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ARTICLES ORIGINAUX 

Encéphalomyélite porcine à Madagascar : 
Essais de vaccination par aérosol 

par P. BOURDIN. H. SERRES, P. RASOLOÇOMANANA 
(IV.% la collaboration lechnique de E. RAKOTOZANANY et E. RAKOTONDRAMARY 

RÉSUMÉ 

Des essais de vaccindon contre la paliomyélk du porc, par inhalation d’aé- 

rosols on+ été effectués 0 Madagascar. 

La méthode o donné des résultats concluonts,à l’aide d’un virus vivant. Quel- 
ques COI de maladie part-vaccin& obligent 0 n’utiliser le vaccin qu’en zones 
contaminées. 

L’apparition de l’immunité est h81ée par la hyaluronidase. Des recherches 
pour améliorer le titre virulent ei pour améliorer IQ conservation du virus- 
vaccin n’ont pas permis de dégager des mélhodes concluantes. 

Depus 1959. la prophylaxie contre l’encépha- 
lomyélite du porc est faite à Madagascaràl’aide 
d’un vaccin préparé sur cellules rénales de por- 
celets (1). formols à 1.5 p. 1.000. puis adsorbé 
sur hydroxyde d’alumine. Ce vaccin nous a 
donné de’bons résultats, mais il a l’inconvénient 
de nécessiter deux injections de 5 ml par la vae 
sous-cutanée à quinze jours d’intervalle, et 
confère une Immunité qui ne dure que six mois. 
Son transport et sa conservation doivent se faire 
entre + 5O C et @C, ce qui nécessite l’emploi 
de coffres isothermes encombrants et la présence 
d’armoires frigorifiques dans tous les postes du 
Service de I’Elevage. 

Tous ces Impératifs en limitent I’utllisation aux 
rëgions dont l’accès est facile. Dans le COS contra;- 
re, l’agent du Service de I’Elevage ne peut faire 
qu’une seule injection avec parfois un vaccin 
mal conservé. 

‘POU~ lutter plus efficacement contre l’encépha- 
lomyéltte porcine et permettre l’extension de 
l’élevage du porc, le Gouvernement de la Répu- 
blique Malgache demanda en 1961 au Labora- 
toire Central de I’Elevage de Tananarive d’entre- 

prendre l’étude d’un vaccin relativement ther- 

mostable, ne nécessitant qu’une intervention et 
pouvant se transporter sous un faible volume. 

En étudiant I’épidémiologiede I’encéphalomyé- 
lite porcine, SERRES (2) montra que le virus 
Introduit par la voie nasale en faible quantité 
50~s la forme d’aérosol, provpquait une maladie 
classique chez le jeune porcelet sevré. 

Nous référant à ces travaux, nous avons envi- 
sagé d’utiliser cette voie pour la vaccination des 
animaux, en introduisant sous la forme de très 
fines gouttelettes dans les narines, un vaccin cons- 
titué ,par un virus vivant, modifié par passages 
sur cellules rénales de porcelets. 

Pour que la vaccination présenteles meilleures 
chances d’efficaciié, il était nécessaire qu’une 
quantité mox~mum devirus atténuéatteigneeffec- 
tlvement les centres nerveux du porcelet. 

Cette nécessité imposait lesaspects des recher- 
ches que nous allons décrire : 

10 Mettre au point une méthode de préparo- 
tion qui fournisse une solution possédant un haut 
titre en virus vivant atténué. 

20 Déterminer sous quelle forme le VITUS vac- 
cin serait capable de se conserver au mieux 
depuls la fabrication jusqu’à l’acte vaccinal. 
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30 Déterminer si on ne pouvait favoriser la 
pénétration du virus vers les centres nerveux. 

Pour exécuter les protocoles expérimentaux, 
nous avons d’abord iravaillé par Titrages en cul- 
tures cellulaires, puis vérifié “os résultats sur 
porcelets. 

1. -MATÉRIEL ET MÉTHODES 

A. -Cultures cellulaires. 

Nous utilisons la méfhode mise ou point par 
DULBECCO et VOGT (3), et perfechonnée par 
YOUNGER (4), appliquée aux reins de jeunes 
porcelets âgés de 15 jours à 1 mois. Le tissu rénal 
est haché très finement, prédigéré pendant 30 mi- 

nutes à la température du Laboratoire et digéré 
4 à 5 heures à + 50 C, selon la technique décrite 

par DANIEL et DEPOUX (5). La trypsine utilisée 
est mise en solution dans du milieu de Hanks 
E S S à 0,25 p. 100. 

Nous utilisons comme milieu de croissance une 
solution de Earle contenant de i’hydralysat enzy- 
matique de lactalbumine à0,5 p. 100 et du sérum 
de veov à 5 p, 100. Nous obtenons sur- boîte de 
Jouan en verre pyrex une couche monocellulaire 
complète en 4 à 5 jours. Les boîtes sont placées 
dans une étuve donf la fempérature est réglée 
à 38OC. 

Après élimination du milieu de croissance, le 
liquide virulent est introduit à raison de 10 ml 
par boîte. Le contact virus-cellules se fait pendant 
une heure à la température du laboratoire. Nous 
introduisons le milieu d’entretien décrit par 
LEPINE, SLIZEWICZ et Coll. (6) ; il est constitué 
par une solution de Eorle, enrichie par de l’hy- 
drolysat de caseine à 0.5 p, 1.000 et contient 
des vitamines et de la cystélne aux concentrations 
recommandées par EAGLE (7) de l’acide ascor- 
bique et de l’a- tocophérol aux concentrations 
recommandées par LEPINE, DANIEL et Coll. (8) 
pour les cellules rénales de singe. Nous ajustons 
le pH du milieu avant l’emploi à 7,8 avec de /a 
soude normale. 1 

Les cultures sont remises à l’étuve à 380 C et , 
sont examinées environ 20 à 24 heures après ; I 
l’effet cylopathique du virus de Teschen se tra- 
duit par un arrondissement des cellules. accom- 

, 
pagné de lyse du cytoplasme : lorsque “ous cons- 
tatons que les S/I0 du tapis sont lysés, nous Il 

congelons les boîtes 0 -3OoC. Le virus est récol- 
té après décongélation. puis conservé à - 300 C. 

Nous vérifions le titre de la suspension viru- 
lente par la recherche de l’effet cytopathique sur 
cellules rénales de porcelets cultivées sur tubes 
de 16 mm en verre pyrex. Le milieu de croissance 
est identique ou précédent. Le milieu d’entretien 

est constitué par du milieu de Schwobel modifié : 

- NoCI .,, 8 4 
- KCI 0,3 g 
- CaCI,ZH,O ., .‘.,.. 0,24 g 
- SO,Mg6H,O 02 9 
- NaHCO, ,..,,<,....,...,,. 2 9 
- eau dé?inéralisée.. 1.000 ml 

Ce milieu est ajusté à pH 7,8 avec la soude 
normale, puis reçoit du glucose à 1,98 g p, 1.000 
et de I’hydrolysat de lactalbumine à 1 g p. 1.000. 
II est filtré sur Seitz et au moment de l’emploi, 
nous ajoutons du sérum de veau, des wtamines 
aux toux prescrits par EAGLE (7) et de I’a-toco- 
phérol. 

Soit pour 950 mi de milieu : 

- 50 ml de sérum de veau 
- 1 ml de solution de vitaminesdu groupe B 
- 1 ml d’acide foiique en solution 0 1 p, 1.000 
- 0,5 ml d’une solution alcoolique d’a-toco- 

phérol 0 2 p. 1.000 

Nous mettons 0,2 ml d’inoculum dans les tubes, 
puis opres un temps de contact de 1 heure à la 
température du laboratoire nous mtroduisons 
2 ml du milieu précédent. Les lectures sont faites 
du 2e au 4e jour après l’inoculation. 

B. - Souches utilisées. 

Toutes les souches utilIsées dérivent du cer- 
veau d’un porcelet mort d’encéphalom~élite à 
Antsirabe en 1960, d’où la dénomination prin- 
cipale « A ». 

Le numéro suivant cette lettre, indique le “om- 
bre de passage5 de la souche en cultures cellu- 
laires de rein de porcelet. 

Les expériences successives qui ont été réa- 
lisées “ous ont conduit à utiliser la souche après 
zp’rlle ait subi des passages de plus en plus “om- 
3reux. 

t. -Animaux. 

Nous ~VO”S utilisé des porcelets sevrés de race 
-arge White âgés de 2 à 3 mas, provenant d’é- 
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levages mdemnes d’encépt,a omyélite porcine 
depuis plusieurs années. Les animaux sont isolés 
quinzejoursavant leurutilisation et, pendantcette 
pbriode, débarrassés de leurs oscarides par un 
traitement à I’odipate de pipérazine à la dose de 
35 cg par kg. 

D. - Appareils pour vaccination par voie nasale 

Nous wons utihsé dans une première expé- 
rience’un appareil à aérosol * puis par la suite, 
un pulvérisateur à poire ** servant à vaporiser 
des solutions anesth&ques en très fines gouttelet- 
fes. Aveccet appareil, les animaux reçoivent cinq 
vaporisations dans chaque narine, soit environ 
0.5 ml par animal. 

E. - Epreuve virulente des animaux. 

Les porcelets son+ éprouvés par la voie intra- 
cér&brale en introduisant 1.000 DL 50 de virus 
virulent ; seuls sont estimés comme non-protégés 
les animaux présentant des signes paralytiques 
entre le 60 et le 30e jour après l’épreuve. 

F. - Examen des animaux malades. 

Les animaux gravement paralysés ou morts 
sont autopsiés. La moelle lombaire et le bulbe 
sont prélevés et nous ne considérons comme 
positifs que les animaux cher qui nous trouvons 
des manchons périvasculaires et des ama de 
neuronophagie. 

II. - ESSAIS PRÉLIMINAIRES 

A. - Essai de vaccination par voie nasale avec 
virus modifié. 

Nous avons vacciné 15 animaux avec la souche 
A 15 à l’aide d’un appareil à aérosol de type 
médical et 5 animaux avec un vaporlsoteur. 

Pour le Ier lot, nous avons laissé les animaux 
en contact pendant 2 minutes avec le brouillard 
produit par I’appare~l. Pour le 2e lot, nous avons 
fait 5 vaporisations au niveau de chaque narine. 
Les animaux ont été éprouvés 1 mas après la 
vaccination. Entre le 18e et le 23e jour après la 
vaccination. nous avons observé 5 casde paraly- 
SE : 3 dans le le’lot qui onf été suivis de gu&rison 

spontanée en 5 à 10 Jours, et 2 dans le 2e lot qui 
se sont terminés par la mort entre 4 et 7 jours 
après le début des paralysies. 

Les sfgnes histopathologiques étaient positifs. 
Un autre animal du Ier lot est mort brusquement 
sanssignescliniqvesnilésions histopathologiques. 
Les 17 animaux restants ont été éprouvés. Un 
seul a été frappé de troubles paralytiques, et a 
succombé avec des lésions histologiques de 
p3linmyélite ; 16 ont parfaitement résisîé. 

Cette première expérience nous montre que la 
vaccinailon par voie nasale est possible mcis 
que la souche passée 15 fols sur cellules rénales 
de porcelets est insuffisamment atténuée. 

6. - Etude de l’apparition de l’immunité. 

Nous avons’ employé dons cette expérience. 
comme dans toutes celles qui vont suivre, un 
vaporisateur à poire. Nous avons vacciné 32 ani- 
maux avec la souche A 17 (17 passages S”T cellu- 
les rénales de porcelet) et fait l’épreuve aux 
époques suivantes : 1 + 1, ‘J + 3. 1 + 5, J + 8, 
J + IO), J étant le jour de la vaccination. 

Nous avons observé les résultats suivants : 

J+ 1 .,.< 4 porcelets éprouvés 4 paralysés 
J+3.... 4 - - 4 - 
J+5.... 4 - - 4 - 
J+8.... 4 - - 3 - 
J+lO.... 10 - 4 - 
J;20.... 6 - - 1 - 

L’immunité s’installe donc progreswement du 
Cie *u 2Oe jour, 

C. - Nécessité d’un virus vivant. 

Nousavons pumontrerquelesanimauximmu- 
nisés par la voie nasale à l’aide d’un vaccin inac- 
tivé n’étaient pas protégés. 

Nous avons pris 4 porcelets qui ont resu par 
voie nasale la souche A 25 inactivée par le for- 
mol à 1.5 p, 1.000 ; cette inactivation se faisant 
pendant24 heures au réfrigérateur. 

Les animaux ont été éprouvés 20 jours après 
la vaccination tous ont été atteints de paralysies 
accompagnées de signes d’encéphalite. NOUS 
avons relevédeslésionscaractérisfiquesau ruveau 
du bulbe et de la moelle lombaire. 

Cette expérience nous montre que le VI~“S 
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modifié doit êire vivant pour pouvoir protéger 
les animaux lors de la vaccination par la voie 
nasale. 

Ill, - RECHERCHE DES CONDITIONS 
PERMETTANT UNEMEILLEURE PRODUCTION 

DU VIRUS VACCIN 

A. - Effet de la concentration en ion Mg+ après 
inoculation du virus. 

BACTHOLD et Coll. (9) ont observé que l’ion 
Mg++- ;1 la concenfrafion 0,001 M dons le milieu 
de culture favorise la fixation du virus poliomyé- 
litique sur la cellule. WALLIS et MELNICK (10) 
monirèrent que le chlorure de magnésium 0 la 
concentrailon de 0,025 M par htre introduit dans 
le milieu 24 heures avant I’inoculotlon du virus 
poliomyélitique provoque l’apparition plus pré- 
coce de l’effet cytopathique pour Ier types 1, 2 et 
3, et que, 51 pour les types 1 et 2 le titre est aug- 
menté de 1 logariihme décimal, il reste sans 
changement pour le type 3. 

Nous avons étudié I’actlon du chlorure de 
magnésium e+du sulfatedemagnésiumsurl’avg- 
mentation de la sensibilité de la crllule rénale 
de porcelet au virus de I’encéphalomyélite porcine 
modifié. 

Nous avons ajouté au milieu Earle-hydrolysat 
de caséine (6), utilisé comme rmhe:~ d’entretien 
après inoculation, des suppléments variables de 
SO,Mg, 7 Hz0 et de &Mg, 6 H,O (Tableau 1). 

1’ 

8. -Action des hormones sur la sensibilité des 
cellules au virus de I’encéphaliomyélite porcine 

1) Action de l’extrait thyroïdien. 

BATON, ADLER et Coll. (11) étudièrent l’ac- 
tion de la thyroxine et de la tri-iodothyroxine sur 
la multiplication du virus de la grippe cultivé 
sur fibroblastes d’embryon de poulet. ROIZMAN 
(12) montra que l’extrait ihyroidien n’avaif pas 
un effet très net sur le titre final du virus de 
I’herpès cultivé sur cellule H E P - 2. 

Nous avons utilisé un extrait lyophilisé de thy- 
roide* qui a été introduit dons le milieu après 
inoculation du VITUS modifié à la dose de 1 mg 
d’extrait par ml de milieu. En même temps, 
nous avions des témoins sans extrait thyroidien. 
Nous avons observéau bout de 24 heures dans les 
boîtes contenant l’extrait ihyroidien, que la lyse 
était complète, alors quedans les boîtes témoins 
où il restait encore des amas cellulaires, la dégé- 
nérescence n’atteignait que BO p. 100 du tapis. 

Nous avons enwte procédé au titrage des deux 
souches et nous avons obtenu 107~8DL,,,CT/ml 
pour la souche A 25 normale ei107,7 DL&T/ml 
pour la souche A 25 en milieu contenant l’extrait 
thyroidien, ce qui ne consiitue pas unedifférence 
significative. 

2) Acfion de I’hydrocortrsone. 

SIGELet BEASLEY (13) étudièrent l’action de la 
cortisone sur les cellules Hela inoculées avec le 
virus poliomyélitique ; ils constatèrent que In 
cortisone introduite à la dose de 0,25 mg/ml 
retarde I’apparltion de l’effet cytopaihogène 
quand elle est introduite au moment dela crois- 
sance de ces cellulesetéliminéeparlavageavant 
I’Inoculation. IKAARINAINEN et HALONEN (14) 
montrèrent que la concentration de 10 +g/ml ei 
100 pg/ml I’hydrocoriisone agit peu sur le titre 
final du “/rus louping-Ill cultivé sur cellules 
omniotiques humaines. 

