&reté. (certains centres ont été équipés avecldu matériel 

transporté à dos de chameaux), leur capacité, adaptée à une prévision raisonnabledes, abattages de 

petits animaux. enfin et surtout leur prix de revient, aussi bas que possible, résulta,nt principalement 
de commandes groupées et présentées 0 la concurrence. m., 

C’est ainsi que de nombreux budgets ont depuis 1950 subventionné,la création de 150 abattoirs- 
séchoirs pour un montant de 200 millions de F. CFA. Le coût unitaire d’une installation pour marché 
de brousse de petite ou moyenne importance qui était de 200.@00 F en 1950 est passé à’300.000 en 1955. 

600.000 en 1962. 
Dès 1960, nous avons dû prévoir des extensions dues ou développement de certa’ins marchés 

voire à la création de Centres administratifs. Un modèle dit “Type agrandi » comportant crochets 
et portiques supplémentaires à l’abattoir et, fait nouveau. des cadres à cuirs. o fait l’objet de devis 
descriptifs répondant aux exigences actuelles. Le coût d’une telle installation atteint 1 million de francs 
CFA en 1963. 

Le critère retenu pour l’équipement d’un marché est celui des abattages calculés en unités-peaux 
pour les 4 ou 5 dernières années parfois plus si les renseignements le permettent (Marodi,, Zinder, 
Tahouo). Le décompte est celui utilisé pour le renouvellement des bains arsenicaux dans lequel : 

Une peau de chèvre = une unité 
une peau de mouton L deux unités 
un cuir = dix unités. 

,Correspondant aux poids secs moyens, type boucherie, de 

- 450 g. pour une peau brute de chèvre. 
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- 800 g. pour une peau brute de mouton. 

- 5 kg pour un cuir provenant d’un abattage urbain destiné à la consommation intérieure. (1 
est admis qu’au-dessous de l.OOOunités peaux par an, l’équipement complet d’un marché n’est pas 
rentable. 

Partout nousavons insisté pour qu’un pointd’eau soit installéà proximitéimmëdiotede’l’abattoir- 
séchoir, car il n’est pas de bon conditionnement sans eau en abondance, I’ensgmble constituant 
l’unité P. A. 5. (Puits-Abattoir - Séchoir). 

En principe le jour du marché le puits doit être réservé en priorité aux bouchers mais cette clause 
n’est pas toujours respectée, les intéressés eux-mêmes manquant parfois d’enthousiasme pour l’exiger 
et ce pour les motifs les plus divers (commis livré à lui-même, négligence, prix de l’eau ou prix de la 
main-d’œuvre, affaire en elle-même marginale, voire non rentable). 

En outre dons certaines circonscriptions (tableau no 10) la nomenclature des puits marque un net 
retard sur le nombre d’abattoirs-séchoirs en service ; on ne peut alors que donner des co?seils. 

Au stade urbain. 5 grands centres ont été dotés d’un équipement moderne, les problèmes humains 
évoqués ci-dessus venant parfois là encore en freiner le plein emploi. 

Ce sont les villes de Maradi, Zinder, Tahoua, Agader et Niamey, la capitale dont l’qbattoir sera 
prochainement reconstruit avec une capacité de 30.000 têtes/an, susceptible d’être port& à 50.000. 

Ces Installations ont été concues ou transformées selon l’époque en tenant compte de l’évolution 
des abattages de bovins au détriment des petits ruminants. 

L’entretien de 90 moniteurs et surveillants, le fonctionnement de plus de 220 installations a repré- 
senté en 1963 pour le budget national une charge de 40 millions CFA à laquelle s’ajoute pour les 
grands centres une contribution de l’ordre de 10 millions par ristourne sur la taxe d’abattage. 

Nous traiterons plus loin du conditionnement proprement dit, mais précisons dès maintenani 
que les dépouilles sont présentées à l’utilisateur sovs trois formes. 

a) produits de brousse ou apprêtés brousses ou AB qui ne font l’objet d’aucune in/ervention de 
la part du service de l’élevage lusqu’à leur arrivée dans les magasins des exportateurs. 

b) produits « boucherie », secs, ou BAV, arseniqués en vert ; 

c) produits «boucherie » secs ou BS, répondant aux mêmes critères mais qui pour des raisons 

d’insuffisance d’équipement, ne sont pasarseniqués ou moment de l’abattage. Leur proportion diminue 
cependant de façon régulière et l’on peut envisager leurdisparit~on à latin du plan interimaire d’équi- 
pement, II est 0 noter toutefois que l’arsenicage auquel tous les exportateurs 5e sont ralliés lorsqu’il 
s’agit d’obtenir une conservation satisfaisante en stocks sur piles ou flottants, fait l’objet d’une opposi- 
tion très vive de /a part des tanneurs nigériens, opposition dont nous dirons ici quelques mots. 

Non seulement les peaux fraîches sont parfois emmenées,,d,ans les ateliers dès, i’abattage, mais 

bouchers et moniteurs sont fréquemment sollicités de soustraire 0 l’arsenicage des peaux qui seront 
cependant correctement séchées. Parmi les nombreuses raisons invoquées, l’une d’elles a retenu notre 
attention. 

L’arséniate de soude donne en se décomposant un acide faible et une base forte qui en augmentant 
le pH de la peau s’oppose à la pénétration des tannins locaux peu acides, phénomè,ne dont les artisans 
sont empiriquement conscients. Les peaux de moutons, très demandées, sont spécialement affectées 
par cette pratique, moins condamnable toutefois que la première qui aboutit à b’importantes pertes 
de substance car le phénomène d’échauffe qui apparaît sous les tropiques dons les deux heures qui 
suivent lasacrificationde I’onimal,o lorgementletempsdesedéveloppersurunepeaustocl~ée humide, 
pliée e+ transportée en paquet, même si elle a fait ultérieurement l’objet d’une sèche sommaire par 
des moyens de fortune (à même le sol, au mieux sous un arbre et sur une corde), mois qui ne saurait 
en aucune façon enrayer le processus en cours pas plus d’ailleurs qu’un arsenicage tardif, même 

prolongé. 
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Le tableau qui suit donne une répartition approximative des différents modes de conditionnement. 
Les chiffres des deux premières colonnes provenant du contrôle des abattages peuvent être tenus 
pour très proches de la vérité. Le chiffre des produits de brousse est obtenu par déduction des deux 
premiers du total de la production. II se recoupe évidemment avec I’ahalyse des chiffres des produits 
contrôlés sur les marchés Intérieurs et Extérieurs. 

Les cuirs dont 60 pour 100 sont conditionnés dès la production constituent une exception de choix, 
en progression constante pour des raisons dé@ commentées. Par contre moutons et chèvres classés 
BAV ou BS ne représentent que 30 pour 100 de l’ensemble, en raison de la prédominance des abatta- 
ges de brousse à caractère familial et non commercial pour 75 pour IO? d’entre eux. Aussi, tenant 
compte également des conditions d’hygiène, avons-nous demandé la création de 300 aires de 
villages afin d’inciter, les particuliers du moins en zone sédentaire, à préparer eux-mêmes leurs 
viandes et leurs peaux dans des conditions plus rationnelles. 500.000 peaux Brousses sur plus de 
900.000 pourraient ainsi être revalorisées CI~ stade du produit brut, l’intervention des cenires d’anima- 
tion rurale pouvant être ici primordiale. 

II. - LÉGISLATION DU CONDITIONNEMENT 

Elle est essentiellement contenue dans 4 iextes. 

a) un arrêté local de base créant un service du Conditionnement dans le territoire du Niger 
(no 23/AE/SA du 6.1.48). 

b) un arrêté interdisant la marque au feu, défaut qui en dix ans a pratiquement disparu de nos 
dépouilles (no 243 du 30/1/1954). 

c) un arrêté organisant la profession de boucher avec délivrance d’une carte professionnelle 
(7.7.58). 

- un arrêté organisant la profession d’acheteur des cuirsetpeaux dans des conditions analogues 
(no 001 du 16/1/60) et qui est reproduit en annexe, ainsi qu’un modèle de cartes. 

d) Enfin un texte très complet organisant la préparation, le conditionneknt et le négoce des cuirs 
et peaux (délibération 41/5B/AIN du 7.7.58). 

II sortIrait du cadre de cette étude de commenter chacune des dispositions particulières de ces 
textes. 

En ce qui CI trait à la profession de boucher nous pouvons écrire que la carte validée chaque année 
paraît entrer dans les mcwrs. Elle a permis un dénombrementdes éléments stables de cette profession. 
qui pour une moyenne de 2.000 patrons, compte au total une dizaine de milliers de personnes intéres- 
sées directement par cette activité (tableau no 12). 
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Le nombre des acheteursauthentiques de cuirs et peaux est au contraire très faible ei ne’dépasse 
pas une cinquantaine selon les recensements en cours. 

En fait les bouchers possédant quelque crédit auprès des maisons de commerce cumulent les 
fonctions de producteur et d’intermédiaire de collecte auprès de, leurs camarades (acheteurs pro- 
prement dits et bouchers). La profession au total compte 200 personnes pour l’ensemble du pays. 

Quant ouxtanneurs. ils s’approvisionnent le plus souvent en vert directement auprès du boucher 
ou du propriétaire le jour de l’abattage ou en sec, si leurs disponibilités financières le permettent, 
en rachetant à bas prix auprès des maisons de commerce les quatrième choix et rejets, inexportables 
dans le &dre de la Iégislati.on qctuelle,, 

Ill. - RÈGLES DU C,ONDITIONNEMENT 

Le texte de base organisant la préparation et le commerce des dépouilles d’origine animale 
répond essentiellement aux pr&occupations suivantes : 

a) Codification de la sèche dont la durée minimale est : 

48 heures pour les cuirs 
24 heures pour les peaux, 

du Ier lanvier ou 30 moi e+ du Ier novembre au 31 décembre. 

60 heures pour les cuirs 
48 heures pour les peaux, 

du le’ juin au 31 octobre. 

Nous Insistons particulièrement sur le caractèré minimal de ces données, le Chef de circons- 
cription,ou de secteur étant tenu de les augmenter si les conditions atmosphériques l’exigent. 

Avec ces chiffres, une sèche correcte est cependant garantie comme le montrent les enquêtes 
conduites en 1961 dans les séchoirs de Niamey, Maradi et Zinder. mais la perte maxir@e n’est pas 
atteinte en pleine saison humide, généralement pendant le mois d’août. 

II est donc recommandé d’aérer les piles chaque semaine pendant 1; même période pour lutter 
contre les phénomènes d’échauffe et de moisissure. 

Dans de telles conditions, on observe qu’une sèche normale se traduit en saison humide par une 
perte de 60 pour 100 du poids initial de la dépouille lavée et égouttée après 72 heures de sèche 
sous abri, passant pour les cuirs seuletient, à 65 pour 100 après 96 heures. l’aspect extérieur de 
la peau restant le même. 

Par contre en saison sèche le pourcentage de perte dépasse sans difficulté 65 pou? 100’ après 
48 heures pour les cuirs. mais pour les peaux de moutons et de chèvres par contre, semble. se stabi- 
liser h 60 pour 100. II y  Q là ioute une série de recherches et d’expériences à entreprendre pour 
déterminer quel est le pourcentage optimal d’humidité résiduelle qui donne les meilleurs résul- 
tats en tannerie tout en assurant une conservation satisfaisante dans les condltlons d’une collecte 
et d’un stockage propre aux pays sahéliens. 

b) Utilisation de I’orseniate de soude comme moyen de protection contre les divers prédateurs 
et eux, seuls. 

De grands espoirs avaient été fondés sur les insecticides de type DDT mais ils furent rapidement 
~déçus car ne s’accordant pas avec les durées prolongées de stockage ou de transports par voie mari- 
time. Alors que leur efficacité ne dépasse pas un à deux mois, celle de I’arséniate peut sans incident 
se prolonger au delà d’une année. délai malheureusement fréquent en période de mévente. Le taux 
de concentration minimal est de 3 pour 1.000 pour les produits troltés envert par une solution d’ar- 
séniate de soude contenant 20 pour’100 d’arsenic pur. Les fabricants garantissent gënéraletient 
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2” pour 100. La,durée d’immersion est de 30 minutes pour les cuirs, 15 minutes pour les peaux. 
à condition de bien respecter la limite d’utilisation d’un tel bain, qui pour une capacité de 1.000 litres 
de solution ne doit pas excéder 1.000 unités peaux décomptées selon le barême déjà exposé : 

Une peau de chèvre : une unité. 
une peau de mouton : deux unités. 
un cuir : dix unités. 

Des cahiers de contrôle des bains avec une colonne cumulative doivent être tenus par les res- 
ponsables des séchoirs. En cas de négligence, le remède est pire que le mol, ca+ indépendamment 
de la non-protection contre les prédateurs, l’immersion dans une eau épuisée en arséniate mais 
boueuse et surchargée en éléments bactériens et fongiques, entraîpera en atmosphère humide. 
cale de navire par exemple, un processus extrêmement rapide d’échauffe, générateur des plus graves 
mécomptes en tannerie, voire même du refus pur et simple de l’acheteur d’accepter la marchandise 
à son arrivée. 

Les insuffisances et les inconvénients de I’arséniate de soude sont cependantsi évidents que son 
emploi ne s’est pas imposé sans difficultés et qu’il est remis périodiquement en question dans les 
grands pays exportateurs tels que Kenya ou Nigeria. Son introduction ÛU Niger même ne s’est 
pas faite sans heurts, car le succès momentané du DDT avait rallié tous les suffrages lors des pre- 
mières tentatives d’exportations directes. 

lnsufi7sances : L’arséniate n’est do& d’aucune propriété antiseptique du moins aux concen- 
trations utilisées qui varient de 3 à 10 pour 1.000 selon les pays, II ne s’oppose par aux processus 
d’échauffe ou de putréfaction, ne tue ni les moisissures ni la spore charbonneuse entre autres. 

Inconvénients : 

10 Celui d’être toxique pour les animaux et pour l’homme, mois des précautions simples per- 
mettent de neutraliser ce danger. 

20 Celui de remettre en couse l’action stabilisatrice de la sèche en raison même de l’immersion 
exigée pour appliquer le minimum de produit indispensable sur les deux faces de la peau lorsque 
celle-ci est déjà sèche, COS de toutes les dépouilles «apprêtées brousses ». 

30 Celui d’exiger de ce fait des installations de retrempoge et de sèche d’autant plus impor- 
tantes que le volume d’affaires traité est plus grand. 

40 Celui d’exiger pour toutes ces opérations des investissements, du temps, de la main-d’c?uvre 
donc des frais généraux élevés et un poste supplémentaire au titre de l’amortissement. 

50 Celui de modifier le pH de la peau à un indice incompatible avec certains procédés deton- 
nage qu’il s’agisse d’une préparation industrielle ou artisanale comme nous l’avons vu ou Niger. 

60 Celui enfin de faciliter les fraudes après reverdissage ou retrempage par mélange de pro- 
duits dont le conditionnement n’est plus conforme 0 l’origine. 

On conçoit que les recherches n’aient jamais cessé en vue d’appliquer au cas si particulier de 
la protection des peaux exotiques les découvertes prometteuses de ces dernières années en matière 
d’insecticides. 

Mann signale en 1962 de très importants progrès après les études poursuivies au Kenya, 
II donne une formule à base d’hexachlorocyclohexane (HCH) qui s’applique par poudrage et n’est 
pas hygrophile. ce qui est capital pour la conservation en saison humide. On peut y  ajouter un anti- 
ferment et elle remplit les critères exigés à la fois dans la lutte contre les prédateurs et leurs larves 
(Dermestes maculatus ou vulpinus, Dermestes lordarius et les mites des pelleteries) et les moisis- 
sures qui décolorent le grain, le décollent, participant ainsi activement au phénomène biochimique 
de l’échauffe et font rejeter la peau au rang d’une croûte quand elle ne tombe à la colle. 
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Voici une formule qui garantirait une conservation d’un an par poudrage exclusif sur les deux 
faces. 

Hexachlorocyclohexane 6 p, 100 (à 1 p. 100 d’isomère gamma)insecticlde 
Acide borique............................. 4 p. 100 antiseptique 
iPentachlorophenote de sodium.. 2 p. 100 aniiferment 
Kaolin., _. il__, ,. .:. 88 p. 100 charge. 

Le pH est compris en 7 et 8. Le kaolin peut-être remplacé par toute outre charge telle que la 
diaiomiie ou la Bentonite. Le p+xhlorophenate de sodium est connu en pays Anglo-saxon sous 
le nom de Santobrite (Monsanto). 

II est également recommandé aux lieu et place de la Naphtaline. du piment en poudre. du 
poivre et de la noix du Chili pilée, mélangés au sel pour la conservation des peaux de crocodiles. 
Sur un plan plus général, il aurait une action heureuse contre le phénomène de la tache rouge ou 
iache de chaleur, attribuée 0 une moisissure halophile. Le silicofluorure de sodium possède éga- 
lemenf les mêmes propriétés. 

Nous n’avons qu’une expérience négative de l’emploi du DDT et du HCH seuls ou associés. 
Mais nos essais sont anciens et si le DDT paraît condamné, I’HCH dont nous avons fait usage. n’était 
pas destiné au poudrage mais à la confection d’émulsions antiacridiennes. Or Mann insiste sur le 
respect du pH ,sur le caractère strictement pulvérulent du produit, qui exclut toute possibilité de 
trempage ou de reverdissage d’où son intérêt supplémentaire dans la lutte contre les fraudes. 
II n’exige d’autres investissements que l’achat de poudreurs à main ou à air comprimé selon I’impor- 
tance des installations. 

Le prix de la formule Mann serait de l’ordre de 200 F CFA le kilo vendu (1~ Kenya conire 
130 F pour I’arséniate livré à Mqradi ou à Zinder. Nous devrons revoir cette question dans les 
‘prochaines années non pas iant,sur le plan chimique que sur celui de la pratique commerciale. 

Mann, rencontré récemment (mars 1964), nous a confirmé que la mise hors service des instal- 
lotions d’arsenicage par les exportateurs ne s’était pas effectuée sans mol. 

Le dernier exportateur vient seu(ement de céder, à la suite de pressions administrativesdiverses. 
car il était délicat dans la période difficile que connaît ce pays de légiférer ex cathedra pour condam- 
ner tel produit et imposer tel autre, bien que les arguments de poids n’aient pas madqué. 

BuKar Shaeb au Nigéria-nord, nous a signalé en même tempsque la irès puissante Chambre 
de Commerce de Kane s’était jusqu’à maintenant opposée aux efforts des Services, Vétérinaires 
pour modifier des habitudes bientôt vieilles de 30 ans et pour lesquelles elle a consenti de gros 
investissements. II est en effet évident que les peaux déjà sèches ne doiveni plus être reirempées. Les 
séchoirs deviennent donc en grande partie inutiles car le retrempage esi une fraude caractérisée, 
lorsqu’on l’utilise pour « rénover » des peaux de brousses et les faire passer pour des produits 
« boucherie», le prétexte pour justifier cette pratique étant le fait de voir apparaître à la faveur de ce 
pré-reverdissage des défauts autrement inapparents et qui ne manqueraieni pas, comme tels, de 
soulever des palabres entre vendeurs et acheteurs dans un commerce qui en compte plus qu’on 
ne l’imagine. 

Il est cependant prouvé que’ I’arséniate de soude. toxique certes à l’égard des animaux supé- 
rieurs. reste dénué de propriétés antiseptiques en particulier à l’égard de la spore charbonneuse ei 
de ce fait ne s’oppose pas à la diffusion de cette zonose professionnelle. 

Il suffit d’une peau malade dans un bain mal conduit généralement épuisé et chargé de matières 
organiques, pour que celui-ci se transforme en un bouillon hautement infectant. 

Or, qui peut. dans les condihons les plus courantes. suivre dès l’origine une telle peau, la recon- 
naître, lui appliquer les règles de désinfection prévues par la loi. mieux interdire son prélèvement 
sur un cadavre en admettant le cas le, plus heureux d’une exacte connaissance d’un foyer authen- 
tiquement, déclaré ? 

Que dire alors de l’affirmation pieuse de nos certificats de conditionnement. 
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Convenons qu’il reste beaucoup à faire pour garder une conscience sereine bien qu’à notre 
connaissance aucune réclamation n’ait encore été formulée par les tanneurs à l’encontre des peaux 
nigériennes. Mais chaque année dans le monde la maladie prend son tribut hwnoin., C’est un des 
risques du métier et il n’est pas toujours possible de remonter à la source. 

MODÈLE DE CERTIFICAT DE SALUBRITÉ ET DE CONDITIONNEMENT 
DES CUIRS ET PEAUX 

République du Niger. 
Circonscription d’Elevage de.. 

NO 

NOM DE L’EXPORTATEUR 

LICENCE n” 

Résidence ..~ 

Nature 
Nombre de colis du Conditionnement Poids net Nombre Transport Destination 

produit 
--_ 

10 

10 

C. R. M. B. A. V. 300 750 avion PARIS 

/ z 
A. B. A. 12.500 210 mer MARSEILLE 

I 

Les produits désignés ci-dessus sont originaires en totalité de la Républiqué du NIGER. 
Ils proviennent d’animaux indemnes ‘de maladies contagieuses et, en partitulier, de 

charbon bactéridien. Ils ont été traités, eitampillés et conditionnés conformément aux règlements 
en vigueur. 

A 

Le chef de 

le ,196 

Aussi la première réumon régionale africaine de la FAO SUT la produckn et (a santé animale 
en Afrique (Addis-Abeba-9/18. 3. 64) Q pris 0 ce sujet les deux recommandations suivantes, 0 
l’instigation, de la délégation du Kenya et auxquelles la délégation du Niger s’est associée scms 
réserves : 

1. - Certificats normalisés 

Les participants à la réunion, 
Reconnaissant que les sous-produits d’origine animak tels que : os,’ poudre d’os, de sabot. 

,de corne. de sang et de viande, etc.. sont des produits de grande valeur pour de nombreux pays 
et qu’il faut en faciliter l’exportation. 

Invitent le Directeur général de la FAO à organiser une réunion en vue d’élaborer un modèle 
de certificat réglementaire acceptable par les pays Importateurs et exportateurs et portant SUT la 
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normalisation des méthodes de production, de stérilisation et de conditionnement, ainsi que leur 
composition et l’origine, ce certificat devant être fixé sur les emballages. 

II. - Diffusion du charbon bactéridien par I’intermédialre des cuirs et peaux 

Ces participants à la réunion, 
Reconnaissant la nécessité pour les pays de protéger le personnel contre le charbon bactéri- 

‘dien et de prendre des mesures pour améliorer leur industrie des cuirs ei peaux. 

Recommandent : 

10 que les gouvernements interdisent I’emplo des bains arsénicaux pour lutter contre les insectes 
prédateurs et encouragent à la place I’applicotion de poudres insecticides. 

20 que les gouvernements exigent que les cuirs et peaux provenant de cadavres soient soigneu- 
sement séparés des produits d’abattage et vendus sous le couvert d’une déclaration spéciale, sans 
avoir été mélangés à d’autres origives. 

c) Codificafion des marques proprement dites du conditionnement, celles-ci reposant sur l’emploi 
d’estompilles obligatoires selon la préparation et l’origine afin de garantir au maximum le label 
a Niger» et en lout premier lieu celui de la peau de chèvre de Maradi. 

On note ainsi selon la préparaiion, sur la face interne de la dépouille, 

5OUCHERIE ARSENIQUE VERT B.A.V - Dépouille entièrement préparéesous la surveillanced’un 
agent du Service de I’Elevage et des industries Animales, arséniquée immédiatement après 
l’abattage, par trempage dans un bain à 3 pour 1000, puis séchée à l’ombre, dans les condi- 
tions prévues par la loi. 

‘BOUCHERIE SEC - B. S. - Dépouille préparée dans les mêmes conditions que ci-dessus mais 
n’ayant pas subi l’arsenicage avant la sèche. 

APPRETE BROUSSE A. B. -Dépouille dont la préparation n’a fait l’objet d’aucune surwlance 
officielle à quelque stade que ce soit. 

BOUCHERIE SEC ARSENIQUE - APPRCTÉ BROUSSE ARSENIQUE B. 5. A. et A. B. A. -Dépouille 
préparée selon les normes « Boucherie sec>> ou «Apprêté Brousse» puis soumise une fois sèche 
à une imprégnation d’arséniate de soude à 5 pour 1000 sur les deux faces. 

Et selon I’orlgrne. toujours sur la face interne la lettre N (ou le moi Niger) pourtoutes lesdépouilles, 
et pour les peaux de chèvres seules I’un~ des sigles complémentaires suivants : 

‘C. R. M. Chèvre Rousse Maradi 

C. B. M. - Bariolée - 

‘C. R. Z. - Rousse Zinder 
,c. E. z. - Bariolée - 

C. N. - Niger 

FTDURE Y. ry 

v0dbl.e d*esT.mpul~ s”r LCS paur 
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Les figures 14 et 15 donnent quelques précisions sur l’emploi des estampilles et sur les régions 
marginales de la dépouille dont la rectification est obligatoire. 

d) Constitution des lofs d’exportation. 

Ils ne doivent comprendre qu’une seule espèce classée à la convenance du vendeur. Sur les 
balles protégées par une enveloppe imperméable et impuirescible, on portera les marques iridélé- 
biles ci-après. 

Orrgrne : P. R. N. (Produit de la République du Niger). 

Nature : 

2. -Cuirs de zébus 
M. - Peaux de moutons 
R. - Peaux de reptiles 
C. R. M. ou C. B. M. - Peaux de Chèvres de Maradi rousse ou bariolée 
C. R. Z. ou C. B. Z. - - - Zinder - 
C. N.-Chèvre ordinaire du Niger 

Les mélanges sont interdits entre catégories CZ, CM, CN. 

Poids en kilos nets : 

Choix 1, Il, Ill, éventuellement IV ou Ecarts marqués E. 

Le vendeur reste libre d’y ajouter toutes marques complémentaires qu’il jugera utiles à la recon- 
naissance des lots. 

Au terme de ces diverses opéraiions, qui peuvent s’accompagner de contrôles inopinés en maga- 
sin ou sur les véhicules avec éventuellement réouverture des balles. le chef de circonscription délivre 
le certificat de conditionnement doni nous avons reproduit un exemplaire. II ne peut être délivré 
qu’aux produits parfaitement traités. munis des estampilles réglementaires, non classés écarts, 
provenant d’animaux indemnes de maladies contagieuses et en particulier de charbon baciéridien. 
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affection classée maladie professionnelle ep tannerie à moins que de telles dépouilles n’aient subi 
un traitement approprié, prévu dans le texte de référence et qui fait appel à une immersion prolongée 
dans une solution de sulfure de sodium à 45 pour l.CWou d’acide formique à 10 pourl.000 su,ivi 
d’une neutralisation. 

e) les écarts. 

Lorsqu’un quart ou plus de la surface centrale est gravement déprécié par un ou plusieurs 
défauts, quelle qu’en soit l’origine, la dépouille est classée Ecart, marquée d’un E à l’encre indélé- 
bile et son exportation est interdite. 

Cependant au cours des deux dernières années, tenant compte de la mévente générale et à la 
demande des services économiques, nous avons autorisé la sortie en trafic frontalier sur le Nigé- 
ria de peaux de chèvres classées, écarts, 4e choix ou kids (d’un poids unitaire inférievr à 300 g) 
dont la vente n’était ni souhaitable ni même possible en dehors du Continent africain. 

C) COMMERCIALISATION 

Nous avons précisé quels étaient la production et son conditionnement. Nous insisterons dans 
ce chapitre sur l’exportation qui constitue, répétons-le, la source quasi unique de devises étrangères 
pour l’économie nationale, en ajoutant au surplus que ce poste ne bénéficie d’aucune aide économique 
spécifique de la part des autorités. 

Trois paragraphes feront l’objet d’une étude approfondie : 

1. - Evolution des cours et du marché. 
II, - Fiscalité. 

Ill. - Commerce. modalités, tonnage et valeur. 

Mais en manière d’introduction, nous voudrions citer l’opinion de Mann, pionnier du condition- 
nement des peaux en Afrique orientale, opinion 0 laquelle nous n& associons sans restriction. 

«Tous les efforts, pour améliorer les dépouilles peuvent être réduits à néant par certaines condi- 
tions du marché qui placent le producteur dans une situation désavantageuse. Parallèlem’ent à I’amé- 
lioration de la préparation des cuirs et peaux, il faut donc améliorer les conditions du !marché par 
la mise en vigueur d’une législation sévère. » 

«Les principaux obstacles à ce double progrès rencontrés sur le marché des peaux dans les 
pays en voie de développement, sont les suivants : 

a) Les marchés par lots. sans égard’à la qualité, dans lesquels les peaux bonnes ou mauvaises 
étant achetées ou même prix. 

b) Les achats sans pesée, le poids étant estimé au désavantage du vendeur. 

c) Le fait qu’on ne fasse pas de différence entre CUITS verts et cuirs séchés par suspension. 

d) Le troc de peaux, dons les régioni isolées, contre du sucre, du sel, etc.. sans égard à la 
qualité. 

e) Le nombre élevé des intermédiaires, les cuirs et peaux passant souvent par de nombreuses 
mains avant d’atteindre l’exportateur, choque intermédiaire réalisant un bénéfice. 

f) L’absence de concurrence, tous les acheteurs d’un même endroit offrant un prix convenu 
à l’avance. 

g) Le manque d’installbtions d’entreposage chez l’acheteur. 

h) L’ignorance des techniques d’utilisation des insecticides. 

i) L’irrégularité des transports surtout durant la Samson des pluies. » 

« Les trois derniers de ces obstacles entraînent une détérioration des cuirs et peaux entre les 
mains mêmes de l’acheteur et immobilisent les capitaux decelui-ci pour de longues pérlodes. L’ache- 

In 
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teur ne paiera donc au producteur que le prix le plus bas possible, en vue de couvrir ses propres 
,pertes. Si le producteur sait qu’un gain financier récompensera un bon travail, alors,seulement il 
produira des cuirs et peaux de bonne qualité. II est indispensable que le gouvernement intervienne 
pour modifier des conditions de marché qui sont dépassées et pour encourager le producteur à 
‘réviser ses techmques. » 

«Une fois la qualité des cuirs et peaux améliorée, les puys jeunes devraient avoir pour objectif 
de créer une industrie du cuir viable ; car souvent, ils exportent leurs peaux à des prix extrême- 
ment bas et les réimportent à grands frais sous forme de cuir. Cette initiative serait particulièrement 
avantageuse pour les pays bien dotés en extraits tannants. Cependant, la faible consommation locale, 
le manque de capitaux et de personnel qualifié ne justifient pas souvent l’établissement de grandes 
tanneries de type industriel. 

