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Rev. Elev. Med. Y& Pays trop., 1965, 18.2 (127-136). 

Contribution à l’étude des rickettsioses 
au Tchad 

Enquête épidémiolobique 
par R. GIDEL 

Masquées autrefois par des affectIons plus tiques comme réservoirs de virus des rickettsloses 
bruyantes et plus meurtrières, les rickettsioses humaines. 
tiennent maintenant une place de plus en plus C’est pourquoi, nous avons pensé qu’il pouvait 
importante en pathologie tropicale, tant humaine être intéressant de mener une enquête sérolo- 
que vétérinaire, depuis que I’qn a moîtrlsé les gique pour &.ayer de situer l’importance épi- 
anciens fléaux tels que la trypanosomiase cher démiologique de ces affections dans cette région 
l’homme, ou la peste bovine chez l’animal. d’Afrique, en même temps que nous tentions 

Fort heureusement, les antibiotiques ont com- d’isoler des souches. L’enquête séroldgique a été 
plétementtransformélepronosticdecesaffections, menée parallèlement chez l’homme et chez les 
ioui au moins chez l’homme. Mais ces mêmes ruminants, bovins et caprins. Nous courrons 
antibiotiques, avec l’aide d’autres facteurs. ont souhaité pouvoir dlsposer de sérums humains 
en même temps changé considérablement la provenant d’individus vivant en contact permo- 
pathologie rlckettslenne. A la classique trlade rient avec leurs troupeaux. Malheureusement, les 
des typhus : fièvre, tuphos et exanthéme, s’est circonstances matérielles ne nous ont pas permis 
substituée une nouvelle symptomatologie. De de procéder ainsi. 
par leur action éleciive sur les vaisseaux. les Les sérums humatns nous ont été fournis par 
rickettsioses peuvent être actuellement à l’origine le Docteur SEGONNE, Chef du laboratoire de 
des syndromes cliniques les plus divers. Bi&gle à I’Hôpital de Fort-Lomy, tandis que 

Néanmoins, si des inconnues demeureni à les sérums bovins et caprins provenaient en 
propos de ces affections, des faits nouveaux ont majeure partie d’animaux abattus 0 l’abattoir 
éié apportés ces dernières années, tendant à de Farcha à Fort-Lamy. 
montrer noiamment le rôle des animaux domes- Les sérums humains ont éié tous décomplé- 
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mentés. II en a été de même pour les sérums des 
ruminants, mas nous n’avons observé aucune 
différence de comportement selon que ces 
sérums aient été décomplémentés ou non. 

Les antigènes rickettsiens nous ont été très 
obligeamment adressés par le Professeur GI- 
ROUD, Chef du service des rlckettsioses à I’lns- 
titut Pasteur de Paris. Qu’il veuille trouver Ici 
l’expression de nos très sincères remerciements. 

I_- MATERIEL ET TECHNIQUE 

Nous avons suivi la technique de microagglu- 
tinotion décrite par le Professeur GIROUD. 

En ce qui concerne les réactlons qualitatives, 
nous avons utilisé les taux de dilution de s.érum 
indiqués par GIROUD pour choque antigène. 

Ces dilutions ont été les suivonfes : 

- Ao pour Rickelisro prowazeki (souche épi- 

démique). 

- $ pour R~ckeiisro rnoozer~ (souche murine), 

-Go pour Rickeffsra conor~ (souche bou- 

tonneuse), 

- & pour Rickeiisio burneir (fièvre Q). 

- 210 pour la Néorickettsle (souche Q 18). 

Ces dilutions représentent les dilutions finales 
du sérum, après mélange goutte 0 goutte avec 
l’antigène. 

On prépare donc en r$olité des dilutions du 
sérum au Ij’lOe, 1/80e ou lj’l60e. 

Les colorations ont été faites uu May-Grün- 
wald et Giemso. 

Pour les coloraiions proprement dites. nous 
avons utilisé des bacs 0 lames et à panier (Pro- 
labo) permettant d’opérer par série de dix lames 
selon la technique suivante : 

a) fixer 0 l’alcool méthylique neutre pendant 
10 mn. Puis, sans rincer à l’eau : 

6) colorer avec une solution de May-Grün- 
wald. à raison de 30 ml de May-Grünwald pour 
150 ml d’eau distillée neutre ; durée 10 mn ; 

c) retirer le panier et, sans rincer à l’eau, 
le plonger dans un bac contenant /a solution 

de’Giemsa. à raison de 20 ml de Giemsa pour 
160 ml d’eau distillée neutre. 

Porter à l’étuve à 370. pendant 20 mn : 
d) retfrer le panier de la solution de Giemsa, 

et le plonger dans un cristallisoir contenant 
une grande quantité d’eau neutre. R~ncerensuite 
individuellement chaque lame’ doucement à la 
pissette, et laisser sécher. 

L’utilisation d’une eau neutre ou très légère- 
ment basique novs o paru indispensable pour 
obtenir de bonnes colorations. La neutralisation 
de l’eau étant une opération ~XL longue, nous 
avons essayé d’employer de l’eau tamponnée. 
Mais nous avons dû abandonner ce procédé car 
il donnait lieu à la formation de précipités de 
colorants qui gênalent considérablemai la 
lecture des lames. 

II. - RÉSULTATS 

710 réactions de microagglutinations ont été 
effectuées w titre de cette enquête, So!t : 

- hommes :.....,.,..............,. 260 
- Ruminants : 450, dont : Bovins _. 316 

Chèvres <. 134 

A. - Résultats des microagglutinations 
chez l’homme 

260 réactions ont été pratiquées, à savoir : 
- Réactions qualifat~ves.. _. 258 
- Réactions quantitatives.. _. _. _. 2 

a) Réactions quoliialives : 

258 sérums ont été examinés : 
- j0 d’entre eux provenaient d’européens ; 
- les 248 autres provenaient d’africains. 

pour la plupart d’origine citadine (Fort-Lamy). 
Les résultats ont été les suivants : 
- sérums posififs vis-à-vis de l’un des 5 an& 

gènes : 46 soit 18,55 p. 100, 
- sérums douteux vis-à-vis de l’un des 5 antl- 

gènes : 4 foit 1,61 p, 100, 
- sérums négatifs vis-à-ws des 5 anhgènes : 

198 soit 79,84 p, 100. 

La répartitlon des sérums positifs vis-à-w 
de chacun des 5 antigènes est indiquée dans le 
tableau I< 

Quatre sérums ont été positifs simultanément 

vis-à-vis de deux antigènes : 
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- Antigène Murin-Boutonneux : 2 sérums 
sat 0.81 D. 100. 

- Antigène ‘Murin-Fièvre Q : 1 sérum, soi 
0,40 p. 100, 

- Antigène Boutonneux-Fièvre Q : 1 sérum 
soit 0.40 p. 100. 

b) Réactions quontiiotives : 

Deux réactions quantitatives ont été prati- 
quées. 

Deux sérums se sont montrés falblemeni 
positifs vis-à-vis de l’antigène murin au 1/320e, 

Remarque 

Sur les dtx sérums d’européens, un seul s’es1 
montré positif. II fut fortement posittf au 1/160e, 
et faiblement positif au 1/320e vis-à-vis de 
l’antigène murin. 

6. - Résultats des microagglutinations 
chez les chèvres 

134 réactions ont été effectuées. à savoir : 

- 131 réactlons qualitatives, 
- 3 réactions quantitatives. 

a) Réactions quoliialives : 

- Sérums pontifs vis-à-vis de l’un des 5 anti- 
gènes : 108. soit 82,44 p. 100. 

- Sérums douteux vis-à-vis de l’un des 5 anti- 
gènes : 2. soit 1,53 p. 100. 

- Sérums négatifs vis-à-vis des 5 antigènes : 
21. soit 1603 p. 100. 

La répartitlon des sérums positifs vis-à-vis 
de chacun des 5 antigènes est Indiquée dans 
le tableau II. 

De nombreux sérums ont été positifs vis-à-vis 
de plusieurs antigènes en même temps. 

Le tableau Ill indique le comportement des 
sérums positifs et douteux. 

t 

/ 

l 

b) Réacfions quontitolives : 

Trois réactions quantitatives ont été pratiquées: 
- Un sérum fut positif au 1/160@ pour I’onti- 

gène fièvre Q ; 

- Deux sérums furent positifs au 1/640@ 
pour l’antigène Néorickettsie Q 18. 

C. - Résultats des microagglutinations 

chez les bovins 

316 réactions ont été effectuées. à savoir : 

- 304 réactions qualitatives ; 
- 12 réactions quantitatives. 

a) Réactions qualitatives : 

- Sérums posltifs vis-à-vis de l’un des 5 anti- 
gènes : 286 soit 94.08 p, 100, 

- Sérums douteux vis-à-vis de l’un des 

5 ontiaènes : 2 soit 0.66 D. 100. 
- kums négo& vi;-à-vis des 5 antigènes: 

16 soit 5,26 p. 100. 

La répartition des sérums positifs ws-à-vis 
de chacun des 5 antigènes est Indiquée dans le 
tableau IV. 

Un grand nombre de sérums ont été positifs 
vis-à-vis de plusieurs antigènes à la,fois. 

Le tableau V indique le comportement des 
différents sérums positifs et douteux. 

b) Réaclions quanlitativcs : 

12 réactions quantitatives ont été pratiquées : 

- Antigène épidémique : 

- un sérum faiblement posltlf au 1/32Oe, 
- un sérum positif au 1/64Oe. 

- Antigène murin : 

- un sérum faIblement positif au 1/320e. 
- un sérum positif au 1/320e. 
- un sérum positif au 1/1280e. 
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- Antigène bouionneux: deux sérums positifs 
au 1/128Oe, 

- Antigène fièvre Q : un sérum faiblement 
posltif au 1/4Oe. 

- Antigène Néorlckeltsie Q 18 : 

- un sérum positifau 1/16Oe, 
- un sérum faiblement pwtif au 1/32Oe, 
- deux sérums positifs au 1/64Oe. 

D. - Résultats comparés : 

humains - caprins - bovins 

a) Sérums positifs ou douteux vis-à-vis de l’un 

des 5 antigènes : 

Sérums Sérums Sérums 
positifs douteux négatifs 

Humains.. 18.55 p. 100 1.61 p. 100 79,84 p. 100 
Caprins 82,44 p. 100 1.53 p. 100 16,03 p. 100’ 
Bovins 94,08 p. 100 0.66 p. 100 5,26 p. 100 

b) Etude comparafrve de la réparfifion des sérums 
positifs vis-à-vis de chacun des 5 onfigènes, suivant 
l’espèce éludiée : 

Aniighe éprdémlque 

Espèce Sérums Sérums 
posltlfs douteux 

Humains _. ., 1.61 p.100 0,81 p.100 
Caprins 0 0 
Bovins 0,99 p. 100 0,66 p, 100 
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Antigène murrn I Anflgène fièvre Q 

Espèce Sérums Sérums 
positifs douteux 

Humains 7.26 p, 100 
Caprins .,, 14.5 p.100 
Bovins 57,90 p, 100 

0 
3,82 p, 100 
1,32 P, 100 

Anilgène boufooneux 

Espèce Sérums 
positifs 

Humains 5,25 p, 100 
Caprins 46,57 p. 100 
Bovins 49,Ol p, 100 

Sérums 
douteux 

0 
0,77 p. 100 
0,99 p. 100 

Espèce Sérums Sérums 
positifs douteux 

Humains 3,63 p. 100 0 
Caprins 13.75 p. 100 0.77 p. 100 
Bovins 13,48 p. 100 0.66 p. 100 

Antigéne néoricketfsie Q 18 

Espèce Sérums Sérums 
positifs douteux 

Humains.. 2,02 p, 100 0.81 p, 100 
Caprins,. <, 71,45 p. 100 1.53 p. 100 
Bovins.. 79,93 p.100 0,99 p, 100 

c) Tableau comparatif des sérums humains. 
caprins ef bovins positifs simultanémeni vis-à-vis 
de plusieurs anligènes : 

Retour au menu



d) Commentaires : 

1” On observera la forte posltlvtté des sérums 
de ruminants, par rapport aux sérums humains. 

Comme nous l’avons déjà souligné, il faut 
toutefois temr compte ici du fait que les sérums 
humains provenaient en majeure partle d’indi- 
vidus vivant en milieu urbain. 

On observera également /a posltlvité plus 
élevée des sérums de bovins. par rapport aux 
sérums de caprins. 

20 Comportement des sérums vis-à-vis des 
différents antigènes. 

- On notera la très faible positivité, tant des 
sérums humains que des sérums des ruminants, 
us-à-w de l’antigène épidémique. 

- Positivité élevée des sérums bovins vis-à-vis 
de l’antigène murin, alors que les sérums caprins 
présentent une posltivité très modérée. 

- Pwtivité élevée des sérums bovins et 
caprins vis-à-vis de l’antigène boutonneux. 

- Très forte positiwté des sérums des rumi- 
nants vis-à-vis de l’antigène Néorickettsie Q 18. 
alors que celle présentée par les sérums humains 
est très faible. 

- Positivité simultanée vis-à-vls de plusieurs 
antigènes. Cette positivité est variable selon 
l’espèce : 

Ainsi chez les caprins, on observe une forte 
positivité simultanément vis-à-vis des antigènes 
boutonneux et Néo-rlckettsle Q 18. 

Par contre cher les bovins. on note une positi- 
voté simultanée élevée à l’égard, d’une part des 
antigènes murin et, Néorickettsie Q 18, d’autre 
part à l’égard des antigènes murin, boutonneux 
et Néorickettsie Q 18. 

Le falt qui nous semble le plus intéressant est 
néanmoins cette très forte positivité des sérums de 
ruminants 0 l’égard de l’antigène Néorickettsie 
Q 18. 

REMARQUES 

Des essais de diagnostic allergique ou moyen 
d’une intro-derme-réaction avec les antigènes 

rlckettsiens se sont soldés par un échec, même 
chez les animaux ayant présenté des micro- 
agglutinations très fortement positives et controi- 
rement donc à ce qui se passe dans l’espèce 
humaine où, notamment pour la fièvre Q. l’état 
de prémunition est très bien mis en évidence 
au moyen d’une injection intradermique. 

De même, nous n’avons pu déterminer aucune 
réaction par injection intra-veineuse de ces 
mêmes antigènes rlckettslens chez les bovins 
ayant présenté une très forte positivité aux 
micro-agglutinations. 

CONCLUSION 

Au terme de cette étude, on est en droit de se 
demander si le rôle des animaux domestiques 
se borne seulement à celu de réservoirs de 
virus. Les rlckettsies qu’ils hébergent n’ont-elles 
pas un rôle pathogène sur leur propre orga- 
nisme ! Le fait est démontré pour Rickeiisio 
burnetr et Néorickettsie Q 18 chez les ovins. 
Mais on ignore si cette Néorlckeftsle exerce un 
rôle pathogène chez les bovins et, dans I’affir- 
matlve, quel est ce rôle. Pourquoi n’en serait-il 
pas de même pour Rlckettsia mooser! ou Ricketfsio 
ccvtor~ ? C’est une hypothèse qu’il conviendrait 
de vérifier avant de la rejeter. 

Enfin, on ignore totalement les rapports 
susceptibles d’exister entre ces rlckettsles et 
Rickettism Rumrnoniium, agent de la Hari-Water, 
et notamment si cette rickettsie est susceptible 
d’infecter l’homme sous une forme Inapparente. 
La spécificité animale de Ricketisio Ruminontium 
a été afirmée jusqu’ici. Mais n’avait-on pas été 
cuss~ affirmatIf pour la spécifictté humaine de 
Rickelfsio prowozeki. 

Inst~fut d’Elevoge el de Médecine 
vétérrnmre des Pays tropicaux. 

(Loborofojre de Recherches véférlnorres 
de Forcha d Forf-Lomy, Tchad). 
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Une tétrarhynchose vasculaire des thons 
du Golfe de Guinée 

due aux larves plerocercus 
de Dasyrhynchus talismani R. Ph. Dollfus 1935 

@Or J. BUSSIERAS el J. F. ALDRIN 

(Loboroloire de Parar~tolog~e de I’Ecote Nolionole Vétérinaire de Lyon, 
Laboratoire de ContrHe des Produits de IQ Pêche. Abidjan, Côte d’ivoire) 

II est souvent diffclle d’étudier de fajon systé- résidant à Abidjan, de ramener ces poissons non 

matique les infestations parasitaires des poissons éviscérés, en vue de les étudier de façon plus 

marins : c’est le cas notamment pour les Infes- complète. 
Mons viscérales des gros Thunnidae tropicaux, Cela nous a permis de constater l’existence et 
le thon ob&se ou patudo (Thunnus obesus Love, = l’extrême fréquence d’une infestatlon wcérale, 
Paroihumus obesus Lowe) et I’albacore (ihunnus à notre connaissance non encore signalée, du 
olbacores Bonnaterre, = Neothunnus oibocoro patudo et de I’albacore par des larves de Tétra- 
Love). Ces poissons sont en effet fréquemment rhynques. 
éviscérés et ébranchiés par les pêcheurs dès la LOCALISATION DES PARASITES ET DES- 
soriie de l’eau. CRIPTION DES LÉSIONS. 

Or ces espèces ont une grosse importance 
économique ; à titre d’exemple. les captures 1. Chez le thon obèse : 

despalangriersjaponoisd’avrll 1961 à mars1962. On est frappé, à l’examen des plexus vcxcu- 
se sont réparties comme suit : laires et des vaisseaux sanguins de la régIon 

Thon olbacore (T. olbocores) 142.000 t hépato-splénique, par I’exlstence de déforma- 

Thon obèse (7. obesus) 109.000 t tiens des parois et le développement d’anévris- 

Thon blanc (T. oialungo) 78.000 t mes (fig. 1). 

Thon rouge (J. fhynnus) 58.000 t Si l’on incise ces parois vasculaires, de volu- 
mineux vers cylindriques, blanchâtres. Jaillissent 

De tels chiffres expliquent l’intérêt croissant au dehors et peuvent facilement être extirpés. 
porté àces Jhunnidoe ; c’est ainsi qu’en juin 1964, La présence d’une dizaine de vers dans un même 
la Sous-Direction des Pêches de Côte-d’Ivoire réseau vasculaire n’est pas exceptionnelle, et 
a demandé aux quatre équipages japonais l’obstruction des vaisseaux est souvent totale 
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II arrive que l’on trouve des vers dans la 
lumière des vaisseaux du foie, mais le paren- 
chyme lui-même est toujours indemne, ainsi 
que la vésicule biliaire et 50” canal excréteur. 
Par contre, les parasites pénètrent parfois dans 
le parenchyme splénique. qui est, il est vrai, en 
rapport étroit avec l’appareil circulaioire. 

Les vaisseaux des caecums pyloriques sont 
parfois parasliés eux aussi. 

Enfin, nous n’avons jamais trouvé ces vers 
dans d’autrés organes, ni dans d’autres vaisseaux 
(encore qu’une exploration complète de ces 
derniers soit difficile, voire impossible), ni même 
libres dans la cavité générale. 

2. Chez le thon albocore : 

Un examen systématique d’un grand nombre 

de thons albacores a permis de retrouver chez 
eux le même parasitisme, mais beaucoup plus 
discret, parfois même difficile à déceler. 

A la différence des patudos, les albacores pré- 
senient rarement des parasites dans les vaisseaux 
du foie ; c’est surtout au niveau des vaisseauxdes 
caecums pyloriques que l’on retrouve les vers, et 
généralement en petit nombre. Cettedifférence est 

peut-être à rapprocher du fait que chez Thunnus 

olbocores le système vasculaire sous-hépatique 
est moinq développé que chez le patudo. 

FRÉQUENCE DES INFESTATIONS. 

L’examen de 149 thons obèses, entre IelO~wn 
et le 31 décembre 1964, a montré que tous 
ces poissons, sons exception, étaient parasités. 
Les plus petits spécimens étudiés pesaient environ 
5 kg, et les plus gros avoisinaient 100 kg : d’une 
façon générale, les sujets âgés étaient plus 
lourdement infestés. 

Depuisaoût1964~usqu’àfévrier1965,505alba- 
cores ont été examiné5 ; sur ce total, les para- 
sltes ont été retrouvés cher 159, soit 31,5 p. 100. 
Cher les spécimens d’un poids inférieur 0 10 kg, 
le pourcentage est le plus faible : 17 sur 117, 
soit environ 14,5 p. 100. Au contraire, les thons 
d’un poids supérieur à 30 kg étaient presque 
toujours infestés : 18 sur un total de 21. 

A@uton,s que 12’thons blancs, ou germons 
(T. oloiungo) oni, pu être étudiés : aucun d’eux 

n’était porosité. 

Retour au menu



DESCRIPTION DU PARASITE. 

L’étude parasitologlque montre qu’il s’agit 
de la même espèce de Cestodes Tétrarhynques 
(= Trypanorhyncho Diesing 1863) chez le 
patudo et cher I’olbocore : Dosyrhynchuz tal~smon~ 
R. Ph. Dollfus 1935 (fam. Dasyrhynchidae 

la terminologie très claire et précise préconisée 
par Dollfus dans son travail. 

‘I.‘- La larve plerocercus complète (iig. 2) 
se présente comme un ~ver cylindrade, blan- 

châtre, de 40 à 120 mm de longueur et de 2 
à 3 mm de diamètre ; l’une des extrémités forme 

R. Ph. Dollfns 1935) ; l’étude extrêmement un renflement olivaire, dont le grand axe mesure 
détaillée de Dollfus (publiée en 1942) concer- 8 à 10 mm et le petit axe 4 à 5 mm. Si l’on incise 
nait uniquement des spécimens adultes récoltés la paroi à ce niveau, on trouve un long scolex 
dans le tube digestif d’un requin bleu, Prronoce invaginé, replié 3 ou 4 fois sur lui-même, et 
glouco (= Corchorm gloucus), capturé dans pourvu postérieurement d’un court oppendlx ; 
I’Atlantlque entre Dakar et les Iles du Cap Vert. ce dernier est réuni à la partie externe de la 
Dans notredescription, nous utiliserons d’ailleurs larve (ou blaztocyste) par un p-tit pédicule 
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2. - L’ensemble X&X + ofxpendlx (tîq, 3) 
a des dimensions assez constantes : longueu; 
(trompes non comprises) 19 mm, largeur (vers 
la mi-longueur) 1.9 à 2 mm. 

Les diverses partles de cet ensemble mesurent 
en moyenne : 

Trompes 2,2-2,4 mm 
Pars boihridrolis 1,7-1,9 mm 
Pars voginolls 7,446 mm 
(non compris e. bothr.) 
Pars bulbosa ., ,....... 6,8-7,3 mm 
Appendix 2,2-2,9 rnrn 

Le scolex proprement dit ayani déjà été décrit 
de façon très détaillée dans le cas du parasite 
adulte, nous ne retiendrons que les éléments 
permettant la détermination de l’espèce : 

a) Les trompes sont du type « pécilacanthe ». 
caractérisé par la présence, sur le côté externe 
de la région métabasale, de crochets particuliers. 
en ~Île longitudinale formant une «chaînette» : 
cher D. tollsmoni, cette chaînette est très courte. 
constituée de 14 à 16 éléments seulement : 
chacun de ces éléments forme un écusson trapé- 
zoïdal, qui porte, vers le tiers de 50 longueur, 
une pointe triangulaire (fig. 4), 

Sur les deux faces, dites bothridiale et ontibo- 
thridiale, de chaque trompe, partent du côté 
Interne des rangées obliques de crochets prin- 
cipaux (fig. 5) : choque rangée se termine du 
côté externe, et couvre donc la moitié du tour 
de lu trompe. A partirde la région de lachaînette, 
on remarque en outre la présence de petites 
rongées de crochets intercalaires, a~ nombre 
d’une rangée de crochets intercalaires pour une 
rangée de crochets principaux (fig. 4) : cette 
disposition caractérise D., tolrsmoni. les autres 
espèces du genre Dasyrhynchus possédant a” 
moins deux rangées de crochets intercalaires 
pour une de crochets principaux (de plus, dans 
ces autres espèces, la chaîneite est formée 
d’éléments beaucoup plus nombreux). 

Par ailleurs. en région basale, les trompes 
présentent, sur le côté externe, un ensemble de 
crochets très longs, formant une armature 
bas& (fig. 5). 

d 

b) Les bothridies, au nombre de deux. ont la 
forme d’un cceur renversé, avec une échancrure 
postérieure et, sur la plupart des exemplaires, 

Fig. 3. -Larve de D. taiismaoi : scolex e+ appendix 

un bourrelet périphérique très marqué (fig. 6et7). 
a : tromper, b : pars borhiidiolis, c : pars uaginaiir. 
d : POIS buiboso, e : op+&x. 
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La forme lorgemeni arrondie en avant observée d) Dans la pars bolbosa. les 4 bulbes rnuscu- 
par,‘?OLLFUS sur un exemplaire n’a pas été laires sont, comme chez tous les Dosyrhynchus, 
retrouvée. extrêmement allongés (18 à 20 fois plus longs que 

C). La p3rs Vaglnolis renferme les 4 gaines larges), et l’extrémité postérieure de chaque 
vagi,+s fortement spiralées : sur deux exem- bulbe est incurvée vers l’extérieur (fig. 3). 
plains s’observe très nettement une inversion La pars post-bulboso est pratiquement absente, 
du sens d’enroulement des spires. vers les 2/3 et, à la jonction avec l’appendoc. on constate que 
de la longueur de cette pars vog~nol~s. le scolex est faiblement craspédote. 

141 

Retour au menu



FI~ 7. - Bathridles de D. talmwni, 
vues de cbté (X QS). 
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e) L’oppendix. peu développé, contient des sommes aussi amenés 0 supposer que les thons 
canaux excréteurs qui convergent postérieure- ~ patudos et albacores des outres mers tropicales 
ment vers le point de jonction avec le blastocyste. 

DISCUSSION. 

1. - II est surprenant de consister la fréquence 
et l’importance de I’infestation de J. obesus et 
J. albocores par les larves de Dosyrhynchus talis- 
moni, ce qui rend difficilement compréhensible 
l’absence d’observations antérieures sur ce sujet. 

Rappelons que I’éviscératlon habituellement 
subie par les thons au moment de la pèche fournit 
une explication au moins partielle ; mais nous 

n’hébergent pas le parasite, ce qui serait évidem- 
ment à vérifier. 

2. - D’autre pari. l’existence de Dosyrhynchus 
tal!smoni adulte cher le requin bleu permet 
d’imaginer ce que peut être une partle du cycle 
évolutif, les thons patudos et albacores interve- 
nant comme seconds hôtes intermédiaires ; II est 
d’ailleurs souvent observé par les pêcheurs 
que les requins bleus viennent dévorer les thons 
déjà capturés sur les palangres. 
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Rev. Elev. Méd. “ét. Pays trop., ,965, 18, 2 (145-W) 

Sur un foyer de coccidiose intestinale 
du mouton dans la presqu’Ile du Cap vert, 

à Sébikotane 
(République du Sénégal) 

par G. VASSILIADES 

Début février 1965, le service d’helminthologie 
du Laboratoire natIonaI de Recherches vétérl- 
naires de Dakar est consulté au suIet d’une 
affection d’allure épizootique séwssant dans un 
troupeau de moutons d’une ferme de Sébikotane. 
à 43 km à l’est de Dakar, sur l’axe routier Dokar- 
Thiès. 

Ces animaux, au nombre de 800 erwron, 
achetés sur le marché de Maiam en Janvier 1965 
mais peut-être originaires de Mauritanie. sont 
destinés à la boucherie (opération d’embouche). 

L’ensemble du troupeau est parqué dans un 
enclos provisoire de dimensions relativement 
réduites, compte tenu du nombre d’ovins mas en 
stabulotion. La surface doni dIspose choque 
mouton esi faible, le sol fortement piéilné est 
recouvert d’une couche d’excréments sur laquelle 
les urines entretiennent par endroits un certan 
degré d’humidité. 

L’éiat général des animaux est loin d’être 
satisfaisant malgré une alimentatmn rationnelle 
composée de paille d’arachide et de rotIons 
supplémentaires (aliments concentrés). 

50 p, 100 environ d’entre eux présentent les 
symptômes suivanis : 

- diarrhée profuse (excréments liquides con- 
tenant des caillots de sang) salissont les cuisses 
et la queue ; 

- amaigrissement progressif aboutissant en 
quelques jours à un état cachectique ; 

- fatigue générale, trisiesse. inappétence, 
l’anmal s’isole et se couche pour ne plus se 
relever ; 

- hyperthermie : 41’~ C à 10 h ; 
- anémie (muqueuses blanc porcelaine, con- 

jonct1ve pâle). 

Le taux de mortahté est élevé : 4 & animaux 
par jour surtout des jeunes, soit O,? à 1 p. 100 
quot/dieo. 

Cinq animaux morts le jour de notre passage 
sont ramenés ou laboratoire pour yêtreautopsiés. 
Ils présentent tous un intestin grêle fortement 
con&tionné, hémorragique avec amincissement 
considérable de la paroi. Sur fronts de muqueuse 
on remorque un certain nombre de schizontes 
et de gomontes. phases caractérisiiqoes du cycle 
endogène des coccidies. Enfin l’examen micro- 
scopique des matières fécales révèle la présence 
d’un très grand nombre d’oocystes de coccidies. 
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Phab / : porc (irès brie concentration des anomaux) 
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II s’agit vraisemblablement de coccidiose 
Intestinale aigué, expliquant les taux élevés de 
morbidité et de mortalité. 

ÉTIOLOGIE 

Des prélèvements Intrarectaux d’excréments 
sont effectués systématiquement wr l’ensemble 
du troupeau. L’examen microscopique met en 
évidence un parasitisme massif par coccldw du 
genre Eimerm Schneider, 1875 (Protozoo : Eimerrl- 
doe), chez environ 80 p. 100 des animaux. Dans 
tous les COS positifs. I’infestation est mixte. Les 
espèces suivantes ont été déterminées d’après 
leurs oocystes (ci’ tabl. des mensurations) : 

1, - Etmena ninokohlyokrnovoe YA- 

KIMOFF et RASTEGAIEFF, 1930.. 42 p, 100 
2. - E. ohsoio HONESS. 1942 26 p. 100 
3. -E. orlang! (MAROTEL. 1905). 

MARTIN, 1909 ..<..<,..,... 15 p. 100 

4. -E. porvo KOTLAN. MOCSY 
et VAJDA, 1929 12 p. 100 

5. -E. faurei (MOUSSU et MARo- 
TEL, 1902), MARTIN, 1909.. 5 p. 100 

100 p, 100 

A leur arrivée à Sébikotone, les animaux 
étaient sans aucun doute porteurs de coccidies 
(parasitisme latent : VELU, 1919 : coccidiose 
latente, CARRE, 1928). 

Les fatigues du voyage, les brusques change- atteints, isolés en bergerie à sol cimenté et préola- 
mats intervenus dans l’alimentation et I’env~ron- blement déslnfectée. Après avoir été mis à la 
nement (passage d’une pâture libre à une mise en diète la V~III~ au soir, l’ensemble du lot est traité 
stabulation permanente en enclos avec sur& à la Qwnacr~ne (Mépacrlne) administrée par 
mentatlon) ont provoqué un affaiblissement voie orale en solution aqueuse à l’aide d’un 
général et le développement d’une infestailon pistolet doieur, à la dose de 1 cg par kg et par 
coccidienne mawve (coccidiose aigue : CARRE, i jour pendant 3 jours consécutifs avec répétition 
1928) consécutive à l’apparition de troubles j du traitement la semaine suivante. En outre, les 
gastro-intestinaux. animaux reçoivent une dose quotidienne d’une 

Etant donné que E. nmakohlyokimovoe et cuillerée à café d’huile de foie de morue médicw 
E.‘ahsofa sont les coccldres du mouton les plus i nale, au cours des 4jours séparant les 2 séries 
pathogènes (LOTZE, 1953 : SMITH, DAVIS et de traitement à la Quinacr!ne. 
BOWMAN. 1960), il n’est pas étonnant que cette Dons les jours suivants, une nette amélioration 
épidémie ait revêtu un caractère aussi catastro- de l’état général des moutons est enregistrée 
phique. avec disparition de l’ensemble des symptômes 

morbides et notamment de 10 diarrhée. Le taux 
TRAITEMENT ET PROPHYLAXIE de mortalité a brusquement diminué pour 

Un premier traltement expérimental a porté s’annuler au bout d’environ une semaine. seul5 

sur un lot de 50 animaux particulièrement les ammoux les plus malades n’ont pu être sauvés. 
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Dans le reste du troupeau la mortalité esi 
toujours très importante. 

La recherche microscopique d’oocystes dans 
les excréments des animaux traltés met en évi- 
dence une très forte diminution de I’infestation ; 
dans de nombreux coz elle est nulle. 

Devant la réussitede cette première expérience, 
un 2@ lot composé surtout de brebis et d’agneaux 
est traité dans les mêmes condltlons avec un 
succès égal, sinon meilleur. 

la lutte contre la coccidlose que les interventions 
curatives. Dans le cas présent, l’amélioration 
progressive de l’état général des animaux est 
due tout à la fols à l’action curative certaine de la 
Quinacrine et aux mesures d’hygiène prises ou 
cours du traitement : abandon du parc initial 
trop souillé, muse en bergeries clmentées, 
nettoyées tous les 2 jours au moins par lavage 
à l’eau courante, diminution de la concentration 
des animaux dans les parcs. 