Nous avons utilisé pour notre part le succinote 
double d:h,ydroco+one et de sodium lyophi- 
Ii&**, qui a été introduit à la dose de 1 Fg ou 
10 &g/ml de milieu, soit au moment de I’inoculo~ 
avec le tapis cellulaire. Dans les deux cas, après 

la concentration de 0,COSM en jon Mg++ paraît ’ ,,~n’$~:;~~;~,+;n ROY - FREYSSINGE, 6, rue 

accélérer la lyse cellulaire, mais les concentro- 
tions supérieures sont néfastes. 

** Laboratoire ROUSSEL, 35 Boulevard des Invalider 
- Paris. 
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tien soit aussitôt après la fin du contact du virus PCIT SUREAU (18) oour la Ivor>hilisotlon du vaccin 
examen des boîtes ou bout de 24 heures. “0~15 
avons constaté qu’en présence d’hydrocortisone, 
l’effet cytopathogène était plus complet sur les 
cellules ayant re+ de la cortisone que sur les 
témoins. 

Nous avons procédé au titrage de la suspension 
virulente obtenue dans un milieu contenant de 
la cortisone 0 raison de 1 pg/ml et avons obtenu 
108.ô DL,,CT/ml alors que la DL,,CT pour la 
souche normale est de lO’.*/ml. 

Nous avons étudié aussi l’action de l’insuline 
sur la multiplwtion du virus de I’encéphalomyé- 
lite porcine, mais nous n’avons pas obtenu d’aug- 
mentation du pouvoir infectant pour /es cellules. 

Dans l’ensemble, après cette étude de l’action 
de différents agents chimiques ou biologiques, 
nous remorquons que les agents retenus dans 
notre exposé ont la propriéte d’accélérer l’appa- 
rition de l’effet cytopathogène du virus de I’encé- 
phalomyélite porcine, et d’en accroître Iégère- 
ment le tiire. 

Nous avons I’habltude de récolter le VITUS A25 
après congélation-décongélation, quand II o 
déterminé 80 p. 100delysesurletap1s cellulaire. 
Or, MANDEL (15) montra que la congélation- 
décongélation ne permet de récupérer qu’une 
faible partie du virus dans les cellules. Nous pou- 
vons penser que les différents agents étudiés pré- 
cédemment, qui interviennent en accélérant l’effet 
cytopathogène, provoquent une libérailon plus 
complète d’unités wrulentes dans le milieu de 
culture. 

IV. -AMÉLIORATION DE LA CONSERVATION 
DU VIRUS VACCIN 

A. - Etude de la conservation par la lyophiliso- 
fion. 

WALLIS et MELNICK (20) montrèrent que l’ion 
Mg+‘. à forte concentration stabilisait le virus 
poliomyélitique. MELNICK et coll. (21) préco- 
nisèrent par la suite, l’emploi du chlorure de 
magnésium pour stabiliser le vaccin vivant 
onti-poliomyélitique. Enfin, WALLIS et MEL- 
NICK (22 mirent également en évidence l’oc. 
lion stabihsatrice de l’ion Mg++ vis-à-vis de5 
entérovirus. 

Nous avons tenté à plusieurs reprises de lyo- 
1 

philiser le VI~~S de I’encéphalomyéllte porcine 
/ ( 

sms rien ajouter à la suspension wrulente. Cha- 
Nous avons voulu voir si l’ion M$+ avait 

que fois, nous avons observé une base très 
une action stabilisatrice vis-à-vis du virus de 

importante du titre en DL,,CT. 

I,encépha,omyé,ite porcine. 

Nous référant ou traité de REY (16) et suivant 
Nous avons otudié l’action du chlorure de 

A” 

antirabique et du polyvinyi-pyrrolidone* utlllsé 
par RENOUX (19) pour la lyophilisation de 
Brucello melitensis. 

Nous avons incorporé à /a souche A25 conser- 
vée à - 3@ C ou fraîchement récoltée, la géla- 
tlne, le saccharose, le jaune d’œuf ov la peptone 
dans des proportions variables, ces corps étant 
zeuls ou associés. Des titrages effectués sur 
cellules après lyophilisation ont montré que : 

- Dans tous les ca, le titre en virus avait 
considérablement baissé. 

Nous avons procédé à la vaccination de por- 
celets et obtenu les résultats suivants : 

- Vaccin lyophilisé contenant 1.2 p, 100 à 
05 p, 100 de gélatine : 26 porcelet5 morts sur 
32 vaccinés et éprouvés. 

- Vaccin lyophilisé contenant 1 à 2 D. 100 de 
peptone et 10 p, 100 de laune d’ceuf : 7 porcelets 
morts sur 20 vaccinés et éprouvés. 

Nous avons abandonné la lyophilisation à la 
suite de ce5 échecs, d’autant plus que ce mode 
de conservation augmenterait le prix de revient 
de notre vaccin. La difficulté d’obtenir une lyo- 
philisotion correcte paraît rapprocher le virus 
porcin de celui de la poliomyélite humaine. 

B. - Etude de la conservation du virus en milieu 
liquide. 

1) Action de l’ion Mg++ 

les opinions de GREAVES (16) nous avons modifié 
le milieu contenant le virus. Nous avons étudié 
l’action du saccharose employé par MUGGLE- 
TON (17) dans la lyophilisatlon du 6. C. G.. du 
jaune d’czuf, de la peptone, de la gélatine utilisée 

magnésium à une concentration ‘y sur le virus 

modifié. 

* Specia Paris 
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Après 24 heures de conservation dJ mélange 1 
à + PC, nous avons vacciné 5 porcelets, tt, 

l e 
après épreuve, nous avons observé un cas de 
paralysie sur les 5 animaux. 

l 7 Après 18 joui-s de conservailon 0 + S” C de 
ce même mélange, nous cIvo”z vacciné 4 parce- 
iets : après épreuve, nous avons relevé 4 CCL5 

de paralysie. 

2) Adion de la cystéine. 

POHJANPELTO, (24) étudia l’action stabili- 
satrice 3e la L-cystine et de la L-cyitélne sur le 
VITUS poliomyélitique et montra que es deux 
corps augmentaient la résistance du virus polio- 
myélitique à la température de 500 C. 

Nous avons recherché l’action siobllisatrice 

de la L-rystéine sur le virus de I’encéphalomyéllte 
porcine. tious nous sommes borné; à l’étude de la 
L-cystéine en raison de sa solubilité immédiate. 

Le milieu Earle-hydrolysoi de caséine (6) qui 
nous utilisons Conti&10 pg de L-cystélne par ml. 
Nous avons ajouté à notre souche A 25 après 
récolte 50 pg de L-cystélne par ml. Nous avons 
préparé les échaniillons suivants de vaccin : 

- souche A 25 
- souche A 25 + cystéine 50 [ig/ml, 

Ces diÎférenies préparations ont été conser- 
vées 0 30” C pendant’30 jours et nous avons pré- 
levé des ampoules à différentes époques pour 
titrage sur;culture cellulaire. Les résultats obtenus 
ontétéconsignésdansIegraphiquesuivant(fig. 1) 

A l’examen du graphique, nous constatons que 
la L-cystéine aloutée au milieu Earle-hydrolysat 
de caséine (10 Fg de cystéine par ml) à la dose 
de 50 pg/ml détermine I’inociivatlon rapide de 
la suspension virulente quand celle-ci est main- 
tenuE à ,- 30‘7 c. 

Nous avons voulu vérifier si à la conceniration 
&udiée (60 pg/ml), la L-rystéine ne modifiait 
pas le pouvoir immunigène du vaccin vivant. 
Nous o‘ions pris la souche A 25 et la souche A 25 
contenant 60 pg de L-cystéine par ml. Ces deux 
vaccins conservés à - 300 C titraient IO’JDL,, 
CT/ml, ce qui est largement suffisant pour per- 
mettre la vaccination par voie nasale. Nous 
avons vacciné par cette voie 6 porcs avec cha- 
cun des vaccins. Après I’kpreuve, nous avons 
constaté les résultats suivants : 

- pour le vaccin avec cystcine : 

e 

l : 

l 4 

l ? 

l c 

5 cas de paralysie sur 6 animaux vaccinéset 
éprouvés. 

- pour le vaccin sans cystéine : 

1 mort sur 6 animaux varclnés et +prouvÉs. 

Nous ne pouvons expliquer le rôle de la cystéi- 
le comme inhibiteur du pouvoir immunigène 
je la souche A25. Mais nous en avons conclu 
que toute modification du vaccin, malgré le 
naintien d’une DL,,CT élevée devait nécessaire- 
nent s’accompagner d’une vérification sur les 
3”l”lQ”X. 

3) Action do polyvinyl-pyrrolidone ef du glufomofe 
de sodium. 

Le polyvinyl-pyrrolidone est employé pour la 
:onservation de Brucello meliiensis à l’état lyo- 
~hiliséparRENOUX(19),ieglutamatedesodium 
?st aussi utilisé par OBAYASHI (26) dans la lyo- 
lhilisation du B. C. G. Nous avons voulu recher- 
:her l’effet de ces deux corps dans la stabilisation 
du virus de I’encéphalomyélite porcine en milieu 
iquide. 
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Nous avons utilisé 2 souches : 

- A 25 thyroïde 1 pg/ml, 107~7DL,,CT/ml 
=A25T 

- A 25 hydrocortisonel ~g/ml,108~8 
DL,,CT/ml = A25C 

Aux souches A 25 C et A 25 T, “ous avons 
ajouté soit 5 p. 100 de polyvinyl-pyrrolidone. 
soit 5 p. 100 de glutamate de sodium, soit 
2,5 p. 100 de polyvinyl-pyrrolidone et 2,5 p, 100 
de glutamate de sodium, ce qui nous a donné les 
vaccins suivants : 

A 25 C 5 p. 100 de polyvinyl-pyr- 
rolidone = A25 Ca 

A 25 C 5 p, 100 de glutamote de 50. 
dium =A25Cb 

A 25 C 2,5 p. 100 de polyvinyl-pyr- 
rolidone + 2,5 p, 100 de 
glutamate = A25 Cc 

A 25 T 5 p. 100 polyvinyl-pyrroli- 
done = A25 Ta 

A25 T5 p, 100glutamatedesodium = A25 Tb 

A25T5 p.lOOpolyvinyl-pyrrolidone 
+ 2.5 p. 100 de glutamate = A 25 Tc 

Chacun de ces vaccins a été laissé en même 
temps à la température du laboratoire (+ 200 C 
0 +,250 C) pendant un mois et à + 50 C pen- 
dant 2 mois. Nous avons titré régulièrement 
chacun des lots de vaccin, ce qui nous a permis 
d’obtenir la variation du pouvoir infectant pour 
les cellules, exprimée en DL,,CT/ml en fondlon 
de temps pour une température donnée (gra- 
phiques 2. 3, 4. 5). 

Nous constatons qu’à la température du labc- 
ratoire, nous avons obtenu le meilleur résultat 
avec le mélange polyvinyl-pyrrolidone et gluta- 
mate de sodium. suivi par le glutamote de sodium 
et le polyvinyl-pyrrolidone. Par contre, à + 50 C, 
aucune amélioration n’est observée par rap- 
port à la conservation de la souche telle que 
récoltée. 

L’addition de polyvinyl-pyrrolidone ne peut 
pas êire conseillée, pas plus que celle du gluta- 

V. -AMÉLIORATION DE LA PÉNÉTRATION 
DU VIRUS-VACCIN 

A. -Action de I’hyaluronidase comme facteur 
de diffusion dans la vaccination par la voie 
nasale. 

Nous avons utihsé pour la vaccination des oni- 
maux. la souche A 25 qui. inoculée par la voie 
intracérébrale à 5 porcelets, n’a provoqué 
aucune manifestation clinique. 

La souche A 25. après sa décongélation, est 
utilisée pour dissoudre I’hyaluronidase * dessé- 
chée à raison de 150 LJI pour 20 ml de vaccin. 
La mise en solution de I’hyaluronidase est faite 
juste avant la vaccination. 

Nous avons vacciné 49 animaux avec la souche 
A 25 contenant de I’hyoluronidase ** et 9 oni- 
maux avec A25 sans hyaluronidase. Les ani- 
maux du premier lot ont été éprouvés à des 
époques variables, tandis que ceux du deuxième 
lot étaient éprouvés le 20c jour après la vacci- 
nation. 

- Premier lot A 25 + Hyaluronidase : 

Eprouvés Paralysés Résistants 
- 

J+ 0 4 4 0 

J; 3 5 5 0 

J+ 5 17 3 14 

J +lO 10 1 9 

J + 20 19 2 17 

- Deuxième lot A 25 xxx Hyaluronidase : 

J + 20 9 3 6 

En comparant ces résultats à ceux de I’expé- 
rience préliminaire, nous notons que I’hyaluroni- 
dase active très nettement la diffusion du virus 
modifié introduit par la voie nasale, car à J + 5 
nous avions antérieurement 4 morts sur 4 tandis 
que cette fois-ci nous avons seulement 3 morts 
sur 17 vaccinés. 

* Hyoluronidare Choay : 48. avenue Théophile-Gau- 
lier, Paris. 

** Hyaluranidare Clin-B+ : 22, rue des Fossés -., _, l mate ou de leur association dons la pratique. / >r-mcques, ïar15 
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6. - Effet de la température sur la conservation 
du vaccin nasal contenant de I’hyaluronidose. 

La souche A 25 contenant 150 UI d’hyaluroni- 
dose pour 20 ml a été conservée aux tempéra- 
tures suivantes : 

Lot “0 1 8 jours à + 300 C 
Lotn~2................. 30 - à + soc 
Lot “03. <,, <, 30 - à- 300 c 

Après les huit jours à + 300 C, le lot no 1 a été 
mis à - 300 C. Nous avons vacciné par la voie 
nasale 6 animaux par lot et fait l’épreuve 
5 iours a&5 la vaccination. 

,  

Lot no 1 : 6 vaccinés, 6 éprouvés. 6 paralysés, 
0 résistant. 

Lot no 2 : 6 vaccinés, 6 éprouvés, 3 
3 résistants. 

paralysés. 

Lot no 3 : 6 vaccinés, 6 éprouvés, 0 
6 r&sistants. 

paralysé. 

En sus de l’inactivation spontanée du virus dans 
le milieu de culture, I’hyaluronidase inactive le 
virus, rapidement à + 300 C et plus lentement 
à + 50 C. Du reste, par la suite, nous wons pu 
conserver du vaccin 50115 hyaluronidase pendant 
des périodes plus longues à + 250 Cet à + 50 C. 

Nous avons dû renoncer à l’emploi de I’hyalu- 
ronidase dans notre vaccin même en ne I’intro- 
duisani qu’au moment de l’emploi, la technique 
de vaccination par la voie nasale devant être 
simple. Cependant, I’hyaluronidase peut et doit 
être utlhsée dans un cas bien partlculler, lorsque 
dans une porcherie la maladie vient d’apparaître 

et qu’une immunité rapide est nécessaire pour 
gagner de vitesse la contamination. 

VI. - CONTROLES EXPÉRIMENTAUX 

A. - Vaccination avec les lots conservés à la 
température du Laboratoire. 

AlaIumièredesrésultatsprécéde~mentacquis, 
nous avons vacciné des jeunes porcelets âgés de 
60 à 80 jours par la voie nasale. 

Avec les lots de vaccins A 25 Ca, A 25 Cb et 
A 25 Cc conservés 15, 21 et 30 jours à la tempé- 
rature du Laboratoire, nous avons vacciné 
36 porcelets à raison de 4 animaux par lot. 

Avec le5 lots A 25Tc conservés 15.21 et 30 jours 
à la température du Laboratoire. nous avons WC- 
ciné 12 porcelets à raison de 4 animaux par lot. 

Avec les lots A 25 conservés 15, 21 et 30 jours 
àlatempérature du Laboratoire. nous avon5v~- 
ciné 12 porcelet5 à raison de 4 animaux par lot. 

En même temps, nous avons conservé un lot de 
4 anomaux à titre de témoins. Nous devons pré- 
ciser que toutes ce5 vaccinations ont été faites en 
mêmetemps. Les lots de vaccins mis à la iempé- 
rature du Laboratoire pendant des périodes de 
temps différente5 ont été stockés à - 300 C. Ces 
différents lots de vaccin étaient mis dans des 
ampoules de verre neutre scellées. 

Les animaux vacciné5 et les témoin5 ont tous 
été éprouvés 20 Tours après la vaccination. Le5 
résultats sont rassemblés au tableau 1102. 
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Nous constatons que 55 sur 57 animaux WC- 
cinés résistent à l’épreuve, ce qui constitue un 
résultat très satisfaisant. Malheureusement, il 
faut déplorer le développement d’une poliomyé- 
lite clinique sur 3 porcs parmi 60 vaccinés. 