II faudrait donc envisager, en vue de l’exportation, divers traitements partiels comme ceux qui 
sont pratiqués en Inde Orientale. Ces produits sont vendus 0 des prix bien supérieurs et leur fabri- 
cation fournit emplois et revenus à de larges secteurs de la population. 

En encourageant la création et la modernisation des tannerles rurales et la fabrication arti- 
sanale des produits du cuir, on crée une source’supplémentaire et très importante de revenus (MANN 
~ communication Addis-Abeba 9.18/3/64. FAO) » 

Tout cela s’applique. à des niveaux variables, à la situation actuelle du ‘Niger. 

1. - ÉVOLUTION DES CO~RS 

o) Cuirs : par rapport aux cours de 1960 la baisse était de 40 pour 100 en juillet 1962. En 
avril 1963, la reprise se contïrmait avec une cotation à 85 F (Boucherie sec, Mar?di en vrac) et 35 F 
à Niamey en vert Ier choix correspondant sensiblement à 100 F le kilo sec. Les stocks ,qui étaient 
,de 20 à 25.000 pièces fin 1961 se résorbaient lentement, et le marché restait lourd bien qu’en progres- 
sion constante, la qualité y  étant pour beaucoup (Tab. n016). 

b) Peaux de mouton : Rien de tel pour les peaux de moutons toujours très recherchées par I’arti- 
sanat. La diminution des exportations n’affecte que passagèrement les cours en raison de la concur- 
rence tr& vive des tanneurs locaux, certains n’hésitant pas à surpayer pour se pr&urer la mar- 
chandise,loquelle est emmenée,dès la fin du marché souvent non sèche, à fortiori, non arseniquée, 
ce qui débarrasse le boucher de bien des tracas (attente, stockage, revente, comptabilité des avances. 
immobilisation de fonds). 

Les variations resteni donc peu importantes (Tab. no 16) 
175 F le kilo en janvier 1960 
180 F le kilo en juillet 1963 
200 F le kilo en décembre 1963 
avec un minimum à 160 en 1961. 

c) Peaux de chèvres : c’est en 1959160 que les peaux de chèvres ontrepris les cours très élevés 
que l’on connaissait pendant la guerre de Corée, 400 F le kilo, une chèvwpour deux ou trois peaux ; 
/a viande à ce moment faisait presque figure d’un sous-produit dont le prix oscillait entre 0 et’50 F 
le kilo sur les marchés de brousse. 

En janvier 1962, les cours étaient tombés au plus bas, les stocks dépassaient 350.000 peaux, 
dans les magasins des exportateurs, la fraude sur le Nigeria était élevée. En juillet 1962, une,Iégère 
reprise se dessine qui se maintient jusqu’en janvier 1964. Les maisons de /a place rendues prudentes 
par des pertes découvertes en fin d’exercice attendront cependant plusieurs mois pour répercuter ces 
hausses sur les producteurs. 

Cependant les achats n’ont jamais cessé ce qui reste un indice très favorable. Fin 1962, les stocks 
étaient évacués et le’tonnage exporté (300’t) atteignait presque celui de la meilleure année (315 t 
en 1960) malgré la faiblesse relative des cours, de l’ordre de 200 F le kilo pour la moyenne du 
territoire. 
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360 175 
260 160 

130 160 

165 180 

225 150 
230 180 

290 2w 
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On peut conclure de cet examen général des prix que le marché èst cependant resté sain, que 
les exportateurs ont gardé leur confiance à la production nigérienne en dépit des difficultés exté- 
rieures, et ce d’autant plus que [‘Etat n’a pris aucune disposition particulière pour soutenir ce com- 
merce pendant cette période, se contentant de ne pas modifier le régime fiscal des droits de sortie. 

Clossenjent des eeoux de chèvres : 

Nous profiterons de ce paragraphe pour donner quelques éléments de classement commercial 
qui reconnaît au moins quatre critères. 

1. -Le choix, le plus délicat, le plus controversé, CLMC cinq subdivisions 1, Il, III, IV et les rejets 

0” écarts. 

Ce choix ne fait pas nécessairement appel QUX mêmes concepts d’appréciation selon qu’il s’agisse 
d’un achat ou producteur ou de l’exécution d’un contrat d’exportation. 

Dans le premier cas, les recours offerts aux vendeurs sont très limités, sinon inexistants. Dans 
le but de réduire les frais généraux et la durée des opérations, les achats sont souvent effectués 
«tout venant » c’est-à-dire sans classement, en établissant un prix moyen courant non pas hypothé- 
tique, mais fondé sur l’expérience personnelle de l’acheteur, sur la qualité moyenne des apports 
dans la région considérée en fonction du prix maximal que l’on devrait payer si,, l’on procédait 
comme on devrait le faire. 

Ce système empirique est le plus décourageant qui soit, et l’on éprouve quelques scrupules 
à blâmer le producteur aussi bien que I’iniermédiaire tenus dans l’ignorance de la valeur exacie 
de chaque choix, ainsi que leurs pourcentages respectifs dans le lot, pour leur manque de zèle évident 
à respecter et à appliquer les règles du conditionnement. 

Dans le second cas, les obligations de la déontologie commerciale sont renforcées par des contrats 
en bonne et due forme avec primes d’assurance, réserves, expertises, réfactions automatiques en 
dessus d’une marge d’erreur assez faible. 

Tout cela coûte très cher et ne souffre pas certain laisser-aller que l’on observe au début du 
cycle des opérations. 

2. -Le poids est un élément fondamental qui permet au moment de l’achat de règler le vendeur 
et à l’exportateur de livrer la marchandise selon les normes de la profession, bien que cette donnée 
ne soit pas définitive puisque les peaux tannées sont vendues à la surface. Mais seules les tanneries 
sont en mesure d’effectuer cette opération qui exige une machine longue à amortir et qui ne peut 
être exécutée que sur produit fini, c’est-à-dire après élimination de toutes les parties suspectes ou 
inutiles. 

En ce qui concerne les chèvres, on disiingue généralement : 

Les extra-légères., moins de 250 grammes par peau 
Les légères ou Kids.. 250 0 300 grammes par peau 
Les médiums ou standards.. 300 à 600/650 grammes 
Les lourdes.. _. _, _. plus de 600 ou de 650 grammes. 

La vogue du «chevreau glacé» étant actuellement passée de mode, du moins en Amérique 
et en Europe occidentale, les peaux légères se vendent très mal et leur nombre tendrait à diminuer 
en raison de l’hésitation des bouchers à abattre de jeunes animaux dont la peau, mal payée, ne 
leur rapporte aucun profit substantiel. On cote généralement les Kids $5 à 20 pour 100 moins chers 
que les peaux Médrums de choix correspondant, 

L’origme et le mode de préparation constitueront les dernièrs critères sur lkquels fort peu de 
contestations devraient apparaître puisquesanctionnés par l’application desestampilles réglementaires. 

3. -La préparoiion se réfère QUX trois possibilités finales envisagées : 

B. A. V. : boucherie arsenique en vert 
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B. S A. : boucherie arsenique en sec 
A. B. A. : apprêté brousse arsenique. 

4. - L’orlgrne comprend cinq distinctions : 

Peaux de chèvres de Marodi rousses 1 
ou bdriolées 2 

Peaux de chèvres de Zinder rousses 3 
ou bariolées 4 

Autres origines. encore appelées chèvres Niger 5 

Les appellations sont légalement sanctionnées par les arrêtés qui délimitent l’aire d’extension 
de la chèvre Rousse, elle même précisée aux acheteurs par l’estampille comprenant une lettre et 
un no d’identification du marché sur lequel se sont effectués la préparation ou le marquage. 

Mais un grand nombre de peaux, surtout celles provenant de l’abattage familial, échappent à 
toute investigation e+ autorisent de ce fait des mélanges peu orthodoxes et toujours nuisibles à la 
réputation de notre production. 

Voici quelques données complémentaires concernant les moyennes les plus courantesdelarépar- 
tition des poids, de la production (en pourcentage) et de lasurface (ou piétoge) des peaux de chèvres 
du Niger en fonction de l’origine (tableau n” 17 et 18). 

Le piétoge varie de 3 à 5 pieds carrés pour les Kids, 5 à 7 pour les médwms. plus de 7 pour les 
lourdes. 

Les normes de classement sont approximativement les suivantes : 

Rouges 50/30/1 O/l 0 
Boucheries Bariolées 40/40/1 O/l 0 

Autres 30/40/20/10 
BrOlJSSeS Toutes 20/30/20/20 

Ces indications sont relatives ; les saisons, les maladies enzootiques. la sévérité plus ou moins 
grande qui préside 0 I’exécutlon de< différentes phases du Conditionnement, les méthodes d’achat 
elles-mêmes et une certaine discrétion de la part des intéressés. sont autant de facteurs qui rendent 

difficile l’établissement de statistiques de référence. 
Cours : Le tobleaun019donneuneidéede l’évolutiondescours àMoradi pourleztroisproductions. 
Ceux des peaux de chèvres ont fait l’objet d’une étude de notre confrère LE ROLLAND dont nous 

donnons ci-après de larges extraits. 

Cours des peaux de chèvres 0 Morodi : 

Décembre 1963 (Prix au kg, marchandise nue sur bascule) 

10 Rouges 6. A. V. 
A.6 

......... 325 F ) ,~, 2~, 3~ médium 
.. 

.................................................................... 
300F \ 

Bariolées B. A. V. 
A.B ............................................................................... 

290 F j ,~, 2~, 3~ médium 
.. 265F j ’ 

B. A. V. - A. B. - 4e Choix 14OF 

30 Klds-lourdes : 40 F de moins sur toute la classification précédente. 

‘La commission de l’intermédiaire est comprise (15F ou kg pour les chèvres, 10 F pour les peaux 
de moutons et les cuirs). 

Elle peut aussi être de 5 pour 100 sur l’ensemble selon les maisons. 

On constate que : 
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10 les Kids sont cotés 15 pour 100 moins cher en moyenne 

20 les bariolées sont estimées 10 pour 100 moins cher que les rouges et les’ brousses 10 pour 100 
moins cher que les boucheries (0 Zinder les peaux sont achetées avec une réfaction supplémentaire 
de 10 pour 100, 0 Niamey la réfaction atteint 20 pour 100 par rapport au « Marodi x), 

Le prix des 4e est fixé à un niveau très bas. Les bouchers ont donc intérêt à les vendre auxtan- 
rieurs locaux, tout comme les exportateurs qui n’hésitent pas à s’en défaire à perte lorsqu’ils ne 
peuvent se soustraire à leur achat pour conserver la clientèle d’un intermédiaire. 

Partant de ces prix moyens et des pourcentages généralement admis, un certain nombre de 
combinaisons sont possibles pour retrouver le prix par choix. La combinaison la plus courante, avec 
les prix indiqués ci-dessous, serait en catégorie medium : 

Pour les Rouges B. A. V. Maradi 

lerchoix................................... 36Ofr 
2e choix................................... 325 fr 
3e choix................................... 290 fr 
Pour les Blanches ou Bariolées B. A. V. Maradi 
lerchoix................................... ,<.,, 325fr 
2e choix................................... 290 fr 
3e choix................................... ,.,.. 260 fr 

« Les prix de vente n’ont qu’un lointain rapport avec les prix d’achat des mêmes peaux, les deux 
opérations se faisant à plusieurs mois d’intervalle. C’est évidemment à la fixation du prix d’achat’ 
qu’intervient«lemétier»deceluiqui indique les prix, métierfaitdefloiretdeconnaissoncedes marchés 
d’un produit qui subit des fluctuations importantes et rapides causées par des éléments aussi divers 
que la mode et la situation politique internationale et de nombreux outres facteurs ayant apparemment 
aussi peu de relations entre eux. Souvent les prix d’achat sont maintenus en dessous des possibilités 
laissées par les cours mondiaux pour rattraper une erreur de jugement Com~mise quelques mois plus 
tôt. » 

Aussi les prix des différentes qualités qui paraissent initialement liés par des régles mathématiques 
ne sont, d’une part, pas appliqués et subissent, d’autre part,des,variations nombreuses,tantôtd’ordr~ 
supérieur tantôt dues à des initiatives locales. Le résultat le plwclair est de masquer l’intérêt d’une 
recherche de la seule qualité dont le juste prix serait logiquement la récompense la moins discutable 
et la plus sensible. 

A côté de ces éléments à peu près fixes, peuvent également interknir des démandes précises 
portant sur des lots qu’il faut constituer pour ainsi dire à la demande. Ainsi, selon LE ROLLAND, on 
vit, il y  a deux ans, des exportations relativement importantes de 4e choix ce qui en fit monter les 
prix à I’ach$ pendant la période d’éxécution du contrat. 

MANN et bien d’autres ont signalé les accords qui interviennent entre concurrents pour se 
partager le marché et maintenir pendant un certain temps des différences de prix artificielles dans le 
but de rétablir un équilibre compromis ou tout au contraire d’accroître les difficultés d’un collègue 
dont la présence est indésirable. 

Mais ces arrangements sont cependant devenus moins fréquents qu’il y  CL quelques années lors- 
qu’un classement d’achat par qualité était effectué, qui ne laissait place à aucune fantaisie de \a part 
de techniciens et de responsables à la fois compétents, habiles, sûrs de leur métier et d,e leur flair, en 
face de concurrents aussi bien armés qu’eux et d’un dioula prêt à traverser la rue au moindre signal. 

De tels agents sont devenus fort rares au Niger, particulièrementen brousse où l’inconfort, pour 
être resté le même qu’il y  a 10 ans. explique bien des désaffections et des désillusions réciproques. 

Force est donc de s’en remettre à des jeunes gens polyvalents, hâtivement formés dans /a disci- 
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pline, peu enclinsde ce faità y  persévérer et qui trouventdans le système d’achats en vrac une simpli- 
fication évidente 0 leurs problèmes. 

En fait, on constate que l’évolution administrative et politique se situe en avant par rapport 0 
l’évolution des structures économiques et ce décalage ne paraît pas en voie de régression, bien QU 

,contraire. 

d) Peaux de reptiles et de crocodiles. 

Leurs cours très élevés en 1960 ont marqué, fin 1961, une baisse sensible qui ralentissait les 
achats. Mais les répercussions sur les ordres d’exportation ne se faisaient sentir que dans les pre- 
miers mois de 1962. ~. 

En fin d’année. la reprise se confirmait et les exportations conservaient un volume procr-e de 
celui de 1961. 31.700 pièces contre 37.700 pour les peaux de &ocodiles ou même supérieur de 
50 pour 100 pour les lézards et les serpents, qui passèrent de 6.500 p. à 9.000 p. Mais ces chiffres se 
trouvaient encore dépassés en 1963 où les seuls envois contrôlés ont atteint les chiffres records de 
21.899 peaux de reptiles et46.795 peaux de crocodiles. Aussi pensons nous utile de développer quelque 
peu ce paragraphe. compte tenu du volume d’affaires traitées, 92 millions par les voies officielles; 
3 0 4 millions en fraude sur Nigeria ,et 5 millions pour le compte de l’artisanat traditi+mel soit un 
total de 100 millions C. F. A. 

Peaux de crocodiles. 

Voici les cours pratiqués depuis 19i9 par l’un des plus~ importants exportateurs de Niamey 
(tableau na 20). Ils s’entendent en C. F.A., au cm. pour des peaux salées. saines, non cornées pour 
une production moyenne de 50 pour100 premier choix, 35 pour 100 deuxième choix, 25 pour 100 
troisième choix. 

Ici le barème d’achat ne fait pas appel au prix forfaitaire. Cette méthode beaucoup tr,op aléatoire 
pour les petites quantités n’est pas employée pour cet articlecontrairement à ce qui se passe pour les 
transactions sur les dépouilles classiques (moutons-chèvres-bovins). 

Les réfactions sont de deux ordres : 

a) selon la taille qui constitue la base de référence. 

b) selon le choix, dans lequel sont pris en considération d’abord l’état corné ou non de l’écaille, 
puis les trous. blessures, abcès. selon leur emplacement et leur taille et l’état de déconservation qui 
conditionne l’adhérence de l’épiderme sur l’écaille. 

a) Selon la taille : 

Les peaux dépassant 30 cm. mesurées à plat, dans la largeur ventrale (on ne tient généralemen! 
pas compte des 2 écailles ou de l’écaille la plus externe, soit une chute de 1 à2 cm selon les acheteurs) 
sont les mieux payées. Si elles sont de premier choix elles reçoivent 100 pour 100 du prix fixé, les 
autres tailles sont alors réglées comme suit au cm : 

+ 30 cm 100 p, 100 Choix I Bose’de référence 
de 25 à 29 - 8Op.100 - 
de 20 à 24 - 60 p. 100 - 
de19à15 - 40p.100 - 
delOà14 - 2op.100 .- 

b) Selon le choix en peaux non cornées : 

Pour un choix II on prendra 75 pour 100 de la base ci-dessus définie dans la taille reconnue. 

Pour un choix Ill on prendra 50 pour 100 de la base de référence toujours dans la taille reconnue. 
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I a/20 1 36 p.100 I 27 p.,oa I 18 p.,co I 

I 29/25 I 160 

I 24/20 I 120 I 90 1, 60 I 
l 19/15 l BO I 60 l 40 I 

l 29/25 I 96 I 

I 24b I 72 1 54 ,1, 36, \ 1 
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c) Selon le choix en peaux cornées : 

Une réfaction supplémentaire fait tomber le prix d’achat, par rapport à la base de référence, 
à 60 pour 100 de cette base en Ier choix 
à 45 pour 100 de cette base en 2e choix 
à 30 pour 100 de cette base en 3e choix, en notant que ce défaut est inexistant sur les peaux 

d’animaux jeunes. mesurant moins de 20 cm de largeur. 

Les bases de référence pour l’année 1963 ont été les suivantes, en Ier choix peaux salées, non 
cornées, plus de 30 cm, en C. F. A. : 

Janvier à mars.. 125 F le cm 
Mors à mai. 150 - 
Juin à juillet.. ,, ,. .._. 175 - 
2e semestre., _. 200 - 

Nofons dans ce mode de calcul que le prix Payé serait de 6.000 F CFA pour une belle peau de 
,31/32 cm. payée pour 30. alors que pour la même peau cornée 3e choix, il tomberait à 50 pour 100 
de la taille de référence puis à 30 pour 100 du prix maximal, soit 800 F pour une telle peau. 

Dans l’ensemble, la moyenne des chasses pour l’année 1963 paraît donner un prix de I’prdre de 
1.800 F CFA/FOB, par peau. soit pour 5O.ooO peaux exportées un chiffre d’affaires de 90 millions 
auquel s’ajoute 5 millions de reptiles divers (25.000 peaux traitées sur la baie de 200 F la peau). 

Dons les tableaux 21 et 22, nous donnons le barème complet d’achat en pourcentage et en F CFA 
pour la base de référence en vigueur fin 63/début 64 soit 200 F CFA. 

II. - FISCALITÉ 

Les professions se rattachant 0 ce commerce se voient appliquer le régime général des patentes 
et des impôts. L’activité la plus taxée servant de base à l’établissement de la patente, pratiquement, 
nombre de bouchers sont également intermédiaires de vente des peaux. II en va de même pour les 
intermédiaires de vente des arachides dont beaucoup’ exercent une activité analogue pendant la 
morte saison. De ce fait, la profession compte tr$s peu d’acheteurs 0 temps plein. En dehors des efforts, 
d’ailleurs considérables. qui constituent la mise en place et l’entretien d’un servicedu conditionnement, 
le~gouvernement ne favorise ce commerce par aucune subvention ou quota garanti par des accords 
extérieurs. Seuls, les droits d’exportation sont calculés sur une valeur mercuriale faible à partir d’un 
droit fiscal également faible. fixé à 1 pour 100 de la dite voleur. 

Ces mesures proses à notre demande voici plus de 10 ans~sont indispensables pour détourner nos 
produits des marchés traditionnels de Kane. Sokoto. Maiduguri au Nigeria nord, dont [es acheteurs 
peuvent, grâce à la plus-value de la livre west-africo (LWA). surpayer nos produits, par rapport au 
marché Nigerien. non en devises d’ailleurs mais en biens de consommation dont la revente hors taxe 
vient encore aggraver le marasme de l’économie nigérienne. 

Bien que la différence entre les deux cours de la LWA se soit amenuisée ces derniers temps, de 
telles mesures doivent être maintenues, car il suffit d’un effondrement des cours~mondiaux pour que 
nos peaux retrouvent en masse, le chemin de la frontière, comme ce fut le cas voici 3 ans. 

Bien eniendu cette protection ne s’applique pas aux peaux de crocodiles improprement dénom- 
mées peaux de «Caïmans » pour le tarif douanier, qui n’établit par ailleurs aucune distinction entre 
ceux-ci et les serpents, lézards ou varans. 

A ce droit s’ajoutent la taxe de conditionnement 0,SO pour Ir;e) 
la taxe forfaitaire 5,68 pour 100 ou 5,40 pour 100 selon le poste de sortie 
la statistique, 11 pour 100. 
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Ce système encore en vigueur en 1964. doit être remplacé par ‘un décompté simplifié dans lequel 
toutes ces taxes seront groupées en une seule, perçue sur une valeur niarcha’nde proche de la réalité. 

Mais le taux de ce droit global sera abaissé de telle façon ‘que le prélèvem’ent définitif reste au 
départ sensiblement le même que celui obtenu dans le système actuel. Periodiquement la valeur 
marchande sera confrontée avec la tendante économique et réévaluée si besoin était. ,Voici à titre 
Indicatif les nouvelles bases de calcul et la comparaison, pour unetonne de produits, des tarifs actuel- 

leme@ appliqués et de ceux retenus pour l’avenir. 

Droit 

Nous n’entrerons pas dans le détail du tarif douanier pour les cuirs et peaux picklés, 
chaulés, tannés. semi-finis ou finis. Disons seulement que les droits de sorties ‘iront en s’ome- 
nuisant au fur et à mesure que le produit aura été l’objet d’une transformotlon plus poussée 
allant ainsi de 10 oh ad wlorem pour les produits pickelés 0 3 yo pour les peaux chamois&. 
ionnées ou teintes. 
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Importat- 

Tea. ,962 

1961 
,960 
,959 
1958 
1957 
,956 
,955 
1954 
,953 ..~ 
1952 
1951 
1950 

-i- 
cuira 
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149.318 

63.572 

2.cm 

6.i60 
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202.91 I 
172.268 
164.515 
160.228 

‘,Z*E 
EL290 
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,66.,0 
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N 

31.510 

13.312 
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24.434 
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21.416 
54.239 
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P 
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P 
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Iy 

6.073 7.5w 96.856 2!3.689 

71 

a.471 
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103 

35.IW 

8.cco 

6.166 

117.334 

49.110 

1.744 

6.424 

21.135 

13.635 

265.500 
,,0.500 

3.800 

15.wo 

52.300 

40.385 50.703 293.169 714.624 

53.204 
38.689 
25.215 
24.538 
34.465 
20.619 
a.495 
22.a2 

7.742 
23.551 
29.164 
34.786 

72.732 
51.396 
46.902 
32.953 

ZEl 
33.513 
3&810 
Il.060 
36.693 
38.651 
42.341 

210.610 
315.826 
261.300 
219.146 
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183.730 
136.491 
85.583 

149.352 
116.342 
2236.989 
324.110 

520.543 

%$z 
526:335 
575.0-R 
442.820 
320.147 
196.215 
291.345 
234.686 
536.898 
593.006 

Total ,962 

c 

,961 

,960 

1959 

1958 

1957 

l 1956 

872 1 9.035 I 39.w 31.742 

568 6.498 l 39.203 31.631 45 

16, ,.a5 34.310 30.7,9 40 

4.5 3, 12.820 12.6c4 18 
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III. - COMMERCE-MODALITÉS 

Nous rappellerons pour mémoire le commerce intérieur dont nous avons évoqué les aspects et 
l’importance à l’occasion de l’intervention des tanneurssur les marchés au chapitre de la production. 
Nous aurons encore l’occasion d’y revenir en traitant le dernier chapitre de cette &ude consacré au 
projet d’implantation d’une tannerie à ca&tère industriel. 

Quant au commerce extérieur. il se présente sous deux formes, l’une classique répond aux normes 
internationales de toute activité de ce genre. Elle requiert licences, engagements de change, certificats 
d’origine et de conditionnement et n’appelle en ce qui a trait à notre territoire aucune remarque 
particulière. L’autre connue sous le nom de trafic frontalier mérite ou contraire quelques développe- 
ments. 

Les courbes 31 à 34 et les tableaux no 26 à 29 donnent toutes précisions à ce sujet et montrent 
combien lo situation reste favorable malgré la fluctuation des cours mondiaux. Ajoutons que seule 
la qualité du conditionnement, qui peut encore être améliorée et en tout état de couse doit s’étendre à 
un nombre toujours plus élevé dedépouilles, constitue la garantie exclusive du maintient de ce com- 
merce et de la réputation des peaux Nigériennes, extra-muros. 

Disons un mot de nos principaux clients classés par catégorie et par ordre d’importance dans 
le tableau ci-dessus (no 29). Le nombre de peaux importées est donné en chiffres arrondis. 

Notons l’éventail beaucoup plus large des pays importateurs de peaux de chèvres ainsi que la 
place importante des U. S. A. Le Nigeria ne figure pas dans ce tableau, les sorties réelles sont 0 I’évi- 
dace beaucoup plus élevées que les chiffres officiels, eux-mêmes soumis à des variations cons;déra- 
bles pour des couses diverses (activité des brigades de contrôle, cours mondiaux, etc..:) dont nous 
dirons quelques mots. 

Nous pensons approcher la vérité en estimant qu’en moyenne les quantités suivantes sont onnuel- 
lement exportées vers ce pays. 

Cuirs 20.000 à 25.000 fraude rmportonte 
Peaux de moutons.. 20.000 à 25.000 fraude faible 
Peaux de chèvres., 300.000 à 400.000 et plus 
Peaux de reptiles 5.000 h 10.000 

alors que les sorties officielles ont été les suivantes ou cours des 3 dernières années (chiffre douane ou 
.élevage), dans le cadre du privilège du trafic frontalier Fableau no 30). 

La différence constitue les sorties considérées comme frauduleuses sur le plan juridique, mais 

qu’il n’est ni possible, ni même souhaitable d’interdire totalement pour deux raisons. 
La frontière avec le Nigeria, longue de plus de 1.700 km est pratiquement impossible à contrôler 

de bout en bout. D’autre part au delà de Gouré. la carence du commerce européen ou nigérien 
fait que les producteurs, bouchers et particuliers, n’ont d’autres ressources pour vivre de leur activité 
professionnelle que de se rendre sur les marchés frontaliers voisins où ils sont assurés de pouvoir 

wndre ou échanger leurs produits auprès des intermédiaires venus de Kane, de Maiduguri ou de 
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Sokoto. II en est de même lorsque le ralentissement des achats ou une baisse importante des cours rend 
plus intéressante l’opération de troc avec des produits moins chers au Nigeria qu’au Niger. Le béné- 
iice commercial esi alors intégralement réalisé sur ces marchandises. elles-mêmes souvent introduites 
en fraude, la peau ne constituant qu’une monnaie d’échange wr laquelle l’opération commerciale 
se solde par un bénéfice minime ou nul à l’arrivée. 

Comparaison entre les produits traités «boucherie » et le nombre de peaux &portées depuis 
10 ans. 

Aussi en 1961, la mévente des peaux de chèvres s’est traduite par une baisse des exportations 
ofFicielles, un relèvement des exportations hors douane zur le Nigeria et la constitution de stocks 
importants chez les traitants, stocks qui cependant se résorbaient rapidement en fin d’année àlasuite 
d’une reprise de la demande, comme en témoignent les chiffres mensuels ci-après : 

21.236 peaux en novembre 1961 
109.842 en décembre 1961 
91.375 en janvier 1962 
84.800 en février 1962 

et près de 715.000 pour 1962, au t&al, pour, revenir à 530.000 pièces officiellementexportées en1963. 

Cette situation mérite quelques commentaires qui constitueront notre conclusion à ce chapitre. 
Ils sont extraits du Rapport annuel 1961 de la Direction du Service. 

« Dioulas et intermédiaires ont vite repris les chemins de Kane, N’Guru, Sokoto attirés, non par 
les prix 0 peine plus élevés de nos voisins, mais par la possibilité de revenir au Niger avec des articles 
,intéressants. achetés à des prix raisonnables et,revendus au prix fort. Nous avons de bonnes rpisons 
de croire que plus de 400.000 peaux de chèvresontainsi traversé la frontière.Cetexode devait toute- 
fois se ralentir, début 1962, car nos voisins ayant relevé les taxes de peaux brutes 0 la sortie, les prix 
sont devenus encore plus serrés. Par ~~Heurs, desdroits élevés ayantété instituésàl’entrée sur un grand 
nombre de marchandises de consommation courante. il devenait moins lucratif d’introduire au 
,Niger de tels articles. La conséquence de ces mesures a été de réduire à 100 F au maximum, 
1a plus-value de la livre frontalière par rapport à la livre officielle. Cette différence couvrant difficile- 
ment les frais de voyage. venait encore accroître les risques d’une opération de contrebande. » 

Un fait significatif doit être noté. Alors que les Dioulas obtenaient et utilisaient en 1960/1961 des 
dérogations de sortie de peaux sur Nigeria sans rapatrIement de devises, en 1961/1962 de. telles 
faveurs ont été accordées, sans que les intéressés en bénéficient. contrairement à ce qui s’était passé 
‘l’année d’avant. Est-il besoin de souligner que ces mesurez, pour exceptionnelles qu’elles soient, sont 
absolument opposées à l’intérêt général et à la politique nationale en matière de contrôle,des devises 
et du commerce extérieur. 