A titre préventif, la Quinacrine peut être 
utilisée également comme cocc&xtatique à 
raison de 1 g pour 50 I d’eau de boisson (HAVET, 
1943). 

Les méthodes classiques de prophylaxie et 
d’hygiène sont certainement plus efkaces dans 

laboratoire natronol de I’Eievoge 
et de recherches véférinoires 

Dakar-Hgnn (S&légoi) 
insirtut d’élevage et de médecrne vétérinaire 

des puys tropicaux 
Maisons-Alfort (Seine) 

SUMMARY 

Atm”, II centre of rheep in,er,ina, coccidiorir 1” Cape Ver& peninsula, 

1” Sebikotone (Senegal Republic) 

Simple hygiene rnawres and o treatment with Quinacrine are effeclive 
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Étude de la biologie et de l’écologie 
de Clossina fusca congolensis 

Newst et Evans en République Centrafricaine 
1. Influence du climat et de la végétation sur la répartition 

et la densité des glossines 
par P. YVORE, R. LACOTTE ef P. FINELLE 

L’écologie et /a biologie de certaines espèces certains points de la biologie et de l’écologie de 

de glossines est mantenant assez bien connue. quelques espèces du groupe jkca. 

Par contre, pour d’autres, plus rares ou plus Pour notre part nous avons entrepris, à la 

difficiles à trouver, les études sont peu nombreu- Station expérimentale de l’Institut d’Elevage et de 

ses. C’est le cas, en particulier, de toutes les Médecine vétérinaire des Pays tropicaux 0 

espèces du sous-genre Austenino (groupe fusco). Bewiti, en République Centrafricaine, une étude 

Ces glosslnes ne paraissent pas être vectrices de sur la biologie et l’écologie de Glossino fusco 

trypanosomiase humaine : elles se trouvaient, ~ congoienzfs Newst. et Evons. Cette étude a débuté 

au moins jusqu’à ces dernières années, en dehors en 1961. II se trouve que cette station de recher- 

des principales zones d’élevage des bovins et ches est située dans un miheu qui semble rassem- 

elles sont assez difficiles à déceler. Néanmoins bler les condltlons optimales pour cette espèce 

quelques études ont été entreprIses sur des puisque c’est, à notre connaissance, la seule 

espèces de ce sous-genre, ceci surtout depuis régmn oi: II soit fa& de capturer, en saison des 

qu’il a été prouvé qu’elles pouvalent jouer un rôle ~ pluies, de 50 à 100 exemplaires de cette tsé-tsé 

dans la transmission de la trypanosomiase cher en l’espace d’une matinée avec un seul captu- 

les animaux domestiques. NASH T. A.M., en reur. 

1952, trouva un taux élevé d’infestatlon sur un Cette étude a porté sur les points suivants : 

petit nombre de mouches tsé-tsés appartenant . Etude de l’influence du climat et de lavégé- 

à ce sous-genre. Plus récemment PAGE W. A. totion sur /a réparhtion et la densité des glossines 

(1959) puis JORDAN A. M. (1962) étudièrent au cours de l’année. 

1s1 
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. Etude des lieux de repos. 
l Activité diurne. 
l Reproduction : gîtes 0 pupes et durée de 

pupaison. 

Les résultats concernant les trois derniers 
points seront donnés ultérieurement. 

1. - STATION EXPÉRIMENTALE 

DE BÉWITI 

en janvier ou février ; en saison sèche et froide, 
de la fin décembre à la mi-janvier la tempé- 
rature peut parfois atteindre 12 à 130 C le 
matin. La saison des pluies débute par une 
période où les précipitations sont encore rares. 
Elles deviénnent plus fréquentes en juin pour 
atteindre un maximum en octobre. Enfin la 
saison des pluies se termine par une courte 
période de transltlon qui annonce la saison 
sèche. 

Le Centre de Recherches de Béwiti se trouve 
situé à l’ouest de la République Centrafricaine, 
près de la frontière du Cameroun, au sud du 
massif de Yadé qui faolt partie des contreforts 
des monts de I’Adamaoua. L’altitude est d’environ 
125 m. La station est implantée dans une petite 
savane entourée de forêt dense (carte 1). Quel- 
ques CO”I~ d’eau, affluents de la Nana, peu 
importanis et pour /a plupart non permanents, 
traversent cette forêt. Les coordonnés géogra- 
phiques sont 5051’ de latitude Nord et 15~14’ 
de longitude Est. 

L’îlot forestier de Béwiti fait partie de ces 
formations rél~ctuelles, vestiges de la forêt dense 
oubanguienne à lsoberi~nio, Anogeissus, Alblrrro. 
La grande forêt a reculé vers le sud laissant, 
en particulier dans l’ouest de la République 
Centrafricaine, quelques îlots de ce type. Nous 
donnons, aux ;tableaux 1 à 4, une liste des 
principales espèces botaniques présentes au- 
iour de la station, en forêt et en savane. 
Les déterminations ont été faites parMM. B. DES- 
COINGS et P. SITA, du laboratoire de bota- 
nique de l’Institut de Recherches Scientifiques 
au Congo. Pour plus de commodité ils ont séparé 
la strate herbacée, du niveau du sol à 1 m de 
hauteur, de la sirote Inférieure, de 1 à 5 m, et 
de la strate supérieure. au-dessus de 5 m. Enfin, 
au tableau 4, nous donnons la composition de la 
strate arbustlve dons une portion de suwne, le 
long d’une piste de capture. II ne semble pas que 
les glossines aient, comme nous le verrons ulté- 
rieurement, de préférence botanique pour leur 
gîie de repos. Néanmoins il nous a semblé 
mtéressant de donner ces relevés botaniques 
de l’îlot forestier de Béwtl. 

Le climat est, d’après SILLANS R., du type 
sous-climat Soudano-Oubanguien, II se caracté- 
rise par une saison sèche qui débute entre le 
10 et le 15 novembre et se termne 0 la mi- 

Aux figures 1 et 2 nous donnons les courbes 
de températures et les hygrométries relatives 
maximales et minimales au cours d’une an- 
née, en forêt et e’n savane. Les courbes de 
forêt sont molheureusemeni incomplètes : il 
manque les données de janvier ; néanmoins 
cela donne une idée du climat sur lastat~on. 

Béwiti est situé entre les isohyètes 1500 et 1600 
(GOULÉE) (1964). Nous donnons aux figures4et 

5 les hauteurs des préclpltatlons et le nombre de 
jours de pluies par mois en 1962. La figure 8 
donne l’importance des précipitatlons mensuelles 
en 1964. Ces courbes ont été associées 0 celles 
des densités de glossines pour permettre une 
comparaison. 

En ce qui concerne la faune sauvage, celle-ci 
est OSSeL pauvre. Les espèces rencontrées à 
Béwiti sont les suivantes : 

Ordre des PRIMATES 

Cercopithecuz sp, 
Papi0 ~f$,O. 

Ordre des ARTIODACTYLES 

S!O. des Ruminants 

Trogelophus scriptus (1). 

Cepholophus sylvicuitor (1). 
Sylvicopro grimmio (1 j. 
Adenofo kob. 
Kobus defosso. 
syncerus nanus. 

510. des Suiformes 

Pofomochoerus porcus. 
Phwxhoerus oethiopicus. 

Ordre des CARNIVORES 

Ponthera pordus. 
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Comme l’a noté JORDAN A. M. (1963) Glossioo vecteur de la trypanosomiase animale. L’impor- 
fusco congolensis se rencontre aussi bien dans les tance de ce rôle vecteur avait déjà été montrée 
îlots forestiers de savane qu’en forêt humide. par IORDAN A. M. (1961) qui, au Nigeria et au 

En République Centrafricaine cette espèce Cameroun, avait disséqué un certain nombre de 

occupe la quasi-totalité des z~ines forestières et glossines de cetteespèceet trouvé un tauxd’infes- 
des îlots forestiers au sud du 7e parallèle Nord totion de 15.8 p. 103. Elles étaient vectrices de 
(FINELLE P. et Coll. (1964)). Elle constitue dans Tryponosomo vivax et Tryponosomo congolense. 

ce pays, par sa grande répartition, une des Si fryponosomo congolense est présent d’une 

5 espèces qui ont un rôle important en tant que manière constante sur les animaux Infestés de la 

Retour au menu



71 

6( 

2 

2 

1 

1 

station, Trypanosome vivax apparaît plutôt sous dû au fait qu’un troupeau expérimental infesté 
forme de brusques poussées épidémiques et séjourne en permanence sur la station et est 
semble, entre temps. dlsparaître presque com- mené chaque jour en forêt. 
piètement. Aucune explication n’a été donnée, Si la répartition de Giossino fusa congolensis 
pour l’instant, 0 ce phénomène. Le taux élevé est très vaste elle semble néanmoins être étroite- 
de glossines vectrices (nous estimions en 1962 ment liée à la forêt. Nous avons étudié, au COU~-s 
que 18 p. 100 environ des glosstnes étalent de l’année, sa répartition le long d’une piste 
porteuses de trypanosomes (YVORC (1962)) est de capture. Cette plste cIrculaire (carte 1) part 
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du Centre de Recherches vers le Nord. Elle 
traverse une portion de forêt assez dense où 
sont amenés fréquemment les animaux du trou- 
peau d’expérience ; elle passe ensuIte dans une 
savane dans laquelle se trouve un petit îlot fores- 
tier, puis une nouvelle portion de forêt coupée 
par une petite savane. Elle suit enfin une bordure 
de forêt en scwone arborée pour regagner, en 
dernier lieu, le Centre de Recherches pu le Sud 
à travers une nouvelle portlon de forêt. La 
longueur totale de la piste de capture est d’envi- 
ron 5.400 m et l’altitude du parcours varie entre 
650 et 725 m. Ce circuit comporte 54 points de 
capture, la distance entre ces points étant d’envi- 
ron 100 m. Quatre fois par semaines, durant 
toute l’année 1964, deux captureurs ont parcouru 
cette piste et récolté toutes les glossines trouvées 
en chaque point de capture. Après avoir noté 
leur sexe les tsé-tsé5 étaient relâchées sur le heu 
même de leur capture. L’opération était contrôlée 
par l’un de nous présent en permanence sur la 
station. Alternativement la piste était parcourue 
dans un sens et dans l’autre de manière à dimi- 
nuer les causes d’erreur dues à l’heure de 
p*55*ge. 

Au cours de ces observations, en 1964, les 
coptureurs n’employèrent aucun animal piège. 
Nous avons essayé, en 1962, de faire accompa- 
gner l’équipe de prospection d’un mouton. Les 
captures ne semblant pas être sensiblement 
augmentées par la présence de cet animal et 
un bovin pouvant diftÎcilement passer en certains 
points de la plste, nous n’avons pas employé 
d’animaux en 1964. La plupart des auteurs 
consldèrent que Glossina fusco congolensis n’est 
pas attirée par l’homme. Pourtant, grdce à la 
forte densité de mouches tsé-tsés celles-c sont 
faciles à déceler à Béwlti. D’autre part, nous avons 
fréquemment observé ces glossines posées sur 
l’homme. PAGE LV. A. en 1959, ovalt déjàsignalé 
que cette espèce pouvait venar sur cet hôte. 
Enfin, en saon des pluies, où les glossines sont 
nombreuses, iIsuffitdesedéplacerenforêt.lesoir, 
pour constater que Glossino fusca congolensls, 

On constate, en premier lieu. que Glossmo fusco 

coogolensrs s’éloigne très peu de la forêt. On lu 
trouve en grande quantité dans la prermère 
portlon de celle-ci, siiuée près du Centre de 
Recherches où sont amenés fréquemment les 
troupeaux de bovins élevés sur la station. Les 
captures sont presque nulles dans la première 
swone. excepté dans l’îlot forestier où on ren- 
contre quelques rares gl0551ne5. La seule saYcl”e 
où elles sont plus nombreuses est boisée et la 
plste, 0 cet endroit, suit très exactement la bor- 
dure de forêt. II semble donc que Glossmo 
fusco congolens~s soit plus liée à la forêt que ne 
le pensent la plupart des auteurs. Néanmoins, 
SI on rencontre peu de glossiner. même en 
saison des pluies, en savane, dans la journée, 
elles peuvent y  faire des incursions de courte 
durée, en particulier le soir. II nous est arrivé 
assez souvent, en saison humide. d’en observer 
même à l’intérieur des habitations du Centre de 
Recherches. Celles.~~ sont sltuées dans une petite 
savane OSS-SL près de la bordure de forêt. Les 
mois où II est possible d’observer des Gloss~no 
fusco congolensis, en swane, à Béwiti, sont les 
suivants : 

Ma1 Fréquence + 
Juin Fréquence + 
Juillet Fréquence ++ 
Août Fréquence +++ 
Septembre Fréquence +++ 
Octobre Fréquence + 

On peut constater que la fréquence est liée 
0 celle des plues et à I’hygrométrle (fig. 2, 4, 5, 8). 

Nous avons recherché également si, durant 
la saison sèche, les glossines avaient une répar- 
tition différente de celle de saison des pluies ; 
s’il existait des foyers primaires, dont le climat 
étoit plus favorable aux glossines. et d’où partait 
la réinfestation au retour de la sa~son des pluies. 
La courbe de répartition le long de /a piste de 
capture n’est pratiquement pas modifiée en 
saison sèche. Les glownes sont partout en forêt ; 

si elle est moins anthropophlle que des espèces seul leur nombre est diminué, comme nous le 
comme Glossrno palpolis ou Gloszina lachinoides. verrons UltérIeurement. 
peut être attirée par l’homme et se nourrir sur En dernier lieu, en étudiant la répartition de 
cet hôte. Gloss~no fusco congoienws en rapport avec le sexe, 

A la figure 3 nous donnons un graphique nous corxtatons qu’il ne semble pas y  avar de 
représentant l’importance des captures aux différence de comportement entre les mâles 
différents points de la piste au cours d’une année. et les femelles. 
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Fig. 3. - Nombre de glasriner capturées en 1964 à chaque point de la piste de caplure. 

Représenfot~on sch&matique du faciès botanique de lo piste. 

III. - VARIATION 
DE LA DENSITÉ DES GLOSSINES 

AU COURS DE L’ANNÉE 

Pour étudier lavariatIon de la densité des glos- 
sines au cours d’une année nous avons procédé 
de la même manière que pour leur répartition. 
La seule différence à noter est qu’en 1962 et 1963 
les captures se faisaient le long de 4 pistes par- 
tant toutes du Centre de Recherches et rayonnant 
à partir de celui-ci. En 1964 nous avons employé 
/a piste circulaire. 

Nous donnons aux figures 6, 7 et 9 les courbes 

obtenues en 1962 et 1964. Les résultats de 1963 
sont trop incomplets pour que nous puissions en 
fwe état. 

A la figure 6 et à la figure 7 nous observons 
une étroite relation avec /a courbé des préclpl- 
tations (fig. 4). La courbe de densité des glossines 
suit celle des pluies avec un mois de retard. 
II ne semble pas y  avoir de différence de compor- 
tement lié au sexe. JORDAN A. M., en 1962, 
avait déjà noté une chute Importante de la densité 
de Glossmo @ca dans les îltos forestiers de 
savane, en sason sèche, lors de ses observations 
au Nigerla. II pensait que ce fait était dû aux 
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températures élevées et à la faible hygrométrie 
qui diminuait probablement la durée de vie 
moyenne des tsé-tsés. On note effectivement 
(fig. 1) des variations de température et des 
maximums plus élevés en saison sèche, en forêt, 
néanmoins ce fait est beaucoup moins sensible l 

qu’en savane. Par contre, l’hygrométrie relative 
atteint, en forêt, à certains moments de la)ournée. l 
des pourcentages très faibles. Cela est dû, en 
particulier, au fait que les cours d’eau ne sont 
pas permanents. Nous pensons que ce dernier 
facteur, en raison de la relation qui semble 
exister entre l’importance des pluies et la densité 
des glossines, peut avoir un plus grand rôle 
que la température. 

En ce qui concerne la variation de la densité 
en 1964 (fig. 9), celle-c est un peu différente et 
ceci est probablement dû aux conditions clima- 
tiques assez particulières durant cette année. 
Les résultnts des captures en août et septembre 
étant incomplets, nous n’avons pas fait figurer 
leur total pour ces mois. La courbe représente 
les captures hebdomadaires. 

Nous remarquons que la densité semble suivre 

plus étroitement, eh 1964, I’lmportonce des 
pluies et que le retard d’un mois n’apparaît 
pas. Enfin, le fait le plus intéressant est la faible 
chute de pluies en juin, 49,6 mm d’eau, soit 
moins qu’au mois de mors. On constate une chute 
de la densité fin juin et début juiIlet,chute qui est 
rapidement compensée par la sulie. II ne semble 
donc pas, du fait de la rapidité avec laquelle se 
reforme la population, que ces condltlons clima- 
liques. peu favorables aux adultes, aient une 
influence sur les pupes. 

Ici encore, le comportement des mâles et des 
femolles est similaire. 

Un dernier fat reste à noter : Si en 1962 le 
taux des femelles était plus élevé que celu des 
mâles, l’inverse est observé en 1964. La cause 
en est inconnue. 

IV. - CONCLUSIONS 

Comme nous l’avons dit précédemment, 
Glossino fusco congolensis est une espèce de forêt 
et ses incursions en savane soni toujours peu 
importantes et peu fréquentes. Sa densité est 
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étroitement liée au climal et dès le début de la 
saison sèche, elle diminue rapldement. II semble 
donc, et cela semble se trouver confirmé par les 
résultats de l’expérience de lutte contre cette 
espèce en République Centrafricaine (FINELLE 
et Coll., 1962). qu’il soit assez aisé. dans les îlots 
forestiers de faible importance et bien isolés, de 
rédure la densité des glosslnes par des pulvéri- 
sations d’insecticides. II serait même possible de 
commencer les pulvérisations dès la fin des 
plwes. puisque. à ce moment, Glossino fusco 
congolensis ne s’éloigne pratiquement plus de la 
forêt. De toute manière. elle ne pénètre en 
savane que pour des incursions de faible ampli- 
tude et de faible durée, et sa densité diminue 

ultérieure concernant les lieux de repos (où l’on 
doit déposer l’insecticide) que toute la végétation 
est pratiquement à traiter. 
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à Béwiti, tout l’îlot forestier puisqu’il ne semble et de Bomborr (Rép. Centrafricaine), 

pas y  avoir de concentration en certains points Offm de /a Recherche Sueniifique 
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Influence du détiquage sur la présence 
de parasites sanguins 

chez les bovins malgaches 
observés après splénectomie. 

Indications pratiques pour la lutte 
contre les hématozoaires pathogènes 

par G. UILENBERG 

Le détiquage est un des moyens classiques de I Afin de mieux comprendre certains aspects de 
lutte contre les maladies bovines causées par I’épizootologle des infections par les parasites 
certains hématozoaires. Lorsqu’on utilise le sanguins 0 Madagascar, des recherches ont été 
détiquoge dans ce but. l’idéal à atteindre est entreprises pour déterminer l’influence d’un 
d’éliminer toute tique dans le troupeau, ou même détiquage régulier sur la présence de parasites 
dans une régmn entière. Cet idéal est rarement sanguins, détiquage exécuté dans des c~rcons- 
réalisé, fait dû à plusieurs facteurs : contrôle tances pratiques. sans que les tiques soient entiè- 
insuffisant des animaux, manque d’efficacité du rement éliminées. 
détiquage (&Stance des tiques à I’lxodiclde, 1 La proportion des bovins détiqués montrant 
concentration insuffisante. mauvaise méthode les différents parasites après splénectomie. est 
d’application, remanence insuftknte). apport comparée 0 celle trouvée sur des animaux non 
de tiques des environs, etc. , détlqués (RAYNAUD. 1962 (8) o déjà donné les 
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résultats de splénectomies sur bovins détiaués e+ 
non détiqués ; le but de ses recherches ‘n’était 
pas le même que le nôtre, et ses chiffres, cités 
plus Io~n, ne permettent pas pour la plupart des 
parasites songu~ns de falre une comparaison 
entre les deux catégories d’animaux.) 

Il ne sera question que des espèces dont la 
parasltémie est augmentée par /a splénectomie. 
Les espèces de ce groupe, trouvées à Madagas- 
car, sont : 

Bobesio brgemino (SMITH et KILBORNE, 1893). 
B. argenirna (LIGNIÈRES, 1909). 
Anoplosmo morgrnole THEILER, 1910. 
Jheiierfo mutons (THEILER, 1906). 
EperyfhroroonwenyoniADLERetELLENBOGEN. 

1934. 

E. ieganodes HOYTE, 1962. 
Hoemoioxenus vefifeerus UILENBERG, 1964. 

(Nous ne parlerons pas de l’espèce Anoplosm3 
cenfrole THEILER, 1911, récemment importée 

et répandue par la prémunition contre I’anaplas- 
mose.) 

Les tiques des animaux domestiques, établles 
0 Madagascar ei irouvées sur les bovins, sont : 

Boophllus m!croplus (CANESTRINI, 1887). 
Amblyommo voriegoium (FABRICIUS, 1794). 
Oiobius megninr (DUGÈS, 1883). 
0. megnin! et A. vorregotum ne transmettent pas, 

à notre connaissance, des parasites sanguins. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La technique opératare pour les splénecto- 
rmes est celle décrite par RAYNAUD (1961) (7), 
par résection de la 12e côte gauche, méthode qui l 
permet un accès aisé à la raie et à son pédicule. 
La méthode a seulement l’inconvénient que l’on 
ouvre la cavité thoracique dans une très grande 
proportion des cas ; l’on suture alors l’ouverture 
dans le diaphragme et nous n’en avons jamais vu l 
de suites néfastes. 

II a été powble de spléneciomiser en 1964. 
sur place, des bovins du Centre de Recherches 
Zootechniques de Miadana, ainsi que des ani- 
maux non détiqués des environs de ce Centre. 

Le Centre est situé dans le nord-ouest de !i 
Madagascar, à environ 60 km de la côte, dans la 
réglon de Majunga. Les bovins y  sont détlqués 
par douchage. L’on utilisait jusqu’au mois de l c 

septembre 1962, I’H. C. H. à une concentration 
de 0,02 p. 100 d’isomère gamma. L’H. C. H. o 
alors été remplacé par la Solution Bovine de 
COOPER (à base d’arsenite de sodium et d’acide 
crésylique), appliquée à une concentraiion de 
1 p. 300 (soit 0,084 p. 100 d’As,O, + 0,046 p, 100 
d’acide crésylique). (Le changement de produit 
étalt nécessité par une épizootie de streptothw 
case cutanée). L’on douche les animaux hebdo- 
modairement en saison des pluies (quand les 
tiques sont plus nombreuses), tous les 15 jours en 
saison sèche. Le détiquage 0 I’H. C. H. n’était 
pas entièrement efficace ; un certain nombre de 
B. microplus (y compris des femelles gorgées) 
étaient présents, en 1962, sur les animaux du 
Centre. L’effet de l’arsenic semble meilleur ; II 
n’y ami, en 1964, que de très rares B. muaplus 
(parmi lesquels iln’yovaitaucunefemellegorgée), 
en nombre beaucoup plus faible qu’en 1962. 
(Ce résultat est étonnant, puisque des expériences 
in viiro et in vwo ont montré que I’H. C. H. à 

0.02 p, 100 est beaucoup plus actifsur cette tique 
que le COOPER à 1 p. 300. Il est powble qu’il y  
ait eu un début de résistance de B. mlcroplus 0 
I’H. C. H.). Outre les 8. microplus, l’on trouve 
de faibles nombrei d’A. varregotum. 0. megnmi 
ne semble pas exister dans la région. 

Les bovins des environs du Centre, non 
détiqués, porteni à longueur d’année de nom- 
breux B. mlcropius et A. voriegatum. 

REMARQUES 

La race des animaux n’est pas Indiquée. 
l’expérience nous ayant montré qu’il n’existe 
aucune différence entre les races bownes quant 
0 la réceptiwté aux parasites sanguins. Notons, 
uniquement que tous les bovins spléneciomisés 
du Centre et des enwrons étalent des métis 
Brohman -zébu local, avec des degrés dlffé- 
rats de sang Brahman. 

B. bigemina, A. marginale et Jh. muions sont, 
j’après notre expérience, toujours décelés par la 
jplénectomie, B. bigemmo et Jh. mutons en mofns 
ie 2 semaines,A. morgmole en moins d’un mois. 
IRAYNAUD, 1962 (9), indique un maximum de 
) jours pour 8. bigemrno, de 34 jours pour A. mor- 
@le, rnw ne mentionne pas le maximum pour 
rh. mutons). Les tables indiquent donc la totalité 
ies porteurs de ces trois hémotoroaires. 
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L’mfection à 6. orgenfmo n’est certainement 
pas toujours révélée par la splénectomie ; la 

rechute ne cause pas toujours de symptôme 
morbide et les parasites peuvent être si rares 
dans le sang que l’on ne les trouve pas ; l’on 
peut déceler un plus grand nombre de porteurs 
en inoculant leur sang à des animaux splénec- 
tomisés indemnes, et en les injectant eux-mêmes 
avec du sang infectieux, procédure qui n’a pu 
être employée à Mladana. D’autre part, un cas 
a été observé où la rechute à 0. argentina se 
faisait seulement 17 jours après l’opération 
(bien que RAYNAUD, 1962 (9), Indique un 
maximum de 7 jours). 

Le temps d’observation n’a donc peut-être pas 
été suffisant pour tous les animaux. Les chiffres 
n’indiquent vraisemblablement pas la totalité 
des porteurs de B. argentma. 

Le temps d’dbservation nécessaire pour déceler 
avec certitude toutes les infections à t. fegonodes 
et à E. wenyon, n’est pas connu ; d’autre part, les 
accès d’E$xryihrozoon sont souvent fugaces et 
limités à de rares parasites, qui peuvent échapper 
à l’attention (UILENBERG (14)). Les chiffres 

n’indiquent donc peut-être pas la totalité des 
porteurs de ces organismes. 

H. veliferus n’a pas encore été étudié de façon 
suffisamment approfondie pour que nous puis- 
sions être certain d’avoir décelé tous les por- 

teurs. 

RÉSULTATS 

(Voir tableau NO 1) 

En résumé : B. blgemino 4 sui’ 16, 
a. orgentlno 1 sur 16, 
A. marginale 3 sur 16, 
Th. muions 15 sur 16. 
E. wenyoni 15 surl6, 
E. tegonodes 3 sur 16. 
H. veliferus 9 sur 16. 

(Voir tableau no 2). 

En résumé : 6. bfgemino 11 sur 11. 
a. orgenima 3 sur 11, 
A. marginale 11 sur 11. 
Th.mutonsll sur-Il, 
E. wenyoni 11 sur 11, 
E. tegonodes 5 sur 11, 
H. veliferus 11 svr 11. 

DISCUSSION 

II ressort de ces résultats qu’un détiquage 
régulier a une grande Influence sur la présence 
je certains parasites sanguins, peu ou pas d’in- 

iluence sur d’autres. Les résultats permettent 
igalement de constater si certains parasites sont 
habituellement transmis par les tiques ou non. 

Envisageons d’abord les hématozoaires pa- 
thogènes, B. blgemmo, 8. orgenfmo et A. morgmole. 
Les autres espèces semblent peu ou pas 
pathogènes : J. mutans peut causer une anémie, 
tout au moins sur les splénectomisés ; les Epery- 
fhrozoon donnent lieu à de la fièvre et de l’anémie, 
même sur les animaux Intacts ; mais des mortoli- 
tés dues à ces parasites n’ont pas été observées 
à Madagascar. H. vellfeerus n’a, jusqu’ici, pas 
montré de pouvoir pathogène. 

II ne fait aucun doute que la tique 6. microplus 
est, 0 Madagascar, le vecteur habituel des deux 
espèces de Bobesio; la transmission expérimen- 
tale a été réussie au laboratoire à plusieurs 
repr,ses par notre prédécesseur RAYNAUD 
et par nous-mêmes. 

Les chiffres dans les deux tables confirment 
que 8. bigemino est habituellement transmise par 
les tiques, la différence entre les deux groupes 
étant statistiquement significative (Les limites de 
confiance (P = 0.05) sont respectivement de 
7,3 à SI,2 p. 100 et de 71,7 à 100 p. 100). On 
peut également en conclure que le détiquage 
régulier, même ZI de rares tiques soni présentes, 
empêche I’éiablissement de l’état de prémunition 
sur la plupart des animaux. Ces résultats soni 
d’ailleurs confirmés par d’autres splénectomies, 
qu, n’ont pas été rapportées dans les tables. 
Elles ont éié effectuées o.u Laboratoire de Tana- 
narive, sur des veaux du C. R. Z. de K~an~asoa. 

Ce centre est sltué à 183 km à l’ouest de 
Tananarive. La situation au point de vue tiques 
y  es+ comparable 9 celle de Miadana : les bovins 
des environs, non détiqués. portent à longueur 
d’année de grands nombres de B. microplus et 
d’A. var;egalum : 0. megnm, semble absent de la 
région. Les an~moux du Centre sont détiqués au 
bain, suivant le même protocole qu’à Miadona, 
ma,s à de plus fortes concentrotlons de la SO~U- 
tien BovlnedeCOOPERà based’arsenic :l p.150 
en saison sèche, 1 p. 208 en so~son des pluies. 

5. microplus esi normalement absent du Centre, 
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A. voriegatum y  existe en faible nombre. II y  a de 
temps en temps introduction accidentelle de 
tiques avec des bovins de l’extérieur s’égarant 
dans le Centre ; les larves à leun de B. microplus 
qui en résultent, peuvent avoir l’occasion de se 
fixer temporairement sur les animaux du Centre 
entre deux séances de détiquage (I’arsen~c 
manquant de rémanente) ; A. voriegotum est 
également introduit de cette façon, mais il y  a, de 
plus, un apport sur des animaux souvoges 
(oiseaux, petits mammifères, etc...), sur lesquels 
l’on peut fréquemment trouver des larves et 
nymphes de cette espèce. 

30 veaux du C. R. Z. de Kianjasoa, âgés de 
4 à 9 mois, ont été splénectomlsés en 1962.1964. 
4 sur 30 seulement montraient 5. brgemino. 
(Rappelons que RAYNAUD, 1962 (8). n’a trouvé 
aucun porteur sur 16 “eaux de ce Centre, âgés 
de 3 à 12 mois.) 

Ajoutons qu’aucun des 7 veaux du C. R. Z. de 
Miadana. âgés de 1 à 2 mois, n’a montré de 
8. bigemino après la splénectomie (1963.1964). 

Nous n’avons pas de témoIns non détiqués 
pour ces 37 veaux, strlctement comparables 
au point de vue âge et région. Rappelons toute- 
fois que RAYNAUD, 1962 (8), a trouvé 6 veaux 
sur 11 non détiquéi, âgés seulement de 2 21 
4 mois, déjà porteurs de 5. bigemrno : ces veaux 
,étaient originaires de la région de Tananarive, 
où abondent les tiques 5. microplus et 0. megnlni, 
tandis qu’A. vorregoium y  est très rare. RAY- 
NAUD, 1962 (8) et RAYNAUD et UILENBERG, 
1962 (10) rapportent les résultats obtenus après 
splénectomie de 18 bovins adultes, non ou 
Irrégulièrement déiiqués, de diverses régions de 
Madagascar: tous étaient porteurs de B. brgemfno. 

Il a été possible de splénectomiser encore, 
en 1965.2 vaches adultes de la régmn de Tanana- 
rive ; toutes les deux se révélaient être infectées, 

8. argenlina : 

On ne peut tirer de conclusion nette de nos 
tables, le nombre d’animaux positifs après 
splénectomie étant faible sur les deux catégories 
de bovins. Signalons toutefols qu’aucun des 
30 veaux du C. R. Z. de K~an~asoa (4 à 9 mois), 
splénectomisés en 1962.1964, n’a montré ce 
parasite ; il o été vérifié, par des Inoculations 
de sang infecté, que 14 d’entre eux étaient en 
effet indemnes de B. argentino : ils présentalent 
après l’inoculation une crise parasitaire et 

thermique. (Sur 16 veaux de 3 à 12 mois de ce 
Centre, RAYNAUD, 1962 (8). en trouve un seul 
positif.) RAYNAUD (8) signale 3 porteurs parmi 
les 11 veaux (2 à 4 mois) non détlqués de la 
région tananarivienne, mais aucun des 18 adultes 
(RAYNAUD, 1962 (‘8) et RAYNAUD et UILEN- 
BERG,1962 (10)~ montrent le parasite ; unedes 
deux vaches splénectomisées en 1965, se révélait 
être porteur. RAYNAUD et UILENBERG, 1962 
(IO), pensent que ce parasite est un hématozoaire 
d’importation récente, encore limité à quelques 
régions seulement du pays. UILENBERG, 1964 
(13) signale que a. aigentlno est PIUS répandue 
que l’on ne croyait auparavant Nous pouvons 
ajouter que toutes les souches de 6. muoplus, 
récoltées dans diverses régions du pays, mises 
sur bovins indemnes de Bob&o, se sont révélées 
Infectées de 5. argentino, mais non toujours de 
B. brgemino. II est probable que 5. argentino 
est également très répandue, mais qu’elle n’est 
souvent pas décelée par la splénectomie. D’ail- 
leurs s’il en était autrement, l’on devralt obser- 
ver de nombreux cas de babéslellose sur des 
bovins non détiqués dons les réglons où le 
parasite a été diagnostiqué ; or, il n’en est rien. 