B. -Durée de l’immunité dans la vaccination 
par voie nasale. 

Le 24 janvier 1963, nous avons vacciné 20 ani- 
maux âgés de 60 ]O”~S avec A 25 conservé à - 
300 C. Nous avons eu 3 cas de paralyw entre 
le 12e et le 18e jour après la vaccination avec 
deux guérisons. Les 19 porcs restants ont été 
confiés à un autre service pour des essais de 
nutrition. L’épreuve a été faite 6 mois après la 
vaccination. Dans I’intervalle,5animaux mouru- 
rent pour des raisons diverses sans présenter 
aucun signe clinique ni histologique d’encépha- 
lomyélite. Sur les 14 animaux restants, nous 
n’avons rien observé après l’épreuve. L’immu- 
nité conférée par la vaccination nasale dure au 
minimum 6 mois. 

C.-Essais de vaccination dans les élevages 
particuliers. 

La méthode de vaccination par aérosols a 
fait l’objet d’essors hors du laboratoire. d’abord 
dans certains élevages où la maladie venait 
de se manifester, ensuite dans d’autres élevages. 

- Dans trois élevages de la région de Tana- 
narive, nous avons pu faire les observations 
suivantes : 

Elevage no 1 
Effectif : 12 animaux 

Situation lors de I’interventlon (vaccin + hya- 
luronidase) : 1 porc malade paralysé. 

Résultat : Mort du malade, mois pas d’autre 
cas à signaler. 

Elevage no 2 
Effectif : 50 porcs 
Situation lors de I’interventlon (vaccin f  hya- 

luronidase) : 10 morts et 3 malades. 
Résultat : Mort des 3 malades, puis arrêt de 

l’épizootie. 

Elevage no 3 
Effectif: 9 animaux 
Situation lors de l’intervention (vaccin + hya- 

luronidase) : 1 porc mourant 
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Résultat : 4 porcs sont atteints dans les deux 
,urs qui suivent et mourront en moins de 7 jours 
rès vaccination. 4 porcs resteront indemnes. 
- La vaccination a été réalisée dans des éle- 

Iges indemnes, où les propriétaires formelle- 
ent prévenus nous l’ont demandée. Le bilan 
,t résumé dans letableau Ill. 

TABLEAU NO III 

320 

290 

133 

747 

3c 

139 

300 

460 

Les vaccinations se sont passées sans Incidents 
xi-vaccinaux sauf dans un ca, en fin 1964 à 
ajungo, où plusieurs porcs présentèrent des 
ralysies dans les jours qui suivirent. 
Cet incldent nous o contraint 0 limiter nos 

terventions, et le nombre total des vaccinations 
r aérosols a dû être diminué en 1965 DU~ WD- 
>rt à 1964. >rt à 1964. 
Une exception cependant : la région du Lac Une exception cependant : la région du Lac 
aotra (Province de Tamatave) où la maladie aotra (Province de Tamatave) où la maladie 
tntinue de sévir à l’état endémique ; plusieurs tntinue de sévir à l’état endémique ; plusieurs 
eveurs,, devant le danger permanent de conta- 
ination de leur troupeau nous demandent uns- 
mment la vaccination par aérosol qu’ils jugent 
us efficace que la vaccination sous-cutanée. 

CONCLUSIONS 

La vaccination par aérosols donne de bons 
sultats pour l’immunisation des porcelets, con- 
2 la poliomyélite du porc à Madagascar, sous 
serve que l’on utilise un virus-vaccin vivant, 
ténué par passages successifs en culture de 
Ilules épithéliales de rein de porcelet. 
Nous avons été amenés à effectuer jusqu’à 
passages pour éliminer le pouvoir pathogène 

: la souche. Mais, même à ce stade, on cons- 
te un résidu de pouvoir pathogène, qui peut 
ire apparaître une maladie clinique chez 
lelques anomaux vaccinés. Dons nos expérien- 

s, on a pu observer jusqu’à 3 cas pour 60 vac- 
lés. Dans la pratique, sur plus de 1.000 vacci- 

Retour au menu



nations, le nombre de cas s’est montré inférieur ~ II est reqrettoble que la conservotlondu VI~“S- 
à 1 p. 100. 

SI l’on tient compte de l’efficacité de /a vaccina- 
tion par aérosols, qui protège solidement un 
pourcentage très élevé d’animaux, ainsi que de 
la durée de l’immunité qui est supérieure à six 
mois, on peut la conseiller dans toutes les régions 
où la maladie demeure endémique, mettant les 
élevages en perpétuel danger. 

vacc~r dit pu être portée à un degré élevé, car 
la commodité de transport aurait été faclhtée. 
La lyophilisation entraîne une bien trop forte 
diminution des unités virulentes pour pouvofr 
être retenue. L’adjonction de produits «conser- 
voteurs >> n’a pas eu d’effets très heureux. 

Les risques de maladie post-vaccInale nous 
paraissent suffisamment faibles pour être compa- 
tibles avec de bonnes conditions d’élevage. 

Au cas où l’on doit intervenir dans un élevage 
où la maladie a déjà fait son apparition, il nous 
paraît recommandable d’utiliser l’hyaluronidase 
qui hate la diffusion du vIrus.vaccin, et permet 
d’obtenir une immunité plus précoce, dans un 
délai d’environ cinq jours. 

On pourra néanmoins compter sur une assez 
bonne résistance naturelle du virus-vaan, et 
effectuer des transports de courtedurée à la tem- 
pérature ordinaire, si l’on effectue une remise.à 
l’armoire frigorifique dès la réception, jusqu’à 
l’utilisation. 

Institut d’tlevoge et de MÉdecine v$érinoire 
des Pays tropuwx 

laboroforre Central de I’Elewge 
Tananonve. 
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Observation d’une enzootie d’Aspergillose 
chez des oisons en Haute-Volta 

par 5. TRAORE et R. GIDE1 

I’éliologie de cette enzootie. 

1. - INTRODUCTION 

Le service de la production animale en Haute- 
Volta, dont le siège est à Bobo-Dioulasso, a, entre 
outres attributions, celle de promouvoir I’éle- 
vage des animaux de basse-cour. Donscedomai- 
ne ses activités consistent à importer notamment 
des volailles de races et souches améliorées et 
à en assurer la diffusion. C’est ainsi que nous 
,avons été amenés à erwsoger l’introduction 
‘d’aes dites de Toulouse au Centre avicole de 
Bobo-Dioulosso. 

II. -CONDITIONS D’IMPORTATION 
NET DE RÉCEPTION DES OISONS AU CENTRE 

Nous nous sommes adressés à notre fovrnis- 
seur habituel qui se chargea de l’acquisition, 

du conditionnement et de l’expédition de 200 oi- 
sons (oies de Toulouse, type industriel). En fait 
les animaux qui nous ont été livrés ne répon- 
daient pas aux critères classiques de ce type, 
mais se rapprochaient plus du «type agucole ». 

Deux envois nous ont été adressés dons les 
conditions suivantes : 

L’expédition du premier lot comprenant 70 oi- 

Les oiseaux. dont l’arrivée à Bobo-Dioulasso 
était prévue pour le 17. n’ont pu être effective- 
ment réceptionnés que 24 heures plus tard, par 
suIte de difficultés techniques rencontrÉes à Nio- 
mey et à Abidjan par l’avion qui les transportait. 

Les animaux dont nous ignorons les conditions 
d’entretien au cours des escales, étaient tous en 
bonne condition au moment de leur réception et 
nous n’avons constaté ni faiblesse, ni morbidité, 
ni mortalité. Ils étalent toutefois très affamés et 
très assoiffés. 

Notons que les oisons apparemmeni âgés d’au 
moins 3 semo~nes étaient convenablement condi- 
tlonnés dans des boîtes en carton. 

Les animaux furent aussitôt placés en pouisi- 
nière (de 40,BO mz de surface). 

Le deuxième envoi a porté sur un lot de 68 su- 
jets. Les animaux expédies le 23 ~V~II, toujours 
de l’aéroport du Bourget, nous sont parvenus le 
24. Leur récepkn eut normalement lieu comme 
prévu, oucun incident n’étant Intervenu ou cours 
du voyage. Les animaux étalent en bonne s,onté 
apparente, toutefois trois d’enlre eux présen- 
taient des malformations (cyphose. déiorma- 
tion de la hanche avec boiterie, brachygnathie 
supérieure). 

sons, réalisée à partir de l’aéroport Paris-Le Les sujets manifestement plus jeunes. cor mor- 
Bourget, fut effectuée le 16 avril. / phologiquement plus petits que ceux du premier 

131 

Retour au menu



pouvaient plus se déplacer que par reptation, en lot au moment de leur réception, ne devaient 
guère avoir plus de 15 jours d’âge. 

Le lot fut placé dans une deuxième pousslnlère 
de même superficie que la première et séparée 
de celle-ci par un hall de 3 mètres de large. 

se traînani sur le bréchet, ‘gardaient au repos 
l’attitude du grand écart (photo no 2). 

Les manifestations respiratoire5 sont toujours 
restées très discrètes. Elles se limitaient à des 
entrebâillements du bec qui n’avaient lieu que 
de temps en temps (photo no 1). 

Un total de 13 sujets fut atteint : 7 succombè- 
rent naturellement ; 6 furent sacrifiés en vve 
d’effectuer des prélèvements. 

Signalons qu’aucune manifestation morbide 
n’a été observée chez les animaux du premier 
lot bien que, faute de personnel suffisant, le même 
basse-tourier ait continué à assurer le sewce 
des deux poussinières. 

Chaque poussinière comporte un parcours 
extérieur, les deux parcours étant distants de 
4 mètres. 

Les lots placés dans les mêmesconditionsd’éle- 
vage, n’avaient cependant pas de contact dlrect. 
Signalons toutefois que le même basse-tourier 
avait à s’occuper des deux poussinières. 

Le troisième envoi qui devait immédiatement 
suivre le second fut annulé, I’enzootie ayant 
éclaté entre temps. 

Notons que l’arrivée des oisons se SItue dans 
la deuxième quinzaine du mois d’avril, un des 
moments les plus chauds de l’année. C’est égale- 
ment au cours de cette pérmde que I’hygromé- 
trie s’élève progressivement (moyennes des mi- 
nimaetmaxima :21 p, 100et61,8p.l00 :minima 
et maxima absolus : 5 p. 100 au 15 ~V~II et 09 
p. 100 au 27 avril). 

III.-EPIDÉMIOLOGIE-SYMPTOMATOLOGIE 

Le 6 mai au matin, sort environ deux semaines 
après leur arrivée, nous avons dÉcouvert dans la 
poussinière du 2e lot. le cadavre d’un oison mort 
au cours de /a nuit. Dans la journée du 7. quel- 
ques cc15 de diarrhée étaient observés. Le lende- 
main, le phénomène diarrhéique devait s’ac- 
centuer avec atteinte d’un plus grand nombre 
de sujets. Les jours suivanis, nous devions noter 
l’apparition de phénomènes nerveux. Celafrappa 
d’abord un seul sujet, une semaine durant, 
ovaniqued’autres ne présentent les mêmessignes. 

La première manifestation nerveuse consista 
en une torsion du cou en 8 porté soit à gauche. 
soit à droite, mais toujours d’un seul côté du 
corps chez le même sujet (photo no 1). 

Cette torsion du cou se manifestait plusieurs 
jours durant avant d’être suivie par d’ouires 
symptômes ; parfois même, elledemeura~t le seul 
signe clinique. Cela entraînait, cher les sujets 
atteints, des difficultés d’alimentation et d’abreu- 
vement. 

Secondairement, apparaissaient des boiteries 
et une déformation de la colonne vertébrale sui- 
vies de paralysie des pattes. Les animaux, qui ne 1 ( 

IV. - DIAGNOSTIC NÉCROPSIQUE 

Tous les animaux morts ou sacrifiés furent 
l’objet d’une autopsie systématique. Les lésions 
macroscopiques constaté?5 étaient limitée5 et ne 
présentaient que peu de rapports avec les mani- 
festations cliniques observé% Elles se situaient 
en effet essentiellement au mveau des poumons 
avec attetnte soit d’un seul, soit des deux organes 
à la fois. La trachée par contre présentait un 
aspect normal. Aucune lésion macroscopique 
ne pût être décelée au niveau du cerveau et de la 
moelle épinière. 

Les lésions pulmonaire5 se préieniaieni sous 
forme de petites granulations en amas, de couleur 
rouge-vin et de la taille d’une tête d’épingle. Ces 
granulations se rencontraient plus particulière- 
ment sur la face costale du poumon aiieint.Cepen- 
dant,on n’observait ni adhérence, ni hépatisation. 
Les photos effect&-s le furent en noir et blanc 
et sont, de ce fait, d’une interprétation difficile. 
Nous avms donc renoncé à en faire état dans 
cette publication. 

En présence de ce5 lésions, nov5 avons été 
amenés à évoquer le diagnostic de suspicion 
d’AspergiIlose. 

V. - DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE 

Le tissu pulmonaire des régions Msées fut 
prélevé et, étant donné l’existence des monifes- 
tations nerveuses, on procéda également à des 
prélèvements de moelle cervicale. Toutes ces 
opérations furent effectuées de façon stérile. 
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Au laboratoire, les prélèvements firent d’a- 
bord l’objet d’un examen microscopique direct 
qui permit de mettre en évidence la présence de 
spores et de quelques filaments mycéliens dans 
les lésions pulmonaires. Des ensemencements 
du tissu pulmonaire et de la moelle furent ensuite 
effectués après broyage sur gélose Sabouraud 
glucosée + actidione, gélose Sabouraud mal- 
tosée et gélose Sabouraud dextrosée. 

Des colonies vertes et veloutées. avec touffes 
de filaments aériens cotonneux blancs. apparu- 
rent en 24 heures dans tous les milieux ense- 
mencés, Ces colonies examinées au microscope 
montrèrent qu’elles étaient constituées de nom- 
breux filaments mycéliens, de spores libres et de 
têtes aspergillaires ayant la morphologie d’as- 
pergil,us fumigotus (photo ~03). Un lapin maculé 
par voie intraveineuse avec une suspension de 
spores mourut quatre jours plus tard. 

Ces résultats nous incitèrent h confirmer le 
diagnostic d’aspergillose. 

VI. -MESURES PROPHYLACTIQUES 

Le traitement de I’aspergillose étant reconnu 
comme illusoire, aucun fongicide n’ayqnt à 
l’heure actuelle une action efficace contre Asper- 
gillus fumigatus. nous n’avons mis en ceuvre qu,e 
des mesures prophylactiques. 

Dans un premier temps, il fut procédé à 
l’isolement de tous les malades et suspects. Ainsi. 
nous pouvions suivre les manifestations et I’évo- 
lution de la maladie. Les sujets morts firent 
l’objet d’une autopsie systématique. 

Ultérieurement tous les malades et suspects 
survivants furent sacrifiés en vue des prélève- 
ments. 

Enfin des doses fortes de vitamines (Dodecavit) 
furent administrées ou reste du troupeau. 

Ces dispositions permirent à notre avis, de 
limiter l’extension de la maladie. car aucune 
manifestation morbide ne fut constatée chez 
les autres sujets. 

VII. - ETIOLOGIE 

dans nos stations depuis leur création en 1953, ni 
signalé par les agents du Service au niveau 
des élevages particuliers de la région de Bobo- 
Dioulasso, bien que des oiseaux de la même race 
aient été importés et diffusés au cours des années 
antérieures. 

Ultérieurement et après lavage et désinfection 
à la soude caustique, à la lampe à souder et au 
titanol (‘) wvis d’un badigeonnage des murs 
à la chaux vive, un lot de Leghorn et de Rhode- 
Island a été installé dans le même local. A quatre 
mois d’age, ces oiseaux n’ont présenté aucune 
manifestation d’aspergillose. 

Nous sommes donc amenés à penser que les 
oisons, ou du moins certains d’entre eux. étalent 
porteursdegermes au moment de leur introduc- 
tion dans notre élevage. Cela est d’autant plus 
oxcevable que nous savons qu’il kiste un cycle 
d’infection allant de l’adulte à l’embryon en pos- 
sant par l’intermédiaire de l’œuf à couver. 

Par ailleurs l’existence des malformations 
signalées plus haut nous incitent à penser que 
les animaux du second lot provenaient d’une 
bande plus fragileet plus prédisposée. 

D’autre part les conditions climatiques évo- 
quées précédemment ont pu jouer ,un rôle favo- 
risant dans I’étiologie de cette enzootie. 