Le principe de la non-exportation des peaux vers le Nigeria en dehors des règlements adminis- 
traiifs en vigueur pour les autres Territoires doit,être maintenu. II ne doit y  être dérogé que dans des 
conditions exceptionnelles. l’absence de représentation commerciale directe dans l’est et I’extrême- 
est du pays constltuont l’une des plus valables sinon la seule étant donné les quantités misesIen jeu. 

Mais l’on n’oubliera pas que ces 400.000 peaux. pour ne retenir que la production caprine, 
constitueront dans l’avenir un appoint indispenscible dans l’hypothèse de la création d’une tannerie 
nationale. 

II convient donc de maintenir intégralement les dispositions actuelles, tout en les appliquant 
avec discernement dans certains cas et dans certains secteurs afin de décourager toute velléité d’ex- 
tension du trafic traditionnel que nous combations depuis plus de 10 ans. 

Enfin si toute la production des régions situées h l’est de Gouré ne trouve d’autre exutoire que 
les marchés traditionnels du Nigeria (et il ne saurait être question. en l’état actuel de l’implantation 
commerciale, de s’y opposer), on regrettera qu’une importante fraction de cette production s’écoule 
en contrebande classique alors que le trafic frontalier constitue déjà en soi un privilège appréciable. 

Nous donnerons, pour terminer ce chapitre un exemple d’expédition classique : 
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Poids nef 2.070 kg. Cuirs bruts Bovins Abofioir Niamey-BAV 40/30/30 

Valeur achat ................................ 
Douanes et taxes. ........................... 
Transit ..................................... 
Transport .................................. 
Manutention et conditionnement ............... 

Total C. A. F. Cotonou 

Soit au kg net : 

Achat commission comprise .................. 
Préparation ................................ 
Taxes.. .................................... 
Transit ..................................... 
Transport .................................. 

160.000 
3.250 
4.150 

14:600 
22.000 

202.150 

79 
10 

Iv6 
2 

7,4 

Valeur C.A.F. Cotonou (en francs (C.F.A.). 100,o 

D. - INDUSTRIALISATION 

L’idée de cr&r une industrie moderne du cuir n’est pas nouvelle. Pendant la dernière guerre 
mondiale, une tannerie fonctionnait àTessaoua, dirigée par un européen. Son matériel était classique, 
sa production satisfaisante pour l’époque. Elle disparut en même temps que la pénurie de matières, 
premières et la reprise des transports dans des conditions et à des tarifs satisfaisants, en un motavec 
le retour à la liberté commerciale, tous facteurs qui rendirent très rapidement improductif un tel 
établissement. 

Au Nigéria (50.000.000 d’habitants, production en peaux de chèvres et de moutons, plus de 
6.000.000 de pièces, en cuirs 1.000.000). la tannerie John HOLT de Kane a connu des débuts difi- 
ciles et seul le fait que la raison soc& fut identique à Kane et à Liverpool permettait de rendre 
l’affaire viable dans un endroit ou dans l’autre en attendantqu’elle le devînt dans les deux. Depuis,, 
un autre établissement s’est créé étant donné l’ampleur de la demande -intérieure et l’accroissement 
du pouvoir d’achat. 

Qu’en est-il aujourd’hui, ici même ? 
Bien que bénéficiant d’une tradition certaine et d’une matière première abondante’(peaux et 

tannins végétaux) la tannerie nigérienne, insufisamment développée et inorganisée au-delà d’un 
artisanat d’autoconsommation. n’est pas en mesure de participer aux échanges commerciaux 
établis selon des normes modernes. 

A l’exception de quelques cas d’espèces (maroquinerie de type exotique de Zinder et d’Agadez. 
par exemple) le produit fini ne présente que très partiellement les qualités intrinsèques du cuir, 
terme défini par des critères physico-chimiques précis. 

Des améliorations techniques sont donc indispensables portant par exemple sur l’introduction 
des notions de poids, de temps, de concentratibn, de qualité ionique des solutions utilisées. 

Quant aux matières premières, si beaucoup doivent être importées, d’autres indépendamment 
de la substance peau proprement dite, se trouvent déjà sur place et c’est là un élément o priori 
favorable à condition de pouvoir en tirer le meilleur parti possible. 

Le cas particulier des matières tannantes (ce terme pris w sens large de produits utilisés en 
tannerie) doit retenir sérieusement notre attention. Le principe végétal contenu dans la gousse du 
Bagaroua (acacia nilotico spp.) est constitué, en proportion variable selon l’époque de la récolte, 
par 20 à 30 pour cent de tanins, pyrocatéchiques pour les 3/4. pyrogalliques pour le reste (Marner). 
Làrgement utilisé par l’artisanat local, il était intéiessant de chercher à le transposer danslapratique 
industrielle. 
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En Haute-Volta, les recherches conduites par DONIKIAN S.A., ingénieur E. F. T. ont abouti 
à la mise au point d’un matériel d’extraction sur place 0 partir des collectes assurées par les parti- 
cutiers. Les peuplements voisins en Boragoua doivent assurer les quantités nécessaires. Ainsi se irou- 
veraient garanties avec la rigueur indispensable, la qualité et la concentration du principe actif. 
Mais à quel prix ! Et dans quelles conditions ? 

Qu’adviendra-t-il si la régularité des apports se trouve perturbée en quantité et en qualité ! 
La gousse verte est plus riche que la gousse mûre, les graines ne contiennent pas de tavins. le rop- 
port poids gousse-poids graines devient un élément majeur du prix de revient et ses, variations 
saisonnières peuvent en rendre l’établissement difficile ! 

Celui-ci supposé établi, quelle sera l’incidence des opérationsd’extraction, d’emballage,d’amor- 
tissement du matériel spécialisé ! 

Peut-être sera-t-on surpris par la comparaison entre le coût et le rendement pratique d’un 
kilo d’extrait de Bagaroua (Local ou importé de Haute-Volta) et celui des concentrés tannants natu- 
rels ou synthétiques tels qu’ils sont préparés et vendus par l’industrie européenne avec une rigueur 
technique qui ne laisse place à aucune surprise au moment de l’emploi, avantage considérable 
pour un établissement pilote, du moins à ses débuts. 

Chimiquement. le tanin de Bagarouo est doux. peu acide, peu astringent, donc 0 pénétration 
rapide. Satisfaisant pour un prétannage. le cuir doit cependant faire l’objet d’une fixation complé- 
mentaire avant finition. 

Le projet devra tenir compte de cette opération indispensable pour obtenir un article marchand 
(tout au moins pour l’exportation) et là encore, on devra choisir entre trois hypothèses, le chro- 
mage n’étant cité qu’à titre d’exemple. 

Tannage au Bogoroua au Niger. 
Tonnage au Bagaroua et finissage au chrome au Niger. 
Tannage aux concentrés importés au Niger. 

Encore une fois, ces remarques ne constituent en elles-mêmes aucun obstacle technique à I’ins- 
tallation d’une tannerie, voire même de deuu établissements (cuirs et petites peaux). 

Quelques semaines d’essais trancheront, chiffres à l’appui, les doutes que l’on pourrait avoir 
sur l’intérêt de tel ou tel procédé, intérêt commercial exclusivement bien sOr, le seul qui puisse 
être pris en considération pour départager des fabrications qui ne sont cependant pas identiques, 
le Bagaroua restant un tanin mineur par comparaison aux produits végétaux tels qwl’écorce de 
mimosa (Acacia decurrens) ou le fruit du myrobolam verminalea spp.) qui peuvent fournir 35 0 
40 pour cent de tanins plus astringents et qui sont livrés couramment dans le monde entier sous forme 
d’extraits concentrés. ce qui n’est pas encore le cas du Bagoroua et ne paraît pas devoir,I’êtl-e d’ici, 
longtemps, le centre de tannage de Ouagadougou ayant fait passer cette activité ou second plan 
de ses préoccupations techniques et commerciales. 

Beaucoup plus préoccupants nous semblent les aspects sociaux et économiques de! projets. 
Sur le plan social, on assistera sans discussion possible à la disparition de I’aTiisanat~en sa forme 

actuelle ! On ne saurait s’en montrer surpris car cette branche est déjà dans le morosme, fortement 
concurrencée en quantité comme en qualité, par les importations de plastiques et d’articles en cuir 
à des prix qui laissent rêveur. tel celui de la sandale à 300 F ou de la paire de chaussures basses 
à 1.100 F CFA. Or, le pouvoir d’achat d’une population de 3.000.000 d’habitants, dont le revenu 
annuel net n’éxcède pas en moyenne 15.000 F par personne. se trouve nécessairement limité aux 
objets indispensables après épuisement de toutes les ressources de I’autoconsommatio~, y  compris, 
le tannage artisanal privé ou à façon pour satisfaire les besoins les plus immédiats, la chaussure de 
type européen n’étant pas de ceux-là. 

La création des usines de tannage monopolisera 0 son profit la couverture des besoins natio- 
naux dans un temps plus ou moins long, assez rapidement chez les sédentaires. beaucoup plus~ tard 
chez les transhumants en raison de la tentation de traiter à son profit direct les peaux provenant 
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de l’abattage familial. La faiblesse du revenu individuel, beaucoup plus qu’un conservatisme 
forcené étant l’une des principales raison:, sinon la seule, de cet état de choses ! 

Par contre, ou assistera à la création d’emplois nouvec~ux auxquels devront être appelés 
en priorité les ouvriers tanneurs qui végètent actuellement dans les villes mais leur nombre ne 
dépassera pas une dizaine, plus quelque 150 auxiliaires. C’est évidemment fort peu, mais nous ne 
voyons pas d’autre issue si les projets viennent 6 exécution. 

Au contraire, en cas d’abandon ou d’échec prématuré, on aura recours à des solutions beaucoup 
plus modestes telles que la création d’une section «Maroquinerie - Cordonnerie » et d’une section 
«Tannerie » à l’école de Maradi où seront formés quelques techniciens, fils de tonneuis ou ouvriers 
rieurs par exemple et auxquels seront consentis à leur sortie de stage des prêts à un taux intéres- 
sant en vue de leur installation ou de la modernisation du patrimoine familial. 

Abordons maintenant l’aspect économique, celui qui, logiquement, décidera de l’existence 
même des projets et de leurs emplacemenis respectifs. 

Nous venons de voir que le marché intérieur ne constituera qu’un appoint assez faible au chif- 
fre d’affaires de l’usine. SO viabilité repose donc eniièremeni sur la conquêfe des niorchés extérieurs. 
Celle-ci est-elle possible? Voilà la question à laquelle doivent répondre les promoteurs. Une 
confrontation détaillée de tous les éléments du prix de revient est évidemment décisive pour 
déierminer le seuil de rentabilité et les perspectives d’avenir. 

Nous estimons qu’une étude qui ne tenterait pas de lever ces incertitudes ne pourrait déboucher 
que sur de graves mécomptes et le gouvernement en s’entourant des garanties indispensables. 
évitera d’alourdir son économie par des charges improductives parce que sons commune mesure 
avec les posribilités réelles, à l’intérieur comme à l’extérieur, du marché de la peau tannée nigérienne. 

Cette réserve faite, le projet reste hautement souhaitable sur le plan technique. II permettra 
de tirer un meilleur parti de la production en diversifiant la présentation selon les besoins des uti- 
lisateurs. il y  u. place en effet pour une exportation en brut des meikures sortes, cependant que le 
tannage, fruit d’une transformation sur place, valorisera les produits de choix inférieurs qui sont 
en général mal acceptés en brut à l’étranger, ou à des prix dérisoires en raiion des nombréux 
défauts qu’ils recèlent, invisibles ou peu visibles en cet état. 

Les opérations de travail de rivière permettront de les déceler sans équivoque et partant de 
reclasser les dépouilles à leur valeur exacte, supprimant les litiges entre acheteurs’ et vendeurs, 
les critères d’appréciation du choix devenant identiques aux d-x extrémités de la chaîne. 

« D’outre part, » comme l’a souligné M. FREYSSONNET. expert des Nations Unies, ‘kil est un 
phénomène commun aux pays d’Europe Occidentale, celui du manque de main-d’ceuvre, son coût 
Plevé en même temps que son peu d’empressement à participer à certains travaux rudes et malpro- 
pres dont la tannerie moderne, moins que toute autre industrie de transformation, ne peut encore 
se passer. » 

Or, les premières opérations de traitement des dépouilles répondent à ces condifionset il devient 
de plus en plus difficile de les faire exécuter dans des conditions compatibles avec l’établissement 
d’un prix de revient compétitif. 

II est donc certain que de nombreux industriels européens (mais ce n’est pas là le seul marché 
à prospecter) trouvent dans l’achat de peaux tannées jusqu’au stade du finissage exclu, une solution 
satisfaisante à ce problème. 

Pour terminer, nous évoquerons le choix du lieu d’implantation de ces usines Maradi 1 Zinder ? 
Tahoua ? Niamey ? 

D’emblée, nous éliminerons Zinder et Tahoua, en raison de la faiblesse de la production envi- 
ronnante qui exigerait de longs et coûteux transports de matières premières en y  ajoutant deux incon- 
vénients inhérents à chacune de ces deux villes. 

- L’éloignement de Tahoua dés voies d’évacuation classiques, qui grévera lourdement le 
prix de revient du produit fini. 
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- Le handicap que constitue actuellement pour Zmder le problème des approvisionnements 
réguliers et à bas prix en eau, matière première Indispensable en tannerie. 

Quant aux deux autres sites, l’examen qui va suivre donne sans,conteste la préférence à Maradi 
au moins sur deux plans majeurs, pour le ,traitement des peaux de chkvres et de moutons, 
Niamey conservant tout son attrait pour les xuirs. 

a) Production. 

La production de la seule circonscription de Maradi représente 25 à 30 pour cent de la production 
nationale. 

Cuirs 25.000 sur 120.000 25 p 100 
Peaux de moutons.. ,,, 70.000 sur 225.000 32~100 
Peaux de chèvres.. ,. ., 350.000 sur 1.350.000 26 p 100 

Or, en réunissant la très vaste circonscription extérieure de Niamey, celle de Dosso-Doutchi, 
,Ia circonscription de Tillabery. les secteurs de Tera et de Filingué et la production de l’abattoir de 
Niamey-Ville on obtient les chiffres suivants : 

Cuirs 40.000 sui- 120.000 33 p 100 
Moutons 70.000 sur 225.000 32~100 
Chèvres 95.000 ZUT 1.350.000 7 PI00 

Seul l’abattoir de Niamey avec une production de 23.000 cuirs ‘susceptibles de pdsser 0 40.000 
avec l’exportation des viandes réfrigérées et la création d’une conserverie peut constittier un apport 
intéressant en quantité et en qualité. C’est en ce sens qu’un troupe privé envisage une production 
annuelle initiale de 27.500’ pièces, volume marginal selon nous pour atteindre le séuil de ,ren- 
Jabilité. En effet, le projet assez conséquent par ailleurs. donc lai4 à omprtir et grevé de frais 
généraux élevés,, manque selon nous de réalisme parce qtie couplé à une usine de, chaussures 
dont les débouchés en Afrique pour être certains sur le plan potentiel sont encore t+ réduits 
dons l’immédiat. sous le triple effet dti faible pouvoir d’achat des couches les plus nombreuses 
de la population particulièrement dans les pays francophones. de l’importation d’prticles de 
qualité cokante à très bas prix et d’un protectionnisme très ‘pooké, de la part des deux Etats 
les plus peuplés GHANA et NIGERIA qui représentent & eux deux 60 millions d’habitants. 

b) Commercialisation. 

La position de Maradi est encore plus forte au regard des seules exportations oi%icielles - c’est 
ainsi qu’on relève les chiffres suivants (Tab. no 35) qui font, àpparaltre une nette prééminence en 
matières de peaux de chèvres et de moutons. II y  a donc là une structure d’achat qui peut aussi bien 
fonctionner pour une tannerie de petites peaux que pour I’exp&otion. 

,, 
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En outre, le volume de la production caprine permettrait aisément d’alimenterà lafois un com- 
merce d’exportation en brut (qui reste une valeur sûre et une source majeure en devises étrangères) 
et une industrie de transformation. 

En comptant une capacité de mise à l’eau quotidienne de 1.500 peaux. en plein réglme, 
pour 300 JOUI-S ouvrables, l’usine pourrait traiter annuellement, sans difiicultés 350.000 peaux de 
chèvres et 50.000 peaux de moutons. Elle devrait drainer la production dans un rayon de 350 km 
englobant Tohoua, Konni, Madoouo, Tessaoua. Zinder, Tauout, Magaria. Gouré. Ces quantités 
nous semblent nécessaires pour atteindre en 3 ou 4 ans le seuil de rentabilité. Elles laisseraient un 
disponiblede 700 à EOO.OOO[peaux pour l’exportation en brut donccomparable à la situation @elle, 
le contingent traité permettant d’assainir d’autant le marché local. Un prélèvement de 50.000 pièces 
ne paraît pas devoir affecter les:exportations de peaux de moutons. ce Chif?fre ne pouvant que s’accroître 
si le prix de vente reste compétitif sur le marché intérieur pour lequel nous avons souligné I’impor- 
tance de la demande. Quant à la fabrication conjointe de 15.000 cuirs légers au chrome suivie ou 
non d’un léger retannage végétal, elle peut également être envisagée sur place en utilisant les mêmes 
installations et les mêmes machines pour les deux sortes de fabrication en raison de la taille réduite 
des cuirs nigériens, mais cette opération nous paraît d’un intérêt secondaire sur le plan commercial, 
du moins dans l’immédiat. En ce qui a trait à la couverture des besoins en eau. la présence du Niger 
ne constitue qu’un avantage apparent car le fleuve est fortement chargé en matières organiques 
et minérales. Tel n’est pas le cas à Marodi, où la nappe d’exploitation est particulièrement abondante 
et saine. 

L’eau du Niger devrait être spécialement traitée pour pouvoir être utilisée sans inconvénients 
et l’on sait en tannerie toute l’importance de ce problème dont la solutign entraînera une maloration 
importante du prix de revient alors que le m3 est facturé au même prix (50 F CFA) dans les deux villes. 

En ce qui a trait aux voies de communications, nous ferons à la capitale un reproche analogue 
à celui formulé pour Tahoua : n’étant pas située au’cceur d’une région productrice, les frais d’appro- 
che des matières premières seront nécessairement élevés, tout comme les frais d’évacuation. Maradi 
est en effet relié à Kane, tête d’un chemin de fer du Nigério p,ar une route bitumée de 250 km 
alors que la distance Niamey-Parakou, ou Niamey-Ouagadougou,‘tête de ligne en Territoire Daho- 
méen ou Voltaique dépasse respectivement 600 et 500 km. Enfin sur le chemin de fer proprement 
dit, les tarifs soni 30 pour 100 moins élevés côié Nigéria ce qui rend to$ commentaire superflu car 
nous ne pensons pas que le cuir puisse supporter une telle différence sur ce seul poste à mSoinsd’accords 
commerciaux particuliers entre une société privée étrangère et sa filiale nigérienne par exemple, 
qui travaillerait à prix coûtant. 

Reste l’énergie électrique actuellement un tiers plus chère à Marodi qu’à Niamey (35 le kw 
industriel contre 25 F). Des aménagements à ces tarifs étant également possibles dans l’une et l’autre 
ville, là encore la comparaison attentive des prix de revient après enquête auprès du $?urnisseur 
permettra seule de faire un choix rationnel. 

Aussi l’étude technique, senw stricto, ne pose aucun problème qui ne puisse être résdlu au Niger, 
le colloque d’Ankara sur le marché des peaux en Afrique et au Proche-Orient a amplement démon- 
tré que des solutions adaptées à chaque pays ne manquaient pas. 

Par contre, l’étude commerciale, sur laquelle nous avons longuement insisté est à notre sens 
primordiale parce que beaucoup plus lourde de conséquences, Elle seule permettra en définitive 
de retenir le ou les projets ou au contraire d’y renoncer honnêtement parce qu’en parfaite connais- 
sance de couse. C’est en ce sens qu’un consultant des Nations-Unies, vient d’atcomplir une mis- 
sion d’enquête. tant au Niger qu’auprès des importateurs éventuels en Eurobe, mission pour 
laquelle nous avons demandé que l’aspect « Rentabilité » ne soit Jamais perdu de vue, et dont les 
conclusions rejoignent les nôtres. 

II n’y a donc aucune incompatibihté dans la création de deux tanneries l’une, selon le projet 
allemand destinée à la production de 27.000 0 30.000 cuirs, Niamey constituant dans ce cas le 
side le plus favorable quant à l’approvisionnement l’autre 0 Morodi pour le tannage de 350 à 
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400.000 petites peaux. principalement de chèvres, où des conditions exceptionnelles se trouvent 
réunies pour produire un article à bas ,prix. capable d’alimenter aussi bien un commerce d’expor- 
tation qu’un marché intérieur qui existe actuellement. 

Ce ne serait pas le cas pour les cuirs de bovins qui devraient être exportés en presque totalité 
ëtant donné le pouvoir d’achat quasi-inexistant du consommateur nigérien pour ces articles et ses 
dérivés. 

Dans le premier as, l’usine, créée par des capitaux prrvés. bénéficierait du code des investis- 
sements. 

Dans le second cas. un orgamsme para-public. type Banque de Développement, et des Fonds 
d’aide extérieure, participeraient aux investissements et ou fonctionnement d’un établissement qui 
nous paraît plus conforme aux besoins de I’Economie nationale et aux possibilités d’écoulement de 
sa production. 

E. - CONCLUSIONS - PERSPECTIVES 

De cette étude, on retiendra que le Ministère de I’Economie rurale poursuit ses efforts dans 
une triple direction : 

- Multiplier les centres de préparation pour présenter en plus grande quantité, un produit 
toujours mieux conditionné. 

- Favoriser la création d’une industrie de transformation primaire en s’entourant des précau- 
tions indispensables pour ne pas alourdir son économie par des charges Incompatibles avec les 
possibilités réelles de commercialisation. 

- Former un personnel spécialisé, préoccupation constante, puisque, outre les 87 moniteurs 
et surveillants d’élevage, 3 ]eunes nigériens suivent actuellement un stage dans les tanneries alle- 
mandes, cependant que l’école Maradi sera rendue à 50 vocation initiale dès I’ouvertu~e de l’école 
des infirmiers de Niamey. 

- Quant aux solutions commerciales, elles doivent concilier deux objectifs nullement contro- 
dictoires : 

- Maintenir l’exportation en brut des meilleures sortes. comme source de devises dont I’Etat 
a le plus grand besoin en dehors de la zone franc. 

- Assainir le marché intbrieur et le marché frontalier avec le Nigéria. en assurant la trans- 
formation sur place de la production « Brousse>) et du surplus des produits boucherie non exportés. 

Dans les conditions optimales, l’exportation des cuirs et peaux bruts et finis devrait procurer 
500 millions CFA de revenus CI~ stade producteur ou transformateur selon le cas, les chasses des 
reptiles apportant un complément variable sous réserve que .des mesures restrictives temporaires 
soient prises sans tarder pour protéger l’espèce Crocodiles nrloticus menacée de disparition. 
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EXTRAITS - ANALYSES 

Maladies à virus 

1. BACHRACH (H. L.), TRAUTMAN (R.), 
BREESE (5 5). - Propri&tés physiques et 
chimiques du virus aphteux pratiq,uement pur 
(Chemical ond physical properties ofvirtually 
pure foot-and-mouth disease virus). Am. J. vet. 
Res., 1964, 25 (105) : 333-42. 

,Du virus aphteux pratiquement-,pur a été 
produit en vue de la détermination de ses caroc- 
tères physiques et chimiques. Par précipitation 
alcoolique. extraction ,par les solvants orgo- 
niques et 3 cycles d’ultracentrifugation en gra- 
dients de chlorure de caesium,il a pu être pré- 
paré hebdomadairement 1.0 mg de virus de 
type A soit à partir de 20 litres de jus de culture 
cellulaire infectée soit à partir de lymphe vésicu- 
laire de pattes de cobayes. Les valeurs maxi- 
males d’infectiosité. d’infectiosité spécifique et le 
nombre maximal de particules virales comptées 
au microscope électronique ont été de 101l.o pla- 
ges/ml.. 1014J ploges/gm et 1018.8 particuleslml. 
La pureté du virus obtenu a été au moins de 
94 p. 100. 

Le virus s’est révélé avoir une teneur en ARN 
de 31,5 * 1.5 p. 100 le reste étant de nature pro- 
téique. A l’absorption maximale de 259 rnp les 
suspensions virales à 1 p. 100 avaient une densité 
optique de 76.0 * 7.2. L’ARN viral examiné à 
l’absorption maximale de258 rnp sous chauffage 
est un ARN pur avec “ne seule bande dont la 
température de fusion 50 p, 100 est de 55OC. 
L’ARN viral contient de la guanine. de,I’adenine, 
de la cytosine et de I’uracile sous formesde bases 
avec fractions molaires respectives de 0,24-0,26- 
0,28 et 022. 

2. MOHIYUDDEEN (S.). - Une gastro-entérite 
infectieuse sur les bovins de I’Etat de Mysore 
et qui ressemble <LU~« maladies muqueuses » 
récemment décrites (Infectiousgostro-enteritis 
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among bovines of Malnod region in Mysore 
St& resembling sorne recently recognised 
mucosal diseases). Indron vet. J.. 1964, 41 (2) : 
75.81. 

Rappelant tout d’abord brièvement I’histo- 
rique « des mal,adies muqueuses » et l’existence 
des 2 types similaires mais immunol~ogiquement 
différents de l’Indiana et du New Jersey ainsi 
que les résultats d,iscordants de différents tra- 
vaux menés à le,ur sujet, l’auteur décrit ensuite 
une gastro-entérite hémorragique qui atteint les 
bovidés dans l’état de Mysore sans distin,ction de 
sexe ou d’âge de même que les buffles. 

II s’agit d’une maladie qui,déb,ute par une 
fièvre modérée s’accompagnant de conj,on,cti- 
vite et d’érytheme labial, sans lésions buccales, 
et de constipation qui bientôt laisse place à la 
diarrhée avec retour à la normale de la tempé- 
rature. La mort ,peut survenir entre 1 el 
3 semaines. La morbidité est d’environ 10 p. 100 
mais la mortalité est de 90 p. 100. A l’autopsie 
on rencontre une gastro-entérite marquée sur- 
tout au niveau du caecum et de la portion rétro- 
péritonéale du rectum. 

A partir d’un mélange du sang de 4 animaux 
malades, il a été possible d’obtenir un premier 
passage. mais le deuxième échoue partiellement 
et les animaux survivants à ces i,noculations, 
éprouvés par du virus bovipestique ,semblent se 
montrer résistants alors que les t&noins suc- 
combent. 

L’auteur pense qu’il s’agit là d’une maladie à 
virus qw présente un certain degré d’immunité 
croisée avec la peste bovine. II n’est pas éloigné 
de penser. sans toutefois en avoir la preuve. mais 
son hypothèse est néanmoins vraisemblable, qu’il 
s’agit d’un virus pestique caprinisé. qui, très 
largement utilisé et depuis très longtemps pour 
lutter contre la peste bovine, s’est trouvé large- 
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ment répandu, a passé sur les mommlfères sau- 
voges, a muté sur ces espèces y  acquérant ses 
actuels caractères que l’on retrouve sur les bovi- 
dés domestiques contaminés d’abord par la 
faune sylvatique. 

,. 

3. PEREIRA (H. G.), HUEBNER (R. J.), GINS- 
BERG (H. S.), VEEN (J. VAN DER):, E%r+e 
description du groupedesadéno-virus(A short 
description of the odenovirus group). Virology, 
1963, 20 (4) : 613.20. 

Les cosignàtair’es de la note ont été désignés 
par le sous-comité des virus du comité interna- 
tional de nomenclature pour définir, dons le 
cadre du système agréé par le 8e congrès ikter- 
national de microbiologie (1962) le groupe des 
adénovirus à propos desquels les connaissances 
ont largement,progressé. Si le groupe des adéno 
a été jusqu’à maintenant constitué par des élé- 
ments caractérisés par leur résistance 0 l’éther, 
la production d’antigènes solubles et le manque 
de pouvoir pathogène pour les animaux de labo- 
ratoire, le sous-comité pense néanmoins que 
l’absence de l’un de ces caractères n’est pas suf- 
fisant pour exclure un agent dé ce groupe. 

II propose de di+iser le groupe en 6 sous- 
groupes selon l’espèce animale à partir de la- 
quelle il o été isolé. On a ainsi les adéno-humains, 
s~rmens. bovins, canins, murins et aviaires. 

Ces virus AY, D. ,N. ont une taille uniforme 
variant de 60 0 85 ti, 11s résistent à l’éther, sont 
très stables aux bosses températures mais faci- 
lement i?actwés à 56 OC. Ils sont très stables 
atix variations de pH, n’ont pas de membrane 
péricapsidale. on ignore encore si la capsomère 
est prismatique ou cubi.q’ue et leur- nombre pa,r 
copside est estimé à 252. 