A. marginale : 

La différence entre les deux groupes est statis- 
tiquement significative (Les limites de confiance 
(P = 0,05) sont respectivement de 4.1 à 44.7 p. 100 
et de 71.7 à 100 p, 100.) Les résultats obtenus 
à Miadana Indiquent donc que ce parasite est lui 
aussi habituellement transmis par les tiques, à 
l’opposé de ce que nous croyions auparavani 
(UILENBERG, 1964 (13)). 

Cette première opinion était basée sur des 
résultats obtenus par le Dr. RAYNAUD, e+ nos 
résultats préliminaires sur des veaux de Kian- 
jasoa. ma18 qui ne se sont pas confirmés par /a 
suite. Le détiquage régulier empêche, comme 
pour 8. bigemino, l’établissement de l’état de 
prémunItlon sur la plupart des animaux. Ceci 
est confirmé par d’autres splénectomies ; aucun 
porteur sur 23 veaux du C. R. Z. de Kianjasoa, 
âgés de 4 à 9 mois ; aucun porteur sur 5 veaux 
du C. R. Z. de Mladana, âgés de 1 à 2 mois. 
Par contre, 9 animaux sur 11 non détlqués de la 
réglon de Tananarive, âgés seulement de 2 à 
4 rno~s (RAYNAUD, 1962 (a)), 19 b&ns adultes 
sur 19 de diverses réglons de Madagascar, non 
ou irrégulièrementdétiquéi(RAYNAUD,1962(8). 
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RAYNAUD et UILENBERG, 1962 (10) e+ les 
2vachesspléneciomtsées en1965),seso”+montrés 
positifs. (Nous n’avons considéréque les anfmaux 
qui ont pu être contrôlés pzndant au moins un 
mois. ou qui se montraieni posliifs avant un mois.) 

II semble donc bien que la tique B. mrcroplus 
soit le principal vecteur à Madagascar. (A. vorle- 
goium esttrès rare dans la région tananarivienne, 
où A. morgrnole est pourtant très fréquent : 
0. megnini semble absent de la plupart des 
régions où A. marginale est répandu ; les insectes 
piqueurs ailés ne sont pas influencés par le déti- 
quage à l’arsenic dans les centres, où A. mrrrg!. 
noie est pourtant rare.) 

Ceci ne constitue évidemment qu’une forte 
présomption basée sur des observations. Les 
résultats expérimentaux obtenus à Madagascar, 
sont jusqu’ici en contradiction avec ces folts. 

RAYNAUD (Rapport Annuel de.1961 (5))n’apos 
réussi à transmettre A. morglnole avec B. micro- 
pius (6 veaux splénectomisés observés pendant 
40à 6O~ours). Il esi possible que la période d’ob- 
servation ait été insuffisante, puisque THEILER, 
1912 (12) et HENNING, 1956 (3) indiquent que 
la pérlode d’incubation après transmission par 
des tiques peut aller jusqu’à 100 jours et plus. 

Nous avons rms à intervalles réguliers des 
larves de B. m~cropius (de 50.000 à 100.000 larves 
environ par mois) sur un veau spléneciomisé. 
indemne de tout parasite sanguin : les tique; 
provenaient de bovins du Laboratoire, porteurs 
d’A. marginale (parfois nombreux dans le sang) 
et de bovins de l’extérieur, de diverses réglons 
du pays ; jusqu’ici, 9 mas après le début de 
l’expérience, II n’y a pos eu apparition d’ana- 
plasmes dans le sang du veau. (Le premier loi 
de larves transmettat B. argentino. le cinquième 
lot B. bigemma ; aucun autre parasite n’est 
apparu.) BRUMPT (1920) (1) n’a pas “on plus 
réussi à transmettre A. mxginole avec Margoro- 
pus oustrol~s ( = 8. mrcropius). 

Le problème de la transmission de I’anaplas- 
mose à Madagascar mérite d’être étudié de 
façon approfondie. 

La discussion sur Jh. muions, les Eperythroroo 
et H. veliferuz sera limitée aux résultats obtenus 
en 1964 à Miadano. 

Cela confirme les expériences de CALLOW 
ei HOYTE, 1961 (2), qui n’ont pas réussi à 
transmettre Th. muions avec B. mtcroplus, tout 
comme RAYNAUD (Rapport Annuel, 1961 (5)). 
et nous-mêmes@ veau mentionné ci-dessus, sous 

A. mxginole, auquel 8. muoplus n’a transmis 
jusqu’ici que les Bobesiae). BRUMPT (1920) (1) ne 
réussit pas “on plus la transmission avec une 
outre espèce de Boophilos (Margaropus CO/C~~O- 
tus = 8. onnulatus). Le vecteur habituel à Mada- 
gascar reste donc inconnu, mais il semble bien 
qu’il ne s’agIsse pas d’une tique. II convient 
d’ajouier que les animaux nés ei élevés à notre 
étable anil-tiques ne deviennent pos infectés 
spontanément, ce qui indiquerait qu’il s’agit 
d’un vecteur qui est éliminé par les mesures de 
protection (entre autres : les animaux sont 
douchés deux fois par semaine à 0,425 p. 100 
de carboryl, produit actif contre certains insectes 
ailés, par exemple les Hippoboscoe, ainsi qu’il a 
pu être expérimenté récemment). 

Eperyfhrozoon : 

Il ne semble pas, d’après nos résultats, que les 
tiques soient les vecteurs, tout au moins les plus 
importants, ainsI qu’il o du reste déjàété démon- 
tré (UILENBERG (14)). Le vecteur habituel reste 
inconnu. 

H. veliferus : 

Les différences entre anomaux détiqués et “on 
détiqués (respectivement 9 sur 16 et 11 sur 11) 
ne sont pas assez grandes pour conclure que 
les tiques soient les vecieurs. Toutefois. comme 
il a été indiqué auparavant (UILENBERG (IS), 
un examen détaillé des chiffres indique que 
5. microplus pourrait être le vecteur. En divi- 
sant les animaux détiqués du Centre en deux 
groupes, un groupe dont les animaux ont 
apparemment été en contact avec B. microplus, 
puisqu’ils portent soit des Babesioe, soit A. mor- 
ginole, et un groupe dans lequel il n’y a pas de 
porteurs de ces hématozoalres, nous arrivons 
aux chiffres suivants : 

l : Porteurs de Bobes!o ou A. morgmale : 7 sur 8 
sont parieurs d’H. veliferus. 

II : Animaux indemnes de Babesia ei d’A. 
Th. mutans : margInale : seulement 2 sur 8 montrent H. vefife- 

II est évldent que le détiquoge n’a aucune Ius. 
influence sur la proportion de bovins infectés. Les différences entre ces deux groupes ne sont 
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toutefois pas statistiquement signlficatlves. les 
nombres d’ammaux étant trop faibles. 

5. mlcropius serait-il un vecteur ? Rappelons 
qu’H. veliferus n’a pas. Jusqu’ici été transmis 
par 0. microplus au veau mentionné ci-dessus 
(sous A. marginale), bien qu’une partie des tiques 
provient d’animaux ayant montré H. veliferus 
dans le sang. 

CONCLUSIONS 

Le détiquage régulier. comme il est exécuté 
dans deux Centres de Recherches Zckchniques 
à Madagascar, empêche l’établissement de 
l’état de prémunition contre les hématoroalres 
pathogènes (Bobesioe et A. morglnoie) sur /a 
plupart des animaux. Les animaux non détiqués 
deviennent tous prémunis, tout au moins de 
manière certaine contre B. bigemrna et A. morgi- 
noie. 

Th. mutons et les Eperythrozoon ne sembleni 
pas être transmis habituellement par les tiques : 
la transmission naturelle d’H. vellferus est encore 
incertalne. 

/ 

Les résultats des splénectomies peuvent être 
pris comme base de la lutte contre les hémato- 
zooirespathogènes. Ilsexpliquent certainsaspects 
de I’épizootologie de ces infections, à savoir que 
la quasi-totalité des cas cliniques de babésiose: 
et d’anaplasmose sont observés à Madagascar 
zur les animaux régulièrement détiqués ; il es 
très rare de voir ces maladies sur des bovin: 
non ou irrégulièrement détiqués. Les résultotr 
,de la présente enquête confirment les notion: 
classiques dans ce domaine : le détiquagr 
régulier. partiellement efficace. peut paradoxale- 
ment aboutir à un résultat opposé à celui recher- 
ché : il empêche l’établissement en bas âge dr 
l’état de prémunitlon contre les hémotozooire: 
pathogènes sur une proportion des animaux 
toutes les iiques n’étant pas éliminées, des ca! 
de maladie grave. voire mortelle, peuvent se 
déclencher sur ces animaux plus tard, à un âge 
où ils sont devenus plus sensibles à ces affections. 
II est également évident que les animaux cédé: 
par les Centres aux éleveurs de l’extérieur 
deviendront rapldement malades dans une 
proportlon importante par les babésloses et par 
I’onaplasmose, puisque le détiquage à l’extérieur 
est rarement régulier et souvent absent : ils doi- 
vent souvent succomber lorsqu’il s’agit d’oni- 

maux adultes. Mais il n’a, ]usqu’ici, pas été 
possible de déterminer la part des pertes après 
cessw qui incombe à chacune des infections 
transmises par les tiques (babésioses, anaplas- 
mose, heartwater) et celle attribuable à d’autres 
maladies (dont la streptothricose cutanée est 
parmi les plus importanies). 

Outre le traitement, souvent trop tardif lors 
de la forme cérébrale de la babésiellose (5. argen- 
iina) et de toute manière souvent inexistant en 
brousse, l’on peut envisager deux moyens de 
prévention : 

a) Prémunition artificielle. II est nécessaire de 
prémunir tout au moins les bovins quittant les 
Centres, sous peine de fortes pertes après la 
cession. 

La prémunltion artificielle contre la piroplas- 
mose vraie (5. blgemma) et I’anaplasmose ne 
semble plus poser de problème : il a éié possible 
de mettre ou point une méthode sans danger 
pour la première maladie (Rapport Annuel, 
1964) (6) et la prémunition contre I’anaplasmose 
est facile et sans danger avec A. centrale. II n’a. 
par conire, pas encore éié possible de mettre au 
point à Madagascar une méthode sûre et sans 
danger contre la babéwllose. Actuellement, les 
animaux allant quitter les Centres sont prémunis 
contre la piroplasmose vraie eT I’anaplasmose 
et les recherches sur la babéslellose sont pour- 

suivies. 
Les animaux restant dans le5 Centres sont 

prémunis pendant leur première année contre 
I’anaplasmose (avec A. centrale). opération facile 
et qui assure l’état de prémunition pendant de 
nombreuses années. vrawmblablement toute la 
vie des an~maux(d’après presquetous les auteurs, 
que nous n’énumérerons pas ici). II nous semble 
par contre superflu de prémunir les animaux 
destinés à rester dans les Centres contre les 
babésioses tant que le déiiquage régulier est 
continué : l’état de prémunitlon est souvent 
perdu rapidement en l’absence de réInfections 
par les tiques (NEITZ, 1962 (4). RIEK, 1962 (Il), 
UILENBERG, 1964 (13). et d’autres observations 
faites 0 Madagascar par la sute) ; en effet, 
l’état de prémunItlon contre B. bigemmo est, 
dans notre expérience, en général perdu en 
moins d’un an, sans nouvelle infectlon. Ou alors, 
il faudrait refaire cette prémumtion arilficielle 
ou mcuns une fois par an, opération coûteuse et 
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rencontrani des dlfiicultés d’exécution étant 
donné le grand nombre d’animaux dans les 
centres. 

b) Diminuer le nombre de séances de déti- 
qvoge afin d’arriver à un degré d’infestation 
par les tiques suffisant pour obtenir l’établisse- 
ment et l’entretien de l’état de prémunition sur 
tous les animaux dès leur jeunesse (lorsqu’ils 
sont beaucoup plus résistants à ces Infections) ; 
I’mfestation ne doit pas être a55ez importante 
pour nuire aux animaux par les effets dire.cts 
(pertes de sang, portes d’entrée pour des bac- 
téries pyogènes, etc...) 

Cette méthode semble assez dangereuse 
puisque l’on ne connaît pas le degré d’infestatlon 
par les tiques nécessaire pour que tous les ani- 
maux soient prémunis et le restent ; seule I’expé- 
r~ence pourrait renseigner sur ce point. D’autre 
part, les animaux pourraient alors succomber 
0 la heartwater (Cowdrio rummonirum (COW- 
DRY, 1925)), contre laquelle Madagascar ne 
dispose pas encore de vaan. La streptothricose 
cutanée constitue également un grand problème : 
elle est actuellemeni tenue en échec dans les 
Centres par l’application régulière de I’arsen~c. 

En résumé : le meilleur proiocole de lutte 
contre les babésloses et I’anaplasmose semble 

donc, dans les circonstances actuelles, se pré- 
senter comme suit : 

Détiquer les animaux dans les Centres de la 
façon la plus efficace possible afin d’éviter les 
pertes par ces maladies (et par la heartwater et 
la streptothrlcose). Eviter, dans la mesure du 
possible, toute Introduciion accidentelle de 
8. microplus (empêcher que des bovins de I’exté- 
rieur s’y égarent). 

Se contenier de iralier les quelques cas de 
babésmse qui se produiront dans les Centres 
malgré le détiquoge, mais prémunir tous les 
jeunes animaux CI~SC A. centrale. 

Prémunir tous les animaux devant quitter les 
Centres contre la piroplasmose vraie et I’ana- 
plasmose ei, lorsque cela sera possible, contre la 

babésiellose. 

Ce protocole pourrait être modifié lorsque le 
laboratoire disposera d’un vaccin conire la 
heartwater et d’un autre moyen que l’arsenic 
pour combattre la streptothrlcose ; l’on pouwalt 
alors essayer une diminution du nombre de 
séances de détiquage afin d’arriver à la prémuni- 
iion naturelle. 

Nous remerçions MM. G. RASAONA et 
G. ANDRIANJAFY de leur collaborailon iech- 

nique. 
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Intoxication accidentelle de bovins 
par douchage avec un insecticide 

organo-phosphoré, le carbophenothion 
par G. UILENBERG et R. GAULIER 

Le Laboratoire Central de I’Elevage à Tana- 
narive possède une étable spécialement aména- 
gée pour maintenir des bovins d’expérience à 
I’abrl des tiques. Pour renforcer la protection, 
les animaux sont douchés deux fois par semaine 
,a carbaryl (1-naphthyl-N-méthyl carbamate = 
Sevin R), à une concentration de 0,425 p. 100. 
Plusieurs dizaines de bovins ont ansi été traltés 
pendant des mois, quelques-uns pendant deux ans, 
sans que ~nrna~s des symptômes d’lntoxlcation 
ne soient apparus, même lorsqu’il s’agissalt de 
veaux douchés dès la naissance. Ceci confirme 
les données bibliographiques (qui ne seront pas 
énumérées ici). ainsi que les résultats de nos 
quelques expériences sur la toxlclté du carboryl 
(Rapport Annuel, 1962), qui indiquent sa très 
faible toxlclté pour les anomaux 0 sang chaud. 

Le laboratoire ayant épuisé xon stock de 
carbaryl en novembre 1964, un nouveau sac de 

ce produit, d’une marque employée souvent 
auparavant, est commandé. 

Quelques semaines plus tard, la plupari des 
animaux de l’étable anti-tiques sont en mauvaise 
condition physique; quelques-unsontunediarrhée 
profuse, les yeux enfoncés dans les orbltes, une 
salivation excessive et une démarche raide. 
L’état de ces animaux s’aggrave pendant les 
joui-s qui suivent, les mèmes symptômes se 

déclenchent chez d’autres, et deux veaux sont 
sacrltïés in extremrs, tandls que d’autres suc- 
combent, malgré divers traitements (oxytéiracy- 
cline. sulfaguanidine. solicylate basique d’alu- 
mène, raiion alimentalre plus élevée), et sans que 
la cause de la maladie puisse être déterminée. 
Pendant cette période, les animaux soni toujours 
douchés deux fois par sema!ne, lusqu’au jour 
où notre attention est ottlrée sur le fait que /a 
Malson qui avait livré I’msecticide. a fait une 
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erreur : le dernier sac acheté ne Cont[ent pas 

une poudre mouillable de carbaryl à 85 p. 100, 

sans autre insecttcide, mais une poudre mouil- 

lable contenant un mélange de 40 p. 100 de 

carbaryl et de 20 p. 100 de carbophénothion 

(= O,O-diéthyl S-(p-chlorophénylthio-méthyl , 

phosphorodlthioate = Trithian R), insecticide 

orgonophosphoré de toxicité importante. Le nom 

commercial de ce mélange est le même que celui 

du carboryl seul ; la composition réelle n’est 

donnée qu’en très petites lettres sous ce nom. 

La cause de la maladie est trouvée. 

Quelques données sur la toxlctté du carbo- 

phénothion pour !e rat, exprimée en DL 50 

(w/kd : 

BRADY e.a. (1960) : 18 (voie orale), 

GAINES (1960) : 30 (vole orale, rat mâle), 

10 (vole orale, femelle), 

54 (voie cutanée, rat mâle), 

27 (voie cutanée, femelle), 

WYNIGER (1962) : 28 (voie orale), 

BRODEUR et 

DUBOIS (1963) : 11 (voie Intrapéritonéale, 1 

jeunes rats de 3 semaines, 

40 (vole Intrapéritonéale, rat ’ 

mâle). 

Ces résultats placent donc le carbophénothion 

parmi les insectlcldes de très gronde toxicité. 

(Notons que, d’après TILEMANS (1953, il n’est 

autorisé aux Etats-Unis d’Amérique que pour les ’ 

plantes non comestibles, vu sa toxicité.) 

Plus intéressantes pour notre cas sont les 

expériences de YOUNGER e.a. (1963), qui ont ’ 

étudié la toxicité du carbophénothion pour les 

bovins, appliqué en douchoge, avec une suspen- 

sion préparée à partir d’une poudre mouillable, ’ 

comme ce fut notre cas. Un douchage à des 

concentrations de 0,05, 0,l et 0,5 p. 100 était 

toxique pour des veaux âgés de 1 à 2semaines ; 

l’intoxicatwn a été mortelle pour un des quatre : 

veaux douchés à 0,05 p, 100 et pour un des trois \ 

veaux douchés à 0,l p. 100 ; I’actlwté de la 1 

cholinestérasesanguineétait aba~sséesurtousces 1 

animaux. Des bovins âgés d’un à deux ans 1 

n’étalent pas intoxiqués par un seul douchage à 

0,OS p. 100 et à 0,l p, 100, mais I’actiwté de la 

cholhnestérase était abaissée sur un des deux 

animaux douchés à 0,l p. 100 ; un animal douché ( 

0 1 p, 100 montrait des symptômes d’intoxication. 1 

Les symptômes observés par ces auteurs étaient : ( 
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salivation excessive, diarrhée, démarche raide. 

Nous donnons ci-dessous quelques détails 

sur les circonstances de l’intoxication à notre 

étable, sur les symptômes et lésions observés, 

sur le traitement, et sur les résultats de la déter- 

mination de l’activité de la cholinestérase sari- 

guine. 

Le douchage au mélange ,de carbaryl et de 

carbophénothion a commencé dans la première 

semaine de novembre 1964. La concentration 

était de 5 g de produit par 1, correspondani à 

une teneur en carbophénothion de 0.1 p. 100 

(la poudre mouillable en contenant 20 p. 100). 

Cette suspension a été appliquée à raison d’en- 

viron 4 I par ammal, deux fois par semaine, 

dans la période allant de début novembre CI~ 

le’ décembre, soit un total de 80” 9 traitements. 

Le 3 decembre, jour auquel l’erreur a été 

découverte, tous les animaux ont été lavés avec 

un détergent (Teepol (R) à 1 p. IOOO), et les 

bovins les plus atteints ont été traités à I’atropine 

seule, ou combinée au Contrathian (R) et au 

Diparcol (R). (Ces deuxderniers produits n’étaient 

disponibles qu’en petite quantité, et les doses 

employées étalent faibles). 

Il y avait, au début de novembre, 21 bovins à 

l’étable onti-tiques. 

Ils peuvent être divisés en 3 groupes : 

1. Bovins chez lesquels aucun symptôme 

caroctérlstique de I’intoxicoiion (diarrhée, sali- 

yationexcessive,démarcheraide), n’aétéobservé. 

II, Bovins ayant montré des symptômes CUT~I- 

térlstlques, mais ayant guéri, avec ou sons traite- 

ment. 

III, Bovins cher lesquels l’intoxication a été 

norielle. 

Groupe 1. 

3 animaux, âgés ou début de novembre de 

I ans, de 19 mois et de 10 mois, pesant respecti- 

Jement environ 300, 250 et 200 kg. Tous les trois 

itaient alors en bonne condition physique. Ils 

l’ont montré aucun symptôme clinique, sauf un 

éger amaigrissement. 

Groupe Il. 

9 ~mmaux, âgés de 6 à 14 mois, et ne pesant 

que de 80 à 120 kg environ ; ils étalent pour la 

Jlupart en assez mauvaise condition physique, 

i la sulte de splénectomies récentes ou d’inocu- 
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Mons d’hématozoaires pathogènes. Les premiers 
symptômes caractéristiques d’intoxication sont 
apparus sur les ammaux de ce groupe après 
7 ou 8 douchages. 

3 animaux, peu atteints, ont guéri sans iraite- 
ment. 

Les 6 autres, plus sévè&meni intoxiqués, ont 
été traités (voir plus loin). 

a) 4 d’entre eux étaient atteints au point de 
rester couchés, épuisés, 3 à 6 jours après les 
premiers symptômes : 2 ont pu tenir debout le 
lendemain du début du traitement, les 2 autres 
seulement 4et 6 jours plus tard. 

b) 2 veaux montraient des symptômes typiques 
(diarrhée, hypersolivatlon, démarche raIde), 
mais n’étaient pas encore prostrés. 

Groupe Ill. 

9 animaux, âgés de 12 à 14 mois, pesant envi- 
ron 75 0 130 kg et étant pour la plupart en assez 
mauvaise condition physique (splénectomies 
récentes, Inoculations d’hématozoaires patho- 
gènes). Les premiers symptômes caractéristiques 
sont apparus après 4 à 7 douchages. 

a) 5 des veaux sont morts avant que la cause 
de la maladie n’ait été découverte. dont 2 sacri- 
fiés rn exiremis 4et 8 jours après l’apparition des 
symptômes : les 3 outres ont succombé, dans 
chaque cas 7 jours après que les premiers 
symptômes ont été observés. 

b) 4 veaux étaient prostrés depuis 1 à 7 jours 
au début du traitement; 3 d’entre eux sont morts, 
malgré le traitement, 10 à 13 jours après les pre- 
miers symptômes, 1 à 7 jours après le début du 
tratement. La mort du 4e. 4 jours après les pre- 
miers sympiômes, un jour après le traitement, 
était compliquée par une babésiellose (Eobesfo 
argentina), suite d’une inoculation effectuée 
2 semaines auparavant, à laquelle il n’avait pas 
réagi par une hyperthermie ; le cerveau et 
d’autres organes internes renfermaient de nom- 
breuses Bobesioe. 

Outre les animaux dont nous venons de 
parler, d’autres bovins du laboratoire ont été 
douchés au mélange de carbaryl et de carbophé- 
nothion : 

Une vache et son veau né le 24 novembre 1964, 
qui devolent être protégés contre les infections 
transmises par les tiques en attendant d’avoir 

de la place à l’étable spéciale, ont été douchés 
3fois (le25/11, le28/11 et 1/12)avec la mêmesus- 
pension contenant 0,l p. IOOde carbophénothion. 
Une démarche raide o éié observée cher le veau 
dès le premier douchage, mais sans autre symp- 
tôme ; il a re$u par mesure de précaution, le 
3/12, 10 mg d’atropine. La mère présentait une 
anorexie le2/12, mass’est remIsesanstraltement. 

4 outres bovins du Laboratoire, dont un âgé 
de deux mois, les autres adultes, ont été douchés 
une fois par semaine entre le début de novembre 
et le 3 décembre (4 fois en tout). avec une concen- 
tratlon du mélange correspondant à 0,05 p. 100 
de carbophénothion. Ils n’ont pas montré de 
symptôme d’intoxication. 

Un chaton, âgé d’environ un mois, a été traité 
contre les puces le 2/12, avec une poudre conte- 

nant 5 p, 100 du mélange carbaryl-carbophé- 
nothion dans du talc (donc 1 p. 100 de corbophé- 
nothion), avant que l’erreur de livraison n’at été 
découverte. L’animal, en bonne santé le jour du 
traitement, mourut le lendemain dans l’après- 
midi. (Des chatons avaient souvent été traités 
avec du carbaryl à 5 p, 100 dans du talc, sans 
accidents.) 

Un chien adulte, berger allemand, o été 
saupoudré avec la même poudre à 3 reprises, 
sons être intoxiqué. 

Symptômes et lésions observés : 

Les symptômes les plus frappants consistaient 
en une diarrhée profuse, une salivation excessive 
et une démarche raide, ainsi que l’ont du reste 
décrit YOUNGER e.a. (1963). En même temps les 
bovins intoxiqués maigrissaient rapidement, fait 
causé, au moins en partie, par l’anorexie totale 
et par la diarrhée. Venaient par la sulie une 
grandefaalblesse musculaire et prostration. Sur 
plusieurs veaux, un larmoiement o été ab- 
servé, qu, devenait quelquefois purulent, peu 
avant la mort ; quelques cas d’opacification de 
la cornée ont été constatés. Les “eaux prosirés 
présentaient souvent des tremblements muscu- 
laires, les mouvements du cou devenaient inco- 
ordonné: et, vers la fin. celui-CI étalt conirac- 
turé latéralement. 

La température restait normale pendant 
l’évolution de la maladie, pour s’abaisser pra- 
grezsivement dans les derniers jours avant la 
mort, atteignant parfois jusqu’à 34 à 350. Le 
pouls étalt souvent légèrement accéléré. 
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Al’autopsie, un œdème importantdes poumons 
était toujours présent (seule léslon constanie), 
quelquefois une légère entérite, rarement des 
pétéchies sur le cceur ; une congestion du foie 
et une augmentation du volume des reins, comme 
le signalent YOUNGER e.a.. n’ont pas été 
remarquées. Le cadavre était toulours étique. 

Traitement. 

A part le lavage de la peau ou Teepol, les 
veaux les plus malades ont été traités avec de 
I’atropine, pour combattre les symptômes du 
système parasympathique (environ 25 à 30 mg 
par 100 kg de poids), appliquée sur la plupart 
par voie sous-cutanée (puisqu’il s’agissait d’une 
intoxication à évolution lente), sur 3 *nimaux par 

inleciion Intrawneuse. L’effet était rapide : 
dans choque cas la dmrrhée et la salivation 
avaient disparu le lendemain. 

Les bovins les plus atteints ont, de plus, reçu de 
faibles doses de Contrathion (méthylfsulfate de 
méthyl-1 N-hydroxyrmino-méthyl-2 pyridinium, 
réactivateur de la cholinestérase) et de Diparcol 
(Chlorhydraie de diétharine qui agirait sur les 
effets nicotiniques des organe-phosphorés). res- 
pectivement 200 mg et 250 mg par animal de 
100 kg, en mjection mtromusculare. 

Les traitements à l’airopine, au Diparcol et au 
Contrathlon ont été répétés sur certains animaux 
le lendemain ; notre stock de Controthlon étant 
alors épuisé, quelques veaux ont encore resu, le 
JOUT suivant, I’atropine seule ou en combinaison 
avec le Diparcol. 

Les doses de Contrathlon et de Diparcol étalent 
faibles ; aussi, il n’est pas possible de juger 
de leur effet sur les symptômes cIIniques et sur la 
réactivation de lacholinestérosesanguine. L’atro- 
pine a certainement sauvé 10 vie à quelques 
animaux et l’a tout au moins prolongée pour 
d’autres, mais elle intervenait trop tard pour 
4 veaux. La voie sous-cutanée ne semblait pas 
donner de résultats différents de ceux obtenus 
par la voie intraveineuse, sans doute parce 
qu’il s’agissalt d’une Intoxication à évolution 
lenie. 

Sensibilité indwiduelle à I’lnfoxicatlon. 

Les 3 anomaux les plus grands (groupe 1) se 
sont montrés les plus résistants, bien que l’un 
d’entre eux fût plus jeune (10 mois), que d’autres 

ayant subi une intoxication grave, même mor- 
telle, mais pesant beaucoup moins, et n’étant pas 
en bonne condition. Il nous a semblé que la 
taille et la condition physique ont joué un rôle 
plus Important pour la sensibilité Individuelle 
que l’âge en soi. Un veau de 6 mois, bien déve- 
loppé, n’a subi qu’une Iégèreintoxication,guérie 
sans traitement (bien que le taux de la choline- 
stérase sanguine fût extrêmement bas) : d’autres 
de 14 mois en mauvais état physique, sont morts. 
Le petit veau, douché 3 fois pendant la première 
semaine de sa vie, n’a subi qu’une légère inioxi- 
catlon (démarche raide, sans diarrhée, sans 
salivation excessive), et guérii après une seule 
injection de 10 mg d’atropine ; il était bien 
développé à la naissance (le taux de choline- 
stérase était également très bas dans ce cas). 

La splénectomie ne semble pas avoir eu d’in- 
fluence appréciable : tous les bovins à l’étable 
anil-tiques étaient splénectomisés, sauf un de 
groupe 1, un de groupe Il, et deux de groupe Ill. 

Activité cholinest&asique sanguine. 

Les intoxications par les insecticides organo- 
phosphorés provoquant des baisses importantes 
de l’octlwté cholinestérasique des tissus, celle-c 
a été déterminée d’une façon systématique sur 
le sang des animaux intoxiqués survivants, et 
son évolution a été suivie pendant une pérlode 
de plusieurs semaines. 

La technique utilisée est celle que CHARY ?.a. 
(1961) ont adaptée CLU titrage des cholinestéroses 
sanguines des bovins (évaluotlon du pouvoir 
hydrolysant des hématies vis-à-vis de l’acétyl- 
choline, d’après la quantité d’acide acétique 
mise en liberté). Pour effeciuer cette mesure, 
différents procédés peuvent être uiilises. La 
méthode déterminant I’abalssement du pH du 
milieu (avec utIlisaiion d’un pH-mètre) CI éié 
adoptée. 

Le titrage a été effectué sur un hémolysoi au 
l/lOO, en présence de tampon barbital sadique 
et chlorure de potassium, la solution de substrat 
étant constituée pur une solution de chlorure 
d’acétylcholme à 1 p. 100, et en opérant à la 
température de 370. 

Un sang donnaniune baissede pHde1,2unités 
en 30 mn, après correction de la balsse de pH 
imputable à l’hydrolyse spontanée de l’acétyl- 
choline dans les mêmes conditions, CI été CO~~I- 
déré comme normal (activité de 100 p. 100). 
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Le tableau ci-après indique les résultats des 
alWly5ET 

Ces résultats semblent bien confirmer le fait 
(déjà signalé par d’autres auteurs), qu’il n’y Q 
pas une corrélation absolue entre la gravité des 
symptômes observés et la diminution de l’activité 
de la chollnestérase sanguine. 

Remarque : L’insecticide atemporairement été 
remplacé par I’H. C. H. à 0,02 p. 100 d’isomère 
gamma. appliqué deux fois par semaine. Le 
douchage au carbaryl à 0,425 p. 100 a été repris 
dans la quatrième semaine après le dernier 
traitement au carbophénothton. Le carbaryl ne 
semble pas avoir eu d’influente appréciable sur 
la cholinestérase sanguine. 

Discussion. 

II existe actuellement un nombre considérable 
d’insecticides dont la toxicité pour les animaux 
à sang chaud est plus ou moins importante ; 
certains conviennent pour le traitement du bétail. 
d’autres sont trop toxiques. II nous semble que les 
indications portées sur les emballages ne font pas 
toujours ressortir suffisamment le danger que 

présentent certains produits : de plus, deux 
formules très différentes ne devralent jamais 
porter le même nom commercial. comme dans le 
cas présent. 

En ce qui concerne les insecticides utilisés sur 
le bétail, il convwnt d’être extrêmement prudent. 
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tant pour les aminaux, que pour les manipula- , Notons que même le carbophénothion a été 
teurs: L’on utilise irop de produits dont la ioxiclté 
à long terme sur les animaux est insuftÎ5ommeni 
éprouvée ; des expériences de toxicité aiguë ne 
sufiknt pas. Rappelons que KALOW et MAR- 
TON (1961)ont montré que le malaihion, orga- 
nophosphoré pourtant pratiquement dépourvu 
de toxicité aigu*, provoquait des effets nui- 
sibles sur la génération de rats issue d’animaux 
qui avalent ingéré le produit, sans montrer 
eux-mêmes de symptôme d’inioxication. BARNES 
et DENZ (1951) avaient d’ailleurs déjà signalé 
de tels effets pour le porathion. 