VIII. -CONCLUSION 

II nous~a paru intéressant de rapporter cette 
observation. car c’est la première fois que 
I’aspergillose aviaire est signal& en Haute-Volta. 

Nous retiendrons l’allure particulière de cette 
enzootie, avec ses manifestations nerveuses pré- 
dominantes et l’absence presque ~ complète de 
signes respiratoires en opposition avec les 
lésions constatées. 

Quant 0 I’étlologe elle reste dans le domaine 

des hypothèses. 

Serv~e de la producfion Animale. 
Centre Murez - 0. C. C. G. E. 

Bobo-Dioulosso (Haute-Volta). 
Si l’agent causal a pu être identifié. nous en 

sommes réduits àdes hypothèses quantouxcondi- 
tiens d’introduction de cet agent dans notre éle- 
vage. Aucun cas d’aspergillose n’a été observé * LoborokSres King 0 Marseille. 
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Cliché “03. - « Spores, filaments myc6lienr et Wes orpergilloirer » 

An ouibreok ofavian Arpergillosis was reported in Upper Vol+a in young gos- 
lings imported from France.The iirwmsfanes in which Ihese b;rdr were impor- 
bd are meniionned and ihe rather peculior symptomatology of this infedion, 
which is morked by the prevolence of Ihe nervous signr, is described. Then, 

some doto are given forthe diagnoris and !he etiology of this diseare is poinfed 
au,. 

, 
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Note d’herpétologie tchadienne. 
Étude préliminaire de quelques serpents 

récoltés dans la région de Fort-Lamy 
de 1954 à 1965 

par M. GRABER 

RÉSUMÉ 

460 serpents ont été récoltés de 1954 à 1965 donr /m par+,e Nord de ,a Répu- 
blique du Tchad, appartenant 0 19 genres et à 24 espèces di%renies. 

L’auteur 6tudie particulièrement Ia r&g~on voisine du Loborato~re de Farcho 
(Fort-Lomy) où dominent : Psommophis ribiioos ribilaos (54 p, lOO>. Cousus 

rhombealus (18 p, 100). Atroctaspir woisonri (9 p, 100). Nojo hqie hoje (5 p. 100). 
NOJO nigrico!l!s (4 p. 100). Baocdon fulignosum (4 p. tOOj et Mis aretans anetons 
(1 p. 100). 

Dans cetie zone, les serpents sont rares de novembre à mai. 11s son+ beaucoup 
plus nombreux duront l’hivernage ef en arrière-saison (octobre). Chez I’hamme, 

le pourcen+age d’envenimations ophidiennes relevé en 19%1957se situe autour 
de 0,75 p. 100. 

Chez les animaux. les piq0res de serpents cousent relativement peu d’occi- 

dents morlels. sauf chez Ier poulefs. 

INTRODUCTION 1 L’enquête était suffisamment avancée, il nous 

Les serpents du Tchad sent encore très mal 
a paru intéressant de publier les résultats obte- 

connus et le territoire de la République n’a été, 
nus. étant bien entendu que la liste dont il sera 

jusqu’à maintenant, qu’incidemment prospecté. 
question ici n’est que provisoire et qu’elle devra 

Dans le rapport de la mlssion Tilho 1906.1909, 
être complété: ultérleurement. 

Pellegrin (193%) signale l’existence de certaines 
espèces : Typhlops punctatus, Python seboe, MATÉRIEL - LIEUX DE CAPTURE 

Crotophopeltis hotombera. Bifis arietans. Cerc~les 

cerostes. Echis corinatus et Airoctospis n~gro. Ces 460 serpents au total ont été examinés de 1954 

espèces ont été recueillies surtout aux confins 01965 : 

Nigero-Tchadlens. 
Plus récemment, Sœur Roussel et A. VIII~~ i 

32 en 1954 

(1965) donnent une première liste d’Ophidiens ~ 
50 en 1955 

de la région de Gounou-Gaya (Département du 1 
60 en 1956 

Moyo-Kebbi). Depuis, 1954, la Section de Para- ’ 286 en 1957 

sltologle du Laboratoire de Farcha. dans le but 9 en 1959 

d’étudier les Helminthes de reptiles. a procédé 6 en 1961 

à un certain nombre de sondages en divers 2 en 1963 
points du Territoire. 15 en 1965 
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Ils étalent originaires des régions wvantes III. - Famille des Colubridae. 
(voir carte No 1). 

Batha : 4 (Ati. point No 1) 
Ouaddai : 14(Abécher, 2 ; Oum-Chalouba, 3 : 

Am-Dam. 4 ; Guéreda, 5). 
Kanem : 7 (Bahr-el-Ghazol. 6 ; Mao.?, Nokou, 

8 : Bol, 9). 

10 Booedon juliginosum fullginosum Boié 

Nombre : 13 

CharwBaguirmi : 430 (Fort-Lamy, Ici ; Bokoro, 
11 : Bisneye. 12). 

Nord-Cameroun : 2 (Fort-Foureau, 13). 
Ennedi : 3. 

D’une façon générale. la LO~I~ étudiée s’étend 
du 12e ou 16e parallèle, de I’isohyète 600 à l’iso- 
hyète 200 : elle couvre donc deux types de cllmat 
(Sohélo-soudanien et Sahélo-saharien). 

En réalité, seule la sous-préfecture de Fort- 
Lamy o fait l’objet d’un inventaire assez complet, 
portant sur plus de 400 spécimens. Le Labora- 
toire a servi et sert encore bénévolement de 
centre de traitement pour les personnes du voi- 
slnage piquées par des serpents. II est alors facile 
de collecter le matériel qui vient parfois d’assez 
loin à la ronde (plus de 20 kilomètres). C’est 
dire q~ue la zone plate et marécageuse située à 
l’Ouest du confluent Logone-Char1 a été très 
largement inventoriée. 

LISTE DES ESPÈCES RENCONTRÉES 

1. - Famille des Typhlopidoe. 

Jyphlops puncfatus Leach. 

Nombre : 4 
Origine : Bisneye, Fort-Lamy. également Moyo- 

Kebbi (Roussel et Villiers, 1965). 

II. - Famille des Boidae. 

Origine : Fort-Lamy, également Moyo-Kebbi 
(Roussel et Villiers, 1965). 

A l’origine, un grand nombre d’espèces ont 
été incorporées dans le genre Booedon. Roux 
Estève et Guibé (1965) comparant 8. fuliginosum 
(Boié) et 5. lineoium (Duméril et Bibron) arrivent 
à la conclusion que ces deux espèces africaines 
ne peuvent être différenciées et que 5. lmeotum 
doit être mis en synonymie avec 8. fuliginosum. 

Sur les 13 spécimens examinés à Fort-Lamy. 
six d’entre eux pouvaient être rattachés à laforme 
ljneatum et les sept autres à la forme Fuliginosum. 

Mensurations et écaillure : voir tableau no 1, 

20 Philothomnus rregulorir irregularls Leach 

Nombre : 4 
Origine : Fort-Lamy, égalementMayo-Kebbi 

(Roussel et Villiers, 1965). 

30 Merzodon coronofus Schlegel. 

Nombre : 5 
Origine : Fort-Lamy. Abecher, également 

Maya-Kebbi (Roussel et Villiers, 1965). 

40 Prosymno meleogris Reinhordt. 

Nombre : 4 
Origine : Abécher ; Fort-Lamy, également 

Maya-Kebbi (Roussel et Villiers, 1965). 

50 Scophiophisolbopunctotus olbopunctaius Peter8 

Origine :’ Fort-Lamy, également Maya-Kebbi 
l (Roussel et Villiers, 1965). 

Nombre 1 1 

10 Python seboe Gmelin 
Nombre : 8 

60 Dosypeltis scobro scobro Linné 

Origine : Bol, Nokou ; Fort-Lamy ; Ouaddoï ; 
Nombre : 2 

Bokoro ; Batha, également Maya-Kebbi (Roussel 
Origine : Fort-Lamy, également Maya-Kebbl 

et Villiers, 1965). 
(Roussel e+ Villiers 1965), 

20 Eryx muelieri muellerr Boulenger 
70 Crotophopeltis hotamboeio Laurenil 

Nombre : 1 Nombre :5 

Origine : Bahr-el-Ghazal. également Mayo- Origine : Fort-Lomy ; Ati : Bisneye, également 

Kebbi (Roussel et Villiers, 1965). Maya-Kebbl (Roussel et Villiers, 1965). 

30 Eryx colubnno Linné 80 Rompi@phis oxyrhynchus Reinhardi 

Nombre : 5 Nombre : 3 
Origine : Bisneye : Abécher ; Bahr-el-Ghazol : Origine : Fort-Lamy, egalement Maya-Kebbi 

MaO. 1 (Roussel et Villiers, 1965). 

139 

Retour au menu



2+3 
2+3 
213 
2 +2 
2 +2 
2+2 
2+3 
2+3 
Zf3 
2+2 
2+3 
*+3 
2+3 
2+3 
2+3 
2+3 
2+3 

: 
I 

2+3 
2+3 

Retour au menu



90 Dromophls linedus Duméril et Bibron 

Nombre : 1 
Origine : Fort-Lamys également Maya-Kebbi 

(Rousel et Villiers, 1965). 

100 Psommophis schokari Forskal 

Nombre : 3 
Origine: Abécher; Fort-Lamy; Bahr-el-Ghazal. 
Mensurations et écaillure (un exe’mplaire) 
Mensurations : 

Longueur : 1,55 m 
Longueur de la queue : 41 cm 

Ecaillure : 

Nombre de rangs : 17 
Nombre de ventrales : 192 
Nombre de sous-caudales : 118 
Nombre de labiales supérieu- 

res : 9 
Nombredetemporales :2+2, 

110 Psommophrs sibllons sib!lons Linné 

Nombre : 22e 
Origine : Fort-Lamy ; Oum-Chalouba ; Ko- 

Ikoro.également Maya-Kebbi (Roussel etvilliers, 
1965). 

Cette couleuvre se présente sous deux formes : 

- l’une unicolore, brun olivâtre. 
- l’autre à tête brun clair, dos brun foncé 

avec deux larges bandes latérales et “ne ligne 
médiane parfois Interrompue. 

Ces deux variantes sont très classiques dans 
toute l’Afrique au Sud du Sahara. 

Mensurotlons et écaillure (voir tableau no 2). 

IV. - Famille des Elopidae. 

10 Naja hale hoJe Linné 

Nombre : 22 

Oriqine : Fort-Lamy ; Abécher. également 

! 

MayorKebbi (Roussel et Villiers, 1965).- 
Mensurations et écaillure (voir tableau no Ill). 

20 Naja melonole”co Hallowell. 

Un exemplaire recueilli par Mr. le Dr vétéri- 
naire Latour à Fort-Archambault, en 1965. 

30 Naja nlgrallis Reinhardt 

Nombre : 19 
Origine : Fort-Lamy : Fort-Foureau : Abécher. 

égalementMayo-Kebbi (Roussel etvilliers, 1965). 
Mensurations et écaillure (voir tableau “0 IV). 

V. - Famille des Viperidoe. 

10 Ca”r”s rhombeotus Lichtenstein 

Nombre : 78 
Origine : Fort-Lamy ; Bokoro ; Abécher, 

également Maya-Kebbi (Roussel et Villiers, 1965). 

Mensurations et écaillure (voir tableau no V). 

20 Bit!s orletons orietaans Merrem 

Nombre : 9 
Origine : Fort-Lamy : Fort-Foureou : Abécher: 

Ati, également Maya-Kebbi (Roussel et Villiers, 

1965). 

30 Echis corinofus Schneider 

Nombre : 7 
Origine : Abécher et Ouaddai ; Bahr-el-Gha- 

zal ; Bisneye, également Maya-Kebbl (Roussel et 
Villiers, 1965). 

Cette vipère est extrêmement fréquente dans 
l’Est du Tchad (Ouoddaï ; Ennedi : Zagahoua) 
où elle provoque des accidents mortels chaque 
année. Elle existe en abondance au Bahr-el- 
Ghazal. Elle semble beaucoup plus rare a” 
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Chari-Baguifml : dans la région de Fort-Lamy, 
elle est, jusqu’à plus ample informé, rarissime. 

40 Cerastes cerastes Linné 

Nombre : 2 
Origine : Ennedi et Bahr-el-Ghazal. 

5O Cerosfes wpero Linné 

Nombre : 1 
Origine : Tibesti. 

Ces deux serpents sont des espèces sahorien- 
ries ou sub-sahariennes. 

60 Afractospis woisonii Boulenger 

Nombre : 39 
Origine : Fort-Lamy. 

Suivant la latitude, on rencontre o.u Tchad des 
peuplements diven : 

- de type soudano-guinéen comme Causa 
rhombeofus, Philothomnus Irreguloris, Naja nigri- 
collis ; 

- de type soudanien comme Booedon fuligino- 
sum et Prosymmo meleagridis ; 

- de type sohélo-saharien comme Eryx CO/U- 
brino, Psommophis schokari ou Naja haje : 

- de type saharien comme Cerosies cerostes. 

Dans la région de Fort-Lamy, sauf en ce qui 
concerne cette dernière espèce, ces peuplements 
sont pratiquement confondus. 

IMPORTANCE RELATIVE DES ESPÈCES 

Parmi les serpents récoltés à Fort-Lamy, les 
espèces les plus communes sont dans l’ordre 
décroissant (sur 413 reptiles) : 

Psommophrr sibilans sibilons : 54 p. 100 
&~SUS rhombeoius : 18 p. 100 
Atractospis wotson~~ : 9 p. 100 
Nojo haje hop : 5 p. 100 
Nqa nrgricollrs : 4 p, 100 
Booedon j‘uliginosum : 4 p. 100 
Bill8 oriefons anetans : 1 p. 100 
Colubridés divers : 5 p. 100. 

L’importance relative des espèces dans la zone 
de Fort-Lamy est donc différente de celle donnée 
par Roussel et Villiers pour Gounou-Gaya (Mayo- 
Kebbi) où dominent sur environ 200 exemplai- 
res) : 

Echls carinatus : 15 p, 100 
Cousus rhombeoius : 15 p, 100 

Causus resmus : 15 p. 100 
Psommophis sibilans : 10 p. 100. 

RÉPARTITION DANS LE TEMPS 
DES PRINCIPALES ESPÈCES 

A. - Répartition globale annuelle. 

Les observations ont été effectuées d’octobre 
1956 à décembre 1957 sur une aire de 10 kilo- 
mètres x 10 kilomètres ayant pour sommet le 
Laboratoire de Farcha et bordée sur toute sa 
longueur par le fleuve Chari. 

308 serpents ramassés sur ce périmètre ont été 
amenés au Laboratoire selon le rythme suivant : 

Octobre 1956 : 7,8 p. 100 
Novembre 1956 : 4,5 p, 100 
Décembre 1956 : 1,7 p. 100 
Janvier 1957 : 4.8 p. 100 
Février 1957 : 2.9 p, 100 
Mars 1957 : 4,2 p. 100 
Avril 1957 : 4.8 p. 100 
Mai 1957 : 2,2 p, 100 
Juin 1957 : 8,8 p. 100 
Juillet 1957 : 12,4 p. 100 
Aout 1957 : 9,7 p. 100 
Septembre 1957 : 6,3 p. 100 
Octobre 1957 : 25.7 p, 100 
Novembre 1957 : 4.2 p. 100. 

D’une façon générale, de novembre à mai, 
les serpents sont relativement rares. Cette période 
correspond à la saison sèche. Ils ne réapparais- 
sent qu’au début de la saison des pluies. Durant 
l’hivernage (juin à octobre), ils sont assez nom- 
breux, le mois d’octobre étant le plus favorable à 
leur mise en évidence, du fait des débroussements 
liés à des travaux agricoles. 

B. - Répartition mensuelle par espèce. 

Les graphiques I et II donnent les répartitions 
mensuelles pour les cinq espèces les plus impor- 
tantes. Leur lecture indique : 

10 Psammophis sibilans se trouve constamment 
présent, les récoltes les plus fournies ayant lieu 
en octobre. 

20 Les Nojo-hoje et nigricollis se voient surtout 
de février à novembre avec un «trou »en mai. 

30 Boaedon fuliginosum est un serpent d’hiver- 

nage. 
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GRAPHIQUE no I Repartition mensuelle par espaces 

Psommophis slbilans Psommophis slbilans 

50 50 - 

T 
Causus rhombéotus Causus rhombéotus 

. . . . Boakdan fuliginosum Boakdan fuliginosum 

Nombre de serpents 
40.. 

oct NOV JOIl FW Mars Avril Mai Juin -Juil Aout sept OCi NOV 

1956 1957 
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40 II en es+ de même pour Causus rhornbeofus et 
Airoctospis qui abondent de mars-avril jusqu’en 
novembre. Ils semblent disparaître à peu près 
totalement par la suite. 