Ils cultivent facilement sur cellules’primaires 
ou Iignéescélltlaire~ isswsde leur hâte habituel, 
ils se multiplient dans le noyau de la, cellule. 
causant un E. C. P. ctiractéristiqmue et l’ac- 
cumulationd’ocidesorganiques. Ils produisent un 
ou plusieuwantigènes solubles,sont hémagglu- 
tinants. 

ieur habitat,est. le tractus respiratoire supé- 
rieur, le tube digestif ou les yeux où ils sont’ 
souvent associés à une inflammation. 

Parmi les adénovirus d’intérêt vétérinaire 
pathologique, il,faut citer le virus de’ I’hepatite 
canine. les autres étant encore pour le moment 
orphelins. 

Maladies microbiennes 

4. CARTER (G. R.). ~ Modifications propqsées 
pour la classification s8rologique de Posfeu- 
relia mulfocida (Proposed moditïcation of the 
serological classification of Pasteurella mulfo- 
cido). Vet. Rec., 1963, 75 (47) : 1264. 

La récente classification sérologique de Pas- 
teurello multocida est basée sur des diffkrences dè 

capsulait-e et qui sont rencontrées sur de 
nombreuses espèces. 

Groupé B : principalem,ent isolées des bovi- 
dés et des buffles., 

Groupe D : certains’ soktypes. nombreux 
hôtes. 

Groupe E : isolée seuletient sur les bovidés. 

constitution chimique des substances capsulaires 
telles qi’elles sont révélées par les techniques 

II est proposé d’abandonner le type C peu 

d’hémagglutination indirecte. 
important et de reclasser les ‘types Ill et IV gros 

Les types A et D ont incontestablement dans 
producteurs d’acide hyaluronique dans le 

leurs limites des sous-types. aussi l’aut& pense: 
groupe-A de même d’ailleurs que la Pasteurelle 

t-il préférable de substituer le mot « groupe 
du choléra des poules avec ses deux types 

au mot « tvDe » DOUT exorimer la division’de la 
immunogéniques. 

I I~  

classification. Le système préconisé, par NAMIOKA et 
Cette dernière serait alors la suivante : BRUNER (1963) à base numérique pourra être 
Groupe A,: toutes les souches produisant de adopté si l’usage le montre suffisamment pra- 

grandes qkntités d’acide hyaluronique tique et précis. 
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5. RANGA RAO (D. V.) et SHANMUGHAM (5.) 
- Etudes sur les adjuvants des iacttns 
contre la septicémie hémorragique. ,L’action 
bactéricide de l’alun de potassium (Studies on 
haemorrhagic septicaemia adjuvant vaccin& 
The bactericidalaction of potash alum). In,dion 

vet. J.1964. 41 (2) : 82.89. 

Dans le but d’arriver à préparer un vaccin 
concentré contre la septicémie hémorragique, 
les auteurs ont procédé à une étude détaillée de 
Ip, concentration optimale d’alun nécessaire, à 
obtenir une précipitation complète des cellules 
bactériennes. Ils ont ensuite étudié la viabilité 
et le pouvoir pathogène tant du surnageant que 
du précipité. 

Des résultats publiés il ressort que, à la c&~cen- 
trotion, finale de 1 p, 100 d’alun de potassium, le 
surn:ageant et le précipité sont stériles après 

‘1,O minutes et par la même occasion sont dépour- 
vus de tout pouvoir pathogène pour le lapin, la 
souris, le buffle et le veau. Dans une ,+uxième 
série d’expériences le temps nécessaire à cette 
inactivation s’est révélé êtrede 15 minutes. 

Le précipité s’est révélé posséder, un pouvoir. 
protecteur lorsqu’il est injecté à de’ jeunes buf- 

fions. 
Elargissant leur iravail sur le pouvoir bacté- 

ricide de l’alun de potasse, les auteurs montrent 

I:action bactéricide de cet alun sur ,des cultures 

bactériennes. Sept espèces sont testées, 6 non 

sporulées sont sensibles, 1 sporulée, est résis- 
tante. 

Sans nier l’intérêt qui s’attache à ce frovoil, 
et sans sous estimer Ies difficultés matérielles 
souvent rencontrées, on ‘se doit néanmoins de 
folre remarquer que les techniques utilisées 
mériteraient d’être précisées (par exemple tem- 
pérature d’inactivation), et que les résultati 
expérimentaux, ne serait-ce qu’en matière 
d’immunisation. méritent confirmotioh. En effet 
le fait que deux animaux vàccinés résistent, 
alors que deux témoins non vaccinés suckombent 
ne constitwpas un élément suffisant pour écrire 
qu’il y  4 là « un antigène efficace provoquant une 
immunité substantielle lorsque utilisé à 0,5 ml 
sur de jeunes bufflons ». 

Périp,netunonie 
6. BROWN (R. D.). - L’effet du virus bovipes- 

tique caprinisé dans la reproduction ‘expéri- 
mentale de la pleuropneumonie (The effect 
of coprinised rinderpest virus on the experi- 
mental production of contogious bovine pleu- 
ropneumonia).Vet.Rec.,1963,75 (48) : 1306.7., 

Si en Australie la souche gladysd~le de Myco- 
plasma mycoïdes inoculée par voie endobron- 
chique reproduit cliniquement la maladie sur 
81 p, 100 des animaux inoculés, au Kénya les 
souches de Mycoplasmo originaires de la contrée: 
inoculées de la même façon ne reproduisent pas 
la ,maladie clinique. causant simplement une: 
apparition de l’anticorps fixant le complément. 

Par contre l’inoculation simultanée de virus 
b,ovipestique lapinisé (souche K. A. G.) permet 
d’obtenir. en même temps que l’apparition de 
I’afiti-corps fixant le complément une augmen- 
tation des lésions pulmonaires- constatées à 
l’examen post-mortem d’animaux abattus. 

L’adion dépressive du virus bovipestique 
n’est cependant sensible que si la souche de 

Mycoplasmo est déjà elle-niême légèrement 
virulente. en effet il o pu êfre constaté que les , 

souches avirulentes de Mycoplasmo (telle la 
KHJ) déterminent les mêmes rares lésions sur 
les animaux. qu’elles soient ihoculées ,seules ou, 
ën même temps que la souche coprinisée’ de 
virus bovipestique. 

Ces constatations rendent compté de la gra- 
vité accrue des infections naturelles mixtes. 

7. PROVOST (A.), PERREAU (P.) et QUE- 
VAL(R.). - Essais de vaccination antipéri- 
pneumonique à l’aide de corps microbiens 
lysés. Echec. Bull. epiz. DIS. Afr., 1963, I I 
(4) : 375-380 (résumé des auteurs). 

Des lysats obtenus par actmn de la saponine 
ou de la digitonine sur des corps microbiens de 
M. mycoïdes n’ont donné oucune immunité à des 
zébus envers une inoculation sous-cutanée d’une 
lymphe virulente fate trois semaines après la 
première injection. 

Une culture en masse de M. mycoides est 
décrite. 

1% 
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8. COnEW (G. 2). - Inhibiiion de la cultwe 
de Mycoplosma mycoides par ‘le sérum bovin 

(Inhibition of Growth of Mycoplosmo mycoïdes 
by Bovine Serum). Res. vet. SC.. 1963, 4 (3) : 
459-70. 

Des sérums frais de bovins contenant I’anti- 
corps tixant le complément à l’égard de Myco- 
plasma mycoides, ont diminué de 1 à 4,lO kg, le 
nombre d’organismes viables dons des cultures 
en milieu liquide. 

Le chauffage de ces sérums à 560, pendant 
30 minutes faisant disparaître ce pouvoir, il 
existe en conséquence un facteur thermolabile 
indispensable et il est probable qu’il s’agit de 
I’alexine. De plus un facteur thermostable est 
nécessaire. il est présent dans le sérum de nom- 
breux bovid,és n’ayant pas été en contact avec 
I% mycoïdes et n’ayant pas d’anticorps dévi,ant 
le complément ou agglutinant. Le facteur peut 
être éliminé ;par absorption spécifique ainsi que 
par les sérums inhibiteurs sans anticorps, aussi 
peut-il être considéré comme un anticorps 
relativement spécifique. 

9. HUDSON (J, R.) et TURNER (A. W.). - 
Pleuropneumonie contagieuse : comparaison 
de deux types de vaccin (Contagious bovine 
pleuropneumonia : a comparison of the ef- 
ficacy of two types of vaccine). Aust. vet. J. 
1963, 39 (10) : 373-85. 

Dans les expérimentations destinées à mesurer 
le degré d’efficacité des vaccins antipleuropneu- 
manie l’immunité est généralement recherchée 
3 à 4 semaines après la vaccination par une 
inoculation sous-cutanée de culture virulente 

pratiquée derri’ère I’épule ou pu expositlion 
à des intervalles variables de I’ani,mal vacciné 
à des aérosols de culture virulente. 

Les auteurs proposent de modifier ces tech- 
niques d’épreuve et de les.remplacw par une 
méthode,, selon eux plus proche des conditlions 

naturelles. II s’agit d’exposer ‘les animaux wcci- 
nés, en même temps que des témoins à l’infection 
par contact avec des sujets ai-?ificiellement 
infectés par intubation intratrachéale d’une 
souche virulente de Mycoplosma mycoïdes. 

Ils ont aussi comparé l’efficacité d’un vaccin 
en phase liquide de la souche V6 à celui obtenu 
sur œufs avec ‘la même souche sur des animaux 
casualisés, et ce à divers intervalles oprès,vocci- 
nation. 

L’ovo-vaccin donne une immun,isation presque 
parfaite dès la fin dè la pwmi,ère semaine,~alors 
que le vaccin de culture ne donne ‘pas une pro- 
tection aussi rapide. Néanmoins comme le taux 
de ‘protection du vaccin’sur Ceufs ,décline rapi- 
dement. il n’y a guère plus de différence 1 à 
12 mois après I’im,munisation, la protection 
étant alors dans les deux cas de 80 à ‘90 p, 100. 
D’une fac,on générale la vaccination diminue le 
taux de mortalité, la durée de la maladie, la 
durée de la convalescence, mais on a plus de cas 
subcliniques sur les sujets vaccinés que sur les 
témoins. 

Le vaccin ceuf est plus efficace mais ,il donne 
des localisations pulmonaires. ,Dons l’état actuel 
des choses il serait souhaitable de ,pouvoir dis- 
poser d’un vaccin donnant une immunité aussi 
forte et rapide que celle de I’ovo-vaccin, mais 
dont l’innocuité serait meilleure et qui auraitdes 

/ qualités protectrices plus étendues’dans le temps. 

Bactériologie 

Symposium sur les rapports existant entre la 10. MUNOZ(J. J.).-I:Activitésimmunologiques 
structure des microorganismes et leurs pro- et outres des antigènes de Bordeiello perfussis 
priétés immunologiques (Symposium on ‘re- (Immunological and other biological activities 
lationship of structure of microorganisms to of Bordefello pertussrs antigens). Boct. Rev., 
their immunological properties). 1963, 27 (4) : 325-40. 

5 articles analysés ci-après. 

fw”/rews» es, con5acre enr,eremen1 
rapports entre la structure des mit 
et leurs propriétés immunologique 

:roorganismes 
5. II comporte 

Le B. pertussis a de nombreux antigènes 
répartis au niveau de ses d,ifférents constituants 
morphologiques. Certains, ayant un rôle biolo- 
giqueimportant sontconnusdepuislongtemps. Les 
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antigènes qui sont situés le plus à I’extérieurde,la 
cellule bactérienne sont connus sous Je nom 
d’agglutinogène et d’hémagglutinine. La ,paroi 
cellulaire semble contenir une toxine thermos- 
table, un antigène vaccinal et un facteur sensi- 
bilisant 0 I’histamine. tandis, que la toxine ther- 
molabile et d’autres antigènes inconnus sont 
présents dans le protoplasme. Tous ces antigènes 
paraissent être des entités distinctes, et la plupart 
ont été obtenus sous forme purifiée. Le facteur 
bit sensibilisant à I’histamine paraît être associé 
très étroitement, sinon d’une façon identique, à 
l’antigène vaccinal. 

11. LARSON (C. L.) et Coll. - II. ,Propriétés de 
réactivation chez l’hôte des parois cellulaires et 
du protoplasme des Mycobacteria (Host-reac- 
iive properties of cell wal’ls and protoptasm 
from Mycobacteria). Bocf. Rev., 1963. 27 (4) : 
341-51. 

Lorsque ces bacilles acide-résistants sont 
traités mécaniquement par des moyens adéquats. 
il est possible d’obtenir d’une part, en prove- 
nance du cytoplasma. une fraction soluble, et 
d’autre part, provenant de la membrane,cellu- 
laire. une fraction insoluble si on utilise une cen- 
trifugation différentielle. Les deux fractions ainsi 
isolées ont des activités biologiques différentes. 

Les parois cellulaires peuvent causer des 
lésions dans la peau d’animaux normaux, pro- 
voquant une hypersensibilité retardée avec des 
réactions tardives relativement non spécifiques. 
Elles peuvent également remplacer le bacille 
complet tiré de l’adjuvant de Freund et vrai- 
semblablement sont responsables de l’a résis- 
tance 0 l’infection. 

Le protoplasme ne peut pas causer de réaction 
cutanée. il ne peut pas induire d’hypersensibi- 
lité retardée, ni agir comme adjuvant, ni comme 
agent protecteur : par contre il provoque des 
réactions relativement spécifiques sur des anii- 
maux antérieurement sensibilisés. 

12. MILNER (K. C.) et Coll. - III. Structure et 
propriétés biologiques des antigènes de surface 
des bactéries gram négatives (Structure and 
bioloaical DroDerties of surface antiaens from 
gram~negckv~ bacteria). Baci. Rev.: 1963, 27 
(4) : 352-67. 

Ce que l’on appelle « endotoxines » et que l’on 
trouve avec la plus grande abondance dans les 
parois cellulaires de certaines bactéries grom 
négatives continue de piquer la curiosité scien- 
tifique car à vrai dire, ni leur structure chi- 
mique ni leur mode d’action n’est réellement 
bien connu en dépit d’une masse considérable 
de travaux! ‘L’activité endotoxique kmble liée à 
des antigènes somatiques que l’on pense néces- 
saires pour réaiiser une bonne vaccination. 
Aussi y  ai-il eu toujours des recherches destinées 
à séparer pouvoir toxique et propriétés anti- 
géniques. ,Les substances en question ont une 
résistance aux agents physiques et chimiques q,u:i 
est inhabituelle pour ce genre de matériel, ils 
sont néanmoins sensibles aux acides et aux 
bases qui détruisent la toxicité. Néanmoins avec 
des traitements doux les déterminants chi- 
miques de la spécificité antigénique restent 
intacts et peuvent être isolés sous la forme d’hop- 
tènes polysoccharidiques. 

En étudiant ,les rapports qui existent entre ces 
haptènes et l’antigène somatique 0 complet 
et se basant sur des expériences de polymé,risa- 
tien, les auteurs pensent que la possibilité: pour 
I’endotoxine de fo;rmer des fibrilles faci’kment 
observées au microscope électronique suggère 
l’hypothèse d’une structure micellaire. 

13. KRAUSE (R. M.). - IV. Composition biochi- 
mique et antigenique des parois des streptoco- 
ques hémolytiques (Antigenic ond biochemical 
composition of hemolytic streptococcal ce’ll 
wolls). Boct. Rev., 1963, 27 (4) : 369-80. 

Les expériences entreprises par les auteurs 
vérifient l’hypothèse selon laquelle le rhamnose 
des carbohydrotes des groupes A et C sont simi- 
laires. Néanmoins les déterminants antigéniques 
sont pour le groupe A des résidus béta-N-océ- 
tylglucosamidases alors que pour le groupe C il 
s’agit de résidus de N-acétylgalactosaminide. 
La réactivité sérologique des liaisons rhamnose 
est mosquée par les sucres amino-acétylés et ne 
se manifeste que si les groupes terminaux sont 
abse,nts. 

Sur le plan biologique les affections du 
groupe C se différencient de celles #causées par 
le groupe A en ce sens qu’elles sont rarement 
suppuratives ou génératrices de rhumatisme ou 
de glomérulonéphrite et ces différences d’ac- 
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iivité biologique justifient les investigations bio- 
chimiques comparatives. 

cellule parasltée. Ce qui est d’un, intérêt porti- 
culier puisque, Cette~ membrane est $amposée d,u 
matériel de la cellule hôte. 

14. HUMMELER(K.).-V. Rapport entr;kïstruc- 
turc des virus animauxtelle que la révèle la mi- 
croscopie élecfronique et leurs propriétés im- 

munologiques (Relotionship of animal virus 
structures to their immunological properties 
as determlned by eleciron microscopy). Baci. 
KW. 1963, 27 (4) : 381.89. 

Les virus en dépit de leurs petites dimensions 
comparés aux bactéries n’ont pas la plupart 
du temps un seul composant antigénique. La, 
centrifugation différentielle permet de séparer 
ces composants antigéniiues de la particule 
elle-même. Ces antigènes dits solubles ne son+ 
pas uniformes. Ils diffèrentdans leur composition 
chimique, leur fonction biologique et leurs pro- 
priétés immunologiques. Ces antigenes sont des, 
structures virales qui ont été élaborées au cours 
de la phase dé multiplication intracellulaire du 
virus et qui n’ont pas été incorpoiées à la Parti- 
cule virale complète. En plus des techniques d’im- 
munofluor&cence; d’autres méthodes en p& 
mettent l’étude; C’est ainsi que la cohlugaison 
de l’anticorps à la ferritine qui est opaque’ aux 
électrons permet 16 visualisation de l’anticorps 
dans son attachement aux structures antigé- 
niques. L’opacification aux~électrons par des S~IS 
de métaux lourds tels que le phosphotung- 
state permet d’arriver à des résultats sern- 
blables. L’influenza, I’herpès et le poliovirus 
ont été étudiés par ces techniques qui ont permis 
de se rendre compte que les différences structu- 
rales qui existent entre ces agents’est en grande 
partie due à la façon dont ils quittent’la cellule: 
Le poliovirus est ainsi un agent lytique de la cel- 
lule dont il émerge rapidement, alors que au 
controlre dans le cas du herpès et,de I’influenza 
la particule virale se fraie lentement un chemin 

de 
Le virus de I’influenzaest’compdsé d’un noyau 

protéine et d’ARN qui, est l’antigène soluble, 
ce noyau est entouré d’une membrane lipido- 

protidique dotée du pouvoir hé’magglutinant et 
antigéniquement diff+nte (antigène viral), Lo 
séquence de développement dé ce? antigènes a 
pu être suivie par immuno-fluorescence. Au 
niveau de la cellule, l’antigène soluble es+ syn- 
thétisé dans le noyau et l’antigène viral est syn- 
thétisé dans le cytoplasme. L’ontigè,ne soluble 
lorsqu’il est arrivé à maturité quitte le noyau, tra- 
verse le cytqpkxme où il se’ revêt de I’anTigène 
viral. L’assemblage des composants du virus se 
fait dans la paroi icellulaire au point d’émer- 
gence du virus. La paroi cellulaire a alors changé 
son antig,énicité et pqraît être spécifique du VIF-US. 

La synthèse du virus de I’herpès se fait à 
peu près selon le même schéma, mais à la diffé- 
rence de I’influenza, II peut être visualisé dans le 
noyau de la cellule sous forme d’un nuclé6ïde 
limité par une membrane, arrangé quelquefoii 
en masse cristallisée, I’acquisiiion de sa seconde 
membrane se faisant vraisemblablement au’x 
dépens de lu membrane de la cellule.~ 

Par contre dans /a synthèse du poliovIrus la 
membrane cellulaire n’est pas en cause. Les 
particules virales s’accuniulent dais la cellule 
et sont libérées par éclatement de la cellule. 
Bien que difficile à étudier en raison de sa faible 
taille, il apparaît que sa protéine est synthétisée 
dans le cytoplasme et que’ l’assemblage des 
composants en particules pleinement infec- 
tieuses a lieu simultanément. Le virus polio n’est 
pas cependant composé d’un ‘seul “antigène. 
L’électronique a montré l’existence de 2 anti- 
gènes distincts, l’antigène kl et l’antigène H 
quelque peu différents du point de,vue morpho- 

’ logique. mais sérol~ogiquement différents : ces 
0 travers la paroi de la cellule infectée et ils / différences étant mises sur le compte d’une com- 
acquièrent ainsi ‘une membrane en q,uittant la 1 position protéique différente. 

Leptospiroses 
15. KEAST (J. C.), FORBES (B. R. V.) et WAN- sur 10 ans (Bovine leptospirosis’ in new 

NAN (J. 5.). - La leptospirose bovine en south Wales including the results of o year 
Nouvelle Galles du Sud à partir des résul- survey). Ausf. vef. J. (1964), 40 (1) : 19. 
fafs d’une enquête sérologique s’étendant 27. 

156 

Retour au menu



L’article présente les résultats sérologiques 
obtenus depuis IOansen Nouvelle Galles d,u Sud, 
-en matière de leptospirose bovine. 

Ces résultats portent sur 7.304 séwms /,ndivi- 
duels représentant 1.458 troupeaux ; ces serums 
oni été examinés par séro-agglutination lyse 
miscroscopique, à l’égard de 8 sérogroupes dis- 
tincts. A éié considéré comme positif, c’est-à-dire 
considéré comme ayant eu un contact récent 
ou ancien avec le parasite. tout sujet dont le 
sérum ,présentait un iaux d’agglutination lyse 
de 1/300. 

Selon cette norme, 23 p. 100 des 1.458 trou- 
peaux avaient des réagissants et 12,4 p, 100 
des 7.304 sérums individuels étaieni positifs. 

Les 12,4 p. 100 se décomposaient de la façon 

suivanie, quant à la fréquence relative des dlffé- 
rents sérogroupes : 1. Pomono 10.3 p. 100. 
L. Hyos 1,6 p. 100. L. Grippoiyphoso ei L. Hebdo- 
modrs 0,5 p. 100. Les animaux réagissant 
à L. Hyos ont été trouvés, tant dans les troupeaux 
apparemment ,sains que dans les troupeaux CII- 
niquement atteints. ce qui fait dire aux auteurs 
que L. Hyos est de peu d’importance clinique. 

Bien que l’avortement soit le signe le plus 
fréquemment signalé dans les troupeaux réagis- 
sant positivement. les très nombreux cas d’icté- 
rohémoglobinurie des veaux dans’ ces mêmes 
troupeau,x infectés, laissent à penser que la perte 
des veaux est la perte économique majeure de 
la Leptospirpse bovine. Les mammites sont rare- 
ment signalées. 

Maladies à protozoaires 
16. KREIER (J. P,), RISTIC (M.), SCHROEDER 

(W.) - L’onaplasmose. XVI. Pothogénie de 
Iyanémie (Anaplasmosis. XVI. The pathogene- 
sis of onemio produkd by infection with 
Anopiasmo). Am. J. vet. Rex. 1964,25 (105) : 
343-52. 

Les auieurs montrent que les élëments ery- 
throïdes ne diminuent pas en nombre relatif 
dans la moelle osseuse de bovins ou de moutons 
infectés d’onapiasmose marginale ou ,ovine l ’ 
,que ce soit pendant la période d’incubation ou 
pendant la période de rapide augmentation 
du parositisme globulaire. Par conire ils de- I 1 
viennent bien plus nombreux dans la moelle 
osseuse au cours de la phase anémique. 

L’erythrophagocytose se manifeste dans la 
moelle osseuse des veaux et des moutons au 
cours de la période où se précise l’anémie. Sur 
1 veau I’érythrpphagocytose s’est manifestée de 
façon synchrone avec un auto-anticorps dans le 
sérum. 

Ces résultats suggèrent que l’anémie dans 
I’anoplasmose est causée par une érythropha- 

gocykxe extensive amorcée par la lésion causée 
par le parasite au niveau du globule rouge ‘t par 
un auto-anticorps antiérythrocyte. L’évolution des 
myelogrammes ne semble pos ivdiquer une 
dépression de la moelle osseuse. 

17. BARNEÏT (S. F.). - Conservation de 8. bi- 
gemino, A. cenirale el A. morginole par con@- 

lation à basse tempérafure (T?e preserva- 
tien of Babesla brgemino, Anaplosmo centrale 
and A. marginale by deep freezlng). Vef. Rec., 
1964, 76 (1) : 4-8. 

Après avoir souligné l’ancienneté des tech- 
%ques de congélation des protozoaires, l’auteur 
décrit les trois procédés qui lui ont permis de 
congeler le sang’ d’animaux parasités par des 
Bob& et des Anoplosmo. 

Le sang des @maux est recueilli sur héparine 
(1 ml par unité). On ajoute ensuite de la gly- 
cérine de manière que sa concentration finale 
soit de 7 p. 100. Le’ song glycériné est ensuite 
réparti dans de petits tubes’ de verre, à raison 
de 1 ml par tube. Ceux-ci bouchés et scellés sont 
après 10 minutes placés dans un réfrigérateur 
à la température de + 50 pendant 1 heure. On 
les plonge ensuite dans un cristallisoir conte- 
nant de l’alcool éthylique, à 95 p. 100. dans 
lequel on ajoute des morceaux de glace cqrbo- 
nique. Deux ,méthodes d’abaissement de la tem- 
pérature sont alors possibles : 

Méthode I : De + 50 à - 130 on baisse la 
température de 1012 mn. 

De - 130 0 - 160 ‘on baisse la 
température de Io/“n. 

De - 160 à - 400 on baisse (a 
température de 4o/mn. 
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Méthode Il : De + 50 à - 130 on baisse la 
température de 10/mn. 

De - 130 à - 180 on baisse la 
température de 50 en 1 mn. 

De - 18” à - 700 pas de pré- 
caution spéciale. 

Durée du début de congélation : 45 minutes 
avec la méthode l et 25 minutes avec la mé- 
thode II. 

Après le début de l’abaissement de tempéra- 
ture réalisé dans les conditions ci-dessus les 
tubes sont sortis du système de réfrigération lente 
et placés dans un mélange alcool-glace corbo- 
nique (- 794) où 11s sont conservés. 

L’auteur signale une autre méthode de réfri- 
gération lente également efficace (méthode de 
CUNNINGHAM 1961 en tubes capillaires) dans 
laquelle 1 ml de sang contenu dans un tube 
scellé est placé à + 5”. puis 0 00. Les tubes sont 
ensuite enveloppés dans du coton et placés dans 
un « vacuurr flask » avec de la glace carbonique. 
La température est amenée à - 790 par un sys- 
tème qui n’est pas précisé, 

A la température de - 790 les durées de 
conservation ont été les suivantes : 

Pour Bobesw bigemino : au moins deux ans 
(720 jours) par la méthode I et au moins 
176 jours par la méthode II. Pas de diminu- 
tion de la virulence. 

Pour Bobesia froutmonni : durée maximale 
35 jours (Méthode 1). 

Pour Anoplosmo centrale : au moins 700 jours. 

Diminution de la virulence (Méthode 1). 
Pour Anaplosmo morginole : ou moins 356 jours. 

Pas de modification de la virulence. 

L’auteur rappelle les deux buts ou plutôt les 
deux avantages qu’il y  a à congeler les souches 
de parasites signalées ci-dessus : Intérêt pour 
conserver des souches de collections et pour 
garder éventuellement une constance de viru- 
lence. Maintien d’un loux de virulence constani 
dan,s le but de «vacciner » avec du sang con- 
servé. 

Au cours de ces travaux, l’auteur a constaté 
une hémolyse prononcée des hématies ce qui 

n’est pas sans s’accompogner’d’une atteinte des 
parasites eux-mêmes. II estime qu’une concen- 
tration plus adéquate de la glycérine pourrait 
améliorer l’état de conservation dei globules et 
des parasites. 

18. FOLKERS (C.). KUIL (H.). - Les anticorps 
contre le toxoplasme chez k porc de Su- 
riname (Guyane Hollandaise) (The preva- 
lente of antibodies agoinst toxoplasmo in 
pigs in Suriname, dutch Guiana). Ann. trop. 
Med. Porosk, 1964, 58 (1) : 3-5. 

La transmission naturelle de foxoplosmo gond11 
est peu connue bien que les infections soient lar- 
gement répandues. Les porcs peuvent être une 
source possible du contage pour l’homme lors- 
que leur viande est insuftiisamment cuite, ils 
constituent donc un danger potentiel pour 
l’homme et c’est dans le but d’essayer d’évaluer 
ce danger que les auteurs ont procédé à une 
petite enquête sérologique, qui u porté sur les 
sérums ,de 117 porcs prélevés à l’abattoir de 
Paramaribo au moment de la courte saison sèche 
de février-mars. Réfrigérk sur place, ils ont été 
expédiés par avion à Utrecht où ils ont été exa- 
minés par la technique de Sabir-Feidman après 
inactivation à 580 pendant 20 minutes. 

Les porcs qui étaient de toute laces et âgés de 
3 à 18 mois se sont! révélés réagir positivement 
dans 66,6 p. 100 des cas, pourcentage un peu 
plus élevé chez les mâles 68,6 p. 100 que chez 
les fetielles 64.2 p. 100 et les titres de 11256 n’ont 
été trouvés que sur l,es animaux de 6 à 12 mois. 
La réaction de Sabir-Feldmon es+ spécifique si 
on prend la précaution de chauffer suffisamment 
le sérum soumis à l’examen. 

Le pourcentage observé est presque le même 
que celui rencontré aux Pays-B& où 62,5 p. 100 
des porcs ont été trouvés positifs. Dans /a litté- 
rature, les paurcentages signalés vaiient entre 
29 p. 100 et 92,3 p. 100 et il a été possible à 
JACOBS d’isoler le toxoplasme à partir du dia- 
phragme de 12 porcs sur 50 examinés. 

Le rôle joué par le porc dans la mola- 
die humaine demande de nouvelles recher- 

ches. 
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Trypanosomiases 
19. JORDAN (A. M.). - Répartition: des Clos. 

sines du Groupe Çusco au Nigeria et dans 
l’ouest du Cameroun (The distribution oi 
the Fusco group et Tsetse flics (Glossino) in 

Nigeria and West Cameroun). Buil. ent. Res., 
1963, 54 (2) : 307.23. 