Plusieurs insecticides, de toxicité assez impor- 
tante, sont util& couramment dans certains 
pays pour le déiiquage des mammifères, sans 
que l’on semble se soucier des effets toxiques que 
ces produits pourraient avoir à long terme. 

étudié dans’ le détiquage des bovins ! (WEBBER, 
1962 (cité par YOUNGER e.a., 1963), DRUM- 
MOND e.a., 1964). II nous semble certain que les 
bowns régulièrement détiqués avec certains 
organophosphorés assez toxiques, recommandés 
et utilisés comme ixodiudes, ont obligatoirement, 
durant toute leur vie, un taux de cholinestérase 
bien au-dessous de la normale. Les effets à long 
terme d’une hypocholinestérosémie chronique 
sont peu connus ; nous pensons ici également 
aux expériences de KALOW et MARTON, au 
sujet de l’effet sur la génération su~vonte : ces 
expériences mérlteni d’être reprises sur les ani- 
maux domestiques. 

Nous remercions Mlle D. CAYRIER de sa 
collaboration technique. 
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Valeurs bromatologiques 
de 150 aliments de l’Ouest Africain 

por 6. MONGODIN et R. RIVItRE 

1. - INTRODUCTION 

Un certain nombre de produits susceptibles 
d’être donnés comme aliments wx anitnaux 
domestiques ont été prélevés dans les différents 
pays de l’Afrique de l’Ouestfrancophone. 

Ils ont été examinés en considérant les points 
de vue technique, économique et social de leur 
utilisation et des yenseignements en ont été tirés 
qu peuvent intéresser le praticien chargé, sur 
place, de rkrrir des ammaux. 

L’objet de cette &tude est. d’une part, de 
permettre un calcul plus précis des rattons. et, 
d’outre part, de faclhter I’évaluatlon des blians 
des productions locales intéressant I’alimen- 
tation du bétail. 

Elle a eu, en outre. pour résultat de mettre en 
évldence la très grande varlablhté des valeurs 
bromotologiques des matières examinées. Les 
produits européens. de catégorie similaire, ont 
une composltlon beaucoup plus régulière ; cette 

rkgularité, indispensable pour le fabricant 

d’aliments concentrés, a même tendance, actuelle- 
ment, à prendre un caractère de ~standard~sa- 
tlon réglementée ». 

L’examen des différences, entre les productions 
africaines et celles des pays industrialisés n’entre 
pas dans le cadre de cette étude. Nous atiirons 
simplement l’attention des utilisateurs et leur 
conseillons d’être prudents, sfnon réservés, 
autrement dit, de ne pas se laisser tenter par le 
“dogmatisme” qui prend naissance en cette 
matière dans les pays européens. 

Au contraire, la nécessité à la fols sociale, 
politique et économique d’utiliser au maximum 
les sous-produits d’origine locale, impose aux 
techniciens ceuvrant en Afrique de se dégager des 
conceptions de l’Industrie Européenne des A~I- 
mats de Bétail ; ils doivent s’engager hardiment 
dans la formulation de règles et de techmques 
propres au milieu dans lequel et pour lequel 
ils travaillent. 
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II. - GÉNÉRALITÉS 

Les analyses, dans la majorité des cas, ont éié 
effectuées au Laborotolre d’Allmentatlon et 
Nutrition de 1’1. E. M. V. T., sur des produits 
reçus des pays de l’Afrique Occidentale. 

Les méthodes d’analyse utilisées pour la plupart 
des dosages, metient en ceuvre les techniques 
officielles fixées par arrêté du 7 novembre 1960, 
approuvées par le Service de la Répression des 
Fraudes. 

L’Institut National Agronomique, 

L’Institut Professionnel de contrôle ei de 
recherches scientifiques des Industries de l’ali- 
mentation animale et l’Association Française de 
Zootechnie. 

Pour le dosage de la cellulose et du calcium, 
des méthodes différenies ont, toutefois, dû être 
adoptées, par suite de la nécessité de leur exécu- 
tion en série. 

La méthode de SHARRER a été choisie pour la 
cellulose (hydrolyse par un mélange d’acides 
acétique, nitrique et trichloracétique) et la 
méthode complexométrique pour le calcium 
(sel disodique de I’E. D. T. A. avec la calcéine 
comme indicateur). 

La matière grasse est dosée par extraction à 
l’éther sulfurique pendant 6 h, les matières 
proiéiques totales par la méthode de KJELDAHL 
et le phosphore par la méthode calorimétrique 
de MISSION (complexe jaune de phosphovano- 
domolybdate d’ammonium). 

Ill. - CALCUL DES COEFFICIENTS 

DE DIGESTIBILITÉ ET DES ÉNERGIES 

On sait qu’un même aliment est exploité très 
différemment suivant les espèces animales. Nous 
avons fait les calculs pour les plus représentatives 
de l’Ouest africain : bovins adultes, porcins et 
poule% On verra que les différences de valeur 
bromatologique d’un même aliment sont quel- 
quefois très importantes suivant qu’il est donné 
à un bovin, ou 0 un porc par exemple. 

Ces différences doivent être prises en considé- 
ration dans l’économie de I’Elevage. lorsque 
celle-ci est examinée à l’échelon national ou 

régional : suivant que tel ou tel sous-produit 
domine, on pourra prendre une option sur l’es- 

pète qui transforme le mieux la matière qui sert 
de base 0 l’alimentation. 

Les coefficients de digestibilité ont été tirés des 
tables de SCHNEIDER pour les bovins et les 
porcins ; de MORRISSON pour les bovins et de 
TITUS pour les volailles. 

Pour les problèmes de rationnement de l’Ouest 
africaln, les tables de SCHNEIDER donnent des 
renseignements intéressants parce que cet auteur 
a utilisé les résultats d’essais de digestibilité 
réaI& par de nombreux chercheurs sous des 
climats tropicaux ou subtropicaux avec des 
aliments d’origine locale et des animaux de 
races locales. Pour les bovins, nous avons utilisé 
les tables de MORRISSON (FEEDS and FEE- 
DING) lorsque nous n’avons pas trouvé exacte- 
ment le mêmealimentdans cellesdeSCHNElDER. 

On rencontrera, dans les tableaux qui suivent, 
de nombreux chiffres suivis d’un point d’interro- 
gation ; ce signe indique que nous n’avons pas 
trouvé, dans les tables citées, l’aliment considéré, 
ou que nous étions en présencedu même aliment, 
mais avec une composition très différente (par 
exemple, gros sons de blé pour les volailles, 
lorsqu’ils ont une forte teneur en cellulose). Dans 
ce cas, les calculsont étéeffectués par assimilation 
à des mailères d’origine semblable et du même 
genre botanique. Les chiffres donnés devront 
donc être utillsés avec prudence, en se donnant 
une «fourchette de sécurité ». 

Enfin, certaines cases de ces tables sont vides 
de chiffres. Cela signifie que l’aliment n’ai pas 
donné, à l’espèce envisagée dans les conditions 
habituelles d’élevage (exemple : levure pour les 
bovins adultes), ou que nous n’avons pas trouvé 
d’éqwolentqui puissenous permettredecalculer 
les valeurs bromatologiques avec une approw 
nation utilisable (exemple : farine de banane 
?our les porcs ei les volailles). ‘Dans ce dernier 
105, il y  Q un problème technique à résoudre e+ 
l peui falre l’objet d’un traw de recherche 

appliquée doni I’utlllté, du point de vue écono- 
nIque et socIaI. peut être importante. 

Les valeurs énergétiques oni été calculées en 
r. D. N. (total digeslible nuirients), en U. F. 
:Unités fourragères) et en E. M. (énergie méta- 
4isoble, exprimée en grandes calories). 

Tous ces calculs sont basés sur deux éléments 
essentiels : la composition en principes olimen- 

.aires, et le coefkient de digestibilité propre à 
chacun de ces principes et à l’espèce animale 
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l envisagée. La composition est donnée par I’ana- 

1 lyse chimique. Nous y  avons inclus systématique- d 
ment l’insoluble chlorhydrique dont le ioux est 
quelquefols très élevé lorsque les aliments sont 
préparés localement dans des conditions que 
nous exammerons dans chaque COS poriiculier. 

Les coefficients de digestibilité ont été tirés, 
nous l’avons déjà dit, des tables de SCHNEIDER, 
MORRISSON et TITUS. Dans les calculs, ils sont 
affect& de facteurs dépendant à la fois de I’ali- 
ment e+ de l’espèce et qui ont été déterminés 
expérimentalement d’après des essais effectués 
par de nombreux auteurs et plus pariiculière- 
ment LEROY, FRAPS, TITUS, BOLTON. 

les T. D. N. sont surtout utilisés aux Etats-Un(s 
F 

pour les porcs et les bovins. t, 
Ils sont calculés pour IOOg d’aliment et carres- E 

pondent à la formule suivante : 

E. M. = énergie métabohsable dans 1 kg 
‘aliment. 

E. C. = énergie de consommation. 
E. M. = T. D. N. x k x 10 

k (équivalent calorique) = 3.65 pour les ru- 
minants. 

= 4,lO’ pour les 
POKS. 

T. D. N. = M. P. D. + M. C. D. + E. N. A. D. 
+ (2.25 x M. G. D.). 
-M. P. D. : Matières protéiques 

digestibles 
-M. C. D. : Matières cellule 

! 

Contenus 

siques digestibles dons 

E. C. = M. S. x k’ 
k’ = 1,00 pour les ruminants. 

= 0,85 pour les porcs. 
M. 8. = matière sèche dans 1 kg d’aliment. 

L’énergie métabolisoble est utilisée pour les 
Iorcins et les volailles. 

Les coefficients d’équivalence calcrique offec- 
és aux principes digestibles pour cette dernière 
:spèce sont les suivants : 

-Matières azotées (kJ = 3,84. 
- Matières grasses (k,) 

= 9,49 pour les farines animales. 
= 9,33 pour les grains de céréales et 

outres graines. 

- E. N. A. D. : Extractif non azoté IOOg 
digestible 

-M.G.D. : Matières grasses 
digestibles 1 

d’aliment 

= 9,21 pour les dérIvés du lait. 
- E. N. A. (k,) 

Les unités fourragères (U. F.) et I’Energie méta- 
bolisoble (E. M.) 

= 4,2 pour les groins. 
= 4,0 pour les graines. 
= 3,8 pour les feuilles. 
= 3.7 pour les dérivés du lait., 

-Cellulose (k,) = 2.1 : 

j’où énergie métabolisable pour volalIes, 
loujours calculée pour 1 kg d’aliment : La valeur fourragére d’un aliment est la 

1; 

quantIté d’orge exprimée en kg qui produirait, , 
pour l’espèce envisagée, le même effet énergé- 
tique qu’un kg de cet aliment. 

E. M. = k, M. P. 6. cd, Les quantités des pr~n- 
+ k, M. G. cd, 
+ k, E. N. A. cd, 

i 

cipes alImentaire sont 
celles contenues dans 
1 kg d’ahment. Cette méihode est surtoul utillsée, en France. 

pour les bovins et les porcins ; elle est, à notre l 
avis, surtout pour les aliments très grossiers, ~ 
beaucoup plus valable que les T. D. N., parce 
qu’on tient compte dans son calcul de l’énergie 
perdue au cours de la digestion (énergie de I 
consommation). 

E. N. 
U. F. = ET 

+ k, M. C. D. cd, cd est le coeficient de 
digestlbllitéduprincipe 
aIImentairecorrespon- 

\ dant chez ,les poulets. 

IV. - ANALYSES 
VALEURS BROMATOLOGIQUES 

COMMENTAIRES 
E. N. : énergie nette dans 1 kg d’alhment. 
E. 0. : énergie dans un kg d’orge. A. - LES GRAINS 

ET LEURS DÉRIVÉS 
Nous avons pris : 

E. 0. = 2.350 pour les porcs. 
E. 0. = 1,880 pour les bovins. 

E. N. = E. M. -E. C. 

l 
Petit mil Fableau 1). 

/ II s’agit là du petit mil. mil pénicillaire, appelé 
aussi mil chandelle, mil d’Egypte : espèce : 
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E.N.A. 70,Ol 70.90 71 ,oo 71.74 

B.P.D. Bovin 

M.P.D. Paro 5.50 5.43 6.18 7.X 

M.P.D. “olaine 6.85 ? 6.76 ? 7,w ? 9.21 ? 

TAIl. Eovin I I I I 
T.D.8. Porc 55.69 56.47 58.04 598.3 

U. F. Bovin 

u. B. Parc 0.65 Cl.66 0.69 0.71 

Penniseium iyphoidum ou Gloucum ou Splcolum 
ou Ameraxwm. On le confond souvent en 
Fronce avec d’outres grains qu’on appelle mils, 
petits mils, mils de Hongrie, etc... qui sont de 
genres différents. En Anglais, tous ces grains sont 
appelés «Millet» (même certains sorghos) ce 
qui ajoute à la confusion. 

La précision dans l’appellation est importante, 
cor ils sont loin d’avoir une valeur alimentaire 
équivalente et le petit mil (Penniseium Glaucum) 
se distingue particulièrement par ses qualités 
nettement en retrait des sorghos par exemple. 

En Anglais, c’est « pearl millet » et les tables de 
SCHNEIDER donnent, à cette appellation, des 
coefficients de digestibilité déterminés cher le 
porc après deux séries d’essais. C’est à partlr de 

ces données qu’on; été calculées les valeurs éner- 
gétiques ci-contre. On voit que ce petit mil, avec 
des valeurs en U. F. comprises entre 0,65 et 0,71, 
est nettement en dessous des sorghos (1,02 à 1 ,OS) 
et des mas (1 .OO à 1,15). 

En appliquant au petit mil les coefficients de 
digestibilité du sorgho, la valeur énergéttque 
aurait été comprise, pour le porc, entre 1.02 et 
1,05 U. F. Soit une erreur de 45 à 60 p, 100 par 
rapport à la valeur réelle ! On volt là le danger 
des extropolatlons et assimilations en alimenta- 
tion animale. 

Pour les poulets, nous n’avons trouvé aucune 
donnée sûre. Les tables de digestibilités de langue 
anglaise, se rapportant à cette espèce, donnent 
des résultats à I’appellatlon << Mlllet », sons autre 
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précislon. II s’agit probablement du mil de 
Hongrie (foxtail millet) Setorio ilalico. Les 
chiffres donnés cl-contre ont été calculés à partir 
de ce « MIllet ». Ils doivent être utilisés avec 
beaucoup de circonspection. 

Nous pensons que la moindre valeur énergé- 
tique du petit mil vient de son fort pourcentage 
d’enveloppes qui augmente nettement I’indiges- 
tible glucidique et diminue aussi les coefficients 
de digestibilité des outres principes alimentaires. 

Sorgho et Sons (Tableau Il), 

II y  o beaucoup maris de confusion dans les 
appellations se rapportant aux sorghos que dans 
celles des petits mils. 

Les sorghos correspondent à un seul genre 

botanique : Sorghum, avec plusieurs espèces : 
Vulgare, Technicum, etc... Les échantillons que 
nous avons fait analyser correspondent aux 
noms français de sorgho, gros mil, mil d’Afrique ; 
en anglais, greot millet, milo, american broom 
cor”, etc... 

Au point de vue bromatologique, les sorghos 
ontunecompositionvolsinedecelledespetits mils; 
mais la valeur alimentaire pour le porc, en 
particulier, est nettement supérieure. Tous les 
chiffres que nous rapportons dans les cinq 
premières colonnes du tableau Il, correspondent 
à des essais effectués sur des sorghos en Afrique 
de l’Est. On notera, fait assez rare, que ces grains 
ont une valeur énergéi[que légèrement supé- 
rieure pour les poulets. Ils peuvent être, pour 
ceux-ci, assimilés aux maïs, en notant toutefols. 
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qu’ils sont touiours très I>cLuvres en vitamine et 
&witamine A. 

En colonne 6. on trouvera la composition d’un 
son de gros mil provenant d’un petit moulin 
artisanal. Nous n’avons pu malheureusement 
recueillir le sorgho dont était issu ce son. 

En conclusion pratique, on utilisera de préfé- 
rence les sorgho5 aux petits mils pour I’alimen- 
tation de5 animaux domestiques et plus porti- 
culièrement des porcs et de5 poulets. 

Les zones de culture de ces deux céréales se 
confondent en partie et on a souvent le choix 
entre les deux ; même à un prix plus élevé, on 
achètera du sorgho. 

Cette céréale se cultive dans les zones à climats 
guméen, soudano-guinéen et soudanwn. Mais 
les grains qui en sont issus se distinguent nette- 
ment suivant qu’ils ont été récoltés en pays 
humide ou sec. 

Les différence5 portent essentiellement sur la 
teneur en matière5 protéique5 et sur la consis- 
tance. 

Les chiffres que nous avons rapportés montrent 
nettement que la teneur en M. P. 6. augmente 
lorsqu’on s’éloigne des régions côtières ; cette 
relation est confirmée par les teneurs des rna~s 
provenant des zone5 intermédiaires (Haute 
Côte-d’Ivoire : -colonne 1 du tableau IV et 
Nord Dahomey: - colonne 4 du même tableau); 
ces teneurs sont, elles aussi, intermédiaires entre 
celles des pays très humides et celles des pays 
secs. D’autres résultats que nous n’avons pas 
relevés dans ces tableaux confirment ces obser- 
vations. 

La cons~siance des grains est aw variable : 
ceux des pays proches de la mer sont tendres et 
ceux des pays secs sont plus petits et surtout plus 
durs ; on qualifie ces derniers de cornés ou 
vitreux. Cet aspect particulier est dû à la pré- 
sence de cellule5 à aleurone situées à la pérlphé- 
rie des grains. «L’&ur~ne est un complexe 
protéique, noyé dans un réseau de mailères 
grasses, fortement minéralisé» (ADRIAN). Il y  
Q donc une corrélation entre la dureté et la 
richesse en matières protéiques, dues toute5 le5 
deux, à la présence de I’oleurone. 

Les différences de taux de matières protéiques 
sont quelquefois très grande5 : jusqu’à 70 p. 100 
en plus par rapport au taux le moins élevé. 
C’est un facteur important à considérer dans les 
calculs de rationnement pour les volailles. 

La dureté des grains présente un avantage 
pour le stockage : il5 sont très résistants aux 
,nsectes. Des pertes considérables sont enregls- 
trées dans le stockage des grains tendre5 (30 à 
50 p, 100 : observations effectuée5 au Bas 
Dahomey), alors que les grains que nous avons 
examinés ou Mali et au Niger après 3 à 4 rno15 
de stockage, étalent Indemnes de toute attaque 
d’insectes prédateurs. 

Mais les grains cornés doivent être concassés 
avant d’être donnés au bétail car les enveloppes 
résistent aux attaques des suc5 digestlfs. 

D’où vient l’abondance des cellules à aleurone 
que l’on trouve dons certains grains ? On a pensé 
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Ill% Chi. 0,OJ 0.25 0.12 

E.N.A. 68.62 75,lO 73,oo 70,80 12,OJ 12.05 

hl.P.D. Ba”i” 7.82 5.20 6.79 7.65 5.98 6.21 

M.P.D. Porc 8.34 5.54 7.24 8.14 6,X 6,69 

M.P.D. volaille 7.93 5.26 I 6.E 7,73 6.06 6.35 

à la longueur variable du cycle végétatlf de la de mois préfèrent les grains blancs pour leurs 

plante, au facteur variétal, mais il semble bien qualités culinaires. Mais pour l’alimentation 

que la cause prépondérante soit climatique : an~mole, nous tiendrons compte qu’ils sont, 

les zones sèches et chaudes donnent beaucoup comme les autres grains, peu riches en vitamine 

plus de grains cornés. plus riches en matières et provitamine A, alors que les grains jaunes ou 

protéiques. orangés peuvent en contemr 30 à 40 fois plus. 

Les mêmes constatations ont été faites avec Pour le reste, les mais de l’Ouest afrlcan ne 

les sorghos et les petits mils : et les taux de se distinguent pos des mals des zones tempérées. 

matières protétques que l’on peut I~re dans les 
l 
j On a dit qu’ils étalent plus riches en matières 

tableaux I et Il, sont déjà significatifs. Si les dtffé- : grasses, plus cellulosiques, ce qui ne paraît 

rentes sont un peu mo,ns nettes que pour les pas en fout cas dans les résultats d’analyse que 

maïs, c’est que ceux-ci sont surtout cultivés dans nous avons observés. Les teneurs en calcium et 

des zones beaucoup plus humides. ; en phosphore sont également comparables. 

Nous avons pu observer également que les ainsi que le rapport entre ces deux corps. Les 

mals des zones humides étaient souvent plus taux de caIcIum sont, dans certains ca, nette- 

blancs que les mas des zones sèches. Les pop”- ment plus élevés que les taux compris entre 

lations humaines qui consomment beaucoup 0,Ol et0.02 mdiqués aux Etats-Un(s ou en Europe. 
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Enfin, les valeurs énergétiquessont, elles aussi, 

,semblables 6. celles observées dans les pays à 

.climat tempéré. 

Sons et rafle de maïs (Tableau V). 

En colonne 1, on trouvera l’analyse d’un pro- 

,duit Industriel, en colonne 2, celle d’un produit 

artisanal. Les sons de cette dernière catégorie 

sont, de loin, les plus fréquents en Afrique de 

l’Ouest. Les moulins artisanaux, mal réglés 

ou mal entretenus. de même que le broyage 

familial, laissent un pourcentage de sous-produits 

très élevé, allant Jusqu’à 45 p. 100. Plus ce pour- 

centage est élevé, plus la composition du résidu 

5e rapproche de la composltlon de la céréale 

,de base. Ce sont surtout les teneurs en cellulose et 

en matières grasses, peu variables dans le grain 

entier, qui renseignent sur le taux de blutage ; 

peu élevées, elles indiquent une mouture mol 

faite, avec matières résiduelles en quantités 

importantes. 

Le produit de la colonne 1 est, à coup sûr, 

industriel par les taux élevés de cellulose et de 

matières gtwses qu’il contient. 

La difficulté de les conserver est le défaut 

majeur des sons de mais. En pays humide 

(Basse Côte-d’Ivoire, Bas Dahomey) ils com- 

mencent à s’échauffer notablement 24 h après 

leur fabrication. 

En colonne 3, nous avons donné la composi- 

tion d’un épi de mais blanc (grain + rafle) 

broyé au concasseur à marteaux. Cette forme 

de présentation peut être intéressante, pour des 
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l ïa~sons d’économie ; les ]eunes bovins, les boeufs 
de labour. les vaches laitières tirent un mox~mum 
de ce produit dans lequel les grains proprement 
dits représentent 72 p. 100 du poids et la rafle 
28 p. 100. L’utilisation de ce produit est possible 
pour le porc. 

La composition de la rafle seule, est donnée en 
colonne 4 ; elle vaut pour les bovins, et en ce qui 
concerne l’énergie. un bon foin de prairie : d’où 
utilisation éventuelle pour des boeufs de labour. 

Riz ef dérivés (Tableau VI, VII, VIII). 

Riz Poddy : C’est lograine obtenue par le culte- 
voteur après « battage » du panicule. Le terme 
de «battage » a dans ce cas, une signification 
différente du battage du blé, opération qui 
sépare le caryopse de ses enveloppes. 

RIZ Cargo OU riz décortiqué : C’est le grain 
(caryopse) obtenu lorsque le paddy a été débar- 
rassé de ses enveloppes pailleuses. Cette opéra- 
tion constlfue le décorticage : elle se fait dans 

un appareil appelé décortiqueur dont il existe 
plusieurs types. 

Balles : Ce sont les enveloppes qu, recowren+ 
le caryopse. 

Sons : Mélange de pttites brisures arrachées 
CIU caryopse. de tÏnes particules de balles, de 
germes et d’embryons détachés lors du décortl- 
cage. On leur donne également le nom de 
«farines basses de riz cargo ». 

Riz blanc : Le riz cargo passe dans des 
appareils appelés «cônes à blanchir » qui lui 
arrachent le péricarpe, les téguments séminaux 

M.P.D. Volaille 521 8.41 5.48 6.03 - 
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e+ la couche à aleurone. On obtient ainsi le 
riz blanc. 

séparent les grains de riz blanc entiers et les 
brisures suivant leur calibre. 

Farines de cônes : Ce sont les sous-produits 
enlevés au riz cargo par les « cônes à blanchir ». 
On les appelle aussi «farines basses de blan- 
chiment ». 

Brisures de riz blanc : A la sortie de l’appareil 
à décortiquer, les balles, sons, grans de riz 
cargo, etc..., sont mélangés. Des appareils 
annexes les séparent plus ou moins complète- 
mm+. Ma~s, dans certains cas, les balles sont reje- 
tées avec les sons, lorsque ceux-c sont produits 
en trop petites quantités. Au cours de l’opération 
du blanchiment, certains grains de riz blanc 5e 
fragmentent en produisant des brisures. A la 
sortie des «cônes à blanchir », des appareils 

La définition exacte du produit que l’on utilise 
et la connaissance de la technologie appliquée 
permettent de juger de sa valeur bromatolo- 
gique avec suftkimment de précislon pour les 
ca/cuIs habituels de rationnement. En effet, 
chacun des produits et sous-produits de la rizerie 
a une composition assez spécifique, définie entre 
des limites voisines qui ne se recouvrent pas 
l’une et l’autre. L’exemple des tableaux VI, VII et 
VIII, vo nous permettre de placer les principales 
issues du riz dans leur «contexte bromatolo- 
gique ». 

Les Balles : La colonne 4 du tableau VIII, donne 
la composition moyenne d’une quarantaine 
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d’échantillons de balles de riz, tirée de FEEDS fourragère exprimée en U. F. donne un chiffre 
and FEEDING. La colonne 3 donne la composi- négatif, ce qui signifie que l’énergie dépensée 
tion d’une balle prélevée à Dakar et originale pour la dlgestion des balles est plus importante 
des rizeries de RICHARD-TOLL. Les taux des que l’énergie récupérable par l’organisme après 
principes alimentaires sont tout à fait comparo- catabolisme des principes absorbés. Les balles 
bles. Nous avons recherché le taux de I’inso- peuvent éventue’llement être additionnées à 
lubie chlorhydrique : il est très élevé sur toutes d’autres matières plus substantielles ; mais ce 
les balles (autour de 18 p. IOO), ce qui est un sera toujours en petite proportion car il faut 
facteur très défavorable dans l’alimentation des craindre l’action de certains éléments de la balle 
animaux domestiques. qui pourralent abaisser les taux de digestibilité 

Les balles de TIZ peuvent-elles être données aux des autres aliments de la ration, /a balle se 

ruminants? C’est une question qui est souvent comportant alors comme un agent de désassi- 

posée aux techniciens ei à laquelle, on doit milation ei un « anti-aliment ». 

répondre négativement. Le T. D. N., compris Les balles sont utIlisées pour falsifier les sons 

entre 9 et 10, peut faire croire qu’il y  a tout de de riz et même les farines de cônes à blanchir. 

même quelque chose à exploiter dans cet aliment les sons : La colonne 1 du tableau VIII, donne 
pour un ruminant. Mais le calcul de /a valeur la composition d’un son de riz. Ces produits sont 

TAarnU II’ w 

Matière S&Ck 88,x3 9088 90,3-i 92 90.77 

M.P.B. 7,68 11.76 3.50 3 79% 

Cell*oSe 19,90 9.45 3wo 40,7 1 *os 

Mat. grasses 3.31 14.3, Id39 0.80 0.89 

Mat. mi*. 7.15 9.45 19.05 l3,l 1.35 

calcium I 0,082 0.032 0.08 I 0.08 I 0.032 

Iris. chl. 4.65 2,95 17.60 0.25 

E.N.A. 50.34 I 46.01 I 28.53 I a.4 I 79.50 

II. F. Eovin 1 0.52 0.89 1.09 

U. F. POL-C 0.67 I 0.99 I I l 1.22 
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de compwtion assez variable, mais ils sont 
caractérisés par un taux de cellulose assez élevé 
(de 13 à 20 p, 100) : le taux de matières grasses 
y  est toujours inférieur 0 6 p. 100. Certains 
appareils de décorticage (à rouleaux de caout- 
chouc en particulier) donnent de très petites 
proportIons de sons, moins de 4 p. 100 sur 
paddy : dans ce cas, on ne récupère pas ces 
sous-produits quf sont élirmnés avec les balles. 
C’est le ca de la rizerie près de laquelle nous 
avons prélevé les échantillons énumérés ou 
tableau VI. 

S’ils contiennent trop de cellulose, ce qui est le 
cas lorsqu’à la sortie des décortiqueurs la sépara- 
tion des balles est mol faite, les sons de riz ne 
peuvent être donnés qu’aux bovins pour lesquels 
ils constituent de bons aliments. Lorsque le 
pourcentage de cellulose n’est pas trop élevé, 
c’est le porc qui exploite le mieux ce produit. 

blanchir. 

Le tableau VII, donne les résultats d’une série 
d’analyses d’échantillons d’origines différentes, 
Comparées auxsor~s et auxfarinesqu’on pourrai; 
éventuellement obtenir à partir dei brisures, 
ces matières se distinguent par une teneur er 
cellulose Intermédiaire, toujours Inférieure t 
8 p. 100 : un pourcentage en M. P. B. supérieur 
(par suite de la présence des cellules à aleurone) 
Elles sont caractérisées par une teneur quelque- 
fois très élevée en M.G.,surtout si les riz ont ét( 
étuvés avant le décorticage : ce qu, a sar,i doute 
été le cas pour les farines des colonnes 4 et 5 
dont nous n’avons pu connaître l’origine, 
La richesse en M. G. constitue un défaut pour le 
stockage prolongé de ces farines, mais ce n’es 
pas un vice rédhibltolre pour leur emploi er 
alimentation on~mole : elles sont de très bon! 
produits pour le porc et le poulet. 

sortie des décortiqueurs et est rejeté avec les 
balles. Dans ce cas, le produit vaut une bonne 
paille. 

Tableau VIII - colonne 2 : Issue non précisée ~ 
échantillon reçu au Laboratoire sous la dénomi- 
nation d’issue de ~IL. Il s’agit d’une farine de 
cône ,à blanchir obtenue très probablement 
à partir d’un riz étuvé comme semble l’indiquer 
la haute teneur en matières grasses. 

Tableau VIII-colonne 5 : Issue dénommée 
criblure - Nous avons prélevé ce sous-produit 
0 la sortie d’un tarare Installé après le décorti- 
queur. La composition montre qu’il ne s’agit ni 
d’un son. ni d’une balle. Elle se rapproche 
beaucoup d’un riz blanc qui aurait un taux de 
cellulose un peu élevé. 

En fait, certaines rizeries ont après le décor- 
tiqueur une série d’appareils à trier et de tarares 
qui séparent les produits bien différenciés SOT- 
tant mélangés du décortiqueur. C’est ce que 
nous avons trouvé à la rizerie de Niono (Mali), et 
l’échantillon prélevé est une brisure de riz 
cargo (opposable aux brisures de riz blanc qui 
sorient des cônes à blanchir). Dans la plupart 
des car, ces brisures entrent dons la composition 
des sons. 

Fonio (Tableau IX). 

Dgtûrra Exrlrs ; céréale dont le groin est très 
utilisé dans certaines régions de l’Ouest africain 
pour l’alimentation humaine. 

Le fonio peut être intéressant à donner locale- 

ment aux anomaux dans les régions de produc- 
tion ; il ne fait pas l’objet d’échange8 commer- 
ciaux Importants et c’est un produit cher lorsqu’il 
est acheté dans les pays non~producteurs. 

L’intérêt de ce grain, au point de vue nutri- 
tionnel, est marqué par sa haute teneur en méthio- 
nine. tout à fait inhabituelle chez les céréales. 
CARBENIER, JAEGER, BUSSON, ont donné dans 

Détermlnotion de la nature d’un produit de 
les « Annales de la Nutrition et de I’Alimenta- 

rizerie suivant s* composition. 
tion ~Tome XIV (1960) », le taux de 56 p, 100 
de la matière Drotélque. Nous avons obtenu 

Tableau VI - colonne 2 : Balles du riz 1 - sa 5,9 p. 100, valeur très voisine de la précédente. 
valeur alimentaire est nettement supérieure à Les autres grains ont, dans la plupart des COS, 

celle que l’on attribue habituellement à ces un toux de méthionine compris entre 1 et 2 p. 100 
produits (tableau VIII). En particulier, la teneur de la matière protéique. Par ailleurs, on sait que 

en Insoluble chlorhydrique est beaucoup plus les aliments pour le bétail originaires des pays 

basse et le taux d’E. N. A. plus élevé. Dans cette de l’Afrique de l’Ouest sont tous très déficients 
rizerie, en effet, le son n’est pas récupéré à la en cet acide aminé. 
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I I 
EJL.4. 56,?8 63,7 58,45 

M.P.D. Bovin I I I 
l I 

M.P.D. voolaiue 7,37 ? 4,95 ? 

I I I 

“. F. Porc I I I I 
I l 

On notera la forte teneur en insoluble chlorhy- 
drique du produit de la colonne 1. et la forte 
teneuren matière rmnéroledeceluide lacolonne 
qui traduit certainement un taux élevé de silice. 
C’est la mauva,se technique de la récolte et du 
battage qui est responsable de la souillure du 
grain par de petites pierres, du sable, de la 
terre. 