ACCIDENTS CAUSÉS PAR LES SERPENTS 

II neseraquestion ici quedes observationsfates 
dons la zone étudike. 

a) Chez l’homme, en 1956-57. sur une pope- 
lation globale évaluée à,2.000 habitants, 15 per- 
sonnes ont été soignées pour piqûres de serpents, 
ce qui représente 0,75 p. 100. Les accidents sont 
surtout le fait des Cousus et des Atraciospis. vipères 
qui fréquentent volontiers /es lieux d’habitation 
et les anfractuosités des murs. Leur morsure se 
traduit par un malaise général pouvantaller 
jusqu’à la syncope, malaise qui s’atténue peu à 
peu et par des réactions locales violentes : gon- 
flement et hémorragies au voisinage du polni 
d’inoculation avec parfoiscommeconséqvencede 
/a nkrose et de l’atrophie. 

Ont été notés également des accidents oculaires 
(conjonctivites) par projection de venin de Naja 
nigr,collis et quelques morsures de htis or~efons 
qui ont été jugulées grâce à I’admlnistratlon 
quasi immédiate du sérum correspondant. 

b) Chez les animaux, sur plus de 7.000 rumi- 
nants utilisés au Laboratoire depuis une dizaine 
d’années, quelques cas seulement peuvent être 
rapportés à des envenimations ophidiennes. Les 
accidents sont imputables wx Naja, Bitis et 
Cousus. Là encore, les signes locaux sont très 
spectaculaires : si la piqûre a lieu au boulet, 
on observe un gonflement important du membre 
avec lymphangite et des hémorragies. La peau 
se sphocèle, puis les tissus nécrosés se détachent. 
La cicatrisation est lente. Dans tous les cas, la 
mortalité est faible. 

Si legros bétail résiste assez bien. il n’en est pas 

de même des poulets qui sont, dans la région de 
Fort-Lamy, attaqués principalement par des Najo 
et des Atrociospis : ils tuent les volailles la nuit, 
au moment où elles ne peuvent se défendre. 
Dans certains élevages, la présence de Naja 
nrgricollis est une vraie calamité et les pertes sont 
relativement lourdes. Les moyens habituels de 
protection ne donnent qu’une relative sécurité. 

CONCLUSIONS 

10 Dans la partie Nord de la République du 
Tchad, 460 serpents ont été collectés de 1954 à 
1965, appartenant à 19 genres et à 24 espèces 
différentes. 

20 Dans la régIon de Fort-Lamy. les espèces 
dominantes sont : Psammophis sibilons sibrlons 
(54 p. IOO), Cousus rhombeotus (18 p. IOO), 
Atrocfospis wofsonii (9 p. 100). Nala haje hoje 
(5 p. IOO), Nojo nigricoliis (4 p. IOO), Boaedon 
fuliginosum (4 p. 100) et Bifls arietons arletans 
(1 p. 100). 

30 Toujours dans /a même zone, ‘de Novem- 
bre à mai, les serpents sont relativement rcres, 
sauf Psommophis sibilans qui est présent toute 
l’année. Les Naja, les Cousus et les Atroctospis 
sont abondants, surtout durant l’hivernage et en 
arrière-saison (octobre). 

40 Des sondages effectués en 1956.1957 autour 
du Laboratoire de Farcha permettent de fixer 
le taux d’envenimation ophidienne chez l’homme 
à environ 0.75 p. 100. 

Chez les ruminants, la mortalité par Cousus, 
Naja et Airoctospis semble faible. Par contre, les 
poulets payent un assez lourd tribut aux morsures 
des Nojo et des Afractospis. 

lnsfitui d’Elevoge ef de Médecrne vétérinaire 
des pays Iropicaux 

laboratoire de Farcho Fort-Lomy (Tchad). 
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Rev. Elev. Med. WI. Pays trop.. 1966, 19, 2 (149-162) 

Helrninthes des zébus adultes 
de la région de Maroua (Nord-Cameroun) 

par M. GRABER, R. FERNAGUT ef 0. OUMATIE 

GÉNÉRALITÉS «mayas » dont la crue est maximum de juillet 

à octobre descendent des monts de Mandara, tra- 
10 Le Pays. i versent la r>laine alluviale et vont se perdre dans 

I 
La région intéressée représente le versant ca- 

merounais de la cuvette tchadienne. Comprise 

entre le IOe et le 13e de latitude Nord et le 14e et 

le 16e de longitude est, elle est limité? 

- au Sud par la ligne de partage des eaux 

de la Bénoué 

I’immense’marécoge que constItueni les « Yaé- 

ré; »de Pouss et de Guirvldlc. Au cours de leur 

trajet, ils remplissent de nombreuses dépressions 

qui constituent autant de mares plus ou moins 

permanentes. 

Le Nord-Cameroun, surtout dans les préfec- 

tures de Maya-Dana et du Diamaré d’où est 

or~grna~re le bétail dont il va être question dans 

cet article est donc un pays bas, relativement 

humide, riche de collections d’eau de toute 

nature. Cette situation est partlculièrement favo- 

rable à la pullulation de certains vecteurs- 

moustiques et mollusques-qui ont besoin pour 

survivre d’un milieu aquatique ou semi-aquati- 

- au Nord par le lac Tchad 

- à l’Ouest par le massif montagneux du 

Mandora 

- à l’Est par le fleuve Logone. 

II s’agit d’une vaste plaine drainée tant bien 

que mal par le Logone et le Char1 qui servent 

de frontière. A l’intérieur, les cours d’eau ou 
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que permanent. La plaine est formée de sédi- 
ments d’origine quaternaire : argiles compactes 
ou- à retrait, alluvions anciennes ou récentes 
plus fertiles. 

20 Le Climat. 

Il est de type soudano-sahélien avec deux 
saisons bien tranchées: la saison sèche (d’octobre 
QU 15 avril) et la saison des pluies (d’avril à la fin 
septembre). 

La moyenne des précipitations mensuelles (en 
mm) relevées de 1948 à 1957 est la suivante : 

Janvier : 0 Juillet : 184.5 
Févirer : 0,3 Août : 236,5 
Mars : 2,7 Septembre : 151 
Avri I : 10.4 Octobre : 29,7 
Mai : 76,9 Novembre : 0 
Juin : q7,7 Décembre : 0 

Les premières pluies apparaissent en avril ; 
elles vont en s’intensifiant peu à peu en moi- 
juin. Du 2O~uin au 10 juillet, s’installe une courte 
saison sèche. Le mox!mum est atteint au cours 
des deux dernières décades d’août. 

II est bon de noter que la moyenne pluvio- 
métrique annuelle décroît en Sud-Ouest Nord- 
Est : suivant l’axe des vents dominants, cette 
diminution est de l’ordre de100 mm. 

Le degré hygrométrique wzuse de forts écarts, 
le minimum se situant autour de 8 p. 100 en 
février et le maximum (plus de 80 p, 100) en 
août+eptembre. Quant à la température, I’am- 
plitude absolue est d’environ 3% C (minimum 
100 C : maximum 450 C). Comme dans toutes 
ces rbgions. la température max~murr moyenne 
s’observe en mars-avril ; elle diminue ensuite, 

d’ordre alimentaire (concurrence des cultures 
zt des herbages, ce qui entraîne une diminution 
ks surfaces utilisées par le bétail, donc un 
déficit alimentaire), les autres d’ordre patho- 
logique. A cet égard, la lutte contre les maladies 
contagieuses est très avanc& et de grands pro- 
grès ont été réalisés. Il n’en est malheureuse- 
ment pas de même des maladies parcwtaires qui, 
par leur, incidence konomique, représentent 
le plus gros problème du Nord-Cameroun. Les 
trypanosomiases restent graves malgré une lutte 
soutenue. Quant aux Helminthiases, elles n’ont 
encore fait l’objet d’aucune étude systématique. 

Le but du’présent travail est de tenter de com- 
bler cette lacune. Pour I’lnstant. il ne sera ques- 
tion que des parasites des animaux de boucherie, 
les Helminthiases des jeunes devant être trai- 
tées ultérieurement. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Les enquêtes ont commencé en 1963 et on? été 
terminées’ l’année suivante. Les Helminthes ont 
été recueillis 0 l’autopsie de zébus adultes S~I- 
fiés à l’abattoir de Maroua. 

La région du Nord-Cameroun étant une zone 
de transhumance, plusieurs sonbages ont été 
effectués : 

- en saison des pluies (août-septembre 1963 
et 1964) où. du fait de la coupure des routes, il 
est absolument certain que le bétail examiné 
est né et a été élevé dans la région ; 

- en sason sèche (janvier-février 1964) : il 
s’agit alors en grande majorité d’akmaux venu 
du Tchad et achetés à des Nomades de passage 
ou sur les marchés de la zone sahélienne. 

passe par un minimum en août, remonte jus- 
qu’en novembre pour revenir au minimum en L’étude du parositlsme de ces deux populo- 
janvier. 

/ 
tmns bovines permet d’utiles com~waisk 

La température minimale moyenne subit des ( Au total, 409 zébus adultes ont été soumis à un 
fluctuations analogues. examen minutieux dont : 

30 Le Bétail. 

Le versant camerounas de la cuvette tcha- dwnne est peuplée d’environ 550.000 rébus, 

140 en août-septembre 1963 
115 en janvier-février 1964 

154 en août-septembre 1964 

500.000 ovins et d’un million de caprins. Les parasites ont été récoltés sur place selon 
Ce bétail est, dans l’ensemble, de quollté les techniques habituelles (Euzéby. 1958), for- 

médiocre et assez peu exploitable pour la bou- molés et expédiés cw Laboratoire de Farcha 
cherie. Pour expliquer cet état de choses, plu- (Fort-Lamy) où 111s ont été déterminés, pesés ou 
sieurs raisons peuvent être invoquées, les unes comptés. 
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HELMINTHES EN CAUSE 
LEUR LOCALISATION 

,A. - Parasiies stomacaux 

Panse. 

10 Poramphistomum microbothrium (Fischoeder 
1901). 

Ce Trématode est largement répandu er 
Afrique (Afrique du.Sud, Kenya, Angola, Congo 
Afrique de I’Ouesf). Ce n’est qu’en 1937 (Na 
mark) que Poramphistomum cerw reconnu dan! 
diverses régions d’Afrique a été rapporté sûre. 
men+ à Poromphisfomum microbolhrwm. Ce pars 
site es+ très fréquent dans la panse des animau, 
domestiques et sauvages de la cuvette tchadienne 
beaucoup moins en R. C. A. (B~ar). 

2~ Coiicophoron calicophorum (Fischoeder. 1901) 

30 Gigonfocofy/e symmeri (Nasmark, 1937) 

a été redécrit par Nasmark 0 partir de cinc 
exemplaires et d’une série de coupes sagittale 
déposés dans la collection de Loess qui I’avail 
nommé Amphisfomum gigantocotyle. Le matériel 
original avait été récolté par Symmer à l’abattoir 
du Caire sur des animaux venus du Soudan 
Nilotique. 

Le même parasite a été retrouvé dons la région 
du Maya-Kebbl (Tchad) voisine du Nord-Came- 
KN”. 

40 Sfephanopharynxcompoctus(Fischoeder.1901). 

5. compadus existe dans différents territoires 
africains (Rhodésie, Tchad). 

50 Bothrioehoron,boihriophoron (M, Braim.1892). 

5. bolhriophoron CI été décrit par Broün à partir 
de quatre exemplaires recueillis dans la panse 
d’un zébu à Tananarive (ZOO~. museum de 
Konigsberg). 

Par la suite. ce Trématode a été mis en syno- 
nymie avec Paromphlstomum cervi Gretillat (1958) 
ressuscite le genre et l’espèce, toujours à partir 
de Trématodes originaires de la grande île (lac 
Alaotra. région de Majunga...). Dinnik (Gre- 
tillat, 1958) le sig,nale à Nairobi dans le rumen 
d’un mouton et d’une chèvre. 

En 1960, B. bothriophoron est de nouveau mis 
en évidence., mois en Afrique centrale chez 
un 60s tourus (Kouri) abattu à Fort-Lamy. 

L’espèce est très abondante chez les zébus de 
la région de Maroua. La cuvette tchadienne est 

donc le troisième point d’Afrique à héberger ce 
parasite. 

60 Cormyerius spotiosus (Brades, 1898). 

Très largement réparti en Afrique au Sud du 
Sahara, ce Carmyerius est commun tant chez les 
ruminants domestiques que chez les Artiodacty- 
les sauvages (Graber et coll., 1964). 

70 Cormyerius groberl (Gretillat. 1960) 

déborde les limites du Tchad, puisqu’il a été 
revu au Congo (Gretillat, 1964) au Cameroun 
et en R. C. A. (Bouar). 

80 Cormyerius papdlatus (Gretillat, 1962). 

90 Carmyerius parvipapilloius (Gretillat, 1962). 

Considérés au début comme des parasites d’Ar- 
tiodactyles sauvages, ces deux Cormyerius son+ 
susceptibles d’infester également les ruminants 
domestiques. Pour l’instant, C. popillatus. comme 
C. porvipopillotur, sont des Trématodes de la 
cuvette tchadienne et de son rebord. 

100 Carmyerius gregorius (LO~S, 1896) 

a été vu à de nombreuses reprises, dans la panse 
des ruminants domestiques et sauvages d’Afrique 
noire. II est rare au Tchad. 

Au Nord-Cameroun, les Trématodes de la 
panse comprennent au moins dix espèces diffé- 
rentes, la plupart du temps associées par 3 ou 4. 
quelquefois plus, ce qui explhque les difficultés 
considérables que soulève la mise à jour de telles 
rollections. 

II est bon de souligner égaleme’nt la richesse 
parasitaire de la panse du zébu camerounois, 
richesse qui dépasse de loin celle du zébu tcha- 
dien et du zébu de R. C. A. (Bouar) où Porom- 
5hisfomum microboihrium est l’espèce dominante 
dans le premier cas et Cotylophoron cofylophorum 
hs le second. 

:ailleffe. 

10 Hoemoncus confortus (Rudolph!. 1803) 

20 Hoemoncos placei (Place, 1893). 

Ce sont des Trichostrongylidés fréquents dons 
oute l’Afrique centrale. 

B.,- Parasites de l’intestin grêle 

ksfodes. 

10 Moniezio expansa (Rudolphi. 1810). 
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20 Moniezro benedenr (Moniez, 1879) 

30 Thysomezio ovilla (Rivolta. 1878). 

Ces Anoplocephoiidae sont $es esp&es classi- 
ques, particulièrement abondantes dans les 
zones chaudes et sèches d’Afrique centrale. 

Némofodes. 

10 Bunostomum phlebotomum (Railliet, 1900). 

20 Cooperia punctota (Von Linstpw, 1907). 

3’~ Cooperio pectih& (Ramsom, 1907). 

‘Lh encore, il s’agit d’espèces très souvent 
rencontrées en ‘Afrique notre. 

L’existetice de ce parasite a été isignalée en 
République démocratique du Congo (Hérin et 
Coll.,1955 ; Fain et Coll..1955),au Ghana (Chod- 
nik, 1957 et 1958) et ou Soudan (Abdel Malek. 
1958) où le pourcentage d’animaux infestés 
dépasse 95 p. 100 dans les deux provinces du Nil 
Blanc et du Kordofan. Au Tchad, le taux d’in- 
festation des animaux adultes est légèrement su- 
périeur à 40 p. 100 (Graber. 1965). 

E. - Parasites du foie 

Canaux biliaires et vésicule. 

C. - Parasites du gros intestin et du cæcum 

10 Oes&phogostomum (Bos~cola) rodiofum (Rudol- 
phi, 1803). 

10 Fosciolo g&ntico (Cobbold. 1855). 

20 Dicrocoelrum hospes (Looss, 1907). 

20 Buckleyur~s globulosa (Von Linstow, 1901). 

D. - Parasites de I’appar$l v&culaire 
,, 

Trémotodes. 

Ce dicrocoelidoe vit dans les canaux biliaires 
et la vésicule du bceuf. Quelques Fxemplaires 
ont également été yetrouvés dans le duodénum 
(10 p. 100 environ). II existe actuellement de par 
le monde deux espèces de Dicrocoelium parasites 
des canwx biliaires des animaux domestiques : 

10 Schisfosomo bovrs (Sonsino, 1876). 

20 Sch&somo mofiheel (Veglia et Le Roux, 
1927). 

- D. lonceoloium (Rudolphi, 1803) en Europe. 
en Amérique et en Russie. 