Les espèces du groupe Fusco se rencontrenl 
dans la partie sud du Nigeria et dans l’ouest du 
Cameroun, suivant la végétation depuis les zone: 
boisées sèches jusqu’aux zones forestières 
humides. 

On o constaté que la pluviométrie et l’humidité 
relative diminuaient en général à mesure 
qu’augmentait l’éloignement par rapport à la 
côte, ce qui avait une action déterminante sur la 
répartition géographique des individus de ce 
groupe. 

L’auteur indique les localités où ,ont été ren- 
contrées les espèces de glossines du groupe 
Fus~a. D’une manière générale G. medicorum 
Aust. est signalée dans la zone sèche située au 
nord de la partie ouest du Nigeria. G. noshi 
Potts dans la dense forêt camerounaise. G. fobo- 
niformjs Westw. dans les réserves forestières des 
provinces d’Odon et de Benin dans l’ouest du 
Nigeria G. hanmgfonl Newst. Evans dans la zone 
forestière de l’ouest du Nigeria. G. @ca a une 
plus large répartition et on la rencontre dans 
les îlots boisés des savanes comme dans la forêt 
proprement dite. 

L’auteur donne ensuite les limites des zones 
sèches et humides (calculées sur les moyennes 
pluviométriques annuelles) pour chaque espèce. 
L’influ#ence du climat sur la repartition est dis- 
cutée. Pour le groupe Fusa les zones d’habitat 
d,e prédilection semblent être essentiellement les 
forêts de l’ouest du Nigeria et de l’ouest du 
Cameroun. 

D’une manière générale, on constate une 
régression des glossines dans les zones où Io 
population est en voie d’extension. 

28 références bibliographiques. 7cartes). 

ZQ. BALDRY (0. A. T.). - Observafions sur une 
étroite association entre Glassino fochinoïdes 
ei l’e porc domestique dans la Nigéria est. II. 
8cotQgie et taux d’infection à trypanosome 
de la ghsine (Observations on a close osso- 

ciation between Glossinq tachumides and do- 
mestic pigs leor ‘Nsukka. Eastearn Nigeria. 
II. Ecology ond Trypanosome infection rates 
in G. tachinoïdes). Ann. trop Med. Parait, 
1964, 58 (1) : 32-43. 

Les auteurs ont étudié l’écologie de Giossino 
tachinoides dans un rayon de 12 krh autour de 
Nsukka, au cours des années 1962-63. La tsé-tsé 
est d’habitude domestique et occupe des zones 
demi-forestières, on la trouve fréquemment dans 
les compounds, les villages et (es marchés où il 
y  o du bétail. 

Au cours de la saison humide de 1962, Io tsé- 
tsé Q pu faire des incursions étendues dans Io 
semi-forêt et dans la savane à la recherche 
d’hôtes. Au cours de la saison sèche xon activité 
était réduite la plupart du temps ou, début de la 
matinée et à la fin de l’après-midi. 

La glossine est en étroite association avec le 
porc. Sur 153 repas identifiés 64 p., 100 étaient 
d’origine porcine, 28 p. 100 provenant d’un 
mammifère non, identifié. et 7.1 p, 100 seu- 
lement venaient du bétail. L’homme n’est que 
rarement piqué. Pendant la saison sèche. la 
quasi-totalité des repos sanguins identifiés soit 
95 p. 100 provenaient du porc et les 5 autres 
p. 100 des bovidés. 

Les glossines ont été capturées surtout uu 
niveau des abri,s faits par l’homme, mais le gîte 
n’a pas pu être identifié. 

71.4 p. 100 des tsé-tsé capturées étaient des 
femelles. 

Sur 274 Glossrno tochinoïdes disséquées. 18, 
soit 6,6 p, 100 se sont avérées infectées par des 
trypanosomes des groupes vivax. congolense et 
brucei. le groupe vivax étant le plus souvent ren- 
contré (61 p. 100). 

Le taux élevé de trypanosomiase porcine est 
sans aucun doute en rapport avec cette étroite 
association mouche-porc. 

L’absence de molodle du sommeil chez 
l’homme dans cette région est probablement due 
ou fait du manque d’attraction de la mouche 
pour l’homme, mais il pourrait en être autre. 
ment au cas où la population porcine viendrait 
à diminuer, ce qui amènerait la glossine à se 
nourrir plus fréquemwnt sur l’homme. 
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21. LEHMANN (D. L.). - Quelques moyennes I par Glossino vonhoofi. Ann. Soc. belge Méd. 
kop.. 1963, 43 (2) : 1’5%55.1 ” physico-chimjquesétune méthode de Suhure 

permettant de différencier Jrypanosomo rho- 
desiense. J. brucei, et J. congolense (Some 
physico-chemical means and a cultural me- 
thod of differentiating Tryponosoma rhode- 
s~ense, J. brucei and T. congolense). Ann. irop. 
Med. Porosit., 1964, 58 (1) : 9.12. 

La différenciaiion des formes sanguines de 
trypanosomes s’avère souvent une tâche impos- 
sible, surtout lorsqu’il s’agit des membres du 
groupe bruce). Les auteurs ont essayé de distin- 
guer les formes de T. rhodesienz et de T. brucei 
sur la base deleur capacité 0 vivre à différentes 
concentrations de NaCI, de citraie de Na et 
dans un milieu NaCI-citrate. Cette idée de la 
résisiance au NaCI émise par PONSELLE en 
1924 avait été rejetée par PRATES en 1928. 
Récemment (1962), l’auteur a montré que les 
souches de T. congolense et T. rhodeslense peuveni 
être différenciées sur le fait qu’elles poussent ou 
qu’elles ne pousselnt pas avec 2 p. 100 de NaCI. 

Dans les expériences rapportées dans cet 
article, J. congolense succombe à une concentra- 
tion de 2 p. 100 de NoCI : à 2.4 p. 100 de NaCI 
33 p. 100 de T. rhodesiense ei 95 p. 100 de J. bru- 
ce! restaient mobiles ; à 2,s p. 100 tous les J. rho- 
desiense étaient détruits mais 25 p. 100 des 
J. brucei survivaient. 

Dans le citrate de soude T. congolense s’immo- 
bilise rapidement dans le5 solutions à 4,2 p, 100 
et il en est de même pour les membres du groupe 
brucei à la concentration de 4,8 p. 100. A la 
concentration de 4,4 p. 100 une moyenne de 
90 p, 100 des J. brucei survivaient contre 11 p. 100 
seulemeni de T. rhodesiense 0 la concentration 
de 4,6 p. 100 aucun T. rhodesiense n’était viable, 
mois environ 15 p, 100 de J. brucei conservaient 
leur mobilité. 

L’auteur pense donc que les idées de PON- 
SELLE étaient justes. 

Une gélose au sang avec du citrate tant dans 
le culot que sur la pente semble être un bon 
milieu différenfiel où J. congolense succombait 
presque immédiatement, où tous les J. rhode- 
siense succombaient dans lés 3 jours et où J. bru- 
cei donnait des cultures fournies qui pouvaient 
être repiquées sur le milieu de Tobie. 1: 
22. VAN DEN BERGHE (L.), PEEL (E.), CHAR- 

DOME (M.). - Les trypanosomes transmis 

Les auteurs rapportent lticapture de 112 Glos- 
sino vonhoofi Henrard, du groupe fuusco, dans la 
région forestière d’lrangi (Kivu-République du 
Congo) dont ils ont entrepris la disseciion. 

Huit glossines étaient infectées par des try- 
panosomes. 

- Les auteurs signalent uneinfectioncomplète, 
glandes salivaires comprises, par, Trypanosome 
suis. Avant 50 dissection. la gloisine avait été 
nourrie sur cobaye et Athérure, et la piqûre 
n’avait déclenché aucune infection. Cette 
découverte, agrandit l’aire de répartition de ce 
trypanosome qui s’étend ainsi des savanes de 
l’Est à la cuvette forestière centrale. 

- Deux infections complètes étaient dues à 
Jryponosomo congolense, l’une avec J., congolense 
sensu stricto l’autre avec la variété urundiense 
PEEL et CHARDONNE. 

- Quatre infections du $roboscis avec Jry- 
ponosomo vivax. 

- Sur une glossine I’infe:tion de l’intestin 
seul a été rencontrée, l’hypothèse d’un para- 
sitisme par Jryponosomo groyi a été repoussée au 
profit d’une infection à J. congoiense débutante. 

Par piqûre sur animaux de laboratoire, on a 
pu isoler Jryponoso,mo sirmoe sur des porcs et 

J. vivax sur mouton. J. congolense et J. congo- 
lense var. urundiense furent également isolés. 

L’examen du contenu stomacal des insectes 
capturés a révélé, grâce aux techniques des 
hémagglutinines. la présence de sang de suidés 
sauvages. 

Les auteurs estiment, quant, à la iransmission 

de T. suis. que Giossrno vonhoofi joue le même 
rôle en forêt que Glorsina brevipolps en savane. 

23. STEPHEN (L. E.).-Surlavaliditéde T. mont 
gomeryi (On ihe validity of Jryponosomo moni- 
gomery!. Laverdn. 1909). Ann. trop. Med. 
Para~it.. 1963, 57 (4) : 397-403. 

La discussion est ouverte sur 1; trypanosome 
isolé sur une vache en Rhodésie du nord par 
MONTGOMERY ei KINGHORN (1909), nommé 
la même année par LAVERAN qui le considé- 
rait comme voisin de Jrypanosoma congolense, 
tout en en faisant une espèce ,nouvelle. 
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L’auteur fait une revue des publications qui 
discutent la question. ou qui signalent des try- 
ponosomes voisins de ce parasite, et donne un 
tableau comparatlf des dimensions. II esTime. en. 
conclusion. que le T. montgomeryi n’est autre 
qu’une forme volumineuse de T. congoiense 
(ce qui recoupe l’opinion de GODFREY qui sou- 
lignait en 1961 la grande variété des formes ou 
sein de l’espèce congolense !). 

II souhaite que les.méthodes modernes d’im- 
munologie et de biochimie permettent un classe- 
ment plus précis. 

25. WILLIAMSON (J.), BROWN, (K. N.). - 
Composition chimique des trypanosomes. III. 
Les constituants antigbniques du groupe Bru- 
cei (The chemical composition of trypano- 
sornes. Ill. Antigenic constituents of Brucef 
trypanosomes). Exp. Para~it.. 1964, 15 (1) : 
44.68. 

24. WILLIAMSON (J.).- Composition chimique 
des trypanosomes. II. Constituants cytoplas- 
miques et chimiorésistance (The chemical 
composition oftrypanosomes. II, Cytoplasmic 
constituents and drug resistance). Exp. Porosit.. 
1963, 13 (3) : 348-66 (Résumé de l’auteur 
modifié). 

Les réactions de précipitation en gélose. obte- 
nues avec des extraits bruts de trypanosomes 
du groupe brucei mis en présence de sérum-anti 
obtenu sur lapin. sont identiques pour deux 
souches différentes et pour les variantes qui en 
dérivent. 

Les fractions précipitinogènes ont été mises en 
évidence par l’analyse de préparations de try- 
ponosomes ayant s,ubi d,es traitements suscep- 
tibles de modifier, leurs constituants, et ont été 
chimiquement et physiquement fractionnées 
dans le but de définir ces derniers. 

J. W. a réalisé des extraits homogénéisés et 
acellulaires de deux souches de Trypanosoma 
rhodesiense, l’une normale, l’autre rendue chi- 
mio-résistante à la Stilbamidlne. 

En milieu aqueux. ou en solution aqueuse de 
chlorure de potassium (0.5 M) ou d’urée (8 M) 
les courbes de dissociation, acide-base ont été 
identiques. 

L’interprétation détaillée de dissoclation de la 
matière protéique des trypanosomes en acides 
aminés constitutifs est limitée par l’hétérogénéité 
de la préparation. Cependant le matériel testé 
semble être moins sensible à l’urée que ne l’est 
le sérum-albumine de boeuf. 

Les fractions antigéniques spécifiques consis- 
tent en deux groupes de protéines solubles non 
conjuguées. Le pouvoir antigénique du premier 
groupe semble dépendre de structures compor- 
tant des liaisqns hydrogène tertiaires en rapport 
probablement avec la tyrosine. L’autre groupe 
protéique est susceptible de diffuser à travers 
des membranes de cellophane et est incomplète- 
ment précipité par l’acide trichloracétique. 
L’immunoélectrophorèse Q permis de mettre 
en évidence d’autres fractions antigéniques 
commt~nes qui n’ont pu être identifilées (87 réfé- 
rences bibliographiques). 

En ce qui concerne les deux swches. le Doint 
le plus sensible semble être les grovpkents 
imidazole ,de I’histidine. 

26. BROWN (K. N.). WILLIAMSON (J.). - 

L’ultracentrifugation et I’analy$e électropho- 
rétique montrent un groupement nucléoprotéique 
immobile et des protéines mobiles. 

Pour les deux souches. le point isoélectrique 
est resté inchangé. 

En dehors des fractions protéiques I:homo- 
génat contient de l’acide ribonucléique. 

La composkn chimique des trypa&mes. 
‘IV. Localisation des antigènes dans des frac- 
tions infra-cellulaires de T. rhodesiense The 
chemicai composiaion of trypanosomes. IV. 
Location of antigens in subcellular fractions 
of Tryponosomo rhodewnse). Exp. Paro~~i.. 
1964. 15 (1) : 69-86. 

Les résultats sont discutés en fonction des 
connaissances actuelles sur la constitution cyto- 
plasmlque de cellules outres que les trypano- 
somes. La fraction nucléoprotéique comme point 
d’action des substances trypanocides, ei la consti- 
tution antigénique de T. rhodesiense sont égale- 
ment discutées (82 références bibliographiques). 

La centrifugation fractionnée d’homogénats 
de T. rhodesiense dans trois solutions différentes 
de saccharose. montre que la meilleure diffé- 
rentiation structurale et chimique des noyaux 
et des fractions « mitochondrial !», microso- 
moles. et cytoplasmiques est obtenue par la 
:ombinoison Saccharose 0.25 M et Sulfate de 
magnésium 5 mM. 
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La fraction dite « mitochondrial » contient 
essentiellement les kinétoplastes et les flagelles, 
les mitochondries telles qu’on les connaît dans 
les cellules des mammifère5 n’ont pas été trou- 
vées. 

L’analyse des différente5 fractions par diffu- 

sion en gélose montre que le milieu cytoplas- 
mique est fortement antigénique. La fraction 
« mitoctiondrial » contient 3 des 4 antigènes 
variables connus. Deux antigènes nucléaire5 
communs ont été identifiés. Deux antigènes 
communs et un certain nombre d’autres frac- 
tions communes à pouvoir antigénique faible 
n’ont pu être isolées ni caractérisées avec préci- 

sion. 

Des expérimentations d’absorption semblent 
montrer que le pouvoir agglutinant et trypano- 
cide d’un sérum antitrypanosome est lié aux 
antigènes de la fraction «, mitorhondrial » 
(60 références bibliographiques). 

27. JOHNSON (P.), NEAL (R. A.) et GALL (D.). 
- Effets prophylactiques de vaccins à base 
de trypanosomes tués avec des adjuvants 
incorporés (Protective effect of kilied trypa- 
nosome vaccines with incorporated adju- 
vants). Nofure, 1963, 200 (4901) : 83. 

L’antigène et les adjuvants administré5 sépo- 
rément n’ont donné aucune protection ; par 
contre l’on a observé une certaine immunité 
chez la souris par admini5tration des deux 
(trypanosomes tués et adjuvants). La soponine 
s’est montrée le meilleur des adjuvant5 pour la 
protection contre J. congolense et J. cruzi ; avec 
T. cruzi l’antigène plasmatique équivalent de 
I’exo-antigène de Weitz (Nature, 1960, 185 : 
788.89) s’est montré plus efficace qu’avec I’anti- 
gène extrait des trypanosomes. 

28. SHAW (J. J.). VOLLER (A.) et BRYANT (C.). 
- Lemétabolisme infermédioiredes hydrates 

de carbone chez quatre espèces de tryf~a- 

nosomotidae (Intermediary carbohydrate me- 
tabolizm of four species of iryponosomotidae). 
Ann. frop. Med. Parosit., 1964, 58 (1) : 1-7. 

BIOT et Coll. montraient, dès 1911, que les 
flagellés utilisaient les hydrates de carbone. 
Depuis, de très nombreuse5 publications passées 
en revue par VON BRAND ont envisagé le pro- 
blème soit sous l’angle .quantitatif, soit sous 
l’angle qualitlif, faisant apparaître entre autre 
que la gamme des hydrate5 de carbone utilisés 
variait avec la souche ei à l’intérieur de celle-ci 
selon qu’elle était naturelle ou artificiellement 
maintenue. 

Dans leur étude, les auteurs ont utilisé la 
méthode de ces isotopes marqueurs, fournis- 
sant au parasite des substrats marqués puis 
recherchant après incubation les intermédiaires 
contenant les isotopes, les identifiant, mesurant 
leur radioactivité donnant ainsi une idée des 
mécanismes en cause dans /a dégradation du 
substrat. 

Par autoradiographie de quatre espèce5 de 
trypanosomes, ils montrent que la présence du 
14C glucose dans l’acide lactique et I’alanine 
indique que les séquences classiques de EMB- 
DEN-MEYERHOF sont les mécanismes préié- 
minaires. 

Les quantité5 de radioactivité mesurée5 dans 
le cycle de l’acide tricarboxylique indique que 
leishmonia tropico et Endotrypanum.schoudinni ont 
un cycle actif alors que pour Trypanosome cruzi 
il est moins actif, et négligeable pour T. rhode- 
siense. 

Les produits majeurs de l’oxydation du glu- 
cose ont été pour L. trapu et E. schoudinni 
I’alanine et le glutamaie ei ‘pour T. cruzi et 
J. rhodeslense I’alanine et le lactate. 

En égard au métabolisme des hydrates ‘de 
carbone, E. schoudinni. semble intermédiaire 
entre L. tropico et les deux espèces de trypano- 
some. quoique en fin de compte il semble 11vo1r 
plus d’affinité avec les Leishmonio. 

Parasitologie 
29. SERRANO (F. M.). - Notes sur la morpho- 

logie, l’écologie et la biologie’ de deux ixo-. 

didés du genre Amblyomma et Dermocentor 

signal& en Angola (Consideraçoes sobre a 

morfologia, ecologiae biologiados ixodideos 
dos géneros Amblyommo e Dermocentor assi- 
nalados en Ana&\. Rev. Cienc. vei. (Lis- 

bonne), 1963, 58 (386-7) : 181-204. 
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Dans cet article. l’auteur : 

10 donne la clé d’ldentificotion des amblyom- 
mas recensés en Angola et fait une mise à jour 
de la systématique qu’il utilise : 

20 indique leur distribution géographique en 
rapport avec les facteurs climatiques. II se réfère 

aux agents pathogènes qu’ils transmettent et 
procède à leur étude biologique et écologique. 

30 donne une description du cycle évolutif 
de Amblyommo porr~~osum et termine par cer- 
taines considérations sur la morphologie de 
Dermacentor rhmocerinus signalé en Angola. 

Entomologie 

30. KNIGHT (R. H.), SOUTHON (A. W.). - 
Une méthode simple de marquage des in- 
sectes hématophages ou cours de leur repas 
songuin(Asimplemeihodfor marking haema- 
tophaqous insects durinq the oct of feedlnq). 

némenf contre 3 espèces de glossines, par 
applicaiio” sélective d’insediciide (Simulta- 
mous contiol of three species of Glossino 
by the selective application of insecticide). 
Bull. ent. Rer., 1963, 54 (2) : 199-212. 

Bill. e-h. Res.. 1963, 54 6) : 379-82. 
-. 

de Glossines citées sont : 

Les auteurs mettent en évidence l’intérêt 1 G. eafoaiis (R. D.) : G. tochinoïdes Westw. ; 
qu’il y  a. au cours des études épidémiologiques, ! G. mowtons Westw. sub sp. submorsrtans Newst. 
à pouvoir reconnaître les vecteurs d,e maladies, I Elles sont rencontrées en période d’étiage, en 
et particulièrement vis-à-vis des Glossines vec- ’ régions boisées et lacustre. 
teurs de trypanosomoses. 

j 
Conire G. morsiions, l’insecticide est appliqué 

Après avoir rappelé les essais de peintures sur au “~veau des gîtes de repos des insectes sur des 

le thorax ei les marquages des hôtes au moyen troncs d’arbres situés à l’ombre et dont le dia- 

de radioisotopes et d’agglutinines, ils proposent mètre est de 23 cm ou moins (13 cm), à une 

l’inoculation de trypan bleu au bétail (200, ml hauteur de 1, 50 m. 
d’une solution aqueuse à 2 p. 100 par voie intra- Contre les autres espèces la ho’uteur choisie 

veineuse lente). est 0.75 m. 

Le reperage sur l’insecte s’effectue de manière L’insecticide est une solution de D. D. T. 

suivante, le5 glossines ayant piqué les animaux (Poudre hygroscopique) à 3,75 p, 100, distribuée 

marqués sont dissequées et leur masse abdomi- / Par Pulvérisateurs. 
nale est homogénéisée avec une solution de soude I Cette première ‘intervention ayant réussi à 

0,l N. Une petite quantité de ce broyai est placée ( 80 p. 100. une nouvelle pulvérisation est orgo- 
sur papier chromatographique Whotma” no 1, nisée sur les troncs de 13 cm de diamètre ainsi 
dont la base plonge dans la même solution de ~ que sur les grosses branches de 8 cm de diamètre, 
soude. En diffusant verticalement de bas en haut, entre 1,80,et 3.65 m. Dons ce ca l’éradication 
le liquide entraîne dans sa migration par capil- est de l’ordre de 90 p. 100. En conséquence une 

larité tous les constituants du broyat à I’excep- troisième pulvérisation est faiteavec du Dieldrin 
tien du trypan bleu. Cette technique permet de à 3.75 p. 100. 
retrouver le colorant chez des glossines ayant La campagne a été menée en janvier 19611 
piqué des bovins marqués jusqu’à 38 jours aupa- Entre avril 1961 et avril 1963 (moment de la 
ravant. Le trypan bleu persiste dans les insectes rédaction de la publication) aucune glossine n’a 
pendant huit jours, l’examen dans les 3 premiers été rencontrée. 
jours qui suivent le repas sanguin permetlont Coût de l’opération 3.000 livres. 
de le retrouver en totalité. 

32. FOSTER (R.). - Contribution à I’épidémio- 
31. MACLENNAN (K. J. R.). AITCHISON (P. J.). logie de ICI maladie du sommeil au Libéria I 

- Campagne d’éradication menée simulta- biologie du vecteur Glossino polpolis (R. D.) 
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dans un bioiope foresfier (Contributions to la mouche dépende de l’homme pour son ali- 
mentation. Quand on force le gibier à s’éloigner, the epidemiology of human sleeping sickness 

in Liberia : bionomics of the vector Glossino 
poipa~is (R. D.) in a fa-est habitat.). Buil. 
enf. Res. 1964, 54 (4) : 727.44 (Résumé de 
l’auteur). 

Glosrino polpol~s (R. D.) a été étudiée dans trois 
localités près de Voinjama dans une région de 
forêt au Nord-Ouest du Libéria, où la Trypano- 
somiase humaine persiste seulement sous la 
forme de cas sporadiques. L’on a choisi des 
endroits présentant différents degrés de contact 
entre l’homme, la mouche et le gibier, dans la 
végétation de transition sur le fleuve Zeliba 
et dan5 /a forêt primaire sur les fleuves Lofa et 
Lawa. Les traits généraux faune et climats de 
ces régions sont décrits. La capture au filet s’est 
révélée bien préférable à l’emploi des pièges. 
Les captures par pièges atteignent en moyenne 
un quart des captures faites au filet. La base 
théorique du piège «animal » est trop incer- 
taine pour justifier son emploi dans des études 
statistiques et avec la situation créée par la 
forêt il y  a des empêchements d’ordre pratique 
pour l’installer dans les meilleures conditions : 
il a le défaut de ne rien capturer quand les den- 
sités de mouches sont très faibles. Les grandes 
pluies et la saison sèche sont défavorables à la 
mouche, en particulier en dehors de la voûte 
forestière. L’on décrit un gîte de repos en saison 
humide sur les branches horizontales à proxi- 
mité du sol. Le pourcentage des femelles dans 
l’ensemble d’une capture diffère significative- 
ment suivant les différents biotopes, mais appo- 
remment ne donne pas d’indication sur le degré 
de faim dans la population. II n’y a pas grande 
différence entre les sexes suivant la forme d’ac- 
tivité et l’activité est plus forte pendant les condi- 
tions climatiques défavorables du début de 
l’après-midi. La prédisposition de la mouche 
à pénétrer dans desabordsapparemmentdéfavo- 
robles suggère que l’éclaircissement de la forêt 
dans des endroits de contamination éventuelle 
n’apporte vraisemblablement aucun résultat 
efficace de protection. Il existe certaines preuves 
que la reproduction est ralentie pendant les 
pluies. Très peu de mouches gorgées ont été 
trouvées. Le nombre des mouches et leur distri- 
bution ne sont pas effectés par les mouvements 
normaux du gibier. II n’y a pas de preuve que 

la mouche a tendance à le suivre. Des foyers 
humains occasionnels n’ont pas d’influente sur le 
nombre et la distribution des mouches et I’acti- 
vité de la mouche n’,est pas en corrélation avec 
l’activité humaine. Un contact intime e+ prolongé 
entre homme et mouche ne se présente pas. 

33. WEITZ (B.). - Comportement alimentaire 
de la mouche tsé-tsé (Feeding habits oftsetse 

flies). Endeovour. English ed., 1964, 23 (88) : 
38-42 (Résumé de l’auteur). 

L’on sait depuis longtemps que la mouche 
tsé-tsé est le vecteur en cause dans latransmission 
de la maladie du sommeil àl’homme etdu nogana 
(ou trypanosomiase animale) aux animaux 
domestiques. Les organismes qui sont la cause 
de la maladie les trypanosomes vivent chez les 
animaux sauvages et sont recueillis par l’insecte 
piqueur quand il se nourrit. Ainsi le réservoir 
à la fois de la mouche et du trypanosome peut 
être détruit par l’élimination de certain5 ani- 
maux sauvages. Cet article donne la description 
des techniques qui ont été élaborées pour l’étude 
du comportement alimentaire individuel des 
mouches tsé-tsé dan5 leur milieu naturel. un 
préliminaire indispensable à cette méthode de 
lutte. 

34. FOSTER (R.). - Une infection inhabituelle 
des mouches tsé-tsé par des protoz,ooires en 
Afrique Occidentale (An unvsual protozoal 
infection of tsetse flics (Glossino Weidemann 
1830 spp.), in West Africo). J, Profozool., 1964, 
II (1) : 100-6 (Résumé de l’auteur). 

On a trouvé Glossm polpalis R., D. 1830 et 
G. pollicera Bigot 1891 dans le nord-ouest du 
Libéria infectées par un parasite flagellé qui 
n’envahit jamais l’appareil buccal. Le parasite 
se présente comme plusieurs formes caractéris- 
tiques crithidiennes et trypanosomiennes, et 
bien que l’infection soit habituellement confinée 
à l’intestin moyen, occasionnellementelle s’étend 
à l’intestin postérieur, les infection5 localisées à 
l’intestin postérieur seulement sont rares. Les 
parasites infectent également la cavité caelo- 
mique de l’hôte. L’on a vainement essayé d’obte- 
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nir des stades de déveloooement D~US avancés en 
I .  

Ii 

Les exoériences sur le terrain se sont limitées 
milieu N. N. N.. chez le rat. le crocodile, le varan 
et la poule. II existe des similitudes morpholo- 
giques entre le parasite et certains stades de 
développement de Tryponosoma groy~ Novy 1906, 
mais l’on expose certaines raisons pour lesquelles 
les deux formes n’appartiennent pas à la même 
espèce mais probablement à deux espèces voi- 
sines. 

l ( 
usqu’à présent 0 quelques petits essais pour 
+?terminer les meilleures méthodesd’application. 

Les chimiostérilisants peuvent êtye utilisés : 

- pour la stérilisation d’insectes élevés en 
:aptivité et lâchés ensuite dans III nature ; 

- en les répandant dons lo nature, mélangés 
i un produit attirant, pour produire la stérilité 
ions les populations naturelles. 

35. SMITH (C. N.) et DAME (D. A.). - La chi- 
miostérilisation. Un domaine nouveau de 
recherche dans la lutte contre la mouche 
tsé-tsé (Chemosterilisation. A new field of 
research in tsetse f ly control). Bull. eprz. Dis. 
Afrr., 1963. Il (4) : 403-14. 

Les succès obtenus dans l’éradication de Coch- 
liomyio hominivorax (Coquerel) dans l’île de Cura- 
qao et ou sud-est des Etats-Unis ont prouvé que 
la technique de stérillsation des mâles, mise ou 
point par KNIPLING (1960). pouvait recevoir 
dez applications pratiques en particulier dans la 
lutte contre les tsé-tsé. Des insectes mâles soni 
stérilisés en vue d’amener progressivement la 
disparition de l’espèce à l’aide de produits chi- 
miques radiomimétiques. L’action de ces chi- 
miostérilisants, d’emploi plus facile que les radia- 
tions, peut : 

- soit empêcher la production des ceufs OL 
du sperme. 

- soit causer la mort des ceufs ou des sperma- 
tozoïdes déjà produits. 

- soit endommager les éléments génétique: 
des spermatozoldes ou des ovules afin de rendre 
impossible le développement des zygotes jus- 
qu’à maturité. 