Le calcul de l’énergie pour les volaille5 a été 
effectué en assimilant le fonio à I’alpiste. 

Les issues de blé (Tableaux X, XI, XII). 

L’industrialisation de la meuneries’esteffectuée 

~5 dernières années dans les pays de l’Afrique 
de l’Ouest. 

Les issues de blé sontdes matières Intéressante: 
pour l’alimentation du bétail et peuvent enirer 
dans la composition de provendes dan5 des 
proportlonsquelquefols importantes. Lefabricant 
d’aliments exige, pour ses mailères première5 
un approvisionnement régukr en quantlté et en 
qualité. L’industrie permet souveni de le sotis- 
faire mais, en ce qui concerne les issues de la 
meunerie, il faut connaître, avant tout, la corres- 
pondance entre les appellations et la compoz,. 
tion des denrées, et vérifier si ceite composition 
e5t constante, relativement à la terminologie 
ainsi définie. 

Nous avons seulement retenu les termes de 
gros sons, sons fins et remoulages qui son+ les 
plus usités dans l’alimentation anomale. 

Gros sons. 

Ce sont des 155~5 essentiellement caractérisées 
par leur forte teneur en celiuiose. ce qui Interdit 
leur emploi à des taux élevés dans les concentrés 
de volailles. La teneur en M. P. B. est, en principe, 
comprise entre 8 et 11 p. 100. 

L’examen du tableau X montre que, sous la 
dénomination «gros sons de blé », on trouve des 
produits très variables quant à la teneur en 
cellulose et en M. P. B. 

Les produits des 3 premières colonnes ne 
peuvent être donnés aux volailles avec des résul- 
tats certains ; les produits des colonnes 4 et 5, 
moins riches en cellulose, peuvent être incorpo- 
rés dans les rations poulettes et pondeuse5 à 
haut rendement. 

Les sons fins (Tabieau Xl). 

Ces produits sont nettement plus riches en 
matière5 protéiques que les gros sons ; leur 
teneur en cellulo5e est normalement mani 
élevée, de telle sorte qu’ils peuvent être incorpo- 
rés dans les alIment des vola1lle5 (hormis les 
poussins), et particulièrement des poulettes et des 
pondeuses. 

En ce qui concerne la cellulose, les remarques 
que nous avons faNte pour les gros sons s’appli- 
quent aux sons fins. et le produit de la colonne 3 
ne peut ètre préconisé pour les volailles. 

On comparera surtout les prodwts des co- 
lonnes 1, 2 et 3 provenant, tous le5 tro15, ma,5 0 
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des époques différentes, des grands moulins 

d’Abidjan ; la règle de constance dans la compo- 

sition que nous avons présentée comme néces- 

saire pour le fabricant d’aliments du bétail n’a 

pas été respectée. Celui-c ne pourra plu5 incor- 

porer le produit 3 dans des concentrés «poulets 

de chair» par exemple ; il devra revoir ses 

formules et ses approvisionnements en matières 

premières, ce qui est une gêne considérable. 

Les remodoges (Tableau XII). 

La teneur en cellulose de ces produits ne 

devrait pas excéder 8 p. 100. Ils sont un peu plus 

riches en matières protéiques que les sons fins. 

Toutefois, cette dernière constatation ne doit pas 

être considérée comme un critère et c’est la 

teneur en cellulose qui doit surtout permettre de 

reconnaître un son tÏn d’un remoulage. 

Nous avons été intrigués par les résultats des 

analyses consignés en colonne 6 (produit prélevé 

quelques semaines plus tard aux grands moulins 

d’Abidjan). Ce remoulage ressemblait singulière- 

ment à un son fin. L’administration de l’usine 

confirma que le produit était un mélange des 

trois issues vendu sous le nom et au prix du 

remoulage. comprenant environ 116 de gros 

son, 1/6 de son fin et 213 de remoulage. 

Les remoulages peuvent être comparés, par 

leur origine, aux farines de cônes à blanchir le 

riz. Ces sous-produits proviennent de la partle 

périphérique du caryopse lorsque les sons ont éfé 

enlevés. Les remoulages ont des teneurs en 
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U. P. Bovin 0,11 0.75 0,ll 0,l.a 0.12 

U. F. Bm WI 0.61 0,62 0.10 0.65 

E. M. POTE 2296 2324 2215 2430 2265 

M. P. B. plus élevées et les farines basses de TIZ 
des feneurs en M. G. supérieures. Les taux de 
cellulose sont comparables. 

La valeur énergétique des farines de cônes 

dépasse la valeur énergétique des remouiages 
et II est 6. remarquer que le porc est l’espèce qui 
transforme le mieux les premières et que ce sont 
les bovins adultes qui exploltent au maximum 
les seconds. 

Sous-produits de I<L fabrication industrielle 
de la bière 

les Jouroiilons : Les grains d’orge germés sont 
débarrassés de leurs radicelles : celles-ci cons- 
tituent les tout-aillons, le reste du grain forme 
le malt. 

Les Drèches : Ce sont les résidus solides que 
l’on trouve au fond des cuves de brassage après 
la saccharification de l’amidon du malt. Les 
produits liquides forment le moût. 

Les Levures: Le moût subit lafermentation après 
ensemencement par des levures. Une partie de 
celles-ci est récupérée après filtration. 

Les brasseries Industrielles de l’Ouest Africain 
(Dakar, Abidlan. Cotonou) reçoivent le malt 
préparé en Europe : II n’y a donc pas de tou- 

raillons. 
Dans les cuves de brassage, on ajoute des 

grains de production locale : gruaux de TIZ, de 
mais qui ont été cuits pour gélatiner l’amidon, 
ce qui peut donner des drèches de composition 
légèrement différente. 
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Les résultais consignés au tableau XIII, porteni 
sur des produis qui ont été séchés pour être 
expédiés au Laboratoire dans de bonnes condi- 
tions. La teneur en eau des drèches à la sortie de 
la brasserie, après quelques minutes d’égouttage, 
est de 70 à 75 p. 100. La valeur bromatologique 
des produits que nous avons recueillis est compa- 
rable à la valeur de leurs homologues des pays 
européens, mais la teneur en M. P. B. est un peu 
plus élevée ainsi que la teneur en cellulose. 

La comparaison des voleurs énergétiques 
pour les bovins d’une part et pour les porcs 
d’autre part, montre que les bovins utilisent 
beaucoup mieux les drèches de brasserie’; la 
différence est de l’ordre de 70 à 75 p, 100 par 

rapport ciux valeurs les plus basses. C’est que le 

coefficient d’utilisation digestive est meilleur 
cher les bovins ; l’extractif non azoté des drèches 
contient des pentosanes dont l’absorption intes- 
tinale chez les monogastriques et le porc en 
particulier, esi très peu élevée. 

On sait classiquement, que c’est à la vache 
laitière que convlent le mieux cet alIment : on 
noiera également qu’il o une action décalci- 
fiante, cette action peut s’accentuer dans les pays 
chauds par sulie de I’acidlté qui se développe 
rapidement dans le produit lorsqu’il n’est pas 
convenablement séché. 

Les drèches industrielles séchées ont, pour les 
bovins, d’après MORRISSON, une valeur un peu 

supérieure aux sons de blé (Wheat Bran) ; 
cet auteur estime qu’en raison de leur encombre- 
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Cdhloee 22.11 I 11.36 19.80 I 0.88 

X¶t. grasses I 6,31 5.59 I 5.43 0.55 

=wJhore 0,290 0,417 0.426 3.749 

Ina. ou. 0,16 1154 1.31 0.35 

E.N.A. 31,11 47.62 4o.w 30.58 

hP.D. Bovin 17.18 13.05 16.73 

T.D.N. Bovin 61.51 E-a.85 58,W 

T.D.iT. POr.3 37.60 34.88 36,65 68.09 

0. F. Bwin 0,69 0.68 0,64 

U. P. Porc 0.33 027 0.31 0.m 

B. M. Porc I 1540 I 1431 I 1503 I 2794 

E. “. Volaille I 2486 

ment, les drèches ne sont pas un bon aliment premières ne sont pas les mêmes et les actions 
pour les porcs. mais qu’elles peuvent remplacer ~ enzymatiques sont probablement un peu dlffé- 
I. 
l’avoine pour les +ru,es nourr,ces. 

Sous-produit.de la brasserle artisanale 
(Tableau XIV) 

La technique de la fabrication du « dolo» 
à partir des mils et sorghos et quelquefois du 
mais, peut être très élaborée (Haute-Volta par 
exemple). On y  retrouve les phases pr~nc~poles 
destechnlques industrielles : maltoge,touraillage, 
brossage (saccharification) et fermentaiion. 

Toutefois, les produits que nous avons recueillis 
présentent quelques différences de composition 
avec leurs homologues mdustrlels ; les matières 

renres. 

On ne irouve habituellement qu’un seul sous- 
produit, celu dont l’analyse figure dans les 
colonnes 4, 5 et 6. C’est un mélange de tou- 
raillons (10 à 20 p. 100 ?), et de drèches. Ces 
tourallIons sont en principe, les radicelles du 
mil ou du mais germé, mais leur teneur en 
cellulose est nettement plus élevée que celle des 
produn venant de l’orge malté. Cela WR+ de ce 
que, dans la technique artisanale, le grafn malté 
est broyé avant le « touraiIlage», et que les 
germes sont séparés par flottaison et non par 
brossage ou arrachage comme dans la technique 
industrielle. En même temps que les germes, les 
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débris d’enveloppes, plus cellulosiques que le 
grain, wennent flotter à la surface de l’eau où 
ils sont recueillIs puis séchés pour donner le 
produit de la colonne 2. La drèche, au sens 
propre du terme est donnée colonne 3. 

La technique artisanale, même ires perfection- 
née, est tou]ours moins élaborée que latechnique 
industrielle : « l’épuisement des grains» en 
amidon, en partlculler, est maris poussé ; aussi, 
ces « drèches» sont-elles plus riches en E. N. A. 
et proportionnellement moins riches en cellulose. 

La séparation des tourallIons et des drèches ne 
présente aucun Intérêt au point de vue de l’ali- 
mentation des animaux, en Afrique, et c’est le 
mélange qui est toulours récupéré et donne un 

sous-produit bon marché et de bonne valeur 
pour les ruminants. 

On remarquera la teneur peu élevée en M. P. B. 
des drèches de mals. Bien que nous n’ayons 
recueilli qu’un échqntillon de ce sous-produit, 
il semble que toutes les drèches de maïs ont un 
taux moins élevé en ce principe que les drèches 
de mil ; les bières de maïs seraient, en effet, 
plus riches en protides : le grafn est donc davon- 
tage épuisé en ces principes. 

Enfin, d’après les calculs que nous avons pu 
faire. à partir des renseignements obtenus au 
cours de notre enquête en Haulte-Volta, il fau- 
drait 11 à 12 kg de sorgho pour faire 50 à 55 l de 
dolo : de plus les sous-produits de cette fabrica- 
tion représentent 30 à 35 p. 100 environ de la 
quantité de mil employé, leur teneur en eau 
étant supposée égale à celle du grain employé 
au départ. 
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B. - AUTRES VÉGÉTAUX ESSENTIELLEMENT 
FARINEUX 

Le manioc (Centre de R&h. root. Minankro) 
[Tableau XV) 

Dans cette station, des observations concernant 
le manioc sont relevées depuis quelques années ; 
elles ont eu, d’abord, comme objectif, l’étude 
agronomique de la culture et le prix de revient de 
la matière première. Actuellement, elles portent 
sur lavaleur alimentaire et l’utilisation en quan- 
tités importantes dans les rations des animaux 
domestiques y  compris les volailles et les veaux. 

Bien que cet article soit une étude des 
valeurs techniques des sous-produits, nous 
pensons utile de donner les conclusions de nos 
observations sur les prix du manioc. A Bouaké- 

Mlnankro, le kilo de momoc frais. sur champ 
revient à 1,50 à 2 F C. F. A. II en faut 2 kg 1/2 
pour faire 1 kg de cassettes séchées. Ce qui met 
l’unité fourragère à 5 F pour le porc et moins de 
6 F pour le boeuf, en ne tenant compte que de la 
valeur de la matière : II faut y  ajouter les frais 
de transport et de séchage, variables avec les 
conditions et les lieux d’emploi. Des observations 
faites par ailleurs confirment que c’est le mon,oc 
sec qui fournit l’énergie au prix le plus bas dans 
les pays où sa culture est traditlonnelle et où les 
conditions écologiques sont favorables (Côte- 
d’ivoire-Dahomey-Togo). 

Nous pensons que, dans l’état actuel de l’éle- 
vage dans ces pays, c’est la seule plante dont on 
peut préconiser la culture pour l’alimentation 
animale. 
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Manioc frais et sec 

Le tableau XVI donne lescompositionsde3pro. 

duits frais et 1 produit séché. 

L’observation essentielle, ou point de vue 

bromatologique, concerne les valeurs énergé- 

tiques pour bovins. II faut 2,8 kg envfron des 

produits 1, 2 et 3 pour faire 1 kg du produit sec 

no 4. La valeur énergétique moyenne du manioc 
frais est de 0,18 U. F. ; 2,8 kg fournissent donc 

0,SO U. F. ; or, le calcul donne pour le manioc sec 
correspondant 0.96 U. F. (colonne 4) !  D’après 

MORRISSON, les coefiiclents de digestibilité 

du manioc frais pour les bovins sont beaucoup 

plus faibles que ceux du manioc sec, ce qui se 

traduit par une valeur énergétique plus faible du 

I 

l 

premier produit, toutes choses, étant égales par 

ailleurs. 

Nous n’avons pu, malheureusement. trouver 

les mêmes éléments de comparaison pour le porc; 

tous les chiffres que nous avons relevés dans les 

ouvrages spécialisés se rapportent au manioc 

séché et surtout à la farine de manioc ; cela vlent 

de ce que les essais de digestibilité on+ été fait5 

dans les pays à climats tempérés où le manioc est 

uniquement utilisé sous forme sèche. 

Nous n’avons donc effectué aucun calcul de 

T. D. N., d’U. F., et d’E. M., pour le manioc 

frais chez le porc. 

On notera la constance de la composition des 

maniocs frais originaires des pays côtiers, sauf 

en ce qui concerne l’acide cyanhydrique ; les 
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chiffres que l’on trouvera aux tableaux XV et sauf pour la patate douce très utilisée en Extrème- 
/ Orient. XVI. se rapportent à des produits non épluchés. 

Le manioc no 1 du tableau XVI a été acheté au 
marché de Bingerville ! Le taux maximum 

admissible est de 20 mg par kg d’aliment concen- 
tré (renwgnement obtenu auprès d’industriels 
français) ce qui, en fonction des formules moyen- 
nes utilisées, signifie qu’il ne faudrait pas que le 
manioc dose plus de 50 mg d’acide cyanhydrtque. 
Pour en abaisser considérablement le taux, 
il suftÏt, théoriquement, de l’éplucher convena- 
blement. 

Aussi, le tableau XVII est-l1 incomplet. 
En Afrique intertropicale, 11s ne seront em- 

ployés qu’exceptionnellement pour les animaux 
domestiques par suite de leur prix plus élevé que 
celui du manioc. 

Bonane (Tableau XVIII) 

Les renseignements précis, déterminés à la 
suite de recherches ou d’essais wr les coefficients 
de digestibilité de la banane à l’état frais ou en 
farine, sont très rares. Nous n’avons trouvé 
d’exempleque dans Feeds of the World (SCHNEI- 
DER) pour les moutons et chèvres que nous 
avons assimilés aux bovins adultes. 

Les voleurs ollmentaires etles meilleurescondi- 
tlons d’emploi de ces produits sont mal connues, 
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Pour les porcs, nous n’avons rien trouvé : ce 

qui est fâcheux, car la banane esi souvent donnée 

à ces animaux, et des questions la concernant 

sont fréquemment posées aux techniciens. 

DAUMAS, dans une étude entreprise à Mada- 

gcxcor, a déterminé la valeur énergétique de la 

banane entière et de la farine de banane, pour 

les monogastriques. 

Il a utilisé la méthode de IACQUOT et GUIL- 

LEMENT, basée sur le dosage de l’insoluble 

formique. 

Les valeurs trouvées sont les suivantes : 

de banane dans le sevrage précoce des veaux ; 

on sait que cette farine est utilisée en diététique 

infantile, L’o’mylase contenue dans le fruit favo- 

rise-t-elle, chez les jeunes mammifères, la diges- 

tion précose des amylopectines. constituants 

essentiels des ‘amidons de la banane ? 

Des recherches concernant la valeur alimen- 

taire de ce fruit pouyroient peut-être déboucher 

sur l’utilisation rationnelle de surplus inven- 

dables dans les pays où il y CI une grosse produc- 

tion banamère. 

!  
bananeentièrefraîche(avecpeau) :0,2 UF/kg, i 

Légumineuses -graines et feuilles (Tableau XIX) 

farine de banane entière 1 ‘JF/kg, 
cosseite de banane 1,08 UF/kg. 

Dans les colonnes 1, 2 et 3, on trouvera des 

analyses se rapportant aux Niébés, petits hari- 

Par ailleurs, on a pensé à l’emploi de la farine cots du genre Vigna (en anglais, Cowpea). 
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Dons la colonne 4, le Pois de terre ou Woand- 
zou voondreia sub-terraneo (Gooper Congo des 
Angle-Saxons). 

Enfin, en colonnes 5 et 6. on trouvera les com- 
positions des gtam et des feuilles de Pois d’An- 
gole - Cajanus Indicus (PIgeon pea en anglais). 

Nous n’avons trouvé aucun renseignement 
sur les digestlbllités de ces graines chez les 
volailles. On constate leur bonne valeur alimen- 
taire chez le porc : toutefois, ils ne doivent être 
utilisés qu’en compléments, pour supplémenter 
une ration. 5’11s constituent la base de I’alimen- 
tation, ils peuvent provoquer des troubles doges- 
tifs. Leur qualité de supplémentation vient essen- 
tiellement de leurs protéines. très riches en lysine. 

acide aminé déficient dans les aliments de 

l’Afrique de l’Ouest. Mais on tiendncompte que 
les graines de légumineuses sont pauvres en 
acides aminés soufrés (méthionine. cystlne). 

C. - LES GRAINES OLÉAGINEUSES 
ET LEURS SOUS-PRODUITS 

Tourteaux d’arachides « expellerrn 
(Tableau XX et XXII) 

LIS 10 tourteaux expellers, dont les composw 
tiens sont rapportées dans les tableaux XX et 
XXI, peuvent être consldérés dans leur ensemble, 
comme des produits de bonne et même de très 
bonne qualité (tourteau no 2 du tableau XXI) 
au point de vue bromatologique. Les teneurs en 
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matières grasses,supérieures à 7 p.100, sont un 
peu élevées pour des expellers. Toutefois, cet 
inconvénient, pour le stockage (rancissement 
des M. G.). est limité avec les “SI~~S qui fonc- 
iIonnent toute l’année ; en effet, on peut s’assurer 
un ravitaillement en tourteaux, fraîchement 
préparés et donc de bonne qualité, puisqu’on sait 
que les graisses rancIssent et s’oxydent plus 
facilement dans le tourteau que dans la graine. 
Pour les usines qui fonctionnent iemporalrement, 
comme la C. 1. T. E. C. de Bobodioulasso, les 
inconvénients sont certains : risques de rupture 
de stock. ce qui est grave pour le fabricant de 
concentrés, ou constitution de stocks, avec risque 
de baisse de qualité du produit et de pertes par 
les insectes prédateurs ou les rots. 

Nous avons pu observer l’apparition du rancis- 
sement et le développement de l’acidité après 
stockage d’un tourteau fabriqué à Koulikoro 
(colonne 3 du tableau XXI) dont la teneur en 
M. G. est un peu élevée. Quelques semaines après 
sa fabrication, le toux d’acidité est de 0,30 g 
p, 100 d’aclde sulfurique. Après 5 mois de sto- 
ckage à Dakar, où le produit était resté ensouf- 
fiance, le taux d’acidité passait à 1,40 g p. 100 
d’acide sulfurique, ce qui dépasse de très loin le 
tauxtoléré par les fabricants d’alimentsdu bétail. 

Tourfeou « extrocfionx (Tableau XXI) 

Deux usines, en Afrique de l’Ouest franco- 
phone, extraient par solvant, I’huile des graines 
d’arachides. 
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Ce sont : LESIEUR ~ Afrique, 
‘5. E. 1. C. 

Une autreusine utilise, simultanément, lesdeux 
procédés: prewon puis extraction (5.0. D. E. C.). 
Ces trois huileries sont implantées au Sénégal. 
Le tourteau obtenu par LESIEUR (le seul que 
nous ayons analys@), est de bonne qualité 
(colonne 5). 

Autres sous-produits de l’arachide (Tableau XXII) 

On irouve, sur de nombreux marchés des 
zones ,productrlces d’arachides. des produits 
de fabrication artisanale ou familiale que l’on 
devrait qualifier de pâte d’arachide deshuilée 
plutôt que tourteau, car leur teneur en matières 

grasses reste très élevée, 23 à24 p. 100, alors que 
la graine décortiquée en contient 47 à 48 p. 100. 

Pour fabrIquer ces tourteaux, on écrase au 
pilon les granes décortiquées qui souvent, ont 
étégrlllées au préalable pourfaciliter le broyage. 
On obtient une pâte qui est mise à bouillir ; 
I’huile surnage, elle est alors recueillie par écu- 
mage et le résidu est mis à sécher. 

Ces produits sont utlllsés dans l’alimentation 

humaine comme condiments. Au Sénégal, 11s 
sont quelquefois donné: aux moutons de case 
qui atteignent dans ce pays des prix ortrono- 
mques. 

Les sons d’orachlde (colonne 3) proviennent 
de la pellicule rouge qui recouvre la graine 
décortiquée. employée, dans ce cas, pour la 
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Mat. grasses 1 23.93 I 239 I 1.17 

T.D.N. Bovin I 104,o I 101,o I 53.99 ? I 

I E. M. Volaille I 3831 I 3774 I I 

fabrication des farines d’arachide deshuilées 
destinées à l’alimentailon humaine. Ce sont les 
ruminants qui exploitent au maximum ces 
produits. On peut, en particulier, les préconiser 
pour les vaches laitières et les jeunes bovins, 
comme aliments de post-sevrage (richesse en 
matières protéiques digestibles). Le porc les 
exploite mal par suite, sons doute, de leur haute 
teneur en cellulose. 

Graines de cofon et dérivés (Tableau XXIII) 

Les pays africains produisent des quantités 
de plus en plus mportantes de coton-graine. Les 
installations d’égrenage se sont également 

développées et les graines de coton sont dlspo- 
nibles, en quantités Importantes, dans de nom- 
breuses régions. 

Ces gt-aines sont, dons la plupart des cas, 
inutlllsées ou brûlées pour fournir l’énergie à 

quelques usines, ou valorisées sous forme de 
devises, mots à des taux dérisoires, par I’expor- 
totion. 

Elles constituent pourtant un aliment de 
grande valeur pour les bovins adultes, ainsi que 
le montre le tableau XXIII. Certains auteurs 
américains estiment que ces graines sont encore 
un aliment passable pour le porc lorsqu’elles 
contiennent moins de 24 p. 100 de cellulose 
(colonnes 1 et 2). 

Dans les régions où elles sont disponibles, 
elles représentent l’aliment énergétique le moins 
cher pour les bovins. Par ailleurs, les ruminants 
sont beaucoup maris sensibles ou gossypol que 
les porcs et surtout les volailles. 

Une seile usine extrait I’huile de la graine de 
coton : celle de Niono (anciennement Office du 
Niger, au Mal~). Elle obtient un tourteau de 
médiocre qualité par suite de la teneur trop 
élevée en matières grasses (colonne 5). 

L’emploi de la graine de coton en alimentation 
animale n’a pas été assez vulgarisé dans les pays 
de l’Afrique de l’Ouest, bien que des essais aient 
6té effectués avec succès, depuis longtemps. 
dans certaines stations administratives. II semble 
que les bowns adultes peuvent en occepier facl- 
lement 2 kg par jour et sans doute plus. 

Tourfeau de coprah et de palmisle (Tableau XXIV) 

Coprah : colonnes 1, 2. 3, 4 du tableau XXIV. 

L’u~~ne BLOHORN est /a seule qui traite cette 
matière, en Afrique de l’Ouest francophone. Le 
tourteau obtenu semble, d’après sa composition. 
avoir une assez bonne valeur bromatologique. 
II est cependant un peu trop riche en matières 
grasses. Les taux de M. P. B. et de cellulose sont 
corrects alors que le tourteau originaire de 
Nouvelle-Calédonie contient trop de ce polyo- 

iide. 
En réalité. le coprah obtenu en Côte-d’Ivoire 

a une usez mauvaise réputation par suite des 
techniques défectueuses de séchage qui IUI sont 
appliquées. Les graisses y  rancissent vite et les 
moisissures s’y développent, paraît-il, très rapi- 

dement. 
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Polmisie : colonnes 5 et 6 du tableau XXIV. 

Nous n’avons trouvé aucun renseignement 
concernant la digestibilité du tourteau de pal- 
miste chez le porc. 

Ce produit fabrlqué en toute petite quantité 
0 Abidjan est de qualité équivalente à ceux que 
l’on trouve ailleurs, mais le taux de mailères 
grasses est trop élevé. 

D. - PRODUITS DIVERS 
D’ORIGINE VÉGÉTALE 

Produifs végéfoux divers (Tableau XXV) 

Nous avons trouvé un certain nombre de 
produits végétaux ; quelques-uns sont déjà 

utilisés pour les animaux domestiques, en Afrique 
mais on connaît mai les qualités bromatologiques. 
Leur utilisation peut rendre des services dans 
certains ccx. 

Colonne 1 -Jeunes feudles de Boobab. 

Ces feuilles. réduites à l’état de farine, son+ 
utilisées dans l’alimentation humaine pour la 
préparation des sauces. des condiments. 

En Haute-Volta, elles apparaissent en plane 
saison sèche et nous pensons qu’elles pourraient, 
à ce moment. rendre de grands services dans 
I’alimentatlon des poussins, des veaux et des 
porcelets, par suite de leur bonne teneur pro- 
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bable en vItamine A, et du taux de calcium /a porcherie de MARADI : 113 tourteau d’arachide 
exceptionnellement élevé pour un végétal, 1/3 mélange sorgho $ mil, 1/3 farine denéré. 
observation déjà faite par les spécialistes de D’après les chercheurs de 1’0. R. A. N. A. la 
l’alimentation humaine de 1’0. R.A. N.A. farine de néré serait riche en acide ascorblque 

(vItamIne C). 

Colonne 2 - Farine de gousses de Néré. 
Colonne 4 - Tourteou de sésame. 

Les graines contenues dans les gousses de néré 
sont entourées d’une farine jaunâire quf est II s’agtt d’un produit fabriqué dans les mêmes 

quelquefois utilisée en alimentation humaine conditions que nous avons décrltes pour ICI pâte 

pour fabriquer des galeites, en mélange avec du d’arachide. 
miel, du lait caillé, etc... 

Un élevage de porcs fort important de la 
Colonne 5 - Groines de Gonokré. 

Nigeria en incorporait régulièrement dans la 1 Les bovins mangent cette graine d’acacia 

ration, suivant la formule appliquée également à 1 dont la gausse sert à fabriquer un produit utilisé 
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pour le tannage des CUITS. La coque de cette Sous-produris divers 
graine est extrêmement dure et nous n’avons pu de l’industrie agricole (Tableau XXVI) 
vérifier si, non concassée, elle étal+ attaquée ; 
par les sucs digestifs. Colonnes 1 et 2 - cocoo. 

Colonne 6 - Gromes de Deum. La cabosse est le fruit du cacaoyer : elle pèse 
en moyenne. à l’état frais. de 400 0 500 g. Elle est 

Le deum est un palmier du genre Hyphaene. i essentiellement constituée par un parenchyme 

des régions sahéllennes. L’amande de la graine mucllogineux ou milieu dvquelontrouve,serrées, 
a une valeur énergétique CISS~L Intéressante les graInes ou fèves de cacao. noyées dans une 
pour ces régions particulièrement deshéritées, pulpe dont nous donnons la composition en 
rnas elle est SI dure qu’elle ne peut être utlllsée colonne 1. Mas cette pulpe dlsparaît en gronde 
sans broyage, ce qui, dans ce milieu, est pratique- partle au cours de la fermentation que subissent 
ment impossible 0 réaliser 0 bas prix. 1 les graines avant d’être livrées au commerce et 
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FAmP.4”Pm 

Sous-produits divers de l’industde a&oo1e 

1. BBSidW de la pipe de cabosse de Caoe.0 (me d%aire) - 2. Cabosse de cacao (me d’Imire) - 5. Déchets 
de la fabrication de Cormemes d’amna (cete d’hire) - 4. Bagasse de oanne 8. aucm (mi). 

Glucides hydlulysables Sucres réducteura suores totaux *cidite en gr. de Scfw 

3 l 8,lO 
l 19.M I 27.X I 1388 

4 1 a,30 10.25 31.55 0,2&3 

il reste surtout ce parenchyme mucilagineux qui, I’alimentatlon des bovins ou des porcs, doit être 
séché, a regu le nom de coque de COCCIO. précédée d’une neutralisation de l’acidité, sinon 

D’après MORRISSON, la quantité de matières on risque de grwes troubles intestinaux déjà 
protéiques digestibles est négligeable, mais ou observés 0 Abidjan. Même neutralisé, le produit 
point de vue énergétique et pour les bovins, devra être utilisé frais. La neutralisation pourra 

les coques de CCICQO équivalent à la moitié de la être effectuée par exemple par de la chaux. Pour 
valeur du mais. 1,88 g d’acidité, il est facile de calculer qu’il faut 

Avant toute utilisation, II faudrait vérifier les environ 15 g de chaux par kg de déchet. 
teneurs en caféine et théobromine. Pour le porc, on ne dépassera pas 1/3 de la 

ration en produit séché tel qu’il est rapporté 
Colonne 3 - Armas. dans le tableau. Pour les bovins on peut aller 
L’utilisation des déchets de conserverie, pour jusqu’à 60 p. 100. 
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Colonne 4 - Canne d sucre. 

Nous n’avons pas eu l’occasion de prélever 

de « bouts blancs » de canne, mais seulement des 

bagasses qui sont constituées par ce qui reste de 

la tige lorsqu’elle 0 été passée au concasseur qui 

en extrait la sève sucrée. D’après SCHNEIDER, 

le coefficient de dlgesttbilltédela cellulose estde: 

0.58 chez les bovins. 

E. - PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE 

Farines de poissons de mer (Tableau XXVII) 

II y a eu, ces dernières années, quelques fabrw 

cations artisanales de farines de poisson, à 

Dakar en particulier. Elles ont toutes cessé leur 

activité, pour deux rasons essentielles : irrégula- 

rité de l’approvisionnement en matières pre- 

mières, rnauvoise qualité des produits finis. 

Depuis le début de l’année 1964, fonctionne à 

Dakar une petite usine qui fabrique principale- 

ment de la farine de déchets de thon et éventuelle- 

ment de la farine de poissons entiers (colonnes 1, 

2 et 3). 

Si on tient compte de la matière première, qui 

est un déchet de conserverie (viscères, têtes, 

etc...). le produit obtenu peut être qualifié de 

bon. 

La farine 1, fabriquée en mai 1964 et analysée 

en juin, titrait en acidité 0.70 g d’acide sulfurique. 

La farine 3. fabriquée en janvier 1964 et analysée 

en juin, titrait 0,74 g. La farine convenablement 

séchée est mise dans des sacs de papier fort, 
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eux-mêmes enfermés dans des sacs de jute 
goudronné. II semble que ce conditionnement 
donne satisfaction pour le stockage. 

Les teneurs en caIcIum et phosphore son+ 
bonnes. 

Nous avons prélevé à Cotonou une farine de 
poissons entiers, originaire du Pérou et ~ncorpo- 
rée dans des concentrés volailles. C’est une 
farine de bonne qualité, rna~s elle ne peut rendre 
les services de la farine de déchets de thon par 
suite de son prix : elle revenait, en avril 1964, 
à 88-90 F magasin Cotonou, alors que la farine 
de déchets de thon pourrait être vendue 30.35 F 
F. 0. 6. Dakar. 

En colonne 4, on trouvera une farine de fabri- 
cation artisanale. Elle est de mauvaise qualité : 

la haute teneur en calcium montre qu’il s’agit 
d’unefarinefabrlquée ovecdes déchets composés 
surtout d’arêtes, de têtes et de nageoires. EntÏn. 
le pourcentage d’insoluble chlorhydrique Ia~sse 
supposer que les opérations de dépeçage et de 
séchage ont été effectuées sur le sable des plages. 
La teneur en M. P. B. est faible et le coefficient 
de digestibilité de ces protéines doit être égole- 
ment assez bas par suite de la proportion inhabi- 
tuelle de matières minérales totales, ce coefficient 
baissant sensiblement lorsque leur taux s’élève. 