Ces deux Schistosomes existent aussi dans les 
régions voisines du Tchad (Logone, Moyo-Kebbi, 
Chari-Baguirmi et’ Lac), chez les ruminants 
domestiques comme chez les ruminants sauva- 
ges. Par contre, ils paraissehi rarissime en R.C. A. 

- D. hos~es, espèce décrite pour la première 
fois par Loess en 1907 chez un bœuf du SOU&~ 
Nilotique, revue à plusieurs reprises au Ghana, 
au Nigeria et plus récemment au Tchad, en 
R. C. A. et au Congo (Graber et Oumatié, 1964 ; 
Graber. 1965). 

Schistosomo curossoni n’a pu jusqu’à mainte- 
nant être mis en évidence : le Nord-Cameroun 
semble, jusqu’à plus ample informé, se rattacher 
plutôt ,a” systéme de l’Est africain riche en 
Schistosoma bovir (région Nllotlque) qu’au sys- 
tème de l’Ouest africain où 5. curassoni tient une 
place importante. 

La schistosomiase à 5. bovis se traduit par des 
sigiws d’entérite avec souvent hémorragie au 
niveau de l’intestin, et émission de selles san- 
glantes qui peuvent en imposer pour de la Cocci- 
diose. Cette bilharziose se diffërentie donc nette- 
ment de ICI bilharziose à S. curassoni qui est plutôt 
de t$e heiatico-pulmonaire (Gretillat et Picart. 
1964). 

Divers auteurs ont signalé en Afrique noire 
la présence de Dicrocoelium lanceolofum., II 
s’agissait vraisemblablement, ou de ,Trématodes 
récoltés dans le foie d’animaux importés d’Eu- 
rope ou de confusion dans la détermination du 
parasite. Dollfus (1965). se basant sur une 
longue expérience personnelle pense que la 
« petite Douve » américano-europée,nne de fype 
D. Jonceodolotum ne vit pas en Afrique. 

Dicrocoelrum hospes. « ta petite douve afri- 
caine », est en Afrique centrale la seule espèce 
connue au-dessous du ll=parallèle, tant chez le 
boeuf que chez le mouton. Les caractères mor- 
phologiques comparés d’exemplaires de D. lon- 
ceolotom et de D. hospes ne laissent subsister aucun 
doute quant à I’identitb réelle du second parasite. 

Tissu hépatique. 10 Onchocerca armilloto (Railliet et Henry, 1909) 
est une filoire banale de la crosse de l’aorte. 10 Echinococcus polymorphus (Di&ng). 
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MUSCIB. 

10 Cyshcercus bovis (Cobbold, 1866). 

Ligament cervical. 

20 Onchocerca gutturosa (Neumann, 1910). 

La présen& de ce parasite a été notée en 
République démocratique du Congo (Fain et 
Coll., 1955) en R. C.A. (Grober, 1961) et CU 
Tchad (Graber, 1965). 

G.-Parasites de la cavité péritonéale 

10 Ari~onema lobiato-popilloso (Perronclto, 1882). 

POURCENTAGES ‘D’INFESTATION - VARIA- 

TION DU PARASITISME EN FONCTION DE 

LA SAiSON ET DE L’ORIGINE DES ANI- 

MAUX SACRIFIÉS 

A. -Taux d’infestation (Tableau 1) 

Commentaires 

(I) T&e espèces parasite5 différentes ont 

é:é observées cher le zébu adulte de la région 
de Maroua. 

b) Ce qui frappe de prime abord, c’est le pour- 
ceniage élevé d’animaux atteints. La compa- 
rason entre les pourcentages relevés dans les 

territoires voisins sur des animaux de même 
âge donne les résultats suivants (Tableau II) : 

Globalement,lestauxd’infestation des zébus du 
Nord-Cameroun sont intermédiaire5 entre ceux 
(élevés) de Bouar et ceux (relativement faibles) 
du Tchad, en ce qui concerne D. hospes, F. gigon- 
iico, les Pormphistom!doe de la panse, C. bovis, 0. 
phlebotomum et Hoenioncus coniortus. 

Ils dépassent nettement les pourcentages des 
p~y5 voisins en matière de Gostroihylocldae, 
5. bovis, Cooperio et diverses Filaires (A. lob&- 
papilloso et 0. guiturosa). 

Seuls, les Anoplocepholidae de I’lntestin sont 
beaucoup moins bien représentés qu’ils ne le 

sont au Tchad. 

c) Au Nord-Cameroun domine donc un para- 
sitisme à base Te prémotodes : Çosciolo gfgon- 

F. - Parasites des muscles et des ligaments tico i X 21. Dicrocoelium hosoes (X 45). Param- 
phist&doe’iX 2) et Gostrothyiocidoe (x4) de la 
panse, Schistosomes (=), 

- L’incidence du Téniasis ‘est limité (trois 
fois moins). 

- L’importance des Nématodes intestinaux 
(sauf pour Cooperio et Hoemoncus) est assezfaalble. 

- Les Fllarioses, sans jouer un rôle essentiel, 
sont fort nombreuses. 

d) « Grosso modo », le schéma général iracé 
pour les bovin? du Tchad se retrouk au Came- 
roun, mais le parasitisme va en s’amplifiant : 
les espèces, sans être beaucoup plus nombreu5es. 
sontplus largement répandues et le5 infestaiions 
sont presque toujours fortes, si,non massives par 
animal, par exemple, 900 grammes de Carmye- 
rius et 500 grammes de Thysomerra wil,lo). 

6. - Variations du parasitisme en fonction 

de la saison et de l’origine des animaux 

autopsiés (Tableau Ill) 

Cqmmentoires 

Le parasitisme global, Tell qu’il a été envisagé 
dans le paragraphe précédent subit des varia- 
tionsqui tiennent : 

0) à la saison : le fait est particulièrement pro- 
bant pour Haemoncus confortus qui disparaît 
presque complètement en sai,son sèche, mais 
touche plus de 50 p. 100 des animaux en saison 
des pluies ; 

b) à l’origine des animaux. 

Comme il a été dit plus haut, les rébus abattus 
en janvier-février viennent pour 80 p, 100 envi- 
ron du Tch’ad. Ils descendent des mar’chés du 
Nord par petites étapes et séjournent quelque 
temps au Maya-Kebbi ou au Nord-Cameroun 
avant d’être tués à Maroua. Pendant leurs dépla- 
céments, il5 auront toutes chapes -comme 
c’est à peu près le règle pour le bétail africain 
en cours de commerwllsation T de s’infes- 
ter largement par Poromphrstomum. Cormyerius. 

Sch~stosomo ou ~Cyst~cercus, ce qui explique pour- 
quoi les iourcEntage5 d’infestati& observés ‘à 
Maroua sont bien plus élevés que dans les zones 
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sahéliennes d’élevage dont beaucoupd’animaux 
sont originaires. Les collections d’eau. les mares 

100 à 1% : 13 animaux 
150à200: 8 - 

permanentes situées le long des «routes du 
bétail » semblent responsables de cet état de 
choses (Graber et Thomé, 1964). 

Par contre, le bétail de saison des pluies est né 
et a grandi dans la région deMarouo. Leparasi- 
tisme dont il eit atteint est un parasitisme autoch- 
tone présentant les caractéristiques signalées 
plus haut. Sont graves : la Dicrocoeliose, la 
Distomatose, les Paramphistomoses (Poromphis- 
tomidoe et Gostroihylocidae). la Schistosomiase, 
certaines Trichostrongyloses et les Filarioses. 

c) L9 Ladrerie bovine est due à la présence 
dans les muscles et dans divers organes de 
Cysficercus bovis. Elle frappe 21 p. 100 du bétail 
local, taux bien supérieur à la moyenne du 
Tchad. 

Les localisations changent quelque peu : ainsi 
les Cysticerques se trouvent, dans 13 p. 100 des 
cas, dans I’œsophage, ce qui est rarissime au 
Tchad. 

Langue : 29 CEsophage : 8 
Cceur : 25 Diaphragme : 2 
Cuisse : 14 Foie :l 
Psoas : 9 Généralisée : 1 

Le nombre de Cysticerques est sujet à d’amples 
fluctuations : 

Un Cysticerque : 30 anomaux 
DEUX :12 - 

Trois :9 - 

Quatre :5 - 
Cinq :2 - 
Six - :l - 
sept - :l - 
Huit :l - 
DOUïY :l - 

Par ailleurs, les parasites sont viwnts dans les 
deux tiers des ca, proportion voisine de celle du 
Tchad. 

d) Dicrocoelium hospes mérite de retenir un peu 
plus l’attention : sur les 188 bovins purement 
camerounais atteints, ont été recueillis 9.412 Di- 
crocoeiium, soit en moyenne 50 par animal, 
27d’entre eux (14,3 p. 100) présentaient plus de 
100 Dicrocoelium hospes dans les canwx biliaires, 
la vésicule et le duodénum : 

67, soit 47,8 p, 100. Elles sont : 

10 à deux éléments : 33 (49,2 p. 100). 

La plus fréquente est de type D. hospes + F. 
, yigoniico (22 ca5 sur 33) ; 

20 à trois éléments : 17 (25.2 p. 100). 

l! 
Dominent les associations par D. hospes + F. 

ligontico + P. microbothrlvm ou’ C. spof~osus ; 

l( 3O à quatre éléments : 8 (12 p. 100). 

font le modèle est D. hospes + S. compocfus 
+ F. gigontico + C. spofiows ; 

40 à cinq éléments : 6 (8,8 p. 100). 

l ’ 
Type : D. hospes + P. microbofhrium + C. spo- 

tiosus + 5. compactus 4. B. boihriophoron ; 

50 à six éléments : 3 (4,8 p. 100). 

200 à 250 : 4 - 
300 : 1 animal 
530 : 1 - 

II est encore trop tôt de dire à partir de com- 
oien d’individus le Trématode est pathogène. Les 
investigations se poursuivent. 

LES ASSOCIATIONS PARASITAIRES 

Sur 140 animaux autopsiés en 1963, il CI été 
xssible de dénombrer : 

A. -Associations de Trématodes 

B. -Associations de Trématodes, de C&odes 
et de Né,motodes(l36des 14Oanimouxexominés) 

10 à deux éléments : 12, soit 8,7 p. 100; 

20 à trois éléments : 33, So(t 24,2 p. 100, 

Types : 

F. gigon@ + H. contortus + A. lobioto-papil- 
‘osa 

D. hospes + 5. bous f  0. gutiuroso 
D. hospes + C. bovis + C. Spofiosus.: 

30 à quatre éléments : 31, soit 22,7 p, 100. 

Types : 

D. hospes + F. gigontica + 0. armillata + 0. 
gutturoso 
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D. hospes + F. gigontico + S. bovis + B. radio- ~ pathcgènes ,et dangereuses pour la santé de 
tum ; l’animal (F. giqontrco. C. Spoliosus. 5. bovis. 

40 à cinq éléments : 27, soit 19,8 p. 100. 

Types : 

F. gigontlco + C. spatiosus + 8. compactus + 
H. contorfus + 0. gutturoso 

D. hospes + F. gigonfico + J. ovillo + C. bovis 
+ 0. guffuroso 

D. hospes + F. giganfrco + 8. bovis + H. con- 
tortus + 0. guituroso ; 

5O à six éléments : 24, soit 17.6 p. 100, 

Types : 

D. hospes + F. gigontico + 5. bovrs + H. con- 
torfus + C. pectinota + A. lobiofo-poplllosa 

D. hospes + F. gigantlca + 5. compocfus + 
H. contortus + C. punctaia + 0. guiturosa ; 

60 à sept éléments : 5, soit 3.6 p. 100. 

Type : 

D. hospes + F. gigontico + 5. compactus + B. 
bothriophoron + P. mlcrobothrium + C. spofiosus 
+ 0. guffvroso ; 

70 à huit éléments : 2, soit 1,7 p, 100. 

Type : D. hospes + 5. compoctus + C. spoiiosus 
+ B. boihriophoron + M. exponsa + H. confortus 
+ 0. gutturosa + 0. ormillolo ; 

80 à neuf éléments : 2, soit 1,7 p. 100. 

Type : 

D. hospes + 8. compactus + C. spatlosus + B. 
bothriophoron + P. microbothrium + C. bovis + 
0. gufturoso + 0. ormillofo + C. pectmota. 

C’est la première fois que des ossoclai~ons 
à sept, huit et neuf éléments sont observées en 
Afrique centrale chez le zébu. 

C. - Les associations entre Helminthes sont 
donc particulièrement amples et nombreuses 
chez les animaux de la région de Maroua, beau- 
coup plus en tous cas que chez les anomaux des 
zones sahéliennes où les associations par 4 et 
5 espèces différentes représentent un grand 
maximum. 

En outre, les Helmlnthes qui entrent dans la 
constit$on de l’association parasitaire elle- 
même sont souvent des espèces qui, proses sépa- 
rément, sont connues pour être passablement 

Bosicolo ridi&&.). E n association, leurs effets 
nocifs se conjuguent et c’est ce qui pourrait expli- 
quer - en grande partie - les pertes enregis- 
trées. le mauvais état général et la maigreur 
des animaux de boucherie du Nord-Cameroun. 

CONCLUSIONS 

10 Une enquête menée à l’abattoir de Maroua 
(Nord-Camerotin) et portant sur 409 animaux 
de boucherie adultes a permis de mettre en 
évidence une faune parasitaIre interne d’une 
grande richesse et d’une extraordinaire com- 
plexité. 

Les auiopsies ont été effectuées en janvier- 
février 1964, époque où les animaux d’importa- 
iion originaires des zones sahéliennes de la 
République du Tchad dominent et en août- 
septembre 1963-64 où il ne s’agit que de bétail 
au@chtone. 

20’ Chez le zébu local, 30 espèces différentes 
ont été recueillies. Les mieux représentées sont : 
Dlcrocoelium hospes (61.3 p. 100). Fosciolo gigon- 
~KO (31,3 p. IOO), divers Poromphistormdoe de la 
panse (52 p. 100). cinq Cormyerius (35,3 p. 100). 
Schistosomo bovis (28,8 p. 100). Cysticercur bows 
(21 p. 100). de nombreux Jmhosfrongylidae 
(Hoemoncus contortus, 52 p. 100 ; Cooperio pecii- 
nota et Cooperio punctoio. 21 p. 100) et des Filaires 
(Ariionemo labiato-popilloso, 29,5 p. 100 ; Oncho- 
cerco ormiiloto, 29,5 p, 100 : Onchocerco guiiu- 
mm, 43,2 p. 100). 

Le parasitisme par CEsophagostomes ei Bunos- 
tomes semble assez modéré. L’incidence du 
Téniasis est négligeable, 

30 Les résultats de l’enquête indiquent égale- 
ment que les zébus originaires de la République 
du Tchad et abattus 0 Maroua sont beaucoup 
plus atteints que dans leur pays d’origine (zones 
sahéliennes) : les méthodes africaines tradition- 
nelles de commercialisation du bétail et les longs 
déplacements qu’il faut dans le sens Nord-Sud 
sont sans doute à l’origine de cet état de choses. 

40 Lacomparaison enire les taux moyens d’in- 
festation du bétail au Tchad, en R. C. A. (B~ar) 
et à Maroua montre que. dans cette région, le 
parositlsme occupe une position intermédiaire. 
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Plus on descend vers les zones humides (Isohyètes 
750 à1.500 mm), plus les infestations parasitaires 
sont fortes et nombreuses. 

50 Au Nord-Cameroun, les associations entre 
Helminthes sont une règle quasi constante. Elles 
sont graves parce qu’elles mettent en jeu sou- 

vent six, huit et même neuf espèces différentes 
dont l’action pathogène individuelle est tenue 
pour sérieuse - tout au moins pour certaines 
d’entre elles. 

Les associations compliquent singulièrement la 
prophylaxie à mettre en ceuvre. 

SUMMARY 

Helminthr ofadultzebur in the Marouo areo (Nort-Cameroonr) 

A survey mzde ai lhe Moroua oboiioir in North Camer~ons on 409 beef 
coiile onimoIs bas g~ven evidence in the native stock of 30 different helminthr 
species. The mosi common are: Dicrocoeiium hospes (61,3 p. lOO),Fascioia giganlica 
(31,3 p, 100) swerol Omentum paramphisromidae (52 p. IOO), five cormyerius (35,3 
p. 100). Schisiosomo bovis (28,B p. 100). Cysiicercus bovik (21 p. 100) numerour 
strongyllidoe (Haemoncus confotius 52 p. 100, Cooperio peciinofo, Cooperio punc- 
tofo 21 p. 100) and filariae (Arlionkw iab!aio papiliosa 29.5 p. 100) : Onchocerco 
ormill& 29,5 p. 100, Onchocerca guiiuroso 43,2 p. 700). Pararitic condition due 
10 Oeraphagoslomum rodiofum. B~nosiomum phleboiomum ond Ihe greal intestinal 
cesiodes seems rather moderate. 