Les composés radlomimétiques que l’on c 
expérimentés le plus sont I’apholate. le tépc 
(aphoxide. APO) et le métépa (métaphoxide 

MAPO). 
Les mâles stérilisés chimiquement sont apte! 

à concurrencer les mâles normaux. Ainsi de! 
mouches domestiques mâles stérilisées, nourrie! 
pendant cinq jours avec un ‘régime, contenan 
1 p, 100 d’apholate.se sont accouplées à plusieur! 
repyises pendant une période de 28 jours et por 
taient encore du sperme en mouvement dans le: 
testicules. Les femelles inséminées ont Pond( 
des œufs stériles. 

Ils peuvent être efficaces appliqués soit avec la 
nourriture, soit localement, soit comme traite- 
nents rémanents sur les surfaces où se posent les 
“sectes et enfin aux stades précédant la maturité. 

Des résultats encourageants ont été obtenus 
wec des appâts de farine de mots cqntenant de la 
nourriture de mouche et 0,5 p. 100 de iépo ou 
3,75 p, 100 d’apholate sur des tas d’ordures pour 
la destruction des mouches domestiques. Les 
mouches femelles des zones traitées étaient sté- 
riles à plus de 90 p. 100 et les mâles de 10 à 
100 p, 100. 

Les chimiostérilisants peuvent également em- 
pêcher la reproduction des organismes de mala- 
dies dans les espèces vectrices. Mais leur action 
ne se limite pas ou insectes et les effets sur 
d’autres organismes doivent être soigneusement 
évalués. II faut signaler l’intérêt de la chimio- 
stérilisation dans la lutte contre la mouche tsé- 
tsé. D’après KNIPLING (1963) le Iâcherdemâles 
stériles dans la nature présente’ un obstacle 
mqeur : le coût de l’élevage des mouches à sté- 
riliser.Aussi cet auteur préconise t-il l’emploi de 
cette méthode en conjonction avec d’outres 
moyens de lutte contre la tsé-tsé ; ICI pulvérisa- 
tion, par exemple. qui réduirait d’abord les 
populations 0 des mveaux où les lâchers de 
mâles stériles deviendraient rentables. 

Un programme de recherche est actuellement 
en voie d’élaborataon par l’Agence pour le Déve- 
loppement International (AID), le Service de 
Recherches Agronomiques (ARS) du déparie- 
ment de l’agriculture aux Etats-Unis en coopé- 
ration avec te Dépertement des Seivices Vétérl- 
naires de I’Agriculturol Reseorch Council des 
Rhodésies et du Nyassoland. 

36. SMITH (C. N.). LABRECQUE ‘(G. C.). 
BORKOVEC (A. 6.). -Agents chimiques sté- 
rilisants employés en entomologie (Insect 
chemosterilants). A. Rev. Enf., 1964, 9 : 269.84. 
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Les agents chimiostérilisonts sont des produits 

destinés à inhiber la reproduction des insectes 

mâles ?u femelles en agissant à un moment quel- 
conque de leur vie sexuelle. 

Les auteurs rappellent d’abord la stérilisation 

d’insectes d’élevage mâles au moyen des 
rayons X. qui sont ensuite lâchés dans la 
nature dans le but de réaliser un accouplement 
stérile avec des femelles normales. Celles-ci ne 
recherchant pas d’autre fécondation, la multi- 
plication de l’espèce est donc arrêtée chez toutes 
celles q& ont rencontré des mâles traités. 

Après un bref historique, les auteurs exposent 
les trois modes d’action possible des produits 

chimiques chimiostérilisonts : 

- L’inhibition de la spermatogenèse ou de 
I’pvogenèse. 

- L’action Iéthale sur les spermatozoïdes ou 
les ovules déjà formés. 

- L’action tératogène ou même Iéthale 5ur le 

patrimoine chromosom’ique d’insectes soumis à 
l’action de produits radiomimétiques. 

Les auteurs compareni ensuite l’action insec- 
ticide et l’action chimiostérilisante, ei optent 
pour cette dernière en faisant les remarques 
suivantes: Lorsqu’un insecticide détruit 90 p, 100 

d’une population d’insectes mâles et femelles, 
les survivant5 ont toute possibilité pour se retrou- 
ver et s’accoupler avec de pleines chances de 
réussite : mais si, grâce à l’action de produits 
chimiosiérilisants, on atteint 90 p. 100 des mâles 
et 90 p, 100 des femelles, les 10 p. 100,de femelles 
fertiles qui resteront s’accoupleront avec les 
10 p. 100 de mâles Irestés fertiles dispersés ou 
milieu des 90 p. 100 de mâles stériles., Dans ce 
second ca5 les chances de réussiie d’un accou- 
plement fertile sont très faibles. 

Une liste d’une quarantaine de noms de pro- 
duits chimiques d’action stérilisante plus ou 
moins marquée est ensuite donnée, de même que 
le nom des espèces ayant servi aux expérimen- 
tations (65 références bibliographiques). 

Chimiothérapie-Thérapeutique 

37. STEPHEN (L. E.). - La chimiothérapie et la Le Surfen C (Congasin) est sans action. 
chimioprophylaxie des infections à J. simioe 

(The chemotheropy and chemoprophylaxis 
le Glucose en solution bien qu’étant une thé- 

of Trypanosome simiae infections). Vef. Bull., 
ropeutique aspécifique pourrait 5~15 dommage 

1963, 33 (11) : 599.604. 
et sans doute sans grand intérêt êire associé 0 
des trypanocides. 

(Phenan- L’auteur fait un rapide exposé des différent5 Les dérivés des Phenonthridmes (Phenan- 

traitement5 chimiocuratifs et préventif5 utilisés thridinium). 1, 

dans la lutte contre Try@wsomo simioe du porc Suivant les utilisateurs. le bromure de dimi- 

e+ éventuellement du chameau. dium a donné des résultats bons ou mé- 

L’Eméiique Tartrique associé à I’Arrhenol diocres, à la dose de 1 à 3 mg par kg 

(Disodium monomethyl arsonote) a donné (expérimentalement sur lapin splénectomisé 

des résultais inconstants dans le traitement 25 mg/kg. L’association Stibophen 1 g/kg et 

de la trypanosomose du porc. De plus, ce Dimidium 5 mg/kg donnerait de meilleurs 

produit est d’un emploi difficile et dange- ré5ultat5. 
reux quelle que soit la voie d’administration. L’Homidium (bromure d’éihidium) à la dose 

La suspension huileuse serait à préconiser de 12.5 mg/kg et un composé voisin le 

chez les r,orcelets. R. D. 2902 à la dose de 5 mg/kg soni sons 

.‘isateurs. le bromure de dimi- 
jonné des résultats bons ou mé- 

la dose de 1 à 3 mg par kg 
Mement sur lapin splénectomisé 
L’association Stibophen 1 g/kg et 
5 mg/kg donnerait de meilleurs 

ium (bromure d’éihidium) à la dose 
et un composé voisin le 

2 à la dose de 5 mg/kg soni sons 

L’Orpiment à la dose de 0,25 à 2 gr par aciid”. 
semaine a damé de bons résultats. On peui Le chlorure de métamidium donne des résul- 

d’ailleurs ,I’associei à I’éméiique. tats inconstant5 et peu encourag&ants. 

Le Strbophen (Antimosan) est sans action. i’Antrycrde et se5 sels. 
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Expénmentolement le dimethylsulfate wx 
doses de 3, 4 et 5 mg/kg a permis de blan- 
chir des porcs pendant 6 mois (les trypano- 
somes ne disparaissant que 48 heures après 

traitement). 

tive du chlorure d’Antrvcide aux doses de 50 
à 60 mg/kg qui peut donner une protection 
de 3 0 6 mois suivant l’âge des porcs en 
traitement. 

SU~ le terrain les résultats sont beaucoup 
moins satisfaisants pour ne pas dire fran- 
chement mauvais. Des doses de 3 à 5 mg/kg 
entraînent des échecs ou des rechutes au 
cours du traitement de porcs et de chameaux. 
Le chlorure possède une bonne action pro- 
phylactique 0 la dose de 50 mg/kg mais, 
étant donné sa lente vitesse de diffusion et 
le caractère aigu de la maladie, il semble 
judicieux d’employer le Prosalt d’Antrycide 
(3 parties de dimethylsulfate pour 4 de chlorure) 
à raison de 11. 7 mg/kg: 

10 Suramine. 

II propose enfin un schéma d’action chimio- 
prophylactique utilisable dans les zones infes- 

tées de glossines : 
Pour les porcs adultes : administrer le 

complexe Antrycide-Suramine à la dose 

de 40 mg/kg ou bien une dose de 50 mg/kg 
de chlorure avant d’introduire les porcs dans 
la zone dangereuse qui sera suivie d’un #trai- 
tement à 40 mg/kg de complexe tous les 
6 mois. 

Cette thérapeutique a peu d’action sur 
J. simioe. Avec 62 mg/kg. on a pu blanchir 
des porcs pendant 30 jours, mais on enre- 
gistre des réactions au point d’injection. 

le Bérénil. 

Pour les porcelets. il importe de les mointe- 
nir à l’abri des glossines. Pour les jeunes 
porcs. prévoir l’administration de 40 mg/kg 
tous les trois mois jusqu’à l’âge de 9 mois et 
ensuite cette même dose tous les 6 mois. 

Avec 3 à 5 mg/kg les trypanosomes dis- 
paraissent du sang périphérique pendant 
2 semaines. 

10 Pentomidine. 
12,s et même 25 mg/kg sont sans action. 

L’Oxophenorsrne (Mopharside). 
Autun résultat avec 2,5 mg/kg. 

La Cmnolrne 528. 

38. HART (J. A.). - L’efficacité,anthelminthique 
de I’Haloxon sur les strongles gastro-intesti- 
naux adultes ef non adultes du zébu de la 
Nigéria (The anthelmintic efficiency of Ha- 
loxonagainst the odult and im’mature stages 
of the gastro-intestinal strongyles of Nige- 
rian zebu catile). Vet. Rec., 1964, 76 (12) : 
337-40 (Résumé de l’auteur). 

Avec une dose de 5 mg/kg on peut espérer 
faire disparaitre les trypanosomes du sang 
périphérique pendant 8 jours. 

le Jozocide. 
Inactif à la dose de 4 mg/kg. 

L’Haxolon. 0,O. di - (2-chlorethyl) 0- (3 chlo- 
ro-4-méthyl coumariw7yl) phosphate a été 
essayé tant au laboratoire que da,ns la pratique 
rurale quant à son pouvoir anthelminthique à 
l’égard’ des sirongles gastro-intestinaux habj- 
tuellement rencontrés sur le bétail zébu de la 
Nigeria. 

La Nucl&idrne. 
Inactive à la dose de 0.05 mg/kg. 

les complexes de la Suramine. 
On obtient d’excellents résultats avec le 

complexe Antrycide-Suromine,en tenant compte 
uniquement de la quantité d’Antrycide pour 
déterminer la posologie. 10, 20, 40 mg/kg de 
complexe permettent même de traiter des in- 
fections de rechute à la Cinnoline 528 et au 
dim&hylsulfate d’Antrycide. Un tel traitement 
est encore valable lors de la rupture de l’action 
chimioprophylactique du chlorure d’Antrycide 
ou du complexe Antrycide-Suramine. 

Ce produit s’est avéré très efiic,ace contre les 
stades adultes des Hoemonchus spp. et des Coope- 
ria spp. à des doses de 15.30 ou >O mg par kg 
de poids vif. II en a été de même pour les Jrichos- 
tro&ylos spp. aux doses de 30 et 50 mg par kg, 
mais il n’a été possible d’obtenir de bons résul- 
tats 0 l’égard de Oesophagostomum rodmium 
qu’à la dose de 50 mg par kg et, même à cette 
dose, aucune action n’a été notée sur Bunosto- 
mum phlebotomum. 

L. E. STEPHEN recommande l’action préven- 

Le produit a été très efficace contre le 4estade 
larvoireetledébutdu5estadedeHoemonchu:spp., 
ainsi que contre les formes adultes miniature de 
Cooperia spp. II en (1 été de même, quoique à un 
moindre degré, contre le Se stade de Tri+os- 
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trongylus oxel, toutes ces actions s’entendant 
à la dose de 50 mg par kg. Une action partielle 
a été notée sur des Cooperia spp, de 7 jours que 
l’on peut considérer comme des larves 4e stade 
ou à la rigueur comme des larves se préparant 
à muer pour le Y stade, et il en a été de même 
pour le 68 stade de J. oxei. 

A la dose de 30 mg par kg, le produit s’est 
révélé actif contre le 4e stade et le début du 
53 stade larvaire de Hoemonchus 5pp. et les 
adulte5 immatures de Cao~erro, mais partielle- 
ment actif contre le Se stade. 

Aucun des modes de traitement n’a permis 
l’éradication du 4e stade d’0esophogostomum 
rodioium. 

39. PETANA (W. 6.). - L’action in vitro de la 
terramycine sur les Trypanosomes africains 
(The action of oxytetracycline upon african 
trypanosome5 in vrfro). Ann. trop. Med. Pa- 
rosit., 1964, 58 (1) : 13. 

Les essais en vue d’introduire les antibiotiques 
dans la thérapeutique des trypanosomiases sont 
rares, fragmentaires et ne donnent pas de conclu- 
sion. La puromycine (produite par Sfrepfomyces 
olboniger) a, sur le5 animaux de laboratoire, 
donné quelques résultats contre J. equiperdum 
et J. CTVZI, bien que non actif pour ce dernier à 
l’égard des formes intra-tissulaires. Ce même 

antibiotique serait actif contre J. gambiense de 
l’homme (10 guérisons sur 15). L’auteur a entre- 
pris ce travail sur les antibiotiques à la suite de 
la constatation fortuite faite dans un centre vété- 
rinaire. Une chèvre atteinte de pleuro-pneumo- 
nie est traitée à la terramycine et. en même 
temps que guérit sa pleuro-pneumonie, on voit 
disparaître du sang circulant les trypanosomes 
dont elle était infestée, trypanosomes ressem- 
blant à J. congoiense. 

Etudiant l’action de la terramycine à l’égard de 
quatre espèces de’trypanosome soit in vitro soit 
sur le rat blanc, il montre que le produit a une 
action trypanocide contre J. congolense à des 
doses largement compatibles avec la thérapeu- 
tique. mois il est par contre sans action contre 
J. brucei, J. gambIense et J. rhodesiense. La non- 
sensibilité de ces souches à l’antibiotique doit 
permettre d’utiliser la terramycine dons les 
milieux de culture pour 5e libérer des contami- 
nations bactériennes. 

L’auteur constata sans pouvoir l’expliquer que 
lorsque des J. rhodesiense soumis m wfro à une 
forte concentration d’antibiotiques sont inoculés 
à des rat5 blancs, ces dernier5 ont une maladie 
beaucoup plus rapide que lorsqu’il5 sont inocu- 
lés par des trypanosomes non soumis à ce traite- 
ment. 

L’auteur pense également que ces observations 
pyant été faites sur des trypanosomiases inoculées 

par la seringue. il pourrait éventuellement en 
être autrement s’il s’agissait d’une maladie notu- 
t-elle transmise par les tsé-tsé. 

40. GILL (B. S.) et MALHOTRA (M. N.). - Ac- 
tion prophylactique des « Complexes de 
la suramine » (Moronyl) dans !le « Surra » 
(fripanosomo evonsi). (Prophylatic activity of 
suramin complexe5 in « Surra » (trypono- 
somo evonsi). Noi~re, 1963, 200 (4903) : 
285-86. 

La suramine étant de réaction acide forme 
avec d’autres tryponocides qui sont basiques 
comme I’onirycide. le bérénii, /a penfomidine, des 
composé5 insolubles dits «complexes de la 
s”rom,ne ». 

Le complexe suramine-anirycide donne une 
bonne protection contre J. evonsi pendant 
274 jours chez le rat et 170 jours chez la souris. 
cette protection est bien supérieure à celle obte- 
nue par les 2 produits utilisés isolement, soit 
63 jours avec I’antrycide « prosolt » dans un lest 
de 5.000 trypanosomes,etBZjours avec le méthyl- 
sulfate d’antrycide et plus de 60 jours avec la 
sur-amine pour un test de 10.000 trypanosomes. 

Le complexe suramine-bérénii protège complè- 
tement la souris jusqu’à 57 jours etxulement une 
souris sur deux éprouvées 77 J~U~S après le 
traitement. 

41. JAFFE (J. J.). - Etude in vive de l’activité de 
la L-Azaserine ZUT T. equiperdum (In VIYO 
activity of L-Azaserine against Jryponosomo 
equiperdum). J. Prolozool., 1963, 10(4) : 431.36. 

II est connu que certain5 antimétabolites sont 
susceptibles d’interférer dans la biosynthèse 
de l’acide nucléique. D’une manière analogue la 
L-Azaserine est un antibiotique qui intervient 

compétitivement dans la biosynthèse de la purine 
et de, la pyrimidine. 
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Ce produit est étudié ici dons le but de déter- la multiplication des trypanosomes, so” action 
miner son action inhibitrice sur la multiplication étant plus marquée quand l’administration es+ 

‘de Tryponosomo eqwperdum infectant la souris j f  ‘t 
blanche: 

a1 e par la voie intrapéritonéale. 

Les iésultats montrent que. sans être un agent 0” a constaté que le 6-mercaptopurine po- 

curatif, Ia L-Azaserine inhibe temporairement tentialisait l’effet de la L-Azoserine. 

Physiologie - Physio-climatologie 

42. BIANCA (W.). - Réactions thermiques du 
bovin en atmosphère chaude après ab- 
sorption d’eau chaude ou fraîche (Ther- 
moregulatory responses of the dehydra- 
ted ox to drinking cold and worm water 
in a warm environment). Res. vef. Sci., 
1964, 5 (1) : 75-80. 

Six bœufs entretenus 0 une température 
ambiante de 150 ont été privés d’eau pendant 
4 jours PUIS introduits.dans une chambre clima- 
tique à 40oC bulbe sec ou 3205 bulbe humide. 
Après 4 heures de séjour dans cette atmosphère, 
il leur est offert de l’eau à volonté, que celle-ci 
soit fraîche (14oC) ou chaude (4OoC) ils boivent 
chacun environ 65 litres en quelques minutes. 

Les effets de cette ré-hydratation sont variables 

selon que l’eau ingurgitée est fraîche ou chaude. 
Dans le Ier cas. les températures rectales, cuta- 
nées ou sous-cutanées baissent de 1 07. très rapi- 
dement pour la température cutanée, un peu 
moins vite pour la temp&rature rectale, en même 

temps que très rapidement le rythme respira- 
toire passe de 130 à 40 respirations minute. 

Dans le second ca. c’est-à-dire la ré-hydrata- 
tion par l’eau chaude. la ré-hydratation ne 
s’accompagne d’aucune modification des 3 tem- 
pératures mais par contre le rythme respiratoire 
s’élève de 130 0’180 mouvements en une demi- 
heure environ. 

L’auteur discute ensuite plusieurs hypothèses 
susceptibles de donner une explication ration- 
nelle aux phénomènes observés. 

Alimentation - Carences - Intoxications 

43. FERRANDO (R.), HENRY (N.). - Etudes et qui peut modifier considérablement les prévi- 

sur la valeur alimentaire des farines de sions. Car des réductones toxiques, se forment 

viandes (5e note). Rec. Med. Ve?., 1964. 140, à partir des hexosamines du conjonctif au cowz 

(2) : 115-18. du chauffage. 

Les auteurs ont déjà mis en évidence (notes l- 
2.3-4)* une des causes principales de la limita- 44. CALET (C.) et ALBESSARD(A.). - Influence 

tion de la valeur alimentaire d’une farine de 
du mode de distribution des matièresazotées 

viande : sa teneur en élastine et collagène. Ils 
du régime sur l’efficacité et le comportement 

recherchent maintenant si Ig dosage de I’hydro- alimentaire du poussin. Ann. B~ol. Anim.. 1963, 

xyproline, très important dans I’élastine et le 
3 (4) : 353-67 (Résumé des auteurs). 

collagène, peut renseigner sur le taux de ces 
substances dans une farine de viande. Mais il 

On distribue la ration du poussin en deux 

reste à déterminer exactement l’influence du 
repas indépendants. L’un. de nature protidique, 

chauffage appliqué au cours de la préparation 
présente un toux variable de matières azotées 
(50 et 30 p. 100). L’autre est constitué d’aliments 
non azotés qu, sont offerts à volonté. Les pro- 

* Cf. Rev. Elev. Med. "et. Pays trop. 1963, 16, (4) tides étudiés ont des valeurs biologiques très 
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différentes, farine de poisson dans un cas. tour- 1 
‘teau d’arachide et gluten de maïs dans l’outre 
Dans tous les cas, les animaux reçoiventlamêmt 
quantité journalière d’azote. 

Lorsque le poussin recoit de la farine de pois. 
son, le taux protidique du repas azoté n’c 
aucune influence sur le gain de poids corporel 
II n’en est pas de même lorsque l’on s’adresse 
au mélange arachide-gluten pour lequel le taur 
protidique le plus faible permet la croissance Ic 
plus élevée. 

En revanche, pour chacune des deux sources 
azotées. l’influence du taux protidique ne se 
manifeste plus lorsque l’on considère le taux de 
conversion alimentaire ou l’efficacité de I’éner- 
gie du régime. Pour des protides donnés, il 
existe une relation très étroite entre le gain de 
poids et la consommation spontanée d’énergie 
qui n’est absolument pas modifiée par le mode 
de distribution des matières azotées. 

Ainsi la présence de substances ternaires ~VX 
côtés des matières azotées (régime à 30 p. IOC 
de matières azotées totales) ne modifie jamais 
l’efficacité de l’ensemble de l’aliment mais 
retentit parfois sur l’appétit de l’animal. 

45. DELORT-LAVAL (J.), CHARLET-LERY (G.) 
et ZELTER (5 Z.). - Efficacité de quelques 
protidesalimentaires chezleporc. IV.Données 
complémentaires sur l’action de la chlorté- 
tracycline sur le métabolismeazoté. Ann. Biol. 
Anim., 1963, 3 (4) : 369-80 (Résumé des 
auteurs). 

Il 
créatinine, créatine, acide urique), 

Des bilans de huit jours ont été rétablis sur 
huit animaux en croissance groupés par paires, 

L 
dont un sujet rece+t du chlorhydrate d’auréo- 
mycine (20 mg/kg d’aliment sec) et dont l’autre 
servait de témoin. Les animaux consommaient 
alternativement un régime protéiprive ou à 
4 p. 100 de protéines de tourteau de sola enri- 
chies de 1,2 p. 100 de DL-méthionine. 

En régime azoté. il abaisse fortement I’excré- 
tion azotée urinaire. ce qui conduit ii une amé- 
lioration très nette de la rétention apparente 
(41,6 p, 100) et de la valeur biologique 

, (Il,4 p, 100) des protéines en régime hypoa- 
zoté. 

L’économie d’azote urinaire porte principa- 

Une nouvelle recherche a été effectuée pour 

mieux préciser le lieu d’intervention de la chlor- 
tétracycline dans le métabolisme azoté.du porc, 

en étudiant la répartition des composés azotés 
urinaires (urée, ammoniaque. azote aminé, 

L’antibiotique ne manifeste aucune action sur 
la perte azotée endogène. 

lement sur l’urée, plus faiblement sur I’ammo- 
niaque et l’azote aminé, alors que la créatinine 

tt la créatine restent inchangées. On émet I’hy- 
pothèse qu’une modification, en lieu ou en temps, 
3e l’absorption intestinale de certains acides 

nminés limitais entraînerait un meilleur équi- 

libre de ces éléments au niveau du sang porte, 
sans exclure une intervention systématique. 

Pâturages - Plantes fourragères 

46. SMITH (C. A.). - Ensemencsment de Iégu- rendements en fourrage et. par suite. d’augmen- 

mineuses fourragères dans une prairie à ter la production animale. 

fiyporrheniode la Rhodésie du Nord. (Over- Deux légumineuses prometteuses, Sfylosonihes 
sowing posture legumes intotheHyparrhenia gracilis et Glycine ]avonico ont été ensemencées 

grassland of northern Rhodesia) Nature. dans une prairie à Hyporrhenia à la station 

1963, 200 (4908) : 811.2. de recherches centrale de Mazebuko dans la 
Rhodésie du nord. La composition botanique 

Etant donné que l’azote représente l’élément moyenne en poids du pâturage était vyporrhenio 
essentiel de la nutrition végétale et animale. en dissolufa 54 p. ,100, H. filipendula 20 p. 100. 
zone tropicale, l’implantation de légumineuses 1 Heferopogon confortus 15 p, 100, outres espèces 
fourragères efficaces dans les pâturages naturels ’ 11 p 100 Leveld a été brûlée” 1961,à la fin de la 
constitue une méthode facile pour améliorer les 

1 .’ : 
saon seche et les légumineuses ont été ensemen- 

110 
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cées dans des parcelles dont le sol avait été 
ratissé. Toutes les parcelles ont reçu une fumure 
de fond de 200 livres/acre de superphosphate 
1(8,3 p. 100 de phosphate). 

La reprise des légumineuses o. eté bonne, leur 
écartement moyen étant de l’ordre de 25 planfs/ 
pied% le 28 janvier 1963. 

Comparé au témoin (veld naturel), I’incorpo- 
ration de S. gracilis a doublé le rendement en 
,matière sèche. quintuplé le rendement en pro- 
téines brutes et décuplé le rendement en pro- 
-téines brutes assimilables. L’augmentation de 
rendement due à G. Javanico a été d’environ la 
,moitié de celle due à S. gracilis. 

On suppose généralement que les rendements 
<res pâturages composés d’espèces sélec?ionnées 
-dépasseront les rendements des pâturages 
-autochtones dans de meilleures conditions de 
fertilisation et d’aménagement. Toutefois, lors 
.d’un essai effectué à la station de Mozabuka 
somportant 4 niveaux de fertilisation et mettant 
en comparaison directe une parcelle de veld à 
.Hyporrhenia et un pâturage de Chlorls goyw~a, 
le rendement du veld a dépassé celui du pafu- 
rage à C. goymo. Par conséquent, il n’est tou- 
jours pas prouvé que lelobour.et le réensemen- 
xement des pâturages vigoureux à Hyporrhenm 
.soient nécessaires. 

Etant donné que l’assimilation des protéines 
est généralement le facteur limitant de la nutri- 
tion du bétail, le décuplement de la teneur en 
~protéines brutes assimilables entraîné par l’ad- 
~jonction de S. grocilis devrait permettre une oug- 
menfofion potentielle importante de la produc- 
tion animale. 

47. HARVEY (J. M.) et Coll.-Influence de l’or- 
ganisation du paturage et de la supplémen- 
tation en cuivre sur le taux de croissance des 

Hereford en Queensland Sud-Est (Influence 
of grazing management and copper supple- 
mentation on the growth rate of hereford 
cattle in South-Eostern Queensland). Qd. 1, 
Agric. Sci.,1963. 20 (2) : 137-59 (Résumé de 
l’auteur). 

Une étude de 4 ans o permis d’évaluer le rôle 
des modes de paturage et de la supplémentation 
sn cuivre sur le taux de croissance des Hereford 
nntretenus essentiellemenf sur des pâturages à 
‘aspofum dilafatum. Deux systèmes ont été 
:omparés : l’un de pâturage fixe, I’gutre de 
)âturoge en rotation de 7 jours sur 4 enclos et 
:omme on sait qwla région est connue pour son 
nanque de cuivre, la moitié de chaque groupe 
:n expérimentation, a recu, à intervalle régulier, 
âne injection intra-veineuse de sulfate de ,cuivre. 

La pousse fut suffisante 2 années sur 4, dans 
es pâtures en rotation pour en avoir en janvier- 
‘évrier. Par contre en 1957. environ 56 tonnes 
j’ensilage furent constituées 0 partir de ces 
xîturages et redistr,ibuées aux animaux de juin 
i décembre de cette année. En 1959, on put dis- 
mser de deux fois plus de pâturages ef aucune 
:onservation ne fut mise en ceuvre. ~ 

Des résultats expérimentaux, il est possible 
de conclure : 

10 A la charge d’un animal par acre dans cette 
région, le taux de croissance des Hereford n’est 
pas affecté par la pâfure rotative seule. 

P La rotation facalife la conservation au cours 
des années pendant lesquelles les pluies tombent 
en décembre-janvier. 

30 La réalimentation. par fourrage conserve 
un supplément à la fin de l’hiver, augmente 
nettement la productivité. 

40 La thérapeutique par le cuivre peut, dans 
certains cas, donner de bons résultats. 

Techniques de laboratoire 

-48. TERPSTRA (C.) et HOPE-CAWDERY (M, J.). 
-L’utilisation de bandes de papier filtre dans 
la fixation du complément et la diffusion 
en gelose en matière de pleuropneumonie 
contagieuse rhe use of tîlter paper strlps 

,in the complement fixation test and agar gel 

diffusion test in contagious bovine pleuro- 
pneumonia). Vef. Rec., 1963, 75 (48) : 1307-e. 

Le sang d’animaux présentant une fixation 
positive à la pleuropneumonie récolté sur des 
bandes de papier buvard (Crown. pesant 
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15,2 mg par cmz) a éié élué en eau physiolo- quels la détermination du glucose~vrai par une 
gique. technique très simple. 

La quantité élu& 0 partir d’une surface de 

8 x 20 mm pendant une heure dans 0,s ml de 
solution saline a donné, essayée par micro- 
fixation du complément, une réaction positive 
dont le titre n’était pas significativement diffé- 
rent de la dilution à l/lOe du même sérum: les 
papiers étant testés de 1 0 4 semaines après le 
prélèvement, et leurs extrait5 n’etant pas inac- 
tivés. Les prélèvement5 récenis demandent une 
inactivation préalable opérée SUT I’éluat après 
que la fibrine se soit déposée. 