Farines de poissons d’eau douce Fableou XXVIII) 

II ne s’agit pas ici de sous-produits fabriqués 
avec des déchets. mois de farines fabriquées, 
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1. Farine de viande - Ouagadougou (1963) - 2. FeFine de viande - CWpddOugOU (1963) - 3. Farine de viande - 
Cuagadmgou (1964) - 4, Farine de vianYo -Abidjan (1964) - 5. Wrine d'os - hagadougou (1963) - 6. Farine 
d<O9 - Oua@cJugou (1964). 

soit avec des poissons entiers séchés suivant les 
techniques artIsanales (colonnes 1 et 4). soit avec 
du poisson frais sas< et transformé en farine à 
l’usine de I’abottolr de Ouagadougou (colonnes 
2 et 3). 

La présence de irès nombreux Insectes dans la 
farine 4 et son taux d’acidité très élevé, montrent 
que les conditions de stockage étaient mauvaises. 

Habituellement, les poissons séchés sont sim- 
plement emballés dans des nattes dans lesquelles 
ils restent jusqu’à la vente au détail. 

et d’os avec des matières premières provenant 
de l’abattoir. 

En colonne 1, II s’agit d’une farine osseuse. 
En colonnes 2 et 3, farines de viande sans os. 
En colonnes 5 et 6, farines d’os vert. 

Les produits sont de très bonne quallté si on en 
juge par la composition, avec une teneur un peu 
élevée en matières grasse5 pour les trois premiers. 

Farine de sang (Tableau XXX) 

Farines de vronde ef d’os (Tableau XXIX) 
Les colonnes 1 et 2%~ rapportent à des produits 

fabriaués à l’usine d’Ouaqadouaou dans les 
Nous avons trouvé 0 Ouagadougou la seule 

usine véritable fabriquant de la farine de viande 
mêmes conditions que la farine de viande. Ce 
sont les caillots de sang qui sont mis dans les 
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1 2 3 

II.F.B. I 8520 I 82.68 I 42,75 I 

11.P.3:Parc 67.00 I 64.5 I I 
r1:r.D. Voleille 68.72 66.14 

cuiseurs. II y  a donc perte presque intégrale du 
sérum : il est impossible dans ces conditions de 
comparer I’efiicacité protéique de cette farine 
de caillots avec les farines de sang habituelles. 
Ma~s la technique appliquée n’est pas critiquable 
car elle permet d’utiliser le même appareil pour 
lesviandeset lesang : uneunitéclassiquedefabri- 

caiion de farine de sang ne serait pos rentable. 

Le produit, doni la composition est consignée 
en colonne 3, a été fabrlqué par un éleveur de 
porcs ; c’est un mélange comprenant 10 partles 
de son de maïs provenant d’un moulin artisanal. 
et 90 parties de sang entier bouilli. Le tout est 
homogénéisé et mis à sécher. Au point de vue 
bromaiologique, il est certain que ce produit 
n’est bon que s’il est employé peu après sa fabri- 
cation car la conservaiion prolongée doit être 
difficile; lesangcomplémentetrès bien les protides 
du son de mais qui sont carencés en lywne. 

Produits divers d’origme onrmole (Tableau XXXI) 

Ces fabrications de petite importance peuvent 
rendre localement de grands services si les 
techniques appliquées sont convenables. 

C’est ainsi que la farine de crabe de la colonne 
2 a une composition voisine des farines homo- 
logues indusirielles de l’Ouest des Etats-Ums, 
sauf la teneur en matières minérales qui est trop 
élevée. Le pourceniage de calcium et de phos- 
phore y  est normal, mais la sihce se trouve à un 
niveau irop élevé par suite du séchage de la 
matière première qui se fait sur sable. 
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M.P.D. POL-C 32,12 

M.P.D. vdaille 29,50 

T.D.N. Batin 

T.D.N. Porc 

“. r. Bovin I l I I I 
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ÉTUDES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUE~ 

Evolution de l’aviculture en basse Côte d’ivoire 
par P. ERES et 8. MONGODIN 

RÉSUMÉ 

De 1954 à 1964, l’aviculture en basse Côte- on+ importé des volailles de différentes races 

d’ivoire a connu un essor rapide : la production ~ (Minorque, Faverolles, Orpington, Gâtlnolse, 

pratiquement nulle en 1953, a atteint, en 1963, Caussade, etc...), 
150tde poulets de chair et700.000œufs par mots. Dès 1936, M. GARGADENNEC affirmait dans 

En 1954, tout le monde, ou presque, s’accordait le rapport annuel du Service de I’Elevage de la 

pour affirmer que l’aviculture sous climat équa- Côte-d’lwre l’incontestable supériorité de la 
torial étalt une entreprise hasardeuse vouée à race Rhode-Island. Les résultats obtenus a” 

un échec certain. Cenire de Recherches Zootechniques de Bama- 

En 1962.1963, d’imp&tants élevages intensifs ko-Sotuba (Mali) sont éloquents : 
voient le jour et ne tardent pas à essuyer les Taux de ponte sur 12 mois : 
échecs techrxiques oyant frappé, dans un proche 
passé les éleveurs les plus chevronnés : ces 

Rhode Island.. 37.7 

installations nouvelles ont été, bien souvent, 
Leghorn ..<.............. 35,0 

équipées avec du matériel importé très onéreux, 
8 ussex 28,8 

acheté à crédit, et certains éleveurs se sont 
Wyandotte .,<..,,.,............. 22.7 

trouvés écrasés sous le poids conjugué des mor- Les résultats obtenus à Bingerville sont iden- 
talités et des ~nvest~ssernents Inconsidérés. tiques pour la race Rhode : 36,32 p. 100 en douze 

II nous semble opportun de passer en revue mo,s de ponte : 45 p. 100 des œufs pèsent 52 g et 
les erreurs commises et d’en dégager quelques p,,,s. 
Idées de base devant présider à la vulgorlsotian La race Sussex, considérée à Sotuba comme 
de l’élevage av~cole au vo,s,nage d’un grand particulièrement sensible à la chaleur, redoute 
centre urbain, en plan essor économique et aussi l’humidité : des taux de ponte de 32 p. 100 
démographique. Nous n’aborderons pas, et en 7 mois ont été obtenus 0 Bingerville. Ces 

réserverons pour “ne autre étude, les problèmes 1 volailles. après 3 ou 4 mo,s de production satls- 
posés par l’amélioration de I’aviculturefermiére. 1 f  alsante s’engralssent fortement, multipllent les 

1. - RACES ET SOUCHES IMPORTÉES 
pauses et manifestent une tendance 0 couver. 

Très rapidement, les principaux éleveurs ont 
Bien avant la guerre 1939.1945, les planteurs constaté la grande senslbillté a~ climat des 

de basse Côte-d’Ivoire et le Serv~e de I’Elevage I volailles de race pure se tradwsant par une 
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morbidité, “are une mortalité importantes et de 

fortes chutes de ponte lors des &oupz clima- 

tiques. 

C’est dans les années 54.55. sous l’impulsion 

de ARRIGHI que l’aviculture prend de I’exten- 

sion en basse Côte~d’lvo~re. grâce en partie CIU 

croisement Sussex-Rhode qui o constitué pen- 

dant plusieurs années I’essentlel des effectifs de 

pondeuses. II est actuellement complètement 

détrôné par le croisement Rhode-Sussex (coq 

Rhode du Magneraud sur poule Vetta 61) qui 

allie une grande rusticité à une productivité 

satisfaisante (iaux de 60 p. 100 en 300 1 de ponte). 

Le croisement Rhode-Wyandotte s’adapte moins 

bien au climat et des taux de mortallté élevés soni 

enregistrés. Les croisements New-Hompshire- 

Leghorn et Rhode-Legharn donnent de bons 

résultats, mais le marché d’Abidjan exige des 

ceufs cola-&. 

II. - ALIMENTATION 

Les formules alimentaires utilisées évoluent 

verz la simplification et I’utllisation de plus en 

plus Imporiante des produits locaux. 

a) Formules utihsées en 1958 cw centre d’éle- 

vage de Bingerville (Tabl. l), 

L’aliment complet contenait 78 p, 100 de pro- 

duits locaux pour le 1 er âge, 82 p. 100 pour le 

2e âge et 88 p, 100 pour les pondeuses. 

b) Formules aciuelles (Tabl. II). 

L’aliment complet contient 85 p, 100 de pro- 

duits locaux pour le 1 m âge, 88 p. 100 pour le 

2e âge, 87 p. 100 pour les poulettes, 88 p. 100 

pour les pondeuses. 

c) Formules utihsant les tourteaux d’arachide 

du Sénégal. 

En Juillet 64, les huileries de Haute-Volta 

n’assurant plus nos approvisionnements, II a dû 

être fait appel 0 des tourteaux importés du 

Sénégal dont le prix de revient s’établit à 32 F 

C. F. A.(*)lekg rendu Bingerville, contre 18.19 F 

pour le tourteau de Bobo-Dioulasso ; de ce fait, 

les tourteaux de coprah à 16 F, produits à 

Abidjan, ont trouvé leur place dans nos rations. 

Ilesi ànoterqueletourteaud’arachidedu Séné- 

gal est un tourteau xextractlon >> à 52.53 p. 100 

de matières protéiques brutes ei 0,80 p. 100 de 

matières grasses, alors que le produit de Bobo- 

Dioulasso est un tourteau ~expellerx à 43. 

47 p. 100 de matières protéiques brutes et 5,40 à 

6,30 p. 100 de matières grasses (Tabl. Ill). 

L’aliment « poussin démarrage » contient Ii g 

d’antibiotiques, 100 g de Furoxone et 125 g de 

Zoalène par tonne d’aliment. 
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Le Furoxone (marque déposée) est du fura- 
zolidone, principalement employé comme pré- 
ventif de la pullorose. 

Le Zoalène (marque déposée) est du D. 0. T. 
(Dinitri-Ortho-Toluamide), coccidiostatique. 

L’aliment 2e âge contient 12 g d’antibiotiques 
et 125 g de Zo&ne par tonne d’aliment. 

L’importation d’un complément, outre I’ex- 
trême simplicité de l’usinage. permet de ne 
dépendre que d’un unique fournisseur, ce qui 
donne toute sécurité concernant’ les approvi- 
sionnements compte tenu : 

- des variations, pratiquement imprévisibles. 
des tonnages vendus, 

- des délais de route et de débarquement, 
On enregistre d’importonies variations des 

cours du mais qui passe de : 15 F au moment de 
la récolte à 20 F dès février-mars, et même en 
1964lusqu’à plus de 22 F. 

II est indispensable d’envisager l’achat de cette 
céréale au moment de la récolte et son stockage 
dans le Nord. Sous climat tropical humide, le 
carbosilo, assurant la conservation du mais sous 
atmosphère de gaz carbonique, est une méthode 
à préconiser : un carbosilo de 54 ms coûte : 
1.450.000 F C. F. A. 

Ill< - ASPECTS TECHNIQUES 
ET ÉCONOMIQUES 

A) Elevage des jeunes. 

Les conditions climatiques de basse Côte- 
d’ivoire sont éminemment favorables à la proli- 
fération des coccidies et, malgré l’utilisation 
systématique des coccldlostatiques, bien des 
éleveurs pratiquent encore l’élevage en batteries 
chaudes puis froides multlphant les manipulc- 
tiens et les mélanges de volailles d’âges différents. 

L’élevage au sol est pratiqué au Centre 
d’Elevage de Bingerville depuis 1960 avec un 
plein succès ainsi qu’en témoignent les taux de 
mortalité enregistrés ces dernières années : 

- 1961 ,<, .<. ..,.. 6 p. 100 
- 1962.. 4.50 p. 100 
- 1963 4,88 p. 100 

(Ces chiffres sont rapportés à l’ensemble des 
effectifs : jeunes et reproducteurs.) 

Dans les poussinières, construites en bois et 
contreplaqué, recouvertes en tôles galvanisées 
légères, le chauffage est assuré par des éle- 
veuses infrarouges ou gaz qui permettent le 
réglage facile de la température de la pièce. 
Nous conseillons aux petits éleveurs l’utilisation 
de lampes tempêtes (une lampe pour 30 pous- 
sins). 

B) Elevage des pondeuses 

10 Evolution de 10 production. 

De 1954 à 1960, seul l’élevage en plein air était 
pratiqué dans de vastes parcours accordant 
10 à 15 ma par poule, pourvus d’arches mobiles 
ou de poulaillers abris, ce qui a permis la mise 
en place de pondeuses pour des prix de revient 
souvent bien Inférieurs à 500 F C. F. A. par tête; 
I’amortlssement rapide des installations était 
encore foclhté par les prix de vente élevés des 
œufs (320 à 340 F C. F. A. la douzaine). 

Cette situation o favorisé la création de nom- 
breux élevages souvent confiés à une main- 
d’euvre peu qualifiée et mal surveillée. 

En 1960. le plus important aviculteur entre- 
prend la construction de poulo~llers de claustra- 
tlon en serrant au maximum le prix de revient : 
charpente légère en arobé Imputrescible, tôles 
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galvanisées légères ; le prix de revient par 
pondeuse n’excède pas 750 F C. F. A. 

Parallèlement, une intense propagande com- 
merciale est effectuée en faveur des paniers de 
ponte, ce qui élève le prix de revient par poule 
au vo,s,nage de 1.000 F. En 1964, 6 élevages sont 
équipés avec un tel matériel et, pour une capacité 
de logement de 12.000 pondeuses, on ne compte 
que 6.000 volailles en ponte. Cet échec est lié 
au gigantisme prématuré des explatations 
s’accommodant fort mal des négligences tech- 
niques et aboutissant à une faible productivité. 

Le grillage Ursus type volailles vendu 175 F 
C. F. A. le m doit être abandonné au profit des 
clôtures en bambous ou en manioc planté serré. 
Dans ledomalnedu petitmatériel, estdangereux 
de préconiser des économies car elles aboutissent 
à de fort mauvais résultats : eau sale dans des 
pneus de voiture coupés en deux, mangeoires en 
planches de récupération défiant toutes les 
normes et responsables d’un important gaspil- 
lage alimentaire. 

b) Elevage en claustration au sol. 

20 Importance de la producfion. 

En 1960, la production mensuelle destinée au 
ravitaillement d’Abidjan s’élevait à 200.000 œufs 
produits par 20 aviculteurs (dont 7 européens). 

L’approvisionnement et la distribution régu- 
lière d’hydrosols vitominiques constituent un 
facteur limitant à ne pas perdre de vue. 

En 1964, la production mensuelle avoisine 
800.000 œufs provenant de 85 élevages (dont 
5 européens). 

La fosse à déjections coupant les cycles para- 
sitaires, kvitant la consommation de litière par 
temps chaud et permettant de récupérer les 
déjections nous semble préférable à la litière 
montée. 

Depuis peu, I’ceuf pénètre largement dans le 
panier de /a ménagère Ivoirienne. Les oeufs sont 
vendus 150 F C. F. A. la douzaine 0 Treichville 
et à Adjamé. Tout permet de penser que cette 
production s’amplifiera fortementdanslesannées 
à venir. 

30 Analyse critique des techniques d’élevage. 

a) Elevage en plein air. 

On ne doit tomber ni dans le travers des cons- 
tructions somptueuses en dur, couvertes en 
évmte (goût assez répandu cher les éleveurs 
«citadins B) ni dans l’excès inverse conslstont à 
utiliser des matériaux du pays,peu durables : les 
tatures en feuilles de palmier (papot) ne peuvent 
durer plus de deux ans et ne sont pas toujours 
parfaitement étanches ; d’ailleurs, ne voit-on 
pas les planteurs couvrir leurs maisons en tôles 
dès que leurs moyens le leur permettent ! 

Bien des spécicl!stes avicoles qui se sont 
penchés sur les problèmes du développement 
avicole en Afrique de l’Ouest condamnent cette 
méthode formellement en la qualifiant de semi 
intensive, voire même d’extenwe. C’est oublier 
que, sauf au voisinage Immédiat des villes, les 
terrains disponibles sont assez vastes pour per- 
mettre des rotations satisfaisantes. C’est vouloir 
Ignorer les économies d’aliment résultant de la 
consommation de verdure, et plus encore, 
d’insectes (une poule ayant consommé40 insectes 
dans sa journée a « alusté » sa ration à 14 p. 100 
de matières azotées). C’est ne pas tenir compte 
de la faible capacité d’investissement des petlis 
éleveurs ivoiriens. 

Le poulo~ller de ponte doit donc combiner les 
matériauxdu pays(boisentrecroisésou bambous) 
etlestoituresentôlesgalvan~sées(tôlede5,300 kg: 
475 F C. F. A., ou en tôles d’aluminium (tôle de 
4,300 lkg : 430 F C. F. A.). 

c) Elevage en paniers de ponte. 

Outre son prix de revient élevé (450 0 650 F 
C. F. A. suivant l’origine) le panier de ponte, 
sous climat tropical humide rouille rapidement 
et les soudures lâchent avant que le matériel 
ne soit amorti. 

Nous conseillons toujours aux nouveaux éle- 
veurs d’aborder l’élevage avicole par cette 
méthode qui doit être une étape, un banc d’essai 
précédant la mise en cwvre de méthodes plus 
intensives. 

La gronde règle d’or «ne pas mélanger des 
volailles d’âges différents sous le même toit » 
ne peut être enfreinte sous peine de voir appa- 
raître très rapidement des affections respira- 
toires ; II en résulte /a nécessité absolue de renou- 
veler l’ensemble de l’effectif en une seule fois et 
l’impossibilité de remplacer les volailles élimi- 
nées par tri. 
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! On soulianera la difficulté de maintenir les i vaccination de facon comolète (une dose uniaue < 

l 
installations propres : prolifération des toIles 
d’araignée, poussière, odeur ammoniac&. 

40 Orientation de la vulgorisotion. 

de vaccin buvablè était adm~n&ée). On soili- 
gnera que ces deux éleveurs exercent un métier 
ne leur permettant pas decontrôlerfréquemment 
le travail de leur main-d’oeuvre. 

II est nécessaire que I’avlculture ne soit pas 
une spéculation pour des citadins déjà assurés 
de revenus réguliers mais qu’elle trouve sa place 
chez le planteur aiin de diversifier la structure 
de son exploitation. 

II importe : 

- d’assurer la formation de jeunes ruraux 
désireux de s’adonner à l’élevage avicole : 

- d’orienter I’bctlon du crédit agricole afin 
qu’il favorise au maximum l’implantation de 
petites unités avicoles chez les planteurs : 

- de renforcer l’encadrement des éleveurs 
en formant des vulgarisateurs spécialisés ; 

- de préconiser la création d’élevages comp- 
tant 100 à 500 pondeuses (au maximum) en deux 
temps : 

Ire année : démarrage avec des poulettes 
de 3 mois : 

2~ année : achat de poussons non sexés. ce qui 
permettra de payer les poussons moins cher et de 
vendre les coquelets h 3 mois : on ne perdra 
jamais de vue que la trésorerie du planteur est 
très étroite ; 

- d’orienter l’action coopérative qui ne doit 
pas se limitera conditionnement et à Iacommer- 
ciolisation des produits mais assurer aussi I’ap- 
provisionnement des éleveurs en aliments tom- 
plets et en médicaments. 

C) Elevage du poulet de chair 

Pendant plusieurs années. les importations 
de poussins Sussex-Rhode donnaient à la fols 
des futures pondeuses et des poulets de choir. 
Depuis 1961, une production spécialisée est 
apparue et fait appel aux différents croisements 
à base de Cornish. 

De 1960 d 1963, la production est passée de 
100 0150 t. Craignant une surproductlon d’oeufs, 
trois éleveurs, en 1963. ont construit d’impor- 
tontes installations (17 poulaillers de 200 à 
250 m’f; w Rrr &mn&.~ deurd’er+reux ont 
perdu au total plus de 20.000 volo~lles par peste 
aviaire faute d’avoir appliqué le protocole de 

Depuis le début de l’année 1964. des volailles 
importées parviennent aux commerçants de la 
place à des prix de dumping oscillant entre 220 
et 250 F C. F. A. le kg net ; seuls les meilleurs 
éleveurs, commençant l’abattage 0 10 semaines, 
ont un prix de revient de l’ordre de 250 F C. F. A. 
le kg. 

II est 0 noter que le poulet précoce, type 
« broiler» ne séduit pas le consommateur 
ivoirien qui constate que le poulet se dissout 
dans la sauce et que la choir « n’est pas douce » 

(n’a pas de goût) ; il leur préfère les poulets de 
race locale et les poules de réforme vendues à 
des prix égaux ou supérieurs à 600 F. 

En dehors de quelques élevages spécialisés 
produisant des poulets de chair sur un rythme 
mensuel ou trimestriel. nous pensons que I’éle- 
veur moyen doit pratiquer l’élevage des volailles 
non sexées en planifiant sa production de façon 
à pouvoir vendre les coquelets au moment des 
fêtes. 

IV. - FACTEURS PATHOLOGIQUES 

En matière de pathologie. les appréhensions 
des éleveurs étaient grandes, et, d’aucuns en 
4957, considéralent comme normaux des taux 
de mortalité de 20 p. 100. 

En poussinière, un& désinfection Insuffisante. 
des intervalles trop courts entre chaque bande, 
des mélanges de poussins d’âges différents 
provenant. souvent. de plusieurs couvoirs. déter- 
minaient rapidement l’apparition d’un micro- 
bisme redoutable ; de ce fait, des vaccins poly- 
valents étaient utilisés sur des poussins âgés de 
quelques jours ce qui pouvait, tout ou plus, 
permettre de retarder l’échéance fatale : sui- 
de tels lots. l’utilisation intempestive de vaccins 
vivants déterminait des catastrophes et, à leur 
sulte. les éleveurs «refusaient la vaccination » ; 
tout préjugé n’a d’ailleurs pas encore deparu. 

La maladie de Newcastle. propagée par les 
votaitla-de~FaceSBc&, véhiculée sous la semelle 
des manowvres. a exercé et exerce encore de 
grands ravages. La vanole, en basse Côte- 

Retour au menu



d’lvolre, ne sévit que sous la forme épithélioma- 

teuse et n’est à redouter que dans ses complica- 

tions pour la santé de l’animal (mycoplasmose 

aviaire, infections à germes banaux), et pour 

ses conséquences économiques (chute brutale de 

ponte e+ rétablissement très lent des taux nor- 

maux). La Pasteurellose aviaire n’existe pas et 

l’éleveur bapiise «choléra » les mortalités dues 

0 des germes bonaux parmi lesquels, semble- 

t-il, le colibocdle occupe une place de choix ; 

ces constatations ‘rejoignent I’opimon de PER- 

REAU qui, jusqu’ici, n’a jamais détecté de Pas- 

teurella sur les prélèvements provenant des 

réglons du Centre Africain, 

sur des lots homogènes et non parasités; dans 

lecascontraire, un tri sévères’opère : lesvolailles 

les plus faibles meurent. 

- 12e semaine : vaccination antivariolique 

avec le vaccin vivant de Dakar. 

Ces deux dernières vaccinations sont repous- 

sées à 3 mois 1/2-4 mois sur les lots conservés 

pour la reproduction. 

II est conseillé aux éleveurs d’administrer le 

vaccin buvable, qui n’exerce aucun effet dépres- 

sif sur la ponte, aux pondeuses âgées de 12- 

14 mois. 

Depuis plusieurs années, un effort soutenu 

de vulgarisation des règles essentielles d’hygiène 

etdeprophylaxieoétéentreprisetdoitêtreencore 

accentué. En 1960, suivant les indications formu- 

lées par le Laboratoire Central de I’Elevage de 

Dolcar, un protocole de vacclnotion a été fixé 

et codifié avec précision : 

En décembre 1963, la peste ovioire a décimé 

deux importants élevages sltués à 500 m à vol 

d’aseau du Centre d’élevage de Bingerville 

dans lequel nous n’avons relevé que 7 cadavres 

porteurs de lésions caractéristiques de peste 

sur un effectif de 6.000 su@. 

II convient de préciser que les protocoles de 

- 7e JOUI- : Vaccin peste awa~re buvable 

(Hitchner B 1). Ce vaccin doit être dIssous dans 

de l’eau de pluie ou de l’eau filtrée. On doit 

indiquer aux éleveurs, dons les moindres détails, 

les modalités d’utilisation et les précautions à 

prendre. 

vaccination préconisés n’ont pas été respectés 

dans ces deux élevages, alors qu’ils sont très 

strictement observés à la station ofticielle. Les 

conséquences de cette épidémie ont confirmé 

que la peste avia\-e est endémique dans cette 

région de l’Ouest Africain et que /a technique 

de vacclnatlon recommandée est efficace ; les 

7 cadavres en sont tin témoignage. 

- 3Oe jour : Vaccin peste aviaire buvable, 

admlnlstré comme précédemment dans la poussi- 

nière avont de procéder à la ven:ilatlon des 

poussins dans les parcours ; on évite ainsi toute 

destruction ‘du virus sous l’effet des rayons 

soIaIres. 

- En ce qui concerne la Coccidlose toujours 

présente, ‘les moyens prophylactiques utilisés 

sont ceux cité; au chapitre alimentation. Dans 

certans cas, la sulfadimérarine est utilisée 0 

titre curatif. 

- L’Ascaridioseest particulIèrementfréquente 

et nécessite l’utilisation systémotiqued’adipatede 

plpérarine avant l’entrée en ponte ; le contrôle 

du parasitisme de chaque lot doit être régu- 

lièrement SUIVI. 

Nous ne pensons pos que l’instillation oculaire 

du vaccin puisse être préconisée en raison des 

manipulations qu’elle nécessite. 

Aucun accident de vaccination n’a~été observé 

contrairement à ce qui ci été constaté dans 

d’autres pays ; il n’est, cependant, pas douteux 

que cette vaccination puisse faire le lit du micro- 

bisme dans un local mol désinfecté. 

~. 80 semaine : vaccination anticholérique avec 

le vaccin inactivé par le formol de Dakar (vacci- 

nation maintenue par tradition plus que par 

nécessité). 

Vaccination antivoriolique avec le vaccin phé- 

-Les Tentas du genre RailfieJin3 surtout, 

apparaissent assez fréquemment. Le Butynorate 

d’étain (marque déposée Di-N-Butyl-laurate) 

est utilisé avec de bons résultats, sans effets 

marqués sur la ponte. 

v. - ROLE DU CENTRE 

D’ÉLEVAGE AVICOLE SPÉCIALISÉ 

niqué de Dakar. Le Centre d’élevage avicole, unlté de base de 

- IOe semaine : vaccination contre la peste la vulgarisation. doit être conçu de telle sorte 

aviaire avec la souche Beaudette-Dakar. Les qu’il puisse fournir aux éleveurs des moyens de 

accidents de vaccInailon sont pratiquement nuls production valables et non produire à leur place; 
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un tel centre ne doit pas être une fin en soi, en se 

bornant à étudier les technique5 avicoles, mais 

dat ceuvrer largement à la formation des 

éleveurs et 6. leur encadrement technique. 

10 Les productions. 

a) Production de poulettes de 3 mois 

Les poulettes cédées à 3 mois seront élevées en 

plein air dès l’âge de 4 semaines, parfaitement 

vaccinées : ainsi un démarrage rapide pourra 

être assuré aux éleveurs peu avertis des tech- 

niques d’élevages ,et mal équipés. 

On doit se garder : 

- de céder, pour gagner du temps et xfalre 

un chiffre», des poulettes de 1 ou 2 mois en 

pleine croissance, Incomplètement vaccInées, 

vraisemblablement vouées 0 la mort : 

- d’élever des lots non sexés cor II e5l dift-- 

cile d’écouler rapIdement un lot important de 

coqs, ce qui retentit fâcheusement sur la stricte 

rotation des parcours ; on se limitera donc à la 

production des coqs réellement nécessaires pour 

la reproduction (petits élevages familiaux, crase- 

ment améliorateur) ; 

- de perdre de vue les volailles cédées qui 

doivent être régulièrementvisltées sans attendre 

les incidents pathologiques : 

- de sombrer dans le gigantisme ; une pro- 

duction annuelle supérieure à 10.000 têtes doit 

conduire à envisager la création de Centres 

secondaires. dont l’implantation géographique 

doit être soigneusement étudiée ; ultérieurement, 

certains centres secondaire5 pourront être dotés 

d’un couvoir ; 

- de multiplier les espèces animales, ce qui 

aboutit à une dispersion des activités et donne, 

en outre, un fâcheux exemple aux éleveurs. 

b) Production de poussins d’un jour. 

La production de poussin5 d’un JOUT est du 

plus haut intérêt, car elle permet de réduire. 

progrewvement, les Importotlons et d’atteindre 

une couche d’éleveurs aux moyens modestes 

qui ne sont pas les moins Intéressants. Le5 pertes 

enregWrées dans les tours qui suivent I’arrlvée 

des poussins (entre 1 et 3 p. 100) sont. le plus 

souvent, évitées. Les ceufs impropres à I’incuba- 

iion pourront être en partie vendus à prix réduit, 

en partle cédés gratuitement aux cantines 

scolaires. 

c) Production d’aliment complet, 

La production d’aliment complet de bonne 

qualité doit être entreprise et poursuivie aussi 

longtemps que le secteur privé ne prend pas le 

relais. 

20 Etude des techniques et essais. 

Pour mener à bien tes différentes productions, 

le centre ~VIC& doit être pourvu d’installations 

serrant au plus près le prix de revientsans tomber 

dons des excès de somptuosité ou de précarité ; 

II pourra a1n51 donner des renseignements 

d’ordre économique valables. 

Dolvent être poursuivis dans tous la domaInes 

(pathologie - alimentation - importation de 

souches - techniques d’élevage) des essais 

nouveaux, sans jamais perdre de vue lesaspects 

économlaues. 

30 Formation des éleveurs et des vulgarrsoteurs. 

Les stagiaires bénévoles doivent recevoir une 

formation essentiellement pratique dans les 

différentes sections du Centre. 

Les futurs vulgar~sateuri devront être non 

seulement rompus aux diverses techniques 

d’élevage mais encore capables de construire, 

de leurs propre5 mains, des installations simples. 

II est souhaitable d’organiser : 

- des sessions de recyclage pour les infir- 

miers vétérinaires et moniteurs d’élevage : 

- des siages d’initiation avicole pour mow 

teuri d’agriculture, animateurs ruraux et insti- 

tuteuri. 

Des brochures et documents de vulgarisation 

doivent être largement diffusés. 

40 Plonifncotion et coordination de 10 vulgarisation 

ovicole. 

L’ensemble des actlwtés du centre av~cole, la 

mi5e en place d’un per5onnel spéaolisé sur le 

terrain dolvent IoglquemA conduire 0 /a créo- 

tion d’une Section avicole traçant et mettant en 

oeuvre les programme5 de vulgarisation avicole. 

On évItero a1n5, de répéter les erreur5 déjà 

commises, les effort5 dlsp:rsés et les Investisse- 

ments Inutiles. 
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de telle sorte qu’il serve d’inspiration 0 la vulga- 
Le Centre avicole doit êtreconcu et fonctionner 

rlsation. Réciproquement, celle-c doit poser des 
problèmes nouveaux dont la solution incombe 
*u Centre. 

Le rapide essor économique d’Abidjan, la 
pénétration progressive de l’oeuf dans les habi- 
tudes alimentaires des Ivoiriens constituent les 
éléments moteurs du développement de I’avicul- 
tut-e en basse Côte-d’Ivoire. 

L’existence d’une organisation coopérative 
dynamique assure la commerclalisatlon des 
produits, la mise en ceuvre de techniques d’éle 
vage simples et peu onéreuses, les cessions 
régulières de volailles - 185.000 volailles de 
3 mois et 120.000 poussins depuis 1954 ~ effec- 
tuées par le Centre d’élevage de Blngervllle on+ 
grandement facilité la création de très nombreux 
élevages. 

à grands frais (batteries -paniers de ponte - 
chaîne d’alimentation) aboutissant 0 des échecs 

Au grand élevage, équipé en matériel importé 

et non à une production intensive, on doit pré- 
férer la création chez les planteurs - agrlcul- 
teurs depuis toujours et devant, nécessairement, 
devenir éleveurs-d’unités avicoles comptant 
100 à 500 pondeuses de souches mixtes (Rhode- 
Sussex), achetées à 3 mois, parfaaltement WCCI- 
nées contre la peste avialre. élevées en plein air 
dans un premier temps et, ultérieurement, dans 
des poulaillers de claustration associant les maté- 
riaux importés (tôles) à ceux du pays (bambous. 
bois). 

Si la produciion spécialisée du poulet de chair 
semble devoir se maintenir à ses niveaux actuels, 
la production d’ceufs, par contre, doit poursuivre 
sa rapide progression grâce à une ouverture 
de plus en plus large du marché. 

Les Centres avicoles doivent fournir aux 
éleveurs un matériel animal rustique et bien 
adapté au climat, former les éleveurs et des 
vulgarisateurs spécialisés, planifier ei coordon- 
ner la vulgarisation avicole. poursuivre des 
essais dans tous les domalnes et plus porticu- 
lièrement dans celui de l’alimentation et dans 
celui de la pathologie dont les incidences sur la 
rentabilité des élevages sont de première ~mpor- 
tance en pays tropical humide. 
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EXTRAITS. ANALYSES 

Maladies à Virus 

41. LIVINGSTON (C. W.). MOORE (M. 5.). 
HARDY (W. T.). - Isolement d’un agent 
responsable de la kératoconjonctivite infec- 
tieuse du mouton. (Isolation of an agent 
producing ovine infectIons keratoconjuncti- 
vitis (Pin! Eye). Amer. j, Vet. Res., 1965, 26, 
295.302. 