These worm are ossocioted together in most coses. ond these associations 
are hormful because ihey pu1 together oAen up io 9 rpecier among which some 
are highiy pathogenic. 

ihe adthors compare the incidence of porasiiirm in the odult : North Came- 
zoom zebu ond Ihe globoi incidence in +he zebus of Chad ond Centrofricon 
Republic (Bouar). They poim out al a noticeable increase ofthe infesiaiian ratio 
when onima1s fram the sahel zones (rains 300 +o 500 m/m) go down +o moister 
zones (rains 800-900 mm) to be sloughtered. 

REEUMEN 

Una e,,cuezta hecha en el matadero de Morua (No& Comeron) concer- 
niendo a 409 mimoles de carnicerio permitla demostrar en el gonade aui6ctono 
30 diierenter espec~es de heimintos enire 10s cualer se naton : 

Dicrocoelium harpes (61,3 par 100). 
Foscmio gigaotico (31,3 par 100). 
Algunor Poramfistomidoe de lo barriga (52 por100). 
Cinco Corrnyeiius (353 par 100). 
Schislosamo bows (28,8 par 100). 
Cysiicercus bovis (24 par 100). 

Y fllorios Ariiooemo iabiafo-papilima (29.5 par 100). 
Onchoceico ormi!,oio (29,5 par 100). 
ondlocerco g”lf”;osa (43.2 par 100). 
El parasiiismo con Oesophagoslomum rodioium, Buouor~omum phieotombny lx 

grandes céstodos del intestino delgado parece poca imporionie. 

Los oumres comparan el paroritisma del cebu adulla del nprfe-cameron con el 
global de 10s cebus del Chad y de là Repubiica centroofricana (Ba~r) Notan 
un neio crecimiento del termina medio de infestaiion de lx &males de las 
LO~~S zohelianas (lluvias 300-500 mm) cubndo bojan hocio regionesmos hume 
das (i!uvias 600-900 mm) para 10 maionza. 
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Influence de quelques corps chimiques 
sur la survie « in vitro » 

de Trybanosoma ,‘evansi 

,II. - Déchets des mktabolismes protidique et glucidique 
Subtances de détoxicatiori. 

par J. BALIS 

Avec la colloborofion technique de Madame FORT 

Après une série de transformatmns enryma- 
tiques, les grosses molécules protéiques et glu- 
cidiques sont finalement réduites à l’état de 
corps chimiques relativement simples. Ces der- 
niers vont pouvoir traverser la barrière intestl- 
nale et constituer la matière première nécessaire 
aux multiples synthèses organiques dont les 
êtres vivants sont le siège. 

Ces substances ne sont pas toujours directement 
assimilées mais, avant de falre partie intégrante 
des tissus, subissent des modifications profondes 
telles qvedésaminations. transominations, décor- 
boxylatlons, etc... 

Les glucides sont le plus souvent utilisés comme 
source d’énergie ; cette dernière est libérée par 
paliers successifs avec chaque fois formation 
de corps chimiques plus simples mais moins éner- 
gétiques, aboutissant en fin de compte à de mul- 
tiples déchets que le sang véhicule vers les voies 
naturelles d’élimination. 
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Cependant certains corps tels que l’ammonia- 
que. sont dangereux et doivent au préalable 
subir des transformations destinées à les détoxi- 
fier. On attribue au foie un rôle prépondérant 
pour ce travail : c’est ainsi qu’à son niveau ont 
lieu les synthès& de l’acide urique et de l’urée. 
II y  a cependant une exception : celle de l’acide 
hippurique. qui s’élabore principalement dans 
le rein et très accessoirement dans le foie. 

Jryponosomo evons~, que l’on trouve dans lesang 
est ainsi en contact permanent avec ces sub- 
stances et l’objet de notre travail est d’étudier 
l’action de quelques-unes d’entre elles ou de leurs 
dérivées sur la surw « in vitro » du parasite. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La technique utilisée et le mode opératoire 
ont été exposés en détails au cours d’une précé- 
dente publication (4). Nous nous bornerons 
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donc 0 rappeler que I’expérimentarlon CI été 
effectuée sur milieux diphasiques, en tubes à 
essais, avec comme phase solide de la gélose à 
2 p. 100 servant de support au corps étudié. La 
phase liquide contient 10 p, 100 de sang de che- 
val, du glucose, un mélange de phosphates de 
potassium destiné à maintenir le pH 0 7,4 et 
enfin de l’eau distillée. Elle est toujours ense- 
mencée en une seule fois puis répartie à raison 
de 2 ml environ par tube. 

Aorès une Incubation de vinat heures à 250. 

Benzoate de sodium 
Urée 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats ne sont pas aussi nets que ceux 
obtenus au cours de travaux antérieurs et déjà 
exposés dans une précédente publication (4), 

10 Déchets du métabolisme protidique etsubstan- 
ces dérivées : 

on kcolte le milieu liquide correspondant à 1, ! 
substance étudiée et on effectue une numération , 

i’adénme es+ favorable 0 la dose de 0,l mg 

àes trypanosomes, dont on compare le résultat 
à celui fourni par une série témoin. 

Au total, nous avons expérimenté 27 corps 
chimiques que l’on peut classer de la façon sui- 
vante : 

par ml de milieu: mais à 1 mg par ml, une toxicité 
non négligeableapparaît. Eneffet,pour15.000pa- 
rasites par mil~im$tre cube en début d’expé- 
rience, nous avons obtenu après 20 heures les 
résultats suivants : 

10 Déchets du métabolisme protidlque et sub- 
stances d&Vvées : 

Acide urique 
Adénine 
Alloxane 
Ammoniaque 
Chlorure d’ammonium 
Colamine 
Créatinine 
Guanine 
Hydroxylamne 
Sels biliaires 
Urate de sodium 
Xanthine 

2n Substances intermediaires du métabolisme 
glucidique : 

Aude alpha céroglutarique 
- citrique 
- fumorique 
- lactique 
- maiique 
- oxalique 
- oxaloacétique 
- pyruvique 

Anhydride carbonique 

30 Substances de détoxicotion et corps chimiques 
composants ou voisins : 

Acide benzoïque 
- hippurique 
- métaminobenzoïque 
- paraminobenzoique 

Témoin 3.400 
1 mg/ml ‘. 2.400 
0,l mgjml 6.900 

BONÉ et STEINERT (5) ont montré que I’adé- 
nine libre était rapidement incorporée par 
Jrypanosamo mego du crapaud africain Bufo 
réguloris. Ce parasite est en effet in:apable de 
réaliser la synthèse du noyau purine. II n’y a donc 
rien d’étonnant à ce que Jryponosoma evonsi 
utilise ce corps puisque son pouvoir général 
de synthèse est beaucoup plus faible que celu 
de Jrypanomo mego. 

Enfin, d’après quelques auteurs, AGOSIN et 
“on BRAND (l), tjEWITT GUMBLE, WALLACE 
et WILLIAMS (IO), I’adénine peut interférer avec 
la puromycine et bloquer son action Vypanocide. 

La guanine, proche parente de I’adhnine, 
s’est révélée,,par contre pratiquement inactive : 
tout au plus, peut-on noier une légère toxicité 
à /a dose de 1 mg/ml. L’acide urique, que l’on 
peut considérer comme le terme de l’oxydation 
des dérivés puriques, n’a aucune influence sur 
la, survie « in vitro SS de Jryponosomo evonsi. 
Les résultats n’ont pas été meilleurs en essayant 
d’en augmenter la solubi!ité par addition de 
phosphates mono et bipotassiques ou en utilisant 
son sel de sodium. 

La xanthine, très voisine chimiquement de 
l’acide urique. puisqu’elle n’en diffère que par 
l’absence d’un oxydrile, est kgalement Inaciive. 

L’ammoniaque paraît être légèrement favo- 

rable 0 des doses inférleures àO,l mg/ml mais il 
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est par contre franchement toxique dès que l’on favorable.,Or un simple traitement par le vide 
atteint 1 mg/ml. Ceci est à rapprocher de l’effet ! détoxifiait la solution. II suffisait de 0.03 mg de 
de la colamine (4) et de I’hydroxylamine (3) bien ’ gaz carbonique par ml de milieu DOUT +uer raDi- 
que pour cette dernière substance, l’action -favo- 
rable provient surtout à notre avis, d’une élimi- 
nation de l’acide pyruvique par combinaison 
chimique. La colamine ne s’y combine pas mais, 
provenant de la sérine par décarboxylation. 
possède également un groupement NH2 qui lui 
confère de fortes propriétés basiques. 

Il est assez curieux que le chlorure d’ammo- 
nium se soit révélé sans intérêt dans “os expéri- 
mentations et il semble que l’activité des groupe- 
ments azotés décroisse en même temps qu’aug- 
mente le nombre d’atomes d’hydrogène ratta- 
ch&s à l’azote. Les résultats obtenus avec la créa- 
tinine furent inconstants et, bien qu’en moyenne 
légèrement favorables, ne peuvent être pris en 
considérailon. 

dement Trypanokno evansi. Ces ‘résultats, bien 
que plusieurs fois contrôlés, paraissent surpre- 
nants car le #sang circulant contient une notable 
proportion d’anhydride carbonique “on combi- 
né. D’au@ part, dans des experiences anté- 
rieures “on publiées, le mélange bicarbonate 
de sodium + acide tartrique ne s’0iait pas 
montré spécialement défavorable. 

30 Substances de~dbtoxication et corps chimiques 
composants ou voisins : 

L’acide hippurique, doni la synthèse s’effectue 
surtout au niveau du rein, est un corps très peu 
soluble dans l’eau: II permet l’élimination de 
l’acide benzoïque par combinaison avec le gly- 
COCOlIe. 

Signalons enfin que les sels bilaires (mélange 
de taurocholate et glycocholate de sodium) sont 
nettement toxiques aux concentrations de 1 mg 
et 0,l mg par ml de milieu. 

20 Substances interm&diaires du métabolisme 
glucidlque : 

L’influence de la plupart de ces corps a déjà 
été étudiée (2), Rappelons qu’ils sont presque 

Son activité douteuse sur Jryponosomo evonsi 

nous a amenés à essayer ses composants et spé- 
cialement l’acide benzoïque. Ce corps assez 
peu soluble dans l’eau, s’est révélé intéressant 
par son action favorable et remarquablement 
constante. La dose de 1 mg par ml est la meilleure 
et elle nous a procuré dans presque toutes “os 
expériences une survie double de celle observée 

fous toxiques et dans l’ordre décroissanf suivant : ; dans les tubes témol”s. 
acides pyruvique, alpha céioglutarique, oxoloa- Le benzoate,de sodium donne également de 

cétique, lactique, molique, succinique, fuma- nets résultats mais sensiblement inférieurs. 

rique, citrique et oxalique. L’influence défa- HARVEY (9) ,pe”se qu’il exisfe dans le plasma 

vorable des deux derniers est très faible et leurs un acide faible, dialysable, n’appartenant pas au 

sels de sodium peuvent être employés comme 
onticoagulanis, spécialement I’oxalate. 

1 cycle de l’acide tricorboxyhque et qui serait res- 
/ ponsabie d’une augmentation du quotient respi- 

Une place spéciale doit êtrefaiteàl’onhydride 1 i rotoire de Tryponosomo hippwm. II y  a peut-êire 

carbonique qui est avec l’eau, le terme du méta- un rapprochement 0 établir avec l’acide benzoï- 

bolwne glucidique. Ce gaz, assez soluble dans les ~ que, 
liquides biologiques, provient également de la 1 Nous devons signaler également que Mode- 

décarboxylotlon de divers acides aminés et de la ) 

combustion des lipides. 

moiselle ,FROMENTlN (7) (8) a conrtaté’qu’m 
i YIVO, I’aclde sakyhque. ne différant de l’acide 

C’est accidentellement, en préparant de I’hy- j benzoïque que par un oxydrile suppl&mentaire, 

droxylamine, que nous avons éié amenés à pen- ) exhalte la parasitémie à Tryponosomo gambiense 

ser que l’anhydride carbonique était toxique i chez le rat blanc. 
pour Trypanosome evonsi. En effet, afin d’éliminer ) Les acides para ei méta aminobenrolques ne 
{‘ion SO4du sulfate d’hydroxylamine. nous avons ) “ous ont donné aucun résulklt intéressant. La 

traité ce corps par du carbonate de baryum en simple présence d’un groupement aminé suffit 

excès. Après 24 heures de contact, le liquide tïl- donc à retirer ioute activité à l’acide benzoïque. 

tré était dépourvu d’ion SO’. C’est alors que WILLIAMSON et LOURIE (15) ont cependant 
l’expérimentalion nous a montré qu’il était observé que l’acide para aminobenzoïque pou- 
toxique aux doses pour lesquelles il devait être vait interférer « in vitro » et « in vive » avec 
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l’activité tryponocide de I’aclde gamma (p. arsé- 
nophényl) butyrique. Par contre, pour SEN, 
DUTTA et RAY (Il), l’acide para aminobenzoï- 
que, n’influence nullement la parasistémie à 
Trypanosoma evansi chez le rat. 

L’urée a fait l’objet de plusieurs travaux : 
FRENCH (6) signala en 1938 que la teneur du 
sang en urée n’était pas modifiée par l’infection 
à Tryponasonx congolense et Trypanosoma brucei 
du boeuf et du mouion. 

Plus récemment, une série d’études fort inté- 
ressantes a été entreprise par M. STEINERT, 
G. STEINERT et G. 1. BONE (12) (13) (14). Ces 
auteurs ont mis en évidence le rôle très important 
joué par l’urée sur Tryeonosoma mego ; ils ont 

insisté sur le fait que ce corps était capable d’in- 
duire latransformallon de la formecrilhidia en 
forme trypanosome. 

Cet effet ne pouvait évidemment pas ze mani- 

fester sur Tryponasoma evansi pusque ce flagellé 
ne présente jamais de formes criihidiennes. 

Les résultats que nous avons obtenus avec 
l’urée ont été négatifs, même dti point de vue 
toxicité, cette dernière n’apparaissantfaiblement 
qu’à la dose de 10 mg par ml de milieu. 

CONCLUSION 

Outre des corps tels que I’hydroxylamine et 
la colamine, déjà étudiés dans d’autres publica- 
tions (3) (4), ce travail nou5 a permis d’ajouter à 
la liste des substances favorables à Tryponosoma 
evons~, I’adénine et l’acide benzoïque. Par conire, 
se sont montrés toxiques, les sels biliaires et 
sous ceriames réserves. l’anhydride carbonique. 
Ce dernier es+ susceptible de prendre naissance 
dons les milieux de survie usuels et son accurnu- 
latlon contribuerait à provoquer la ‘mort des 

flagellés. 

In thir work fhe outhor studies « in vitro » behowmr of Trypamosomo WoOsi 
wirh 27 chetiical substances : proiidic and glucidic metabolirms worier, ond 
detoxicoiion substances prerenf in the circulaiing blood 

Hydroxyiomin, Calomin, Adenin and benzoic ocid,ore favouroble for irqpo- 

oosomu evoosi, but bihory solk ond carbonic dioxide are ioxic. 

En esie trobajo el aufor estudi6 el campar+arse « in ,vi+ro » de Tryponosama 
evonsi con 27 compuestos quimicos : Mermor de 10s metaboiismos protidicos 

y glucidicos, asi como suslancias de destoxicacion presen+er en la sangre cir- 
culanie. 

‘La hidroxilamino, la calamina, la adenina y e! acide benroico fovorecen ,a 
Tiyponosomo ewnsi. 

En combia, Ix soles biliarer y el anhidrido carbonico son toxicos. 
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Rev. Eh. A@d. Vet. Pays trop.. 1966. 19, 2 (169-212). 

Les, Glossines vectrices des Trypanosomiases 
au Tchad 

par J. GRUVEL 

RÉSUMÉ 

Les Trypanosomiases, humaInes ou animales, ainsi que !&rs principaux wc- 
teurs, les Glossines, n’ont cesse de prkoccuper les Médecins et VWrinaires 
depuis leur présence ou Tchad, dès le debut du’riécle. 