II o été ainsi réalisé 110 réactions, dont 96 posi- 

tives et 24 négatives sans discordance avec la 
réaction classique. 

C’est pourquoi l’article de P.’ DESNUELLE et 
l’ensemble du numéro des Annales de Biologie 
clinique consacrés à I’enzymologie ont paru 
dignes dëtre remai-qués. 

L’article rend compte du fractionnement des 
enzyme5 et seuls les spécialistes seront intéressés. 
La complexité des manipulations ne permet pas 
en effet à un laboratoire hormalement équipé 
de les réaliser. 

Les éluats utilisés dans les réactions de préci- 
pitation en gélose ont donné des résultats en tous 
points comparables. 

Par contre, le dosage des enzymes nécessaire 
pour mettre au point toute technique les utilisant 
intéressera tous ceux qui désireront pratiquer 
un dosage enzymatique. II conviendra de les 
mettre notamment’en gardecontre les très nom- 
breuses erreurs possible5 dons ce domaine de la 
cinétique enzymatique. 

II semble que, avec ce type de prélèvement 
qui présente par ailleurs des avantages que l’on 
devine aisément, le produit prélevé conserve son 
activité anticorps pendant au moins un mois. 

4.9 DESNUELLE (P.). - Techniques de dosage 
et de fractionnement des enzymes. Ann. Bio. 
clin., 1964, 22(1-2) : 3-15. 

Les récents développements de I’enzymologie 
permettent d’espérer que bientôt de nombreux 
dosages extrêmement spécifiques pourront être 
pratiqué5 couramment. 

L’auteur dégage, en conclusion les critères 
auxquels doit satisfaire la déterminaiion quan- 
titative d’un enzyme. La spécificité du substrat 
étant d’autant plus grande que l’enzyme est 
moins pur, et le princ,ipe de la mesure 5e rame- 
nant à celui d’une vitesse de réaction, il faut 
étudier la cinétique de la réaction, et des expé- 
riences préalables, témoignant de la propor- 
tionnalité de la vitesse de réaction à la quantité 
d’enzymes, sont nécessaires. II faut garder pré- 
sent à l’esprit que la mesure est une variation 
par unité de temps. 

Pour les laboratoires équipés de spectropho- 
tomètre leur permettant des nxwres 0 340 ml* 
ou à la rigueur à 366 p, un fabricant a dé@ 
vis au point de nombreux «tests ». parmi les- 

Le reste de la revue envisage les incidence5 
de I’enzymologie dans les différentes branches 
des sciences biologiques et montre, s’il en était 
besoin, l’importance grandissante de cette dis- 
c~ipline. 

Industries animales 

50. CHARLES (D. D.). - Classification de la 

I .’ 

art& qui propose une classification qui a le 
viande de boeuf par spécification (Classi- trlple avantage de la clarté, de la simplicité et de 

fying trade beef by specifications). Aust. vel. ,Ia solidité scientifique. En effet, l’auteur a montré 
J.,1964, 40 (1) : 27-9. le5 relotlons statistiques qui existent entre I’épais- 

seur de la graisse au niveau des côtes et l’état 
Au moment olr s’organise le marché de la de la musculature. II propose donc ‘que la car- 

viande de boucherie en prévision de la libérali- casse soit définie par le sexe, l’âge, le poids et 
sotion des échanges, il est bon de signaler cet l’épaisseur de la graisse, tous ces éléments 
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faciles à rassembler ou momeni de I’abatiaae, 
figurant soit sur la cawxse, soit sur une étique% 
qui lui serait attachée. 

les pe;ites peaux. Lés cuirs servent à la confec- 
tion des sandales. 

Ainsi, un bœuf de 2 à 3 ans. pesant de 500 à 
600 livres oyant une graisse de couverture de 
3/10 à 5110 serait identifié de la façon suivante. 

0 2-3 5-600 3-5 
Sexe (0X) âge poids graisse de 

couverture 

SI. ROBINET (A. H.) et LOBRY (M. A.). - 
Le tannage artisanal au Niger. Aspects et 
perspectives. Bull. épiz. Dis Afr.. 1963, I I (4) : 
427.36. 

Le tannage artisanal est relativement bien 
développé au Niger. Des enqvêies effectuées 
dans les régions de Maradi, Zinder et Tohouo 
font ressortir les différents aspects de cette acti- 
vité. leurs résultats, les améliorations souhai- 
tables et les perspectives d’avenir. 

Depuis 5 ou 6 ans. la profession marque une 
réduction sensible due à l’introduction d’articles 
finis en cuir ou en plastique et succédanés. Elle 
se limite à un artisanat travaillant épisodique- 
ment dans les villages et zones nomades. 

Le travail s’effectue en plein air avec un maté- 
riel encore rudimentaire. Les plus petlts ateliers 
traitent 10 à 20 peaux par semaine, les plus 
importants 40 à 50 peaux. La fabrication se fait 
à la demande et s’interrompt pendant les cul- 
tures et la saison des pluies. 

Les matières premières. peaux et matières 
tannantes puis les différentes phases du travail 
des peaux sont passées en revue. 

La bonne conservation des peaux’& difficile 
et dans les conditions actuelles, rares sanf les 
produits d’une réelle valeur qui sortént des ate- 
hers. La qualité des peaux reste généralement 
médiocre, sauf pour les moutons.’ L’artisanat 
utihse les peaux rejetées par le comnierce d’ex- 
portation. 

Les matières lannontes. La cendre et la chaux 
sont utilisées comme produits d’épilage et de 
pelanage ; le « Fataka » et l’urine de vache 
comme produits de déchaulage et de confitage, 
les gousses de « Bagaroua ». le sel, le lait frais, 
l’alun comme produits tannants ; I’huile d’ara- 
chide et le beurre comme produits de t%issoge ; 
les produits colorants sont Synth:étiques ou 
extraits de plantes. 

Les méthodes de travail des peaux sont 
décrites : trempe ou reverdissage, pélanage, 
épilage. écharnoge, déchaulage, confitage, rin- 
cage, tannage proprement dit, finissage et tein- 
ture. 

Les résultats se révèlent médiocres. La tannerie 
nigérienne dotée d’une matière première abon- 
dante reste insuffisamment développée et n’est 
pas en mesure de ,produire un cuir de quahté. 
Des améliorations techniques sont indispensables. 
D’après les auteurs, il serait souhaitable de 
créer un établissement national unique, suppri- 
mant I’ortisanaf actuel et garantissant une pro- 
duction régulière et de qualité. Cela permettrait 
de conquérir des marchés extérieurs. 

BIBLIOGRAPHIE 

52. ‘VARENNE (H.), RIVE (M.) et VEIGNEAU (P,). 
- Guide de I’Elevage du lapin. Rentabilité- 

Médecine. Vol. 16 x 24,408 pages, 56 figures 
noir, 16 figures couleur. Librairie MA- 
LOINE S. A. éditeur. Paris. 

C’est dans la perspective d’une évolution de 
(‘élevage traditionnellement familial du lapin 
vers une formule semi-industrlelle que se placent 
les auteurs, trois docteurs-vétérinaires dont l’un 

est Directeur du Laboratoire national de re- 
cherches sur les maladies du lapin et les deux 
autres directeur et assistant du Laboratoire 
départemental de Maine-et-Loire en renouve- 
lant la vision que nous avions d’un élevage 
mineur et retardataire. Ils ont été, depuis plus 
de dix ans, en relation permanente avec les 
éleveurs de lopins de différentes régions et nous 
livrent le fruit de leur expérience et de leurs 
réflexions. Cet ouvrage de grande vulgarisation, 
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en six oarties sui sérient les Droblèmes. avideles facon wrticulière. Des DI~S watiaues d’amé- 
pas de’l’éleveu~ novice qui voudrait entre-prendre 
l’élevage parfois délicat du lapin, et donne de 
précieux conseils à ceux qui, le pratiquant déjà, 
voudraient l’orienter dans un sens plus rationnel 
et plus rentable. 

Un court historique replace le lapin dans le 
contexte de sa domestication par l’homme, le 
situe économiquement, aborde les différentes 
formes d’élevage pour admettre qu’il n’existe 
guère actuellement en France qu’un élevage 
familial, e+ fait le point des organismes qui s’y 
intéressent (sociétés, presse, expositions, syn- 
dicats). 

La seconde partie aborde la question du choix 
de la race, qui permet une revue, agrémentée 
d’agréables reproductions photographiques en 
couleur, des principales races métropolitaines, 
avec une mention particulière pour le lapin 
angora. 

Le logement est étudié dans une troisième 
partie, en même temps que les focieurs clima- 
tiques. et de nombreux exemples, photos, cro- 
quis, permettent de se rendre compte de ce qu’il 
est souhaitable de réaliser. Des formules sinon 
nouvelles, du moins peu répandues sont préco- 
nisées, comme l’élevage sur grillage, accompo- 
gn&s d’indications pratiques et de «tours de 
main », comme la « boîte 0 nid » par exemple, 
qui donnent à penser que le problème a été 
étudié à fond et sur le plan des réalisations. 

Dans la quatrième partie est évoquée avec 
précision et compétence la question mal connue 
de l’alimentation du lapin à laquelle la routine 
et les préjugés tiennent encore lieu de notions 
de base. L’empirisme qui préside encore au 
calcul des rations explique de nombreux échecs 
et les auteurs s’évertuent 0 poser les principes 
d’une alimentation rationnelle. Tout en tenant 
compte (avec prudence) des valeurs alimentaires 
théoriques des aliments distribués, ils insistent 
sur I’intérêt’de la prkentation des aliments sous 
forme de granulés, soit d’entretien à valeur 
nutritive réduite, soit de complément, à haute 
valeur nutritive. dirigée soit vers I’engraisse- 
ment, soit vers l’allaitement. 

La conduite proprement dite de l’élevage du 
lapin fait l’objet d’une cinquième partie. Un cha- 
pitre réservé à l’anatomie et à la physiologie du 
lapin permet d’en comprendre les différentes 
phases. L’élevage du lapin angora est Iraité de 

Ii&& adaptés à chique ck complètent ce 
chapitre qui donne égal,ement des indications 
fort utiles pour la préparation des lapins à la 
vente et pour l’utilisation des sous-produits. 

L’ouvrage ne serait pas complet si la palho- 
logie du lapin n’était évoquée en une centaine de 
pages fort bien illustrées. II était bon d’en rappe- 
ler l’essentiel afin que l’éleveur puisse avoir, 
rassemblées et ordonnées, toutes les connais- 
sances qui l’intéressent. II est certain que cette 
partie ne prétend pas être un exposé exhaustif 
de la pathologie du lapin, mais tel qu’elle est, 
elle suffira dans la majorité des cas. 

La lecture de ce résumé peut donner à penser 
qu’en somme il n’y a là rien de bien neuf car 
toutes ces questions ont déjà été plus ou moins 
heureusement traitées dans d’autres ouvrages. 
II n’en est rien car l’esprit qui a animé les auteurs 
dans leurs travaux est tout à fait nouveau. Leur 
souci majeur a été, en effet, de faire évoluer un’ 
élevage encore peu dynamique, de le signaler 
comme un complément de revenu. voire d’amor- 
cer une spécialisation dans la, production du, 
lapin. En somme de faire en sorte que le lapin 
suive l’exemple de la volaille et quitte la demi- 
obscurité dons laquelle il stagne. Certes l’élevage 
industriel spécialisé n’est pas réellement conseillé 
mais entre ce stade et celui actuel d’un élevage 
familial, empirique. peu productif (morialité 
50 p. 100) réalisé pwignorance dans des condi- 
tions d’hygiène et d’alimentation précaires, il y  a 
place pour nombreux stades intermédiaires 
ihtéressants, dont les principaux sont (pages 276 
et suivantes) : 

10 L’élevage familial rénové par 
- un habitat plus rationnel (ratelier. trémies. 

élevage sur grillage) : 

- un effort vers la sélection (choix des repro- 
ducteurs) ; 

- une alimentation améliorée (système des 
granulés) : 

- une reproducti,on systématisée (restriction 
des portées et choix de la saison) : 

- une prophylaxie des mbladies contagieuses 
qui ne nécessite pratiquement aucun investisse- 
ment. 

20 L’élevage fermier qui, obéira aux mêmes 
principes généraux que précédemmeni sur une 
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échelle plus importante et qui en diffèrera sur- 
tout par les questions d’alimentation (cultures 
fourragères) et par les investissements encore 
restreints qui accompagneront son amélioration. 

30 L’élevage semi-industriel qui doit être pensé 

avant d’être entrepris et nécessitera naturel- 
lement des investissements notables. 

C’est donc essentiellement dans un effort en 
vue de rendre dynamique un élevage trop tra- 
ditionnel et trop méconnu, dans le souci de rester 
sur un terrain avant tout pratique, dans la 
constante préoccupation de dégager les condi- 
tions de sa rentabilité que réside l’intérêt d’un 
ouvrage qui rendra de signalés services à tous 
ceux qui s’intéressent. à quelque titre que ce soit, 
à la cuniculiculture. 

53. EUZEBY (J.). - Les maladies vermineuses 
des anfmaux domestiques et leur incidence 
sur la pathologie humaine. Tome 1. - Ma- 
ladies dues aux Némathelminfhes. Fasci- 
cule II, 844 p. 268 fig. - VIGOT Frères 
éditeurs. Paris, 1963. 

Le second fascicule du Tome premier du livre 
du Professeur EUZEBY «Les maladies vermi- 
neuses des animaux domestiques et leur inci- 
dence sur la pathologie humaine » étudie le: 
affections parasitaires suivantes : 

1, - Trichostrongylidoses gastro-intestinale! 
des Ruminants, des Equidés, des Porcins, de! 
Rongeurs, des Carnivores et des Oiseaux e 
leur rapport avec les Trichostrongylidoses dc 
l’homme. 

2. - Les Strongylidoses des Ruminants, de! 
Equidés et du Porc. 

3.,- Les Ancylostomidoses des Carnivores e 
des Ruminants et leur incidence sur la Patholo 
gie humaine avec les « Larva migrans » si fré 
quentes en Afrique. 

4. - Les Syngamidoses des Volailles et de! 
Mammifères. 

5. - Les Dioctophymoses des Mammifères é 
les Eustrongylidinoses aviaires. 

6. - Les Ascaridoses imaginales et larvaire, 
des Mammifères et la « larva migrons » Ascari 
dienne. 

7. - Les Hétérocheilidoses des Ansériformes 

8. - Les Oxyuridoses des Mommif&es et 
l ‘Entérobiose de l’homme. 

9. - Les Hétérakidoses des volailles (Asca- 
-idioses, Hétérakioses et Subuluroses) et des 
; tiammifères. 

10. -Les Affections dues aux Rhobditidés 

( :Strongyloidoses = Anguilluloses). 

11, - Les Acanthocéphales des Mammifères. 
, des Oiseaux et des Poissons. 

12. - Les Pseudo-parasites par Gordlens. 

Pour chacun de ces chapitres, le Professeur 
l EUZEBY a suivi le plan classique qu’il avait 
déjà employé dans ses précédents ouvrages, se 
penchant plus sur la biologie des parasites, les 
désordres qu’ils provoquent et les mesures pro- 

l phylactiques à mettre en euvre’que sur leurs 
:aractères purement morphologiques. II en 
résulte que la classification proposée est. dans 
certains chapitres, un peu différente de celle 
l habituellement adoptée par les nématologistes, 
, :e dont l’auteur prévient très loyalement le 
lecteur. Chaque grande question est rédigée 
sous forme monographique : 

- Définition, synonymie. 
- Espèces affectées. 
- Répartition géographique, épidémiologie. 

i ) - Etude des parasites : caractères morpholo- 
giques. caractères biologiques (Habitat, nutri- 
tion, cycle évolutif, résistance), caractères phy- 
sio-pathologiques (pouvoir pathog&e, pouvoir 

t 
toxigène, pouvoir antigène). 

- Etiol@e : source de parasites, modalités 
de l’infestaiion. réceptivité des individus. 

j !  
- Etude clinique et anatomique. 
- Pathogénie, immunité. 
- Diagnostic : clinique, nécropsi{ue et expé- 

t rimental. 
- Pronostic. 
- Traitement. 
- Prophylaxie. 
- Incidences sur la pathologie humaine. 

t 
La fin du vol,ume comprend deux index des 

maladies en foncvion des organes intéressés et des 
espèces animales réceptives, un index alphabé- 

5 tique général et une table des motièt+s très 

détaillée. 
Le livre du Professeur EUZEBY est donc un 

ouvrage moderne, fort bien fait et très complet, 
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puisqu’il comporte plus d’un millier de réfé- 
rences bibliographiques pour les treize sujets 
traités. 

Il s’agit en quelque sorte d’une véritable ency- 
clopédie qui n’a nulle part son équivalent ei 
qui mérite de figurer, en bonne place, dans la 
bibliothèque de vétérinaires,, de médecins, de 
pharmaciens ou de biologistes travaillant Outre- 
mer et aux prises constamment ou incidemmeni 
,avec les problèmes du parasitisme. 

L’ouvrage, bien présenté et illustré d’une ico- 
nographie en partie originale, est écrit dans un 
style clair et concis facile à lire. 

Félicitons donc le Professeur EUZEBY de ce 
«monumental » travail qui fait honneur à son 
auteur et souhaitons qu’il trouve auprès~ du 
public l’accueil qu’il mérite. 

54. VASSILIADES (G.). - Contribution à la con- 
naissance de la tique africaine Rhipicepha- 
lus senegolensir Koch, 1844 (Acoriens, Ixo- 
doideo). Mémoire. Zoologie. Dakar, 1964. 

La systématique des Ixodoïdeo est complexe : 
dans bien des cas les seuls caractères morpholo- 
giques ne permettent pas de séparer les diffé- 
rentes espèces. 

Depuis quelques années de nombreux acoro- 
logistes ont effectué wr ,le continent africain 
des études biologiques et écologiques qui ont 
amené ces auteurs à reprendre la systématique 
de plusieurs espèces mal différenciées. 

L’auteur entreprend ici une étude approfon- 
die de l’espèce Rhipicepholus senegalensis et +en+e 
de la différencier des espèces très voisines oppar- 
tenant (1” même groupe, telles que Rhipicephoius 
simus. Rhipicepholus groupe sunus d’Afrique 
Occidentale et Rhipicepholus longus. 

L’ouvrage de 93 pages ronéotypées, comprend 
trois parties : Générolifés : Biologie ; Morphologie 
etierne. 

Dans le chapitre de la Biologie, l’auteur 
,étudie tout d’abord le cycle évolutif en labora- 
toire, à partir d’élevages expérimentaux. Les 
hôtes utilisés sont, pour les larves, le souriceau 
(Mus musculus) : pour les nymphes, le lapin 
domestique (Oryciologus cuniculus) et pour les 
adultes le lapin domestique et le veau (60s 
Tourus). Le point de départ des élevages a été 
constitué par des femelles prélevées sur des 

bovins de la statibn vétérinaire de Sangalkam. 
près de Dakar. 

Pour obtenir artificiellement le premier repas 
des larves, l’auteur utilise soit la méthode de 
Brumpt, soit une ‘méthode originale mise au 
point au laboratoire et consistant à réaliserdans 
un cristallisoir, un « ferrarrum’x imitant un ter- 
rier de rongeur. l’hôte étant constitué par une 
portée de souriceaux avec leur mère. C’est avec 
cette méthode que l’auteur a réussi le plus d’éle- 
vages. 

De cette étude, il ressort que la durée des 
stades, bien qu’lnconstante, n’est pas inférieure 
i 79 jours, ni supérieure à 166 jours. 

L’auteur donne ensuite la liste des hôtes 
vaturels. liste établie d’une part à l’aide, d’ou- 
brages antérieurement édités, d’autre part, à la 
uite de déterminations faites wr des récoltes 
xrsonnelles ou de provenances diverses. Un 
grand nombre d’hôtes sont porteurs de Rhipi- 
:epholus senegolensa Les immatures ne se 
gorgent que sur les petits mammifères. Les 
Id&es se fixent sur les ongulés et les carnivores. 
;ont abordées ensuite : la distribution géogra- 
chique (lieux de récolte, distribution’ en fonction 
jes zones botaniques et des aires climatiques), 
:t la fréquence saisonnière. 

A partir de ces données. l’auteur décrit le 
:y& évolutif de Rhrpicepholus senegolensir tel 
qu’il doit se dérouler dans les conditions natu- 
.ellf?5. 

En conclusion, Rhipicephalus senegolensis est 
ine tique d’Afrique Occidetitale et Centrale, 
ocalisée aux régions pluvieuses, et à cycle tri- 
)hasiqve. 

Dans la troisième partie de cet ouvrage, l’au- 
eur aborde I’titude morphologique externe de 
‘aeuf, de la larve, de la nymphe, de l’adulte 
nâle et femelle, ce qui lui permet d,e définir les 
:ritères morphologiques de l’espèce. La diag- 
rose spécifique, qui est très difficile cher les 
mmatures. permet par contre de bien différen- 
ier les adultes. Le critère morphologique fon- 
lamenta1 de l’espèce est constitué par la des- 
ription précise du gonopore femelle : afrium 
:ussi large que la largeur du vagin : bords 
.ntérieurs de la lèvre postérieure présentant un 
-ès fin rebord hyolin ;sclérites atriaux aussi 
vges que l’épaisseur du vagin, bien chitinisés 
t de forme sinueuse, donnant à l’ensemble de 
atrium un aspect erl lyre caractéristique. 
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L’étude morphologique de cet organe a été réa- 
lisée en utilisant la méthode préconisée par 
Mme FELDMAN-MUSHAN. 

L’utilisation simultanée des critères fondamen- 
taux : distribution ‘géographique. ponctuations 
et gonopore femelle permet de bien distinguer 
Rhipicepholus senegalensis des espèces voisines : 
Rhipicepholus simus, Rhipicepholus groupe simus 
d’Afrique Occidentale et surtout Rhipicepholus 
longus dont l’aire de distribution chevauche. 
dans la Ségion des savanes oubanguienne, celle 
de Rhipicepholus senegolensis. La morphologie 
du gonopore femelle de ces deux espèces est 
distincte et constitue le caractére differenciateur 
essentiel. 

L’ouvrage est bien illustré (7 photographies, 
13 planches de dessins clairs et précis) et a valu 

à son auteur. de la part de la Commission d’Exa- 
men de l’université de Dakar, la mention «Très 
Bien ». 

55. CUTHBERTSON (D. P.), ed. - Améliora- 
tion dans le domaine de la nutrition et des 
sciences annexes (Progress in nutrition and 
ollied sciences). Edinburgh. London, Oliver 
and Boyd. 1963, XVII-452 p, 

Ce +olumineux ouvrage luxueusement pré- 
senté est édité 0 l’occasion du cinquantenaire 
du Rowett Reseorch Institute et apporte le témoi- 
gnage de son activité durant ces cinquante der- 
nières années. C’est pourquoi il se présente sous 
la forme d’un travail collectif et se trouve pré- 
cédé non seulement de la présentation du person- 
nel scientifique, mais encore de I’historique 
détaillé du Rowett Insfitute depuis sa fondation 
en 1913. 

Etant donné l’importance de l’ouvrage et la 
densité des informations qu’il contient, nous 
l’analysons ci-après chapitre par chapitre, en 
priant le lecteur de se reporter au texte original, 
chaque fois que cela sera nécessaire car il n’a 
pas été possible de r&~mer de manière parfaite- 
ment satisfaisante et suffisamment détaillée un 
ensemble de textes constituant le compte rendu 
déjà condensé de longues années de travaux. 

1914.-Programme de 5.000’ £ du collège 
d’agriculture d’Aberdenn pour construire 
un laboratoire en bois sur la ferme, avec 
1 SO0 ZE de frais de fonctionnement annuel. 
Programme = analyse des navets destinés 
à la nourriture du bétail. 

1914-1918. - Guerre. 

1919. -Le laboratoire de l’Ecosse du nord 
est rattaché à la chaire d’agriculture de 
Cambridge. Frais de fonctionnement pas- 
sant de 1.500 à 4.000 £ par an. Le bâti- 
ment initial des Crailistone est terminé. 
50.000 £ sont trouvées dont 25.000 de 
subvention (1 f: p 1 5). 

1922. - Inauguration par le Reine Mary des 
nouveaux bâtiments, situés plus près de la 
ville, sur Bridgefoot Farm. acquis grâce 
à un don de 2.000 £ de Mr ROWEn. 

1925. - 62 publications, phase financière dif- 
ficiledu démarrage terminée. ‘Ferme expé- 
rimentale d’élevage de Duflue offerte par 
M’. DUFLUE 12.000 E. 
Bibliothèque Reid. Don du Dr REID : 
5.000 £ 

1928. -Mission 0 travers l’Empire’ britan- 
nique aboutissant à la création à Ottawa 
d’un comité non officiel de coopération 
pour la recherche qui publiera les Nutri- 
tion Abstracts et des Revues. 
Les analyses et les extraits servant aux 
chercheurs de l’Institut sont !transformés 
en « atistrocts » destinés à tous les labo- 
ratoires de l’Empire et édités sous forme 
de revue dont le comité de direction 
comprend un prix Nobel. 

1929. - Strpthcona House. logement pour 
les assistants et les visiteurs. Don ,de 
Lord STRATHCONA 8.000 £. 
Diversificotion des activités - (Nutrition 
humaine, distribution gratuite du lait dans 
les écoles..., etc.). 

1939. - La guerre. 

1. BOYD ORR (1.) - !-lislor/que de I’lnsfifut Roweti 
de 1913-1945 (History, of the Rowett Institute Style alerte non conventionnel, ne dissimu- 

1913-1945). pp. 1-15. lant pas les petits côtés des grandes affaires. 
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2. CUTHBERTSON(D. PJ - Hisfoire de I’lnstiful 
Rowetl de 1945 0 1963(History ofthe Rowett 
Institute 1945.1963). pp. 17-Z.. 

Nouveau départ : difficile. 

1953. -Construction d’un bâtiment destiné 
aux études métaboliques à l’aide d’iso- 
topes radio-actifs. 

1955. - Mise en service du calorimètre 
pour animaux jusqu’à 25 k, le premier 
conGu pour usage vétérinaire. 

1956. -Accord avec les IaboratoiresWelIcome 
pour construire une unité «infectée ». 
Inauguration de 2 nouveaux laboratoires 
érigés avec l’aide de la fondation Kellog. 

1958. - Inauguration de la section de nutri- 
tion de la truie. 

1959-60. - Don de la Fondation Rockfeller 
de 14.750 £ pour l’achat d’un analyseur 
automatique des acides aminés. 

1960-61. - Agrandissement des services des 
radio-isotopes. 

3. LUEBOCK (0.) -Origine et début de 10 F. A. 0. 
(Origins and early development of F. A. 0.) 
pp. 23-30. 

4. SYNGE(R. L. M) - Quelques aspects nutrifion- 
nefs de la fraction azotée non prolidiqoe 
des plantes (Some nutritional aspects of the 
« non-protein nitrogen » fraction of plants), 
pp. 31-41. 

Les substances azotees non protidiques des 
plantes sont variées comprenant en particulier 
les nitrates, l’urée et les uréides : les purines. les ’ 
pyrimidines nucléosides, les nucléotides et les 
acides nucléiques. les bétaines, les alcaloïdes, les 
porphyrines et une nuée d’autres substances h 
faible concentration. Mais les plus importantes 
sont les aminc-acides représentant 70 à 80 p. 100 
des composés azotés non protidiques. Ils semblent 

invariablement être accompagnés par de plus 
petites quanti& de groupes d’amino-acides 
non protéiques. Ces derniers et leur signification 
métabolique dans la plante ont fait l’objet des 
études’ de la section de chimie protidique de 
l’Institut. 

La notion de complexité de ce groupe a été 
acquise par les aut,eurs qui n’ont cependant pas 
réussi à isoler un composé à l’&at pur. 

Le mélange des amino-acides essentiels pré- 
sents dans les plantes a une valeur nutritive infé- 
rieure à ceux existant dans la plupart des pro- 
téines ce qui justifie la vieille pratique d’assigner 
la moitié de la valeur de I’Azote protidique 
à I’Azote non protidique. tout ou moins pour les 
non-ruminants. Pour les ruminants, bien que le 
problème soit plus complique, il semble que la 
valeur des acides aminés non proteiniques qui 
peuvent former une partie considérable de 
I’Azote total des racines et de I’ensilage est déter- 
minée dans une grande mesure par d’autres 
composants diététiques entrant dans la ration et 
spécialement les hydrates de carbone. 

L’auteur a réalisé l’isolement et l’identification 
de l’acide-aminobutyrique (1951) dont il est 
beaucoup question depuis 1959 à propos du 
fonctionnement cérébral. Parmi les autres 
acides aminés ayant fait l’objet d’études à I’lns- 
titut. citons la pyrrolidone L., la minosine. l’acide 
djenkolique. et I’hypoglicine A (ces 3 derniers 
provenant des légumineuses toxiques), et l’acide 
B-nitro-propionique qui existe dans le fourrage 
tropical I’lndigofera également toxique... I’inté- 
rêt a également porté sur les cat@cholaminés et 
d’autres corps toujours dans une optique nutri- 
tionnelle. 

5. HOBSON (P. N.) 1 Bactériologie du romen 
(Rumen bacteriology). pp. 43.55. 

L’article n’est pas une revue à jour des 
connaissances en la,matière bien que celle-ci ait 
ét& faite récemment (1960) par des membres de 
l’Institut, mois ,ambitionne de résumer les tra- 
vaux des chercheurs de l’Institut sur le sujet. 
Deux pages et 1/2 n’en sont pas moins consacrées 
à une synthèse rapide rappelant le rôle des 
microorganismes du rumen. 

La contribution des chercheurs de l’Institut a 
porté : 

- Sur le plan général, montrant que la flore 
une fois établie peu sensible aux ‘apports, était 
identique h travers les continents, à régime 
identique. 