L’agent causal de la kérotoconjonctiwte infec- 
tieuse ovine a été isolé et cultivé ,n vriro sur des 
cellules synoviales (lignée de Mc COY). Aucun 
antibiotique ne doit être ajouté aux prélèvements 
ni au milieu d’entretien qui est le milieu 199 
dépourvu de sérum. L’effet cytopothique oppa- 
mît ou bout de 48 h ; les cellules prennent 
l’aspect fibroblastique mince et allongé. Au 
cinquiéme passage, ce même effet se produit en 
24 h et le liquide de culture provoque la kéra- 
ioconjonctivite sur l’un des quatre mouions 
infectés expérimentalement. Celui du quinzième 
passage fait apparaître /a conjonctivite chez 
SIX des sept animaux utilisés, dont trois sont 
atteints en plus de kératite. 

Cette souche était encore pathogène après 
vingt passages wr des cultures cellulaires ; 
cependant sa virulence diminuait au fur et 0 
mesure des passages et le temps d’incubation 
se prolongeait de plus en plus. Les chèvres ne 
sont pas sensibles à cet agent Infectieux. Des COCCI 
Gram-négatifs isolés des lésions ne sont pas 
pathogènes et n’augmentent pas la wrulence de 
l’agent causal. 

42. WOODS (G. T.), SIBINOVIC (K.), STAR- 
VEY (A. L.). - Infection expérimentale de 
veaux privés de colostrum par le myxovirus 
paroinfluenza-3. (Exposure of colostrum 
deprived calves to bovine myxov~rus para,“- 
fluenza-3). Amer. J, ‘/et. Res.. 1965,26, 262-266. 

Deux veaux prélevés aseptiq&ment par 
hystérectomie et élevés dans une cage Isolante 
à air filtré sont nourris avec du lait de vache 
modifié et stérilisé. Infectés à l’âge de sept se- 
maines par instillation intranasale de 1 ml de 
liquide de culture du VITUS parainfluenza-3 
(souche Illinois 811), ils présentent de I’hyper- 
thermie, de l’abattement et de la leucopénie. 
L’autopsie pratiquée au bout de cinq et six jours 
après l’infection révèle des Iéslons de congestlon 
pulmonaire et rénale. Sur l’un des animaux, 
on a constaté une lymphadénite aigue au niveau 

d’un ganglmn colique. 
Le virus a été retrouvé dons l’exsudai nasal 

au le’. Se, et be jour après l’infection et a niveau 
des poumons au Se et 6e jour : aucune bactérie 
n’a pu être isolée de ces derniers organes. 

43. WITTMANN (G.), AHL (R.). -Marqueurs 
génbtiques de souches atténuées du virus 
aphteux. Bull. Of( uni. Ep~z.. 1964, 61 (7-B). 
591.606. 

Les auteurs on+ étudié les modifications de 
quelques propriétés biologiques et physico- 
chimiques de 13 souches de VITUS aphteux des 
types 0. A et C dont la virulence a été atténuée 
par passage; en série sur cultures de cellules 
rénales de porc à 370, 280 et 22 OC. La tempéro- 
turc et le nombre de passages nécessaires varient 
selon les souches. II y  a disparition de virulence 
tout d’abord pour les bowns, puis pour le porc 
et enfin pour la souris. 

Pour caractériser chaque souche. les mar- 
queurs suwants ont été utilisés : 

1. Multiphcation du VITUS avec effet, cytopa- 
thique sur cellules rénales de porc (ENK) à 
4@‘, 370, 2%’ et 22oC = marqueurs K,,, K,,, 

K,,, K,,. 
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2. Dimension des plages en couches mono- 

cellulaires ENK, à370.280et22”C = marqueurs 

p,,, P28 e+ p2,. 

3. Multiplication du VITUS sur cellules rénales 

de porc à la température optimale = mor- 

queur ENS. 

4. Inactlvatlon du VITUS in vitro à 50 OC pen- 

dant 30 mn = marqueur T,,. 

5. Inactivation du virus au formol (1/5000) 

pendant 24 h : marqueur F. 

6. Inactivation du virus in v~tro à un pH acide 

de6,Opendant une minuteetde6,5 pendant 30 mn 

= marqueur pH 6,0, pH 6,5 

De tous ces marqueurs, seules l’aptitude à se 

multiplter à différentes températures et la résls- 

tance à SO’JC et au pH 6,5 permettent de diffé- 

rencier dans certains cas les souches virulentes 

des souches atténuées. Le nombre de marqueurs 

modifiés au cours des passages d’une souche 

dépend de son degré d’atténuation et de la 

souche elle-même. Seule l’incapacité de se multl- 

plier à 4OoC est un marqueurcommunàtoutesles 

souches atténuées. 

44. SCHERRER (R.), KIRN (A.), BRAUNWALD 

(J.). - Influence des températures supra- 

optimales sur le développement du virus 

vaccinal en cultures cellulaires. Ann. Insi. 

Pasteur, 1965 108 : 413.422. 

L’examen en microscopie à fluorescence de 

cellules rénales de fetus de bown, Infectées par 

le virus vaccinal (mutant xfro~d » de la souche 

VaMe) et colorées par I’acridine orange, montre 

/a présence des inclusions intracytoplasmiquez, 

qui apparaissent aussi bien à 36 OC qu’à 41 OC, 

mais avec un retard de 2 h environ dans le 

second cas. II n’y a aucune particule infectieuse 

à 41 OC quoique 80 p. 100 des cellules ren- 

1: 

1’ 

terment des inclusions dont ICI nature desoxyri- 

bonucléique a été prouvée par la S-fluoro- 

deoxyuridine (10.“M) qui inhibe leurapparitlon. 

La température supra-optimale n’empêche 

donc pas la synthèse d’ADN viral. 

45. ANDRAL (L.) et SÉRIE (C.). - Etudes expé- 

rimentales sur la rage en Ethiopie. IV - 

Infection rabique latente. Porteur asymp- 

tomotique ou porteur silencieux. Ann. hi. 

Pozfeur, 1965 108 : 442.450. 

Une chatte atteinte de wrésie des membres 

xxtérieurs meurt au bout de 20 j, en présentant 

-les lésions spécifiques de la rage au niveau de la 

Corne d’Amman. Aucune souche de virus n’a pu 

Itre isolée à partIr de son encéphale. Au con- 

‘rare, un cobaye mordu parcet animal, succombe 

IIJ bout de six mois et permet I’lzolement d’une 

;ouche de virus rabique. Au cours des passages 

ntrocérébraux de celle-ci wr des cobayes. les 

luteurs ont observé quelques périodes d’incu- 

xation particulièrement longues (de 183 j 0 

L94 1). 

46. APPLETON (G. S.). HITCHNER (5. B.), WIN- 

TERFIELD (R. W.). -Comparaison du pou- 

voir immunogène du vaccin formolé et du 

vaccin inactivé par la Beta-propiolactone, 

contre la maladie de Newcastle (A compa- 

rison of the immune response of chickens 

voccinoted with formalin and beta-proplo- 

lactone-lnactivated Newcastle disease vacci- 

nes). Am. J, Vef.Res., 1963, 24 (101) : 827.31. 

Préparés ei expérimentés selon les techniques 

des auteurs, les vaccins anti~Newcostle formolés 

je révèlent meilleurs que ceux InactIvés par la 

beta-prop~olactone. Les premiers, constitués par 

Au liquide amnio-allantoïque d’embryons infec- 

tés, formolé à 0,l p. 100 pendant 48 h à 4 OC, 

montrent un excellent pouvoir immunisant : 

titre significatif du sérum dans la réaction d’inhi- 

bition de I’hémagglutlnotion, pouvoir protecteur 

de 86 0 100 p. 100. Ces vaccins formolés restent 

efficaces même s’ils ne renferment que 10, 20 ou 

40 p. 100 de liquide amnio-allantoique infecté. 

La revaccinaiion au bout de 3 semo~nes 

entraîne une certaine réaction anomnestique. 

47. COWAN (K. M.). - Etude immunologique 

du virus de la Peste porcine africaine. II. Effet 

favorisant du sérum normal de bovin sur 

la réaction de fixation du complément 

(lmmunologic studieson AfricanSwine Fever 

virus. II. Enhancing effect of normal bovine 

swum on tho complement fixailon reoctlon). 

Am. 1. vet. Res., 1963, 24 (101) : 756-61. 

L’adJonction de sérum normal de bovin, dilué 

à 1 :160, dans la réaction de fixailon du complé- 

ment pratiqué: avec le virus de la peste porcine 

africaine, augmente de 2 0 16 fois le titre des 
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anticorps et de IOfois environ celui de l’antigène. tration par ultracentrifugation. précipitation à 
Elle permet de déceler de faibles quantItés pH 4 avec du méthanol. En motlère de diagnoz- 
d’anticorps dans les sérums et de suivre les effets tic, elle facilite aussi la détection des antigènes 
des traitements subis par les antigènes : concen- dans les extraits spléniques des porcs Infectés. 

Peste bovine 

48. ISHII (S.), TOKUDA (G.) et WATANABE 
(M,). -Analyse antigénique du virus de la 

peste bovine. 1. - Résultats de la préciplto- 
diffusion en milieu gélifié. (Analysls of rin- 
derpest virus antigen. 1. Fiesults of the diffu- 
sion precipitation test in agar-gel): Net. lnsf. 
Anim. Hfh. Quart., 1964, 4 (4) : 205-I 3 (Tra- 
duction du résumé des auteurs). 

Un antigène «desséché» (préparé selon la 
m&hode NAKAMURA : dessiccation sous vide 
en présence de CoC1.J est préparé à partir de 
ganglions lymphatiques de bovins infectés par le 
virus de la peste bovine (souche de Corée) , II est 
utilisé pour I’exécutlon de tests de précipitation 
en milieu gélifié. 

49 

Les résultats peuvent se résumer ainsi : 

1. L’antigène total du virus bovipestique 
comprend au moins trois composants, un ther- 
molabile et deux thermostables. 

2. Après centrifugation durant une heure à 
40.000 tours par minute, la suspension antigé- 
nique initiale peut être divisée en un surnageant 
et un précipité. 

4) le surnageant contient tras antigènes : 
un thermolabile et deux thermostables, comme 
c’était le cas pour l’antigène total initial ; 

b) le précipité ne fournit aucune ligne de 
précipitation en gélose ; toutefois lorsqu’il est 
soumis à I’ébullltion, ce précipité fournit une 
ligne de précipitation assez peu nette. 

Maladies microbiennes 

ILERI, (S. Z.). - L’épreuve d’hémagglutina- 

tion indirecte danslediagnostic de la melioi- 

dose chez la chèvre. (The indirect haemag- 
glutination test in the diagnosisofmelioidosis 
in goais). But. Vet. J.. 1965, 121 (4) : 164-5. 

(Traduction du résumé de l’auteur). 

Une méthode d’hémagglutination IndIrecte 
a étk mise au point pour la détection des anti- 
corps spécifiques de la mélioidose (Molleomyces 
pseudomollei). Des hématies de poule et de 
quelquesautres espèces.après sensibilisation par 
la mélioidine. sontagglutlnéesspécifiquementpar 
les sérums de lapins et de chèvres qui ont été soit 
infectés. soit Immunisés par une souche de 

Malleomyces pseudomallel, et par les sérums de 
chevaux infectés de morve. 

La spécificité de ce test d’hémagglutination 
passive est vérifiée par l’impossibilité d’agglutl- 
ner les hématies sensibilisées par la mélioldine 
qu’ont les sérums anti-Salmonello pullorum et 
anti-Brucello abortus, le wrus de la maladie 
de Newcastle et les sérums normaux de lapin, 
de chèvre et de cheval. 

Une réaction croisée s’observe avec le sérum 
d’animaux immunisés contre la morve. 

En outre. la mélioidine en solution, introduite 
dans le système hémagglutinant. Inhibe I’agglu- 
tinotion des globules rouges. 
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Mycoplasmoses 

50. HUDSON (J. R.). - Péripneumonie conta- authentique5 de péripneumonie et 3 autres de 
gieuse bovine : pouvoir immunogène de la lésions simplement suspectes. 
souche atténuée KH,J (Contagious bovine Chez 80 animaux semblables inoculés avec 
pleuropneumonia : the immuniring value of le vaccin courant e” bouillon de lo souche V, 

theattenuated strain KH,J). Ausi. vef.].,1965, et abattus après la vaccination dans un délai 
41 (2) : 43-9 (Résumé de l’auteur complété), identique, on ne trouva aucune lésion pulmo- 

Plusieurs expérience5 ont été effectuées, qui na1re. 
avalent pour but d’évaluer le pouvoir immuno- Les réaci1ons po5t-vacci”ale5 sont en général 

gène de la souche KH,J, par comparaison à plus sévères cher les animaux qui ont revu 

la souche V,. La souche a été repue à Parkville le vaccin à l’oeuf et les lésions du poumon ne 

à 50” 81~ passage en milieu artificiel ; elle a été sont constatées que chez les bovins qu, présentent 

essayée chez des bovins, après ~VOIT été passée des réactions dont le degré de gravité varie de 

cinq fois en milieu BVF-OS et sur ceufembryonné. modéré à très sévère. 

Le vaccin contenait donc la souche KH,J’à son 
86e passage depuis son isolement, 

Chez le bétail australien, l’inoculation d’un 
tel vaccin à l’extrémité de la queue n’a pas 

provoqué la moindre réaction décelable et il o été 
impossible de mettre en évidence des lésions 
pulmonaires consécutives ou un signe patholo- 
gique quelconque post-vaccinal. 

L’immunité des anomaux an51 vaccinés fut 

52. HUDSON (J. R.). - Péripneumonie conto- 
gieuse bovine : études 5ur la pathogénie des 
lésions pulmonaires survenant après la vacci- 
nation avec les ovo-vaccins. (Contagious 
bovine pleuropneumonia : studies on the 
pothogenesis of lung lesions following WCCI- 
nation with egg “acc~nes). Aust. Vet. /,, 1965, 
41 (2) : 36-42 (résumé de l’auteur complété). 

éprouvée, après des délais de un mois et de 
six mois, par cohabitation étroite avec des ani- 

Après avoir constaté que les ovo-vaccins anti- 

maux atteints de péripneumonie évolutive, 
péripneumoniques pouvaient entraîner I’oppo- 

infection clinique qui succédait à I’lnlectlon d’une 
rition de lésions pulmonaires chez les bovins 

souche virulente par la voie branchique. 
vaccInés. II devenait nécessaire de sovo~r 51 

Les résultats de l’épreuve ont montré que le 
l’apparition de ces lésions du poumon était 
associée à une réaction locale sévère ou si elle 

vaccin KH,I avait provoqué l’élaboration d’une 
immunité comparable à celle qui suit normale- 
ment l’injection du WCCI” V, de culture en 
bouillon. 

pouvait survenir après la vocclnation por un 
ovo-vaccin quelconque. 

Deux expériences ont été organisées : Io 
première o moniré que les lésions pulmonaires 
étaient en relatlon,avec des rédction,s ,vaccinoles 
locales sévère5 et n’étaient pas associées à la 
présence de particules de tissus embryonnaires 
dans un ~nocuium préparé avec des embryons 
de poulet. 

11. HUDSON (J. R.), LEAVER (D. D.). - Péri- 
pneumonie confagieure bovine : apparition 
de lésions pulmonaires après la vaccination 
par un ovo-vaccin (Contagious bovine pleuro- 
pneumonia : the occurrence of lung lesions 
followlng vaccination wlth egg vaccine).,Aust. 
vet. J,, 1965, 41 (2) : 29-36 (Résumé des 
auteurs complété). 

Sur 78 bovins vaccinés à l’extrémité de la 
queue avec I’ovo-VCICCIII préparé ou moyen de la 
souche V,, 9 d’enire eux furent atteints de lésions 
pulmonaire5 identifiées comme étant des lésions 

La seconde expérience o montré qu’un vocc~n 
préparé avec la souche ovirulente KH,J et 
contenant des liquides embryonnaires était 
dépourvu de cette propriété indésirable d’enlraî- 
ner des lésions du poumon, constatation qui se 
trouve en contradiction avec les résultats de l’ex- 
périence pour laquelle on auoit employé la 
souche V,. 
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Trypanosomoses 

53. GRAY (A. R.). -Variation antigénique dans 
des lignées de Trypanosome brucei 1. Relations 
immunologiquesdesIignées(AntlgenIcvaria- 
tion in clones of Tryponosomo brucei 1. Immu- 
nological relationships of the clones). Ann. 
trop. Med. Para~it., 1965, 59. (1): 27-36 (Résu- 
mé de l’auteur). 

1. L’on a étudié la variation antigénique 
dans des lignées dérivées de deux souches filles 
d’une souche de Trvbonosomo bruce!. 

2. Les lignées étaient antigéniq’uement dlffé- 
rentes à leur premier isolement, mais ont produit 
des antigènes identiques par passage sur le 
tnnin 

3. Certains antigènes des deux hgnées tendent 
à se développer à un stade précoce de l’infectlon 
quand de nouveaux hôtes sont infectés avec des 
variantes de l’une ou l’autre lignée. L’on propose 
d’appeler de tels antigènes des antigènes prédo- 
minants. 

4. II n’y a pas en apparence de limite ou 
nombre des antigènes produits par une lignée 
QV cours d’une infection non traitée, autre que 
celle Imposée par /a survie de l’hôte. Des anti- 
gènes distincts se développent à des intervalles 
de quelques jours à partir du moment où les 
trypanosomes sont apparus pour la première 
fols dans le sang jusqu’à la mort de l’animal 
Infecté. 

5. Aucun antigène d’une lignée ne s’est déve- 
loppé deux fois au cours d’une infection non 
traitée. 

54. KIRKBY (W. W.). - Prophylaxie et traite- 
me?t dans des conditions d’exposition 
constante au risque d’infection naturelle de 
trypanosomiase transmise par Ier tsétsé 
(Prophylaxis and therapy under contlnuous 
exposure to the risk of natural infection 
with trypanosomiosis by tsetseflies). Bull. epir. 
Dis. Afr., 1964, 12 (3) : 321-29 (Résumé de 
I’OUkUr). 

Les durées de la protection réalisée cher le 
zébu traité avec le ~Samorin » à la dose de 1 à 
2 mg/kg, le Prothidium à la dose de 2 mg/kg et 
I’antrycide à la dose de 7,4 mg/kg dans une 
zone fortement infestée de trypanosomes sont 
comparées. 

Les duréesmoyennesdeprotection sont respect+ 

vement de 97, 122, 59 et 921. De petltes réactions 
font suite au traitement, mais aucun cas d’escarre 
d’élimination ou lieu d’lnlection n’a été signalé. 
Deux autres groupes de bovins ont été traités, 
lorsqu’on les a .trouvés infectés, respeciive- 
ment par le Bérénil à jla dose de 3,s mg/kg 
et par le Novidium à la dose de 1 mg/kg. Les 
animaux ayant resu du Bérénil ont été réinfectés 
en moyenne 25, 22 et 21 j après le +ra~+emen+, 
et ceux ayant re+ de Novidium. 41 et 31 j, 
Le Nowdium possède des propriétés prophyloc- 
tiques. 

55. FORD (J.). - Distribution géographique des 
infectlons trypanosomiennes chez des popu- 
lations de bétail africain. (The geographw 
distribution oftrypanosome infectIons in Afrl- 
ca” cattle po&ons) (7” Congrès de 
Médecine Trop~~& et de la Malaria, Rio de 
Janeiro. septembre 1963). Bull. éplr. DIS. Afr., 
1964, 12 (3) : 307-20 (Résumé de l’auteur). 

6. Il n’existe aucune preuve qu’une lignée 
perde sa capacité à produire des antigènes au 
cours de passages répétés chez I’ammol. Des 
ontlqènes identiques se sont développés chez 
12 lapins chez les,~~els on a maintenu une lignée 
ininterrompue par passages mensuels pendant 

En passant en revue les principaux aspects 

un an. 
de la lutte contre les trypanosomiases ainsi que 

~ la répartltion géographique des différentes 
7. Des trypanosomes Isolés de l’animal aux espèces de trypanosomes en Rhodésie et au 

derniers stades de l’infection semblent être Nyassaland. l’auteur attlre I’attentlon sur les 
moins sensibles aux anticorps que ceux isolés particularités épldémiologiques des trypanoso- 
aux prermers stades. L’on discute des explico- I misses bovines et montre que ce ,domaine est 
tions possibles, de ces découvertes. : relativement encore insuffisamment exploré, 
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56. CHADWICK (P. R.), BEESLEY (J. 5. S.), 
WHITE (P. J.) ei MATECHI (H. T.). - Une 
expérience dans l’éradication de Glossino 
swynnertoni Aust. par traitement insecticide 

de ses gîtes de repos. (on experiment on the 
eradicotlon of Glossino swynnertom Aust. by 
Insecttcidal treatment of lis resiing sItes). 
Bull. ent. Res., 1964, 55 (3) : 411.419. 

Des operations de désinsectlsation ont été 
menées en 1963 contre GI. swynnerfonr dans la 
steppe boisée du Nord du Tanganyika à proxl- 
mité du lac Manyaro. Les pulvérisations de diel- 
drine ou endosulfan à 3 p. 100 ont été lhmitées ’ 
aux gÎtes de repos présumés de cette espèce - cf. 
le précédent article de CHADWICK analysé 
dans cette revue 1964, 17, (2), 321 - I’éradlcation 
a été obtenue pour une surface de 9.100 ha au 
prix de 2.20 F I’ha. 

57. BURNETT (G. F.), CHADWICK (P. Fi.), MIL- 
LER (A.W. D.1 et BEESLEY iJ. S. 5). - Awli- 
cotiois par (oie aérienne’d’insécticide;‘en 
Afrique Orientale. XVI. Aérosols de très 
faible volume de dieldrine et d’isobenzan 

pour la destru$on de Glossino morsifons 
Westw.Aircraftopplicationsof insecticides in 
east Africa XVI. Very-low-volume aerosols of 
dieldrin and isobenran for the control of 
Glossino morsifans westw. Bull. ent. Res.. 
1964, 55 (3) : 527.539. 

Une expérience supplémentaire a été entre- 
prise conire GI. pallidipes dans une bonde étroite 
de forêt le long d’un COUTS d’eau temporale 
l’élimination n’a pas été obtenue complètement 
mals seulement sur une partle du cours d’eau 
avec un prix de revient de 106 F au km. 

Ces expériences complèteni deux expériences 
antérieures 0 /a suite desquelles il avait été 
suggéré que le,coût des opérations de déslnsec- 
ifsatlon par voie aérienne pourrait être diminué 
par une technique améliorée ou l’emploi d’un 
insecticide plus efficace que la dieldrine. L’on a 
étudié comparativement l’action de la dieldrine 
et celle de I’isobenran (telodrine) pour la des- 
truction de Glossino morsitans et Gior~~no eollrdipes 
en savane boisée. Les résultats ont été intéressants 

.., 
du point de vue élimination des tsétsés et prix 
de revient, mais paz très concluants pour I’ISO- 
benzan (telodrlne) en raison de la faible densité 
des mouches tsétsés avant l’expérience dans la 
zone traitée par ce dernier inseciiclde. 

Parasitologie 

58. NASH (T. A. M.), KERNAGHAN (R. J.) et 
WRIGHT (A. 1,) - Une méthode pour pré- 
venir les réactions cutanées chez les chèvres 

utilisées pour alimenter les glossines. (A 

method for the prevention of skin reactions 
in goats used for feeding tseise flies, Gios- 
sino spp.) Ann. trop, Med. Parosii., 1965, 59 
(1) : 88.94 (Résumé de l’auteur). 

1. Une technique a été mise au point pour 
empêcher la sensibilisation et les lésions de la 
peau chez les chèvres utilisées pour nourrir une 

séances, et de ne pas appliquer plus de 400 mou- 
ches par jour sur les animaux d’expérience. 

4. Sur 26 chèvres ainsi traitées aucune n’a été 
sensibilisée et n’a pas non plus présenté l’aspect 
desséché, écailleux et oedémateux des flancs qui 
en Afrique empêche la mouche de se nourrir. 
Sur 26 chèvres 18 ont été utilisées régulièrement 
pendant 14 à 16 mois. 

5. En appendice l’on présente les observations 
de deux chèvres qui; avaient eu des réactions et 
pour lesquelles les règles indiquées ci-dessus 

colonie de Glass~na Austeni. 1 n’avaient pas été observées. 

2. Des chèvres sont uiillsées individuellement 
deux fois par semaine avec un cycle de repos 
de 3, 4. 3, 4j et sonttraltées en limitant le nombre 
des mouches appliquées aux trois premières 
séances, par la suite ce nombre d’essais peut être 
notablement augmenté. 

3. L’on propose de ne pas laisser plus de 
20 mouches se nourrir aux trois premières 

59. ROULSTON (W. J.). WILSON (J. T.).-Lutte 
par des rnoyc~s chimiques c&tre’ la tique 

du bétail Boophilus microplus (Can.) (ChernI- 

cal conirol of ihe catile tick Boophllus mrrro- 
pius (Cari). Buil. eni. Res., 1965,5C, (4) :617-35. 

Dix produits acaricides ont été expérimentés 

sur le bétail en Australie contre la tiq’ue Boophilus 
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muaplus : oldrlne, dieldrlne, carbaryi. Boot’s 
RD 12.308, ethlon, ciodrlne. coumaphos, diazi- 
non, carbophenothion et dioxathion. 

Tous les composés ont donné un degré élevé 
d’action sauf I’aldrine à des taux de concentra- 
tion faible. 

La période de protection moyenne a été de 3 
0 6 jours ; cher certains individus, on a observé 
des périodes de 3 à 8 jours. 

Dons quelques cas la protecton persiste, même 
après la disparition du prodult des poils de 
l’animal. 

Entomologie 

60. AZEVEDO (1. Fraga de) et PINHAO (R. da 
COSTA). - Maintien en laboratoire d’un 
élevage de GI. morsitons depuis 1959 (The 
maintenance ofa laborotory colony of Glos- 

sino morsitans sire 1959). Bull. 0. M. 8.. 
1964, 31 (6) : 835.41. 

Les auteurs ont entrepris 0 l’Institut de Méde- 
cine trop!cale de Lisbonne. un élevage de Glossma 
morsitons, à partir de pupes expédiées par 
avion de Mozambique. fin 1959. 

Les pupes donnèrent 43 adultes (21 d et 22 ?) 
qui furent élevés dans une pièce de 3 m de long 
sur 3 m de large et 2,5 m de hauteur, à 26 “C et 
70 p, 100 d’humidité relative. La température et 
l’humidité sont maintenues constantes grâce 9 
des thermostats et des hygrostats. L’éclairage est 
assuré par une lumière fluorescente, d’une 
puissance de 550 I~X. La pièce est automotlque- 
ment éclairée à 6 h et plongée dans l’obscurité 
à 18 h. L’aération est assurée par l’ouverture, 
chaque jour. pendant 3 à 4 h. d’une des fenêtres 
de la pièce. Bien qu’il se produise. àce moment, 
une chute de la température et du taux d’humi- 
dité, il ne semble pas que ceci ait eu une influence 
néfaste sur l’élevage, au ContraIre. 

Les adultes, après la période d’accouplement 
qui dure de 2 à 3 j, sont élev& Isolément dons des 
cages type Roubaud, de 14 x 8 x 5 cm. repo- 
sant sur des baguettes de verre, dons des bacs 
individuels. 

Un seul animal, le cobaye, est utilisé comme 
source de sang. Les repas on+ lieu choque jour, 
sauf le dimanche, et durent de 20 à 30 mn. 

Les pupes déposées. étaient. au début, placées 
Isolément dans de petits tubes de verre, recou- 
verts de tulle. A partlr de septembre 1963. les 
tubes ont été garn’s de sable saturé d’eau et 
égoutté. Les taux d’éclosions. qui étaient Initia- 
iemeni de 69 p. 100 ont, à partir de ce moment, 

dépassé 90 p. 100. Les auteurs attribuent à cette 
innovation la croissance spectaculaire de leur 
population de glossines. Celle-:i. qui compre- 
nalt au 30 octobre 1963, 21 mouches, a atteint 
83 individus, 121 j plus tard, 218 Individus au 
182e 1, 445 Individus au 242e j et comprenait en 
novembre 1964 près de 1.000 mouches. La 
courbe d’évolution de cette population corres- 
pond 9 celle qu’avait prévue BUXTON dans des 
conditions Idéales. 

Le succès de cet élevage o une grande impor- 
tance biologique et permet d’envisager, grâce 
0 cette souche stabilisée et fixée, l’étude expé- 
rimentale du rôle vecteur de la glosslne dans la 
trypanosomiase. 

61. SAUNDERS (D. S.). - L’influence du lieu et 
de la méthode d’échantillonnage sur le nom- 
bre er la composition des captures de 
mouches tsétsés et de tabanidés. (The effeci 
of slte and sampling method on the six and 
composition of catches of tsetse flws (glo- 
SKI~) and tab3nidx (dqtera). Buli. ent. Res., 
1964, 55 (3) : 483.497. 

Huit appâts ontété employésdans huit endroits 
différents pendant 8 ] successifs en adoptant le 
système du carré latln pour des captures de 
GI. poilid$xs. 

Les appâts comprenaient deux zebus noirs ei 
des pièges MO~~IS. les uns bruns, les autres nars. 

Trois endroIts étaient à la limite d’un grand 
fourré. deux à la limite de touffes de fourrés 
isolés et trois en pleine steppe herbeuse. 

L’on a ww capturé G. brenpalpis. G. fuscipes 
et 13 espèces de tabanidés. 

Les captures de G. pollidipes à proximité des 
fourrés étaient notablemznt plus fortes que Ian 
de ceux-ci, sonsgrande modltkation de Io propor- 
tion des femelles à part une proportion augmen- 
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tée des femelles null~pares en terraln herbeux 
découvert et près des fourrés isolés. Les bœufs 
ont permis plus de capturesque les pièges, mais 
avec moins de femelles, et celles-ci avec une forte 
proportion de mouches jeunes et de mouches 
avec un œuf dans l’utérus. 

Les pièges noirs ont capturé moins de G. poiii- 
dlpes que les pièges bruns et praport~onnellement 
moins de femelles mais une grande partie de 
celles-ci étaient des nullipares. 

Les deux bœufs bien que de la même couleur 
et de la même taille n’ont pas attiré les tsétsés 
d’une façon identique. 

La plupart des GI. fuscipes ont été capturées 
dans les trois sites en bordure, et toutes les 
GI. brevipolpis sauf une sur les boeufs. 

Tous les tabanidés capturés étaient des 
femelles, en dehors de Tabonus par il y  en a eu 
peu dans les pièges et l’endroit n’a pas eu d’effet 
notoire sur le nombre des captures. 

Pathologie générale 

62. FERGUSON (W.). - Enquête sur la fré- les méthodes de recherche employées, méthodes 
quence des maladies chez le bétail de bou- que dans la mesure du possible on a essayé de 
cherie en Nigeria du Nord (A survey of rendre uniformes, il passe en revue l’incidence 
disease incidence in slaughter cattle in Nor- des principales maladies locales, trypanoso- 
thern Nigeria). Buil. épiz. Dis. Afr., 1964, 12 misse, streptothricose, dlstomatose, lésions pul- 
(3) : 331-38 (Résumé de l’auteur). mona~res, cystlcercose, sarcosporidiose. 

Le bétail’de boucherie constitue un échantil- 
L’auteur relate une enquête effectuée en lonnage représentatif du cheptel et permet donc 

Nigeria du Nord sur I’lncidence des maladies de se fa,ire une idée valable de la pathologie 
chez les bovins de boucherie. Après avoir décrit locale. 

Physiologie 

63 BN. JHA et BISWAS (S. C.). - Action de 
la durée de l’agalaxie sur la production Iai- 
tière suivante des vaches Tharporkar (Effect 
of the length of dry period on the successive 
lactation yield inTharparkar CO~S) ind. Vef.]. 
1964,41 (6) : 404.5. 

La durée moyenne de la phase d’agalaxie, 
calculée d’après 651 observations faltes sur 
158 vaches Thorparkar de la ferme gouverne- 
mentale du Patna, est de 140.3 i 0,85 j. Cette 
période peut atteindre 834 j ; elle u été partagée 
en 9 classes, les 8 premières de 50 j chacune et la 
9e groupant toutes les vaches tories pendant 
plus de 400 j. 

L’étude des lactations, montre de façon très 
significative, que la durée de la phase agalac- 

tique influence très nettement le rendement de 
la lactation suivante. 

Les maximums et minimums moyens de pro- 
duction dans les lactations suivantes ont été de 
1.325,84 kg et 959.23 kg respectivement dons les 
classes de O-50 j et 250-300 j, 

La production atteignit son maximum, avec 
1.330,59 kg f  7,8,8 dans une 3e lactation suivant 
une phase ogalactique de 129,6 j. 

Un accroissement de cette phase entraîne une 
diminution du rend&ment de la lactation sui- 
vante. 

La régression de la durée du tarissement sur 
la lactation suivante est de O,Ol, donc très signi- 
ficative du point de vue statistique. 

Le coefficient de corrélation, égal 0 0,12, est 
lui aussi très significatif. 
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Alimentation. Carences. Intoxications 

64. JAFFE (W. G.), CHAVEZ (J. F.) et de KOIF- 
MAN (B.). -Valeur nutritive des bananes 
plantain et des bananes figue (Sobre el 
valor nutrivo de platanos y  cambures). 
Arch. Venezol. Nuirrciàn., 1963, 13. 9.23. 

En Afrique orientale on fait cuire les feuilles 

Les bananes plantain (Musa paradisloca), et les 
bananes figue (Musa sop~enlum), de pluswrs 
variétés. mangées crues ou utilisées comme 
plats populaires vénézuéliens, sont examinées 
à différents moments de l’année. La banane 
plantain crue contient en moyenne, pour 100 g 
de mailère sèche, 1,45 de lipides, 1.05 de tïbre, 

durant i h 1/2 à 2 h 1/2. On affirme dans la 
littérature que les jeunes feuilles et les pousses 
contiennent de 5 0 9 p. 100 de protéines par rap- 
port ou poids frais. les protéines brutes fournis- 
sant 20 à 55 p. 100 de la valeur énergétique. 
Une étude supplémentaire sur la composition 
en acides aminés est nécessaire. Selon le sol et le 
climat, la production de feuilles de manioc 
peut être de 7.000 à 20.000 kg par ha et par an. 
La quantité de protéines brutes est égale. avec 
2 récoltes par on, 0 10 ou 20 fols la quantité 
de haricots pour une mêmesurface. Les méthodes 

3,26 de protéines, 2,24 de cendres et, en mg, ~ 
106,3 de CO, 149.7 de P, 2.71 de Fe, 3,34 de caro- 

d 
e cuisson sont décrltes. D’autres plantes vertes 550” SO”T <ïeCrITeS. v  a”Tres piames vertes 

tène, 0,21 de vitamlne B,, 0,13 de rlboflavine, 
tropicales comestibles sont citées avec le taux de 1’0~ -fimestibles sont citées avec le taux de 

2,32 d’acide nicotinique, 34,4 de vitamine C. ~ 
protéines des feuilles. Bien que négligées, elles s feuilles. Bien que négligées, elles 

Les valeurs moyennes correspondantes pour la 
sont considérées comme convenani très bien :rées comme convenant très bien 

i 
banane figue crue sont : 4.03, 1,65, 5,72, 3,06, 

pour la consommation humaine. ommation humaine. 

91,5, 125.4, 4,43, 1,37, 0,20, 2.74, 43,5. 

GONZALEZ pour la période 1958-60 a montré 
que en moyenne, 48.00 g de bananes plantain 
et 92,26 g de bananes figue sont mangés par 
personne et par jour. On considère que les 
2fruits fournissent respectivement7,26et 48p.100 
de l’énergie, de vitamine C et de vitarhlne A 
sous forme de carotène de I’allmentation 
vénézuélienne. La perte des substances nutrw 
tives dans la préparation des bananes est faible, 
sauf pour l’acide nicotinique et la vitamine C. 
Les bananes plantain et les bananes figue sont 
des sources bon marché de carotène et de vIta- 
mine c. 

65. TERRA (G. J. A.). - Importance des feuilles 
vertes, spécialement du manioc, dans la 
nutrition tropicale (The significance of leaf 
vegetables, especiolly of cassovo in tropical 
nutrition.) Trop. Geogr. Med.. 1964, 16. 97- 
106 (Royal Trop, Inst. Amsterdam). 

Les fewlles de momoc cuites sont utilIsées 
quotidiennement ou Congo, et dans les régions 
voisines, jusqu’à 500 g par jour à Stanleyville. 
~Ellessontutiliséesauss~enGuinée.auTanganyika. 
en Rhodésie du Nord, 0 Maloya. aux Philip- 
pries. en Indonésie, en Polynésie et ou Brésil. 

66. VALDIGUIE (P.), DOUSTE-BLAZY (L.), CAS- 
TRO (J.), DOUSSET (J. C.). ~ Sur les méca- 
nismes biochimiaues de l’intoxication D<IT 
I’Hydroxylomine.’ Ann. B~ol. Clin. 1965.’ 23 
(l-2) : 25.35. 

L’étude poursuivie chez le chien porte princi- 
palement sur l’action ammoniogène du chlor- 
hydrate d’hydroxylamine. Les auteurs cherchent 
ainsi à expliquer l’action méthémoglobimsante 
du toxique et mettent en évidence son action 
inhibitrice certaine vis-à-w de trois groupes 
d’enzymes : la méthémoglobine-réductase. la 
glutamlnose. les transaminoses, peut-être la 
glutamodéhydrase. En y  Incluant I’uréase on 
trouve ainsi quatre enzymes à fonction thiol 
bloqués par I’Hydroxylamine en plus de son 
action d’inhibiteur compétitif de l’ammoniac. 

67. WILLIAMS (R. T.). - Acquisitions récenfes 
dans l’étude du métabolisme des substances 
toxiques. Ann. B~ol. Clin.. 1965, 23, 1.2. 7.24. 

L’auteur exprime la nouvelle tendance de la 
toxlcologle qui est d’essayer de comprendre le 
mécamsme d’action des toxiques par l’étude des 
transformationsqu’lls subissent dans l’organisme. 
La toxicité dewent ansi. en parlie ou maris, 
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une fonction de I’organlsme dans lequel II se rat et le lapon, hydroxylation du biphényle par 
trouve. les systèmes enzymatiques du foie ; métabolisme 

L’auteur applique ce principe 0 quelques des arylthiourées, con~ugwon et excrétion 

exemples : métabokme du thalidomide chez le biliaire des sulfamides et des biphényles. 

Pâturages. Plantes fourrigkes 

68. BARD (J.). - Végéfaux aquatiques tropi- 
caux. BOIS, Forêts Trop. 1965, 99 : 3.11 
(11 réf. bibliographiques). 

La végétation aquatique constitue une couse de 
difficultés multiples pour la pêcheei lonawgat~on. 

Cette végétation est liée aux eaux stagnantes 
ou à faible courant et aux zones à berges plates. 
Il existe également des facteurs chimiques limi- 
tonts. 

L’action de l’homme, par les travaux hydrau- 
liques, crée des conditions favorables au déve- 
loppement de la végétation aquaiique. 

Les moyens de lutte mécanique ou physique, 
vont du faucardoge à l’emploi du lance-flammes. 
Ces moyeni sont onéreux et la repousse Inter- 
vient rapidement. 

II existe une gamme étendue de produits 
chimiques d’emploi plus rapide et probablement 
moins onéreux. 

La destruction n’est cependant jamais acquise 
et ces procédés ne sont utilisables qu’après une 
étude du prix de revient ou en cas de nécessité 
absolue. 

Le procédé le plus satisfaisant serait le réta- 
blissement de l’équilibre biologique. Développe- 
ment du lamontin en Guyane. du ragondin ou 
Cameroun, de Mollusques en Floride-Porto 
Rico. 

Aucune des méthodes envisagées n’est entiè- 
rement satisfaisante. Le champ de recherche 
reste ouvert, en particulier dans le domaine 
de la lutte biologique. 

69. JACQUARD (P,), - Problèmes posés par 
l’introduction des prairies dans la rotation 
(Station d’amélioration des plantes fourra- 
gères de Lusignan-Vienne). fourragez, 1964. 
20 : 124.40, 49 réf. bibliographiques. 

Lorsque des prairies temporaires sont incluses 
dans les rotaiIons de cultures arables, le potentiel 
du sol s’en trouve en général, augmenté. 

Les effets résiduels des cultures fourragères 
sont envisagés sur les points suivants : 

10 Modifications de l’état du sol sous prairie : 

a) Répartitlon, état et teneur en matière orga- 
nique ; 

b) Structure : 

c) Nwou d’aroie ; 

d) Régime de l’eau et sa répartition dans le 
profil : 

e) Equilibre biologique. 

20 Manifestailon des effets résiduels par aug- 
mentation des rendements sur les cultures 
swvantes, mise en évidence par l’amélioration 
de la stabilité structurale et par un niveau 
d’azote minéralisable supérieur. 

30 Variation de l’intensité des effets résiduels 
sous l’effet : 

a) de la nature de la prairie : le type de plante 
fourragère est déterminant sur les effets xstruc- 
turc » et « azote » : 

b) de 50 durée : il y  a proportionnalité entre 
l’effet résiduel et la durée de la prairie ; 

c) de son système d’exploitaiion qui influe 
sur l’importance des résidus d’origine végétale. 

Les modalités de retournement des prairies 
sont donc analysées par comparaison de trois 
traitements : 

a) conditions de labour : 

b) apport de chaux ; 

c) apport d’azote, 

Enfin, la durée des, effets résiduels est étudiée. 
Quelques aspects de méthodologie expéri- 

mentale propres à ces problèmes sont rapide- 
ment passés en revue. 

Et pour terminer, la Ilste des expériences en 
cours à 1’1. N. R. A. est donnée et les grandes 
lignes de l’article sont résumées xws forme de 

schéma. 
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70. MONNIER CF.\ et PIOT (J.). - Problèmes ! 
\  I  

L’auteur envisaqe les mesures de protection 

de pâturage dans I’Ada&a (Cameroun). 
601s. Forêts Trop., 1964, 97 : 3-16 et 98 : 13-25 
(Résumé des auteurs). 

Après une description rapide de la situation, 
du climat, des sols et de la végétation de I’Ado- 
maous camerounnais, où s’est développé un 
élevage de bowns, de type extensif, l’auteur 
procède à un inventaire des problèmes qui se 
posent. 

ie la faune. II pr&onise le respect de la régle- 
nentation en vigueur, le maintien de I’lnterdic- 
,ion de chasse, la création d’une ,réserve de 
:hasse et la création d’une Inspection du Nord. 

En premier heu, il est nécessaire de posséder 
une bonne connaissance des terrains de parcours 
avec leur couverture arborée et herbacée, ainsi 
que de l’influence des feux de brousse, de la 
nature des sols et des types de bétail. 

L’auteur expose ensuite les modalités d’exploi- 
tation basée ZUT le respect de la capacité de 
charge et d’une bonne répartitlon sur le terrain, 
compte tenu du cycle végétatif des espèces 
herbacées. Les me~lleuresaméliorat~ons possibles 
devront s’appuyer sur certaines rotations de 
pâture, sur l’implantation de palissades et sur la 
création d’abreuvoirs. 

Après avoir défin un programme de travail, 
l’auteur expose les méthodes adoptées pour 
l’étude des pâturages et II Indique les premiers 
résultats obtenus en ce qui concerne le rôle et 
I’actiondesfeuxainsi queles possibihtésd’lmplan- 
tation de haies vives. 

71. GILLET (H.). - Pâturage et faune sauvage 
dans le nord Tchad. 1. Agric. trop. ef Bof. 
oppl.. 1964, II (5, 6. 7) : 155.75. 

Cette mission avait pour but d’étudier les 
aspects scientifiques et techniques du problème 
de l’aménagement de la faune du Nord Tchad, 
faune se raréfiant du fait de la chaw? 

La faune Nord se compose d’Oryx, recherché: 
iant pour leur chair, leur peau et leur massacre. 
Ils sont actuellement groupés près des anciens 
Ilts ou zones d’épandage d’oueds fossiles. Elles 
correspondent à des stations où le sable, Iégère- 
ment limoneux, permet I’~nstallation d’lndigo- 
fera “,scoso, Arrstidg pap/~os, qui restent verts 
plus longtemps. 

L’addax. vulnérable. ne s’est maintenu qu’en 
raison de I’inaccesslb~hté de certaInes zones de 
50” habitat. 

Le problème du Grand Koudou: II vit surtout 
;ur les rochers, dédaigne les graminées et 

:onsomme volontiers Pondrok,? ~nvolucroto, 
3larnvillea gymo un Hib,scus ruprcole, lpo- 
RXO sulphurea; en saison sèche II consomme 
#es fruits de Sclerocorya brrreo. On peut le 
rencontrer ~S*I en plaine. 

L’auteur préconise une mise en réserve et 
9tudie ensuite le conflit Faune-Elevage: il y  a 
incompotibllité entre la présence des anomaux 
rlomestiques et des Oryx, il faut donc arriver 
?I un partage des zones d’lnfluence. la ZO”E 
la plus déshéritée étant réservée aux Oryx. 

72. BILLE (J. C.). - Paturoges du secteur occi- 
dental d’élevage de la R.C.A. 1965 (286 p. 
dactylographiées). 

La prermère partie de l’ouvrage présente 
une analyse statistique des formations végétales 
d’un territoire occupé depuls un demi-siècle 
par les pasteurs nomades borroro. On y  retrace 
les séries évolutives de pâturages partant d’her- 
bages à Hyporrhemo spp. pour aboutir à des 
phénomènes d’érosion ou de reforestation par 
l’intermédiaire de pâturages de plus en plus 
pauvres où domine Ponicum phrogmrioides. 

La seconde partie concerne l’aspect nutrition- 
nel et pratique. Plus d’une centalne d’analyses 
fourragères permettent de chiffrer la valeur 
alimentaire des principales espèces et des 
groupements décrits et d’en SUIV~ l’évolution 
au cours de l’année. On peut en déduire les 
charges en bétail 9 observer. les temps de repos 
de pâture 0 respecter et les premières mesures 
d’urgence à imposer pour arrêter la dégrada- 
tion du ferritolre. Le fonctionnement d’une 
laiterie, au cceur de la zone, demandera à plus 
ou moins longue échéance un bouleversement 
complet des modalités de l’élevage trodltionnel, 
en particulier une assez stricte discipline posto- 
r&. 

L’ouvrage comporte une carte c!u 1/200.000~ 
e+ une carte détail au Ij25.000~ de la région de 
la ferme-uslne laitière de Sarki 
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Zootechmie. Elevage 

73. TOURTE (R.). - Le bétail de trait et son L’alimentation de ces animaux, pendant les 

alimentation - un tel élevage est rentable huit autres mois de l’année est assurée par les 
dans les conditions écologiques de Bambey. ressources de la vaine pâture. 

Agron. trop., 1963, 17 (2-3) : 166. Enfin, l’auteur, considérant la paire de boeufs 
comme «un luxe», 

Etude théorique des conditions possibles de 
évoque les possibilités 

fonctionnement, au Sénégal, d’exploitations agri- 
d’utiliser la vache pour /a traction et étudie les 
conditions d’alimeniaiion d’une vache exclusi- 

coles plus ou morns évbluées, utilisant ou non vement laitière. 
le bétail de trait et pouvant, en phase ultime de 
perfectionnement, posséder une vache laitière. 

Mais la polyvalente des productions de la 
vache (traction, lait, viande) pose des problèmes 
d’alimentation non réalisables actuellement dans L’auteur établit trois iypes de ratIons alimen- 

taires pour le bétail local (boeuf, vache, cheval) 
à partir des produits végétaux dtsponibles dans 
la région. 

le type d’exploitation considéré, qui amène 
l’auteur à envisager l’accroissement des apports 
fourragers des cultures, l’utilisation de l’ensilage. 
l’achat ou la production d’aliments concentrés et 
enfin la culture de plantes fourragères, pro- 
gramme déjà entamé au C. R. A. de Bambey, 
avec recherche des plantes adaptées aux condi- 
tions statlonnelles, #méthode de culture de ces 

A partir d’un exemple, il montre que I’utlli- 
sation de la culture aitelée permet de satisfaire 
au moins quantitativement les besoins alimen- 
taires humains et de nourrir pendant quatre mois 
de l’année, période de travail comprise. les 
bceuts de travail, en utilisant seulement les restes plantes et Introduction dans les assolements et 
de cultures (fanes d’arachides). rotations. 

Chimie biologique 

74. POLONOWSKI (J.). ~ Les Glycolipides. - selon l’acide gras, l’ose et le lipide et la répartl 
Conférence faite le 9 mai 1964. Bull. Soc. tien de ce: différents glycolipides chez les bac- 
Chim. Biai., 1964,-S, nos 7-8, D. 833.857. téries, les plantes et les animaux. 

Dès 1858, les premiers glycolipides ont été Après ces généralités. qui, nous ont remis en 

extraits du cerveau sous le nom de cérébrine. mémoire les limites exactes du sujet, l’auteur 

Après avoir raoDelé le5 définitions exactes des aborde l’étude plus spéciale des composés. 

glycohpides dont le nom indique ~XL qu’il entre 
dans leur constitution des oses et des acides gros, 
l’auteur rappelle que ces composés soni classés 
parmi les hétérosides. Leur purification a long- 
temps prêté à discussion cor on se demandait si 
réellement le lipide et le sucre étaient bien fixés 
et si on n’assistait pas au contraire à un artéfact 
dû aux interventions chimiques de l’homme. 

Parmi leurs propriétés générales, on peut 
noier que l’existence des chaînes osidiques 
donne aux glycolipides les propriétés particu- 
lières en Immunologie. L’étude de leur solubilité 
est extrêmement importante, de très nombreuses 
propriétés s’expliquant soit par le pôle lipophile 
soit par le pôle hydrophile de la molécule. 

L’auteurclasseensuite lesdlfférentsconstituants 

1. - Les ii@polyosrdes 
et les ocylosides bactériens 

Une première catégorie constitue les lhpopo- 
lysaccharides découverts par BOIVIN et dont 
l’importance réside dans ce qu’ils constituent 
une partie fondamentale des endotoxlnes de 
bactéries gram négatwei. On peut détacher le 
polyoside spécifique’de la partie lipidique qui 
prend le nom de lipide A. 

De toutes les bactéries, celles dont les glyco- 
lipides sont les plus étudiées sont les Mycoboc- 
téries, à cause de la haute teneur de leurs cons- 
tituants en lipides. C’est grâce 0 LEDERER et 
ASSELINEAU qu’on a élucidé la structure du 
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« tord factor » des bacilles tuberculeux viru- 
lents, ce nom de << tord factor >> venant de la 
forme des colonies due à des cures Insolubles. 

II, - les glycolip@ptldes 

Ils contiennent à la fois des amino-acides. 
des acides ‘gras et des oses. Ils constituent la 
partie la plus abondante des cires D du bacille 
tuberculeux. Ces cires exaltent les pouvoirs 
antigéniques et on les utilise sous le nom d’adju- 
vants de FREUND. pour I’obtentlon d’immun- 
sérums de quallté. 

LEDERER aaussi donné des formules détaillées 
des différents mycosides de M. mor~onum et de 
M. (~v,urn. 

II 1. - Les glycocérides 

ef les glycoestohdes 

Le principal s’appelle le rhamnolipide isolé 
de Pseudomonos oeruginosa. II est doué de pro- 
priétés bactériostatiques. 

Pour éclairer la définltlon d’un glycoestolide. 
disons que deux molécules de L-rhamnose sont 
unies 0 un estolide, qui n’est autre qu’un ester 
formé par l’union de 2 acides-alcools. 

On rencontre des glycolipides du même type 
dans les extraits antibiotiques des Ustilaginées. 

IV. ~ les glycoglycérides 

Ses dérIvés sont beaucoup plus répandus 
puisqu’on les trouve à la fois chez les bactéries, 
les végétaux et les animaux. Ils sont constitués 
par l’union de mono ou diesters du glycérol à 
des molécules d’aides. 

On en rencontre cher M. Lysodeiktlcus et 
St Aureus ans, que chez Sir faecalrs. 

On trouve des galactosldes dans la farine de 
blé et on retrouve ces composés dans les extraits 
lipidiques de nombreux végétaux, en particulier 
dans les feuilles vertes et aussi dons le cerveau 
des mammifères. 

Des études réalisées avec du gaz carbonique 
radioactlf montrent le rôle métabolique essentiel 
de ces composés dans la photosynthèse au sein 
des chloroplastes. 

V. - Glycolnos,tol-phosphotrde~ 

On les rencontre encore chez les Mycoboc- 
téries mais WSSI dans les graIn.es et les huiles 
végétales. 

VI. - les Sphmgosidoilpides végétaux 

De plusieurs sortes, on les rencontre plus 
spécialement chez les plantez et aussi cher les 
animaux. 

VII. - Les Sphingosidohpides animaux 

Le plus anciennement connu étant le cérébro- 
side. Ma~s on a découvert des cérébrosides à 
glucose dans la rate pathologique de sujets 
atteints de maladie de Gaucher et on a recherché 
à irouver d’autres sphingosidolipides ailleurs. 

On en distingue trois sortes : 

- Les cérébrosides neutres rencontrés essen- 
t~ellement dans le cerveau mais WZSI dans le 
sérum, /a rate, le foie. Les hématies contiennent 
aux, un peu de cérébrogalactoslde en plus du 

cérébroglucoside. 

On trouve aussi des cérébrodiosides mais la 
majorité d’entre eux constitue des cérébrolac- 
tosides, c’est-à-dlre que c’est encore le glucose 
qui est uni à la sphingosine. 

On a trouvé ces cérébrolactosides dani la 
rate, les hématies, le fac, le sérum et les cellules 
tumorales. 

Continuer à classer les cérébrosides ainsi 
selon qu’ils ont trois oses, quatre oses. etc. Leur 
complexité augmentant, on finit par avoir des 
molécules extrêmement complexes 0 structure 
polymoléculaire. 

~ On distingue encore les cérébrosulfatides, 
caractérisés par leur teneur en acide sulfurique, 
beaucoup moins abondants que les précédents 
et dont les principaux sont dans le cerveau et 
localiséx dans la myéline. On en a trouvé aussi 
dans le rein. 

- Enfin, les gangliosldes qui sont les céré- 
brosides acides les plus difficiles à co?naître cor 
les plus complexes. Ce sont des glycolipldes à 
acide neuraminique. Ce sont les plus étudiés du 
point de vue pathologique cher l’homme et 
l’auteur décrit des dyslipo:doses et les glycoli- 
pldes qui y  correspondent. 

Le rôle de ces sphyngosidolipldes dans le 
métabolisme du système nerveux est considé- 
rable. Par suite, leur incidence sur la pathologie 
est grande, mais en dehors du système nerveux, 
leur rôle physiologique reste un mystère. 

C’est ainsi que l’auteur conclut 50 conférence 
qui p~met de grouper des notions extrêmement 
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éparses sur des corps mol connus et qui doit 1 L’analyse des résultats est faite par extraction 

permeiire de mieux réaliser ce que sont les 
glycolipides et leur importance cher les êtres 
vivants, en particulier pour les plus simples 
d’entre eux chez les baciéries. 

Une très importante bibliographie de 190 noms 
permet de préciser tel ou tel point que l’on veut 
à ce sujet. 

La conférence est en outre illustrée de nom- 
breux schémas moléculaires permettant d’abor- 
der clairement la constitution de ces composés 
parfois difficile à comprendre quand on ne dis- 
pose pas de schémas. 

de la toxine du ilssu hépatique après sacrikation 
des anomaux et par chromatographie en couche 
mince. Le sang porta1 est aus analysé par le 
même processus. Le maximum d’intensité des 
taches fluorescentes dans les extralis hépatiques 
es+ obtenu entre 0,s et 1 h après l’administration 
de la dose ; une semaine après on ne peut plus 
rien déceler. 

75. BUTLER (W. H.), CLIFFORD (J. 1.). - 
Extraction de I’Aflatoxine de foies de rats. 
(Extraction ofAflatoxln from rat liver). Naiure, 
1965, 206 (4988) : 1045. 

L’auteur précise lesdiverses lésions et leurdélai 
d’apparition (après 36-48 h et pendant un mois): 

Etant donné la durée de leur établissement 
(évolution porcepttble histologiquement pendant 
un mois) les auteurs se proposent de déterminer 
pendant combien de temps on pwt détecter 
l’aflatoxlne dons le foie des rats après adminis- 
tration d’une seule dose. Les rats reçoivent 
1 DL,, (7 mgkg) d’aflatoxine 6, pure (un seul 
spot bleu violet de RF 0,6) dissoute dans 0.2 ml 
de diméthylformamide (DMF) par lntubotlon 
gastrique ou par injection intrapéritonéale. 

Pour le sang portal, le maximum se situe après 
0,5 h puis on enregistre une diminution rapide 
de la quantité d’aflatoxine décelée. D’autres 
taches bleues (RF = 0,2) sont décelées aussi bien 
dans les extraits hépatiques que dans le sang 
portal. Cette tache (RF = 0,2) o. été observé: 
dans le lait de rote et dénommée «toxine du 
lait ». La dynamiquede I’apparitlondece composé 
laisse supposer qu’il prend naissance, en partie au 
moins, au niveau du foie. 

Les auteurs tentent d’expliquer la lenteur de 
l’installation des lésions 48 h après l’intoxication 
et pendant un mois environ par le métabolisme 
particulier 9 I’aflatoxine B, dissoute dans la DMF. 

Elle serait rapidement assirmlée au niveau de 
I’intestln puis après passage par le foie, I’afla- 
toxine B, ou ses métabolltes ne sont plus détec- 
tables après 48 h qu’à l’état de traces : 11s seralent 
Intégrés dans les constituants cellulaires ce qui 
expliquerait I’impossib!Ilté de les mettre en 
évidence oins1 que leur action toxique. 

Techniques de Laboratoire 

76. AMBERT(J. P.) HARTMANN (L.).-Concen- 
tration rapide d’une solution de Protéines, 

sans variation saline par gélification et cen- 

trifugation. Ann. Biol. C/I~., 1965, 23 (3-4) : 
359-65. 

L’utilisotlon du Séphadex, très en vogue actuel- 
lement, permet la mise au point de techniques 
aussi originales qu’intéressantes. 

Les auteurs commencent par rappeler les pro- 
priétés théoriques du Séphadex, dont les grains 
constituent ungel à deux phases avec un solvant 
aqueux, deux phases qui ne se laissent pas péné- 
trer de la même façon selon la grosseur des mo- 
Iécules. L’essentiel est de retenir que lesgrosses 

molécules traversent ce gel le plus rapidement. 
Puis 11s abordent l’application envisagée ICI, 

c’est-à-dire le principe de la concentration. On 
mélange du Séphadex G 25 0 la solution diluée 
de protéines. La phase réliculaire excluant les 
grosses molécules, la phase interst~tielle se 
trouve enrichie en ces molécules tout en conser- 
vant /a même concentration en électrolytes 
(petites molécules). La centrifugation a pour but 
d’exprimer cette phase interstit~elle enrichie en 
grosses molécules, donc en protéines. Il suffit 
de 10 mn à 5.000 tours minute pour concentrer 
deux fols la solution. On peut répéter autant de 
fois qu’on le désire, le rendement est de 87 p, 100 
en protéines pour trois opérations successives. 
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Divers 

77. RINEY (T.). - Relation entre la faune sou- 
vage et les animauxdomestiques du point 
de vue élevage et santé (The relation of 

wildllfetodomestlc animalsin husbandry and l 
health) (‘le’ Congrès Africain Régional de la 
F. A. 0. sur la Production et la Santé A~I- 
male. Addis Abéba, mars 1964). Bull. eprr. 
DIS. Afr,. 1964, 12 (4) : 473.78 (Résumé de 
l’auteur). 

Les relations entre les animaux sauvages et 
domestiques varient selon les différents modes 
d’élevage ei les niveaux de développement social 
e+ économique. Les deux prIncipales relations 
inverses entre faune sauvage et faune domes- 
tique soni la concurrence pour les moyens d’exis- 
ience et la transmlsslon de maladies conta- 

gieuses. Ces domaines ne sont que partiellemeni 
explorés et nécessitent des recherches sur le 
terrain. 

L’auteur suggère un principe de conservation 
comme base d’un essai pratique, destiné à se 
rendre compte 51 les pratiques pastorales 
conviennent bien ; dans cet ordre d’idée, les 
rapports habituels entre animaux domestiques 
et sauvages sont discutés. 

II arrive à la conclusion selon laquelle. dans 
de nombreux territoires qui sont en situation 
critique, en vole de détérioration ou à la limite. 
les animaux sauvages explatés d’une façon 
pratique peuvent constituer un facteur Important 
pour la restauration de ces territoires et pour les 
maintenir en une condition de productivité 
croissante. 

Bibliographie 

78. LESBOUYRIES (G.). - Pathologie des 
Oiseaux de basse-cour. 1 volume, 720 p,, 
245 figures et 18 planches hors texte. Vigot 
Frères, Editeurs, Paris, 1965. 

La Pathologie des oiseaux, parue en 1941. 
avait fait connaître l’autorité incontestable du 
Professeur LESBOLJYRIES en matière de patho- 
logie awaire. Non seulement, cette cwvre admi- 
rable faisait date dans la bibliographie traltant 
des maladies aviares, mas elle révélait I’incom- 
paroble personnalité de son Auteur. Elle nous 
montralt l’immense érudition que doit posséder 
un pathologiste, au sens strict du terme, à la iois 
clinicien, anatomo pathologiste, bactérlologlste 

à la fois le fondamentallste et le praticien. Les 
premiers chapitres traitent des maladies en 
fonction de leurs cases ou de le,ur nature : 
troubles de la nutrition, troubles de la reproduc- 
tion, maladies infectieuses, leucoses et tumeurs 
associées, maladies parasItaires et intoxications. 
Le dernier chapitre, aboutissement pratique des 
précédents, estconsacréauxaffections considérées 
en fonction de leur localisation à un appareil 
ou à un organe. Lesouci d’en faire un Instrument 
d’investigation pratique est évldent, «l’ordre 
d’étude des affectlons est celui que le pratfcfen 
adopte en présence d’un animal malade vivant 
ou d’un cadavre ». 

Au seul énoncé de ce plan, ceux qui sont 
et parasltologue. i familiarisés avec les maladies des oiseaux. 

Ce grand talent. le Professeur LESBOUYRIES, imagineront les difficultés qu’a dû surmonter 
conscient des modifications subies par la patho- I’Auteur, face à une bibliographie surabondante 
logie avicire dans ces deux dermères décennies, et souvent contradictoire. Riche de sa longue 
a voulu une fois de plus le mettre av service de expérience, le Professeur LESBOUYRIES animé 
tous ceux que les maladies des oiseaux mté- d’un septicisme salutaire a xu choisir et ne retenir 
ressent. Servi en cela par les qualités d’ensw que les faits dont la démonstration est sans 
gnant que se plaisent à évoquer tous ses élèves, faille. II a. en outre, volontairement éliminé de 
I’Auteur. se limitant aux seules maladies des ses références. tous ceux qui ont « redécouvert » 
oiseaux de basse-cour. en dresse un tableau clair les maladies. 
et complet. II adopte un plan qui puisse satisfaire A tous ceux ~VI connaissent déjà la « Potholo- 
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gie des Oiseaux », il suffit de dire que ce nouvel 
ouvrage esi dans sa présentation digne de son 
devancier. Une iconographie aussi excellenie 
que complète, illustre chaque article du texte. 
Elle réjouira tout spécialement les anatomo 
pathologistes et hlstologlstes qui y  trouvent de 
remarquables reproductions photographiques 
de lésions macroscopiques et microscopiques, 
clichés dus à Marcel DUCHAMP, regretté colla- 
borateur de I’Auteur. 

De belles aquarelles, du Professeur Marcel 
PETIT et de M. RICHIR, apportent à cette illus- 
tration, l’appui de la couleur, avec des nuances 
d’une précislon rarement atteinte par la pho- 
tographie 

Cet ouvrage est venu combler une lacune 
qu’apprécieront tous ceux, que la nécessité 
forçait à se tourner, dans ce domaine, vers la 
littérature étrangère. 

Il dat demeurer comme l’œuvre d’un Maître, 
auquel ses nombreuses années de travail ont 
apporté une immense expérience sans rien lui 
ôier de son énergie, de sa vivacité, de 5011 esprit 
critique. 

A. PARODI. 

79. ZUMPT (F.). - Myases chez l’homme et les 
animauxde l’ancien monde.Manuel à l’usage 
des medecins, vétérinaires ef zoologistes. 
(Myiasis man and onimals in the old world. 

A textbook for physicians, veterinarians and 
zoologists). London, Butterworth and CO, 
1965. XV-267 p., 346 fig. 

Livre abondamment illustré qui donne une 
énumération très complète des mouches pro- 
ductrices de myases cher l’homme et les animaux 
domestiques ou sauvages dans l’ancien monde 
et l’Australie. 

80. MARINI-BETTOLO (G. 5.). - Chromato- 
graphie en couche mince (Thln-Layer Chro- 
matography. Publishing Company, Amster- 
dam, London, New York, 1964,232 pages. 

Dans ce volume sont présentées les communi- 
cations effectuées au symposium international 
de Rome en 1963 sur la chromatographie en 
couche mince. 

L’ouvrage comprend vingi communications 
et huit rapports par les plus grands noms atta- 
chés à cette technique : E. STAHL, pour n’en 
citer qu’un. résume l’histoire et les possibilités 
de la méthode. Ensuite sont passées en revue des 
variantes sur couche de cellulose. d’alumine, 
I’électrophorèse et la spectrométrie de masse. 
Parmi les applications cltons : substances odo- 
rantes naturelles ou non, lipides, stéroldes. 
Ce livre, très actuel, est pourtant déjà en voie 
d’être dépassé par l’afflux des nouveautés dans 
ce domaine. 
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