- Sur le jeune buminant où la flore semodi- 
fie en fonction de l’alimentation. L’addition d’an- 
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tibiotiques 0 la ration des jeunes ruminants a 
éié également étudiée et si l’on pense générale- 
ment que ces antibiotiques agissent en suppri- 
mont les bactéries pathogknes certains membres 
de l’Institut pensent que leur action n’est pas 
microbiologique mais physiologique. 

- Sur la digestion des hydrates de carbone 
par l’étude de la flore (streptococcus bovis, Clos- 
tridium butyricum...). 

- Sur la digestion des composés azotés : cela 
a permis la mise ou point d’un rumen artificiel 
dyalisant et montre que I’activjté protéolytique 
n!était pas l’apanage d’une espèce déterminée, 
mais répartie entre de nombreuses espèces ayant 
par ailleurs d’outres pouvoirs fermentateurs, la 
forte activité uréasique du rumen demeurant 
toutefois mystérieuse. 

- Sur la digestion des lipides : les graisses 
furent montrées avoir une action sur le taux 
d’ammoniac et les études oni visé à isoler des 
bactéries ayant une action à la fois sur les graines 
et l’ammoniac. 

6. EADIE (1. M.). HOWAED (6 H.) Profozooires 
ciliés du rumen (Rumenciliate protozoology), 
pp. 57-67. 

Ce chapitre traite des recherches sur le méta- 
bolisme lipidique entreprises à l’Institut à partir 
de 1951. Ces recherches ont d’abord été entra- 
vées par le manque de méthodes adéquates, 
cependant à partir de 1955 l’utilisation des 
colonnes d’acides silicique permettant la sépara- 
tion des classes de lipides, et la partition chro- 
matographique pour l’analyse semi-micro quan- 
titative des acides gras à longue chaîne actuelle- 
ment en partie remplacée par la chromatogra- 
phie gazeuse ont permis de mener des recherches 
dans 4 directions différentes. 

Les travaux sur cette question ont commencé 
35 ans après la fondation de l’Institut alors que 
les Allemands, les Russes et les Américains 
avaient déjà commencé leurs travaux. Ces der- 
niers avaient déjà montré que la contamination 
‘se faisait de bouche 0 bouche et qu’il n’y avait 
pas de forme de résistance permettant le trans- 
fert de cette faune par le canal de la ration. Les 
premiers travailleurs de l’institut réussirent à 
isoler les protozoaires en culture pure et cette 
découverte est à la base de tous les travaux bio- 
chimiques ultérieurs. 

Tout d’abord sur les relations qui existent 
entre la composition de la graisse de la corcosse 
des porcs et la digestion ainsi que,I’a,bsorption 
des graisses alimentaires et de la vitamine E. 

Les protozoaires holotriches ne dégradent 
pas complètement certains sucres dont on 
retrouve trace à l’intérieur de leur corps sous 
forme degrainesd’amylopectine. Les laboratoires 
de l’Institut mirent au point une méthode précise 
de comptage grâce à laquelle il peut être montré 
que Île nombre de protozoaires varie peu d’un 
endroit à l’outre du rumen. 

Puis sur la composition des acides gras et sur 
la teneur en tocophérol de la matière grasse du 
lait de vache nourrissant des veaux, cette 
recherche étant entreprise en vue d’élucider 
I’étiologie d’un syndrome de dystrophie musc”- 
laire constaté sur des veaux alimentés au lait 
de leurs mères nourries uniquement à la bette- 
rave et à la paille. Elles permirent de confirmer 
l’existence en faible quantité d’acide trideca- 
noique (CI.$ dans la matière grosse d,u lait. 

Les produits du métabolisme furent ensuite 
etétudiés et des animaux furent débarrassés de 
leur faune (Ciliate Free) ce qui permit de montrer 

Egalement sur les lipides plasmatiques avec 
influence particulière à leur rôle dans le méta- 
bolisme de la mamelle en état de fonctionne- 
ment. Leur composition fut définie. leur origine 
en partie élucidée, puis leur métabolisme étudié 
por perfusion plasmatique sur mamelle isolée, 
arrivant à ICI conclusion que l’ensemble des acides 
gras à partir desquels les glycérides du lait sont 
assemblés. sont dérivés en grande partie d’acides 
synthétisés dans la glande à partir des glycérides 

que l’absence de faune n’est pas noci,ve, le réen- 
semencement du rumen pouvant se faire avec 
une seule des 2 espèces prédominantes (Dasy- 
tricha et Isotricha). 

Les oligotriches ont eux aussi été étudiés. 

D’un point de vue plus général on ne pense 
pas que ce* ciliés soient spécifiques. mois néan- 
moins il existe des antagonismes qui peuvent 
empêcher l’installation de mélanges stables. 

7. GARION (G. A.) - Aspects du ~rktobolisme li- 
pidique (Aspects of lipid metabolism in &arm 
animais), pp. 69-82. 
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sous réserve toutefois que la déconnection que 
représenie la perfusion sur mamelle isolée n’en- 
traîne pas des modifications physiologiques 
éventuelles. 

Dans lemêmeordred’idée, d’autres recherches 
ont été entreprises,qui ont permis, entreautres,de 
montrer que l’acide linolenique était un compo- 
sant essentiel des acides estérifiont le choles- 
térol. 

Enfin sur la digestion et l’absorption des 
lipides chez le ruminant. Un diagramme résu- 
mant ce métabolisme est donné en fin de para- 
graphe, on peut y  suivre clairement mais sché- 
matiquement le métabolisme des glycérides, 
golacto-glycérides. phospholipides et cires d’une 
part, d’autre part les acides gras libres et enfin 
les stérols soit au niveau du rumen, de la cail- 
lette ou de l’intestin grêle pour aboutir soit à la 
veine porte soit au système lymphatique. 

8. HALLIWELL (G.). - Dégradalion biochimique de 
la cellulose (The biochemical breakdown of 
cellulose), pp. 83-90. 

L’auteur donne d’abord très rapidement une 
idée de l’importance, dans le règne végétal. de 
la cellulose qui peut constituer jusqu’à 40 p. 100 
des plantes, 40 à 50 p. 100 du bois et 96 p, 100 
des fibres de coton faisant remarquer combien 
était mal connue sur le plan théorique le très 
important processus de la dégradation micro- 
bienne de la cellulose. 

l / 
Chez les bovidés, le processus physiologique se 

passe dans le rumen sous l’influence de bacté- 
ries sélectionnées : la chèvre, le mouton, le 
boeuf, le yak, le daim et la girafe pré-digèrent cet 
aliment’par fermentation microbienne dans les 
2 premiers compartiments avant de commencer 
sa propre digestion enzymaiique dans le 4e esto- 
mac ou caillette. Le processus nécessite la pré- 
sence d’une cellulase pour transformer la cellu- 
lose insoluble en hydrates de carbone solubles. 
Cette ceilulase est définie par rapport à son 
substrat, la cellulose, et par son action enzyma- 
tique cellulolyiique. On a pris comme unité la 
fibre de coton qui est de la cellulose virtuelle- 
ment pure et ne contient que des résidus gluco- 
sés béta, la molécule ayant un degré de polymé- 

risation de 10.000 résidus glucosés. Mais la 
cellulose n’est jamais pure et sa dégradation 

cellulase. P~I: ailleurs il n’est pas possible de 
séparer la cellulose à l’état pur de ses contami- 
riants sans lui faire subir une dégradation. 

L’auteur s’est battu avec ces contradictions et 
pense démontrer que ce métabolisme comporte 
trois stades : 

~ La transformation de la cellulose en plus 
simples polysacchorides qui peuvent être encore 
insolubles, mois plus sensibles aux actions enzy- 
matiques. 

- Une deuxième étape à l’hydrolyse des 
autres polysaccharides et donnant du glucose 
et de la cellobioze, l’hydrolyse de sous-unités 
telle que la carboxyméthylcellulose commençant 
à ce stade. 

- Un dernier stade d’hydrolyse de la cello- 
biose et des autres oligosacchorides en glucose 
par la cellobiase. 

Les travaux de l’auteur s’orientent enfin vers 
l’obtention des produits de dégradation par les 
micro-organismes. 

9. CHALMERS (,u 1.). - Importance de la diges- 
lion des proféines dans le rumen en nufrifion 
animale (The significance of the digestion of 
protein within the rumen on the nutrition of 
the animal), pp. 91-103. 

L’effet des réactions du rumen est étudié spé- 
:ialement dans la digestion des protéines. avec 
une référence particulière à la production d’am- 
moniac et l’utilisation de l’herbe soit telle qu’elle, 
soit conservée. 

10. WOODHAM (A. A.). - Qoolifé des protéines 
dons les alimenfs pour non-ruminants (The 
quality of protein in feeding-stuffs for non- 
ruminants). 105-14. 

Les diverses études sur Ia~valeur des protéi- 
nes dans les aliments sont citées, suivies de cha- 
pitres sur des considérations économiques. sur 
la prédiction rapide de la valeur nutritive pardes 
ipreuves de laboratoire et wr les concentrés 
protéiques préparés à partir de feuilles. 

11. PHILLIPSON (A. T.) - La ruminaiion et le che- 
minement de la nourriture (Rumination and 
the propulsion of food). 115-26; 

le.0 
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L’auteur traite successivement du jeune rumi- 
nant, des incidences de la rumination, de son 
mécanisme, du contrôle des mouvements de l’es- 
tomac, du cheminement de la masse alimentaire. 

12. ASH (R. W.) et KAY (R. N. B.). - 1.23 SkrétiOnS 

digestives et le cheminement alimentaire cher 
le mouton (Digestive secretions and the flow 
of food materiol in the sheep), pp. 127-40. 

Les travaux du « Rowett Institute » sur la 
physiologie des sécrétions de l’appareil digestif 
ont porté sur la méthodologie employée, le 
cheminement alirneniaire. la salive, I’absorp- 
tien des électrolytes dans le rumen, les sécré- 
tions de la caillette et gastro-intestinales. 

13, FNL (B. F.). - La forme épithéliale et so fonc- 
iion dons l’intestin (Epithelial form and func- 
tion in the intestine), pp. 141-58. 

Sont éfudiés : la vie de la cellule épifhéliale 
de l’intestin, la plasticité de l’épithélium intesti- 
nal, l’origine des enzymes digestifs, l’absorption 
des substances colloïdales ou particulaires au 
niveau de l’intestin. l’absorption sélective par les 
cellules de l’épithélium intestinal, le rôle de cet 
épithélium dans les mécanismes de défense, 
I’anoxie et l’épithélium intestinal, les modifia- 
tiona posf mortem de l’intestin. 

14. SUTHERLANQT M.) - Métabolisme des acides 
gros 0 chaînes courtes chez le ruminant (The 
metabolism of short chain fatty acids in 
the ruminant), pp. 159-70. 

Les acidesgras à chaînes courtes sont reconnus 
comme les principaux produits de la digestion 

1’ 
des ruminants. Sont également considérés : le 
taux de production de ces acides dans le rumen, 
leur métabolisme rn vitro, leur rôle commesource 
d’hydrocarbone, les Interactions du métabolisme 
de ces acides gras, leur métabolisme in VIYO, 
les différences artério-veineuses, les résultats 
d’expériences avec isotopes chez l’animal, et 
enfin la calorimétrie. 

15. CORBETT (1. L.). - Consommafion et ufilisotion 
de l’herbe par les ruminants (intake and utili- 
sation of herbage by grazing ruminants), 
pp. 171-77. 

Des recherches ont été effectuées en vue 
d’améliorer les techniques utilisées pour déter- 
miner la quantité et la qualité de l’herbe consort- 
mée par chaque animal : 

- Consommation d’herbe estimée par des tech- 
niques d’échantillonnage de pâturages. 

- Pâturage d’hiver. 

- Aliments concentrés pour les vac,hes laitiéres 
3” pâturage. 

- Consommation d’herbe estimée par les tech- 
niques du coefficient fécal (détermination de 
la masse fécale, digestibilité de l’herbe pâturée). 

- Application des techniquesdu coefficientfécal. 

16. CRICHTON (1, ‘A.). et PRESTON (7 R.). - Produc- 

fion de lait et de viande (Milk ond beef pro- 
duction), pp. 179-85. 

Les auteurs étudient la stimulation de la pro- 
duction laitière, l’élevage du veou,‘les aliments 
complets, la production intensive de viande. 

17. PULLAR (1. D.). - Le métabolisme de l’éner- 
gie (Energy metabolism), pp. 187-97. 

Des calorimètres de diffërents types sont utilisés 
pour l’étude du métabolisme de l’énergie chez 
l’homme et les petits animaux. Ces calorimètres, 
petits ou grands, sont décrits. Ils ont permis l’étude 
du métabolisme énergétique de I’lembryon de 
poulet et de la déperdition colorique,du porc 
enfonctionde son environnementthermiqueselon 
qu’il s’agit du jeuneou de l’adulte, de la,déperdi- 
tion C&rique$t, mouton adulte selon sa position 
(debout ou couché) et ou moment de Ia parturi- 
tion. 

18. EVANS (J, v.). - Individualité physiologique 
héréditaire des ruminanfs (Inherited physiolo- 
gical individualityin ruminants), pp. 199-212. 

L’hérédité des différentesconcentr,otions d’élec- 
trolytes des globules rouges du mouton est exa- 
minée, de même que les rapports entre ceux-ci 
et le type d’hémoglobine rencontrée, les concen- 
trations en potassium des tissus et les caractères 
des globules rouges en fonction des biotopes et 
les conséquences de l’anémie et de l’âge sur les 
concentrations en potassium des érythrocytes 

(Ké=64,23+(1.017x-0.0059xz)m-equib/l) 
où x est l’âge fcetal en jours, et enfin les carotéris- 
tiques des érythrocytes du bétail. 
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19. MILLS (C. F.1 4 QUARTERMAN (J.1. - Absorb- 

Non, uiilisation el rôle des minéroow ef des 

vitamines (Studies of the absorption, utilisa- 
tion and function of miner& ond vitamins), 
pp. 213.30. 

de la croissance, l’effet de la consommation de 
protéines au COU~-5 de la gestation et de la loc- 
tation, sur la minéralisation du squelette et les, 
modifications pondérales de la brebis. 

Les minéraux sont d’abord traités avec le cal- 
cium, le phosphore, le magnésium, les oligoélé- 
ment5 (fer, iode, cobalt, cuivre, sélénium) puis les 
vitamines D. A, la pyridoxine. la thiomine, la B,,. 
Viennent ensuite l’appréciation de la ieneur vita- 
minique des rations, et les méthodes d’analyses 
pour les vitamine5 et les minéraux. 

23. ALEXANDER (F.). - La digesfion du cheval 
(digestion in the herse), pp, 259.68. 

Sont considérés successivement la digestion 
gastrique, ses mécanismes, la digestion dans l’in- 
testin grêle et le gros intestin, les études phar- 
macologiques, la microbiologie. 

20. JONES (H. G.). - Le comportement de cer- 
loins praduifs de la fission nucléaire chez les 

ruminants (The behaviour of certain nuclear 
fission products in the ruminant), pp, 231-39. 

24. BULLEN (J. J.). - Les maladies des animaux 

de la ferme dues 0 Closiridium welchii (Disea- 
ses of farm animal5 caused by Clostridwn 
welchu), pp. 269.80. 

L’auteur considère certains aspects du métabo- 
lisme du calcium et du strontium chez le mou- 1’ 
ton, celui du calcium , du strontium et du baryum 
chez la vache laitière, les effets de la gestation 
et de la lactation et de rations pauvres en Ca et P 
5ur le métabolisme du Ca et du strontium chez 
l’agneau. le métabolisme de 181 I chez la vache, 
la radiotoxicité de 131 1, le comportement du 
Il4 C chez la vache. 

’ t 

CI. welchll est très largement répandu dans la 
nature, le sol. l’eau! la pqussi$r,e, et l’appareil 
digestif de l’homme et des animaux. Il est res- 
ponsable de pertes parmi les bovins. caprins. 
porcins. et volailles, mois il atteint surtout les 

avins. La maladie la plus commune qu’il pro- 
voque chez le mouton est I’entéro-toxémie. 
L’imporiance de la ration alimentaire est recon- 
nue dans la pathogénie de cette maladie. La 
dysenterie bacillaire de l’agneau esi une autre 
orme de maladie due à Cf. Welchii. 

21. THOMSON (W.) e+ GILL (1 C.). - La nufriiion 

de la brebis suit& ; l’engraissement de l’a- l 1 
gneau; la laine (The nutrition of the bree- 
ding ewe. lamb fattening, wool), pp, 241-47. 

!5. GORDON (1. G.). - Comportement animal et 

consommation des aliments (Animal beha- 
viour and food intake), pp. 281-86. 

Des rations complémentaires doivent être attri- 
buées aux brebis en gestation pour éviter 
les risques de toxémie et la mortalité. En ce 
qui concerne l’engraissement de l’agneau, I’ad- 
ministration d’un oestrogène de synthèse, I’hexo- 
estrol, donne des résultats intéressants. Enfin la 
croissance de la toison peut être profondément 
influencée par le régime alimentaire. 

II est traité du comportement de l’animal au 
pâturage. de l’existence d’un instinct d’appétit, 
qui n’est pas un guide infaillible dans le choix 
des aliments, et de l’utilisation de la nourriture. 

22. CRESSWELL (E.) et BENZIE (D.). - Métobofisme 
minéral du squelelte de la brebis et problèmes 
dentaires chez le moufon (Minera1 metabo- 
lism of the ewe skeleton and dental pro- 
blems in sheep), pp, 249-58. 

Le programme de -recherches en physiolo- 
gie animale a porté sur le squelette de la brebis 
en lactation, le squelette du mouton au cours 

26. LUCAS (1. A. M.). - La nufrilion du porc (Studies 
on the nutrition of the pig), pp, 287-97. 

L’auteur traite de l’alimentation des truies, des 
jeunes à la mamelle en considérant les problèmes 
posés par l’anémie, l’influence du milieu, la crois- 
sance, puis des jeunes sevrés. Avec les porcs à 
I’en,grais, il aborde l’importance des vitamines, 
graisse ei vitamine E, protéines, et stimulants 
de la croissance. 

27. DAVIDSON (1.). 7 L’ufiliratioo de l’énergie 

alimentaire par les poulels (Utilisation of die- 
iary energy by poultry). pp. 299.305. 
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Un bon nombre de recherches sur la nutrition 
des volailles ont été directement orientées vers 
l’étude des facteurs influant sur I’utiliso~on de 
l’énergie alimentaire et sur l’équilibre optimal 
des rations alimentaires. 

28. MARSH (c. A.) et LEVY (G. A.). -Le métabolisme 
de l’acide glucuronique D (The metabolism of 
D-glucuronic acid). pp, 307J2. 

Sont étudiés la méthode de synthèse de l’acide 
glucuronique, et le shunt de l’acide saccharique. 

29. CONCHIE (1.) et LEV”Y (G. A.). - Les glycosi- 
doses des mommiféres et leur inhibillon par 
les oldonoloctones (Mommolian glycnsidases 
and their inhibition by aldonolactones). 

Les enzymes suivants sont passés en revue : 
p glucuronidase. P-N-Acetylglucosaminidase, 
p golactosidase. LI mannosidase, a-L-fucosidase. 
Cette etude se termine par l’action inhibitrice des 
aldonolactones. 

30. HARVEY (D.). - Lc ration alimentaire fomi- 
liole etl’étal de santé dons l’Angleterre d’avont- 
guerre (Family diet and health in pre-war 
Britain), pp. 323.28. 

Les recherches de l’auteur ont porté sur : 
l’action de la vitamine A, le métabolisme du cal- 
cium : la calcification des os et des dents, et I’in- 
fluence qu’ont sur eux les facteurs nutritifs et 
hormonaux. 

34. HOWIE (1. W.). - Nufriiion et résistance à 
l’infection (Nutrition and resistance to infec- 
tion), pp. 357-66. 

L’auteur étudie l’infection staphylococcique 
cutanée des moutons, avec expérimentations sur 
la souris. le régime alimentaire et la production 
d’anticorps. 

35. CUTHBERTSON (D. P.). - La réponse métobo- 
lique ou fraumalisme et ses implications nutri- 
tionnelles (The metobolic response to injury’ 
and its nutritionaI implications).’ pp. 367.80. 

Sontétudiés leschanges métaboliquezprécoces. 
l’élévation thermique, les lésions intestinales 
par libération d’histamine. le passage de pro- 
téines dans l’intestin grèle. 

36. LEITCH (1.). 1 Le service de la nutrition ani- 
male du Commonwealfh (Commonwealth 
bureau of animal nutrition), ,pp, 381-87. 

Des campagnes ont été entreprises dans l’An- ~ 
gleterred’avont-guerrecontre la malnutritiondes 

Bref historique du Service de :Ia nutrition 
animaledu Commonwealth, son but etses réalisa- 

familles, et des rations alimentaires équilhbrées tiens, 
ont &é déterminées. 

31. THOMSON (A. M.). - La reproduction ef le 
37. BOYNE (A. w.). - La biométrie dons un Insiituf 

régime ollmentoire (Reproduction and diet), 
de recherches sur Iq nuirilion (Biometrics in * 

pp. 329-37. 
nutritional research Institute). pp. 389-94. 

tré l’influence 
Le rôle de la biométrie en recherche nutri- 

détermiuonte du régime alimentolre sur la repro- 
tionnelle est déterminé. Puis sont étudiés : I’hé- 

duction. 
matologie du veau : la photométrie de flamme : 
la consommation alimentaire des oiseauxsoumis 

Des études comparées ont mon 

32. LEITCH (1,) et AITKEN (F. c.). - Etudes sur la 
~ 0 différents régimes ; le rapport entre la digesti- 

croirsancehumaine(Studiesofhumon growth), 
bilité de matières organiques et la c?ncentration 

pp. 339.46. 
denitrogènedons les matièresorgonlquesfécales ; 
la croissance de l’homme. so dépense énergétique 

Observations sur la croissance humaine et la et son intelligence ; les besoins nutritifs des ani- 

nutrition. maux de ferme. 

33. IRVING (1. T.). - Etudes sur l’action de la 38. CAMPBELL (R. M.) et CUTHBERTSON (D. P.). - 

vitamine A, le calcium et la calcification (Stu- Les facfeurs qui inffoeocenf l’homme dam 
dies on the action of vitamin A ond on cal- son choix des olimenh (Factors influencing 

cium and calcification), pp. 347-56. mon’s selection of foods), pp. 395-420. 
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Lesfacteursétudiésdanscechapitresontl’adap- 
tobilité. l’affirmation de laqualité, les effets de l’in- 
dustt-iaiisation, les influences anthropologiques, 
religieuses et magiques. Les auteurs considèrent 
ensuite les changements ou glissements particu- 
lièrement en Afrique ; les picos, le micro-climat 
et la consommation, l’alimentation aux U. S. A. 
et en Grande-Bretagne. 

39. CUTHBERTSON (D. P,). - 10 siluotion olimen- 
taire du monde (The world food situation 

as related to knowledqe of science ond its 

application), pp, 421-44. 

L’auteur rappelle le fond du problème qui 
est la malnutrition de la moitié ou plus de la po- 

pulation mondiale. Puis il évoque la situation 

alimentaire ; la production et la population ; 

les obstacles et les grandes lignes ‘d’action : 

le poisson en alimentation : l’éducation, la recher- 

che et le développement. 

INFORMATIONS GÉNkRALES 

JACQUOT (i,), et FRANÇOIS (A. C.). 7Voleur 
nutrifionnelle des proféines. Symposium or- 
ganisé le 15 novembre 1962 sous l’égide de 
la Délégation Générale à la Recherche Scien- 
tifique et Technique. Ann. EM. onim., no hors- 
série, 133 p,, 11. 50 F. Editeur : Institut Na- 
tional de la Recherche Agronomique, 149, 
rue de Grenelle, Paris, VIIe. 

L’ouvro~e réunit les communications pré- 
sentées à l’occasion d’un Symposium organisé 
par la Délégation Générale à la Recherche 
Scientifique et Technique. II s’agit de rechérches 
concertées entre différents laboratoires s’inté- 
ressant à la valeur nutritionnelle des protéines. 
Elles concernent l’homme et l’animal et abordent 
le problème sous divers aspects : ainsi, l’un des 
chapitres traite de la Biochimie des protéines 
(du lait notamment) et des rapports entre I’in- 
gestion de gliadine et la maladie cœliaque 
(rôle de certains peptides). On trouve égale- 

ment dans ce volume la composition de divers 
aliments en acides aminés ; il traite en outre de 
la méthodologie de la mesure de la valeur bio- 
logique et de quelques tests d’appréciation de la 
valeur azotée d’aliments tels que le tourteau de l 

soja ou les farines de poisson. L’influence de la 
technologie de la préparation de ces derniers 
produits fait l’objet d’un chapitre spécial. 

La partie relative à la digestion des protéines 
comporte une étude sur le transit des contenus /< 

digestifs. chez le porc, et l’étude cinétiqwde la 
concentration du sang porte en acides aminés, 
en fonction de la nature du régime. 

Plusieurs exposés sont consacrés à I’impor- 
fnnfe quesfion, récemment mise en évidence, de 
l’ajustement spontané de l’ingestion d’aliment 
énergétique selon la valeur biologique des pro- 
iéines distribuées séparément (cas du rat ei du 
poulet). 

Enfin, la composition ou l’efficacité de quel- 
ques aliments protidiques africains est étudiée 
(haricots, poisson cons&rvé). 

Par les aspects théoriques et pratiques qu’il 
évoque. cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui 
s’intéressent à la Nutrition de l’homme et des 
animaux. 

(Communiqué) 

Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort. Paris, Infor- 
mation Propagande françaises. 1964. Prix : 
25 F ex. numéroté, 50 F ex. relié. 

cette plaquette présentée sous couverture 
bristol crème, avec impression or et grenat 
:omporte plus de 220 pages de textes et environ 
120 illustrations dont plusieurs hors textes en 
couleur. 

Elle reirace l’histoire de I’Ecole, celle de 
chaque chaire, les relations de cet &blisse- 
ment d’enseignement supérieur avec les diffé- 
rents grands organismes nationaux, indiquant 
en même temps la structure de I’enseigne- 
ment. Les différents articles sont ppur la plupart 
rédigés par les Professeurs de I’Ecole d’Al- 
fort : 
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- Porteur et ?Ecole Nol~anale Véiérlnaire d’Alfort par 
Gaston RAMON. 

- L’histoire de I’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort 
Par le Professeur BRESSOU. 

- L’EcoleNotionaleVeierinoire d’A,fori et les Services 
vétérinaires de I’ormée par le V&térlnaire Géné- 
roi GUILLOT. 

- L’Ecole d’A,iort et les Sciences physiolagiquer par l 
le Praferseur SIMONNET. 

- L’Ecole d’A,fort et ,a recherche chirurgicale par le 
Professeur MARCENAC. 

- L’Ecole d’A,fori et Ier problèmes de radiolagie par 
le Professeur ZVNDEL. 

- Les problèmes des praphylaxies Collectives par le 
Professeur VUILLAUME. !  

- L’apport de ,‘Eco,e Naiionale Vétérinaire d’A,- 
fort en Aviculture par le ~Professeur LESBOUY- 
RIES. 

- Le vétér,na,re devant les Probièmes de contrôle et 
d’inspection des produits d’origine animale par 
le Proferseur DRIEUX. 

- La pathologie du gros béiall. Ses problkmer et son 
&ude à ,‘Eco,e d’Alfoti Par les Professeurs CHAR- 
TON et LAGNEAU. 

- La oothaloaie der oetits animaux. Ses oroblèmes ef 
. I  

son étude-o I’Ecole d’A,fort Par les Prokrseurs 
BRION et GORET. 

- LEcole Nationale Vétérinaire d’A,forle+les Sciences 
zootechniques par les Professeurs LETARD et 
THERET. 

- Lo vie des étudiants par M. STOECKEL. 

Quatrième symposium de l’Association mon- 
diale vétérinaire d’hygiène .alimentaire 
(W. A.V. F. H.). Lincoln (Nebraska, US. A.). 

27,-30 juillet 1965 ~’ 

Un arrangement entre le Comité Directeur 
de l’Association et la Société K. L. M. (Pays-Bas) 
permet d’envisager, en vol collectif intéressant 
133 participants, un prix aller et retour Amster- 
dom-New-York, d’environ 1.200 F français par 
pWSO”“e. 

Dans les mêmes conditions, sous réserve que 
l’autorisation soit acc&dêe, le vol direct aller 
et retour Amsterdam-Omaha (Nebraska) se- 
rait approximativement de 1.870 F français. 

L’avion quittuoit Amsterdam 
pour y  atterrir, au retours, le 7 août. 

(e 25 juillet 

En outre, 0 l’issue du Congrès, un circuit - Le Musée de I’Ecole Nationale Vét6rinoire d’Alfort 
par le Professeur FLORENTIN. aériens de 15 jours à travers les Etats-Unis et 

- L’organisaiian générale de l’enseignement à I’Ecole l’Alaska coûterait 500 F français et un circuit 
Nationale Véterlnoire d’Alforl par le Professeur de 45 jours 1.000 F français. 
FERRANDO. Pour l’inscription au Congrès et pour des 

.- L’$+ude des problèmes de nutrition h I’Ecole Notio- demandes de renseignements, s’adresser au 
nale Vétkrinaire d’A,for+ par le Professeur FER- Docteur RIVIÈRE, Secrétaire Général de I’As- 
RANDO. sociation Vétérinaire d’Hygiène Alimentaire 

- La radiologie par les Praferseurs BORDET eI TIS- (A. V. H. A.), filiale de longue française de 
SEUR. l’organisme mondial, 4. place du Louvre. 

- L’Ecole Nationale Véiérinolre d’A,foti ei les pro- 
blèmer de p-arositologie par le Professeur GUI- 

Paris (Ier). 

L’HON. (Communiqué) 
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