- L’&ude de cette imporlonte question des Glossines ,vectrices des Trypo- 
nosomioses au Tchad se présente sous !a forme d’une mise ou point et com- 
prend quatre parties. 

- La prermkre examine l’importance des Tryponoromioses au Tchad et 
expose I’hiskrique des recherches sur ce sujet. 

- La deuxikme est enf$èremen+ consacrée aux Glass,ines. Elle indique tout 
d’abord les acquisitions d’enquêtes anciennes’4 la progression faite dons la 
connaissance de leur répartiiion jusqu’en 1960. Ensuite.elle donne ies r&ul+a+s 
des prospections effectuées depuis 1962 et consacrées à l’étude de la distribution 
des espèces rencontrées OU Tchad. 

La réparhtion de chacune des trais espèces tchadiennes GI. tach!noides W. 
GI. fuscipes fuscipes N., GI. marsilons submors~tans N., es+ égolhent précis&. 

- La troisième indique les principales remarqueskologiques faites ou cours 
des prospections qui, dons une certaine mesure. peuvent expliquer 10 r@arti- 
tien actuelle des Glossines. 

- 17 Cartes. dont une g&&role hors texte. 3 tableaux, 2 schknas. 8 photos 
ei 16 réf&rences bibllogrophiques complètent ce++e elude des Glownes ou 
Tchad. 

1. -,GÉNÉRALITÉS 

10 Importance des Trypanosomiases. 

a) Imporfonce historique. 

Les Trypanosomiases rencontrées en Afrique 
tropicale sont des affections parasitaires comp- 
tant parmi les plus grwes et les plus répandues 
des maladies de ces régions. 

Elles y  sont connues certainement depuis l’An% 
quité. On savait alors que dans diverses parties 
de ce continent et à certaines saisons. le bétail 
&ait tué par des piqures «empoisonnées » de 
mouches qui pouvaient ainsi rendre l’élevage 

impossible. Cette constatation faite constamment 
depuis l’historien et géographe grec AGATHAR- 
CHIDE (150 ans avant Jésus-Chrisi) conserve 
encore aujourd’hui toute sa valeur. Ces mouches 
«empoisonnées », ces « mouches qui tuent » 
comme l’on dit dans certains villages de brousse 
auraient enrayé la poussée vers le Sud des 
Mahométans et constituent encore w XXe siècle 
l’un des obstacles principaux à l’extension de 
l’élevage en Afrique. 

Avec le Paludisme chez I’Homme. ,Ia Peste 
bovine ei la Péripneumonie chez les animaux.Jes 
Trypanosomiases constituent en Afrique des ma- 
ladies de premier intérêt. l 
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En 1929, le Docteur Vétérinaire MALBRANT LEBOEUF-ROUBAUD, A cette époque. la fron- 
résume ainsi l’importance des Trypanosomiases : 

« Les problème5 que ces affections ont posés 
« et posent encore à l’Afrique et notamment au 
«Tchad sont multiples. Avant que de retarder 
« la pénétration et la colonisation européennes. 
«elles onf d’abord largement coniribué à enfra- 
«ver le prog,rès,social ‘et économique de nom- 
« breuses régions en y  rendant impossible I’éle- 
« vage qui constitue normalement la première 
«phase de l’évolution et la mise en valeur d’un 
« pays primitif et peu peuplé. Ce sont elles qui 
«ont obligé et obligent encore, là où I’auto- 
« mobile n’a pu pénétrer, à avoir recours au 
« portage humain. C’est à elles enfin qu’est lié 
« le problème alimentairequi seposedans toutes 
« les régions équatoriales où l’élevage des ani- 
«maux de boucherie est rendu impossible à 
«cause des tsé-tsés. C’estdire quelle importance 
« les Trypanosomiases et leurs dangereux vec- 
<< ieurs présentent en A. E. F. >> 

tière Tchad-Oubangui-Chari éfait’ située aux 
environs du IOe parallèle. Des villes telles que 
Pala, K+~O, Moundou, Fort-Archambault. n’ap- 
partenaient pas encore ou Tchad. Ce n’est qu’en 
1935 que la frontière actuelle entre ces deux 
territoires d’Afrique Centrale a été tracée (Carte 
no 1). Les foyers de maladie étaient alors signalés 
princ(palement dans le Nord de l’actuelle R. C. A. 
Au Tchad, on ne connaissait que quelques foyers 
disséminés le long du Chari et de ses affluent5 : 
plus particulièrement sur le cours supérieur du 
bahr Ouham à la frontière de la R. C. A. Elle 
était considérée comme rare et les auteurs écri- 
vaient : «Afin d’éviter que la Trypanosomiase 
«humaine ne se répande dons la région non 
« infestée (Tchad), il serait nécessaire d’établir 
« un poste de surveillance à F’oIt-Crampe1 ; sur- 
« veillance qui aurait un double but : 

Par leurs effets, les Trypanosomiases sont donc 
doublement nuisibles h I’Homme : en I’affec- 
tant directement (Maladie du sommeil) et indi- 
rectement en atteignant le5 animaux domestiques 
qu’il ufilise. 

b) Importance des Trypanosomiases humaines ef 
animales ou Tchad : ospecf économique. 

Les Trypanosomiases sont connues partout w 
Tchad et affectent l’Hommeet les Animaux do- 
mestiques. 

La Trypanosomiase cameline. due à irypo- 
nosomo evonsi se rencontre partout au Nord du 
13e parallèle et 50 transmission est assurée mé- 
caniquement, principalement par les Tobanidae. 
Partout ailleurs, vers le Sud, existent la Maladie 
dusommeil et IaTrypanosomiasedu bétail dontle 
principal vecteur est la Glossineou Mouche tsé-tsé. 

Seules ces dernières, liées à la présence de 
cette mouche, nous intéressent ici. Chaque dialecte 
du Sud possède un mot pour désigner les Glos- 
sine5 ; les Sara5 M’Boye IesappellentCongMboh. 
les Saras Laka CJuN’Kel, les Sara5 N’Gambaye 
Seldjé ,ei les Bananas Soussou-Feiie. Mais les noms 
les plus répandus sont ceux donnés par les pas- 
teurs nomades : Guolr par les Foulbés ei surtout 
Bodjéné donné par les Arabes du Tchad. 

La Maladie du sommeil o ét+ étudiée en Afri- 
que Centrale dès 1906 par la Mission MARTIN- 

« - empêcher à Crampe1 le5 indigènes du Chari 
«d’entrer en contàct avec les indigènes de 
« l’Oubangui : 

« - examiner tous les indigène5 se dirigeant 
«vers le Tchad pour retenir ceux qur sont 
« suspects. ,» 

Les travaux de $OUILLIEZ (1916) sont plus 
précis et consiitueni réellement les première5 
recherches,sur la Maladie du sommeil au Tchad. 
La zone de forte endémicité de la maladie s’éta- 
lait depuis Goré jusqu’à Fort-Archamboult. axée 
sur /a Nana Borya et le bahr Ouham, appelé 
bohr Sara près de 50” confluent. 

En 1922, MURA2 entreprit de déterminer la 
limite Nord de la maladie en A. E. F. Ses iro- 
vaux confirment ceux de BOUILLIEZ et les 
complèient : la zone d’e,ndémiaté s’étendant 
depuis Goré jusqu’au confluent des deux Logone, 
à une cinquantolne de kilomètres au Nord de 
Doha. 

En dehors des enquêtes de JAMOT dans le bas- 
sin du Bas Logone au Nord-Cameroun et à Lo- 
gone-Birni en particulier, où existe encore un 
foyer non négligeable. il n’est fait nulle part 
mention de ICI Maladie du sommeil dans la région 
du Bas C,hari aux environs et en aval de Fort- 
Lamy. Quelques communications personnelles 
permettent cependant d’affirmer que la maladie 
existait à,l’état endémique sur, les bords du Chari 
(à Fort-Lamy même), du Serbewel et du Tuf-toi. 
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Certains villages déclarés maudits étaient alors 
fréquemment abandonnés. 

Depws 1947, les enquêtes sur la MaladiP du 
sommeil ont été menées régulièrement dans tout 
le Territoire et de nombreux foyers ont ,été 
détectés et traltés. 

Vers 1950, le Serwce des Grandes Endémies du 
Tchad entreprit systématiquement le déptstage et 
le traitement par lomidinisation de touslestrypa- 
nosomés reconnus. Les enquêtes réalisées depuis 
cette date montrent que les régicns les plus 
atteintes par la maladie appartiennent aux Pré- 
fectures du Logone oriental, du Logone occiden- 
tal, du Chari-Baguirmi et, du Moyen-Chari. 
Quelques cas seulement sont décelés au Mayo- 
Kebbi. L’efficacité de la lutte menée contre la 
Trypanosomiase humaine par le Service des 
Grandes Endémies est très appréciable. Depuis 
5 ans, aucun nouveau cas n’aété enregistré dans 
la région du Bas-Chari (de For--Lomy au Lac 
Tchad) où pourtant les tsé-tsés abondent. 

que la peste’agit brutalement, tue rapidement et 
laisse les survivants immunisés. la trypanoso- 
miase est le plus souvent chronique, Insidieuse et 
facilite l’installation d’autres maladies, infec- 
tieuses ou parasitaires sur les animaux qu’elle 
a affaiblis. Les pertes qu’elle occasionne sont 
importantes bien que difficiles ‘9 chiffrer. La 
mortalité très variable est relativement peu 
élevée dans l’ensemble ; par contre, le nombre 
d’animauxatteints,amaigris,affaibliseten consé- 
quence improductifs ou inutllisobles esi consi- 
dérable. De plus. chaque animal trypanosomé 
joue le rôle d’un réservoir de virus dont la 
propagation peut être ensuite (ISSU&~ par n’im- 
porte quel insecte hématophage. 

,Dans les dix dernières années, le nombre total 
des examens n’a fait qu’augmenter tandis que le 
nombre de nouveaux trypanosomés diminuait 
très sensiblement. Ainsi, en 1954, on comptait 
28’5.996 personnes’examinées et 439 nouveaux 
cas contre 819.066 examinés et 94 nouveaux ca 
en 1964. En dix ans, le nombre d’examens a 
presque triplé alors que le nombre de nouveaux 
malades diminuait de près de cinq fois. 

La trypanosomiase du bétail existe au Tchad 
à l’état enzodtique partout où se rencontre la 
mouche tsé-tsé et partout où. en son absence. la 
transmisvan mécanique par d’autres Insectes 
Diqueurs peut être assur,+. En conséquence, 
l’aire de répartition de cette malade dépasse 
largement celle des Glossines et s’étend au-delà 
du Lac Tchad (Bol, N’Gouri. Rig-Pig et même 
Bokoro) ainsi que dans la région du Lac FIttrI. 

Un arrêté du 7 novembre 1952 fixe les zones 
et les routes du bétail déclarées insalubres du 
fait des trypanosomiases. 

Ces résultats sont donc parfaitement encou- 
rageants et l’on peut supposer qu’à l’avenIr Il5 
seront maintenus ou améliorés. 

La trypanosomiase animale, mise en évidence 
a” Tchad, dès 1901 par le Docteur M3REL sur 
des chevaux de Fort-Lamy, a été ensuiis décelé- 
dans le Sud du Territoire par les rech.zrches de 
RUELLE, KERMORGANT. KERANDEL. D?~~IS. 
les vétérlnalres MAMET (1912), PECAUD (1915). 
DUGUÉ (1929). MALBRANT (1934) et RECE- 
VEUR (1948) se sont attachés à l’étude de cette 
affection en recherchant les principaux foyers. en 
préclsont leur importance et en essayant diffé- 
rents traitements. 

L’importance des foyers est difficile à préciser 
et souvent très variable. Les Préfectures du 
Chari-Baguirmi. du Maya-Kebbi, du Moyen- 
Chori, des Logone, sont d’après les enquêtes 
effectuées. les plus atteintes. Cependant, dans la 
région du Salamot, moins accessible aux dépis- 
tages, les pertes sont loin d’être négligea512s. 
Toure /a région d’Am-Djelat situé? au Sud- 
Ouest d’Am-Tlman a dû être récemmzn: aban- 
donnée par ses habitants en raison de la morîo- 
lité. voisine de 95 p. ICO. qui affxtait leurs 
troupeaux. 

La trypanosomiase animale se manifeste prln- 
clpalement chaque année à la fin de la Samson des 
pluies et au début de la swon sèche, au moment 
des grandes inondations, soit d’août à janvier. 
Les Glownes occupent alors leur aire d’exten- 
51on maximum et les autres Insectes piqueurs, 
Tobonidoe et Stomoxyinoe sont partout très abon- 
dants. 

Avec la peste bovine et la péripneumonie. elle 
constitue encore le souci majeur des éleveurs et 
des vétérinaires. Moins spectaculaire. la trypa- 
nosomiase animale (bovine principalement) doit 
être considérée cependant comme la maladie 
la plus grave affectant l’élevage tchadien. Alors 

Certaines années apparaissent plus favorables 
au développement de la maladie et il est curieux 
de constater une certaine périodtcité d’environ 
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cinq ans. Ainsi, les années 1924, 1929,1934,1939. 
1946. 1950, 1956, 1961 sont celles qui comptent 
le plus de victimes. Elles correspondent en effet 
à des pluies particulièrement abondantes et 
0 des ct-ues exceptionnelles du Chari et de ses 
affluents. 

Quelques estimations relatives à la seule try- 
panosomiase bovine au Tchad sont résumées 
dans le tableau “01. 

Imtalit8 

14.651 
10.699 
7.801 

19.844 
15.219 
35.641 
55.224 
52.924 
39.797 

7.422 
10.075 

Les trypanosomes transmis par les mouches 
tsé-tsé5 appartiennent *ux trois gt-oupes : vivox, 
brucer et congolense. Tryfmmmo congolense est 
le plus fréquent avec un pourcentage de 45,B p. 
100 : J. vivox se rencontre dans 42 p. 100 des 
examens et J. brucei est plus rare : 12 p. 100 des 
cas. 

Le cheptel bovin tchadien évalué à 4 millions 
de têtes a environ la moitié deson effectifexposé 
.wx atteintes de la trypanosomiase en raison 
des séjours effectués dans les zones dangereuses. 
Ces séjours sont imposés en saison sèche par la 
recherche de l’eau ou de pâturages qui oblige 
les éleveurs à se rendre dans des régions qu’ils 
ne fréquenteraient pas autrement. 

Le dépistage des animaux malades et les 
traitements curatifs ou prophylactiques s’effec- 
tuent encore d’une mani& incomplète. Si ,quel- 

ques éleveurs demandent parfois le traitement 
de leurs animaux, la plupart des troupeaux 

1 !o Les vecteurs des trypanosomiases. 

En tant qu’lnsecte piqueur. la mouche tsé-tsé 

échappent 0 toute investigation, leurs proprié- 
taires évitant tout contact avec les services offi- 
ciels. Les quelques résultats numériques que l’on 
possède sont donc loin de refléter la réalité et y  
sont très inférieurs. Au total, un maximum de 
100.000 bovins est traité chaque année (suspects 
et malades) ce qui représente ktuellement une 
dépense d’environ 3 millions de Francs CFA. 

:st connue depuis fort longtemps et dès le début 
lu XIXe siècle ses descriptions sont nombreuses. 

Depuis les travaux de BRUCE (1897) précl- 
,ant le rôle de cette mouche dans la biologie et la 
ransmission des trypanosomes, on IUI attribue 
i juste titre un rôle fondamental dans la pro- 
jagation des trypanosomiases. Mais il est classi- 
luement reconnu que d’autres Diptères hémoto- 
lhages : Tabanides, Stomoxes, Hippobosques, 
meuvent également transmettre mécaniquement 
es trypanosomes d’un animal malade à un ani- 
nal sain à l’occasion de repos de sang interrom- 
NS. 

Ce faalt, qui explique la propagation de la 
naladie dans des troupeaux ,situés hors des 
Jones à Glossines, est particulièrement vérifia- 
)le au Tchad où il était déjà signalé dès 1912 par 
vlAMET : ,« Il semble bien démontré que les 
< tsé-tsé5 ne doivent pasêtre considérées comme 
< les seuls agents susceptibles de transmettre 
<la maladie : d’après les observations et les 
<travaux récents d,e nombreux auteurs, II est 
< prouvé que les Jabonus et les Stomoxys peuvent 
<servir d’intermédiaires. » 

Cette étude est limitée à la répartition des 
Yossines et à l’examen de quelques aspects de 
eur écologie. 

II. -DISTRIBUTION DES GLOSSINES 
AU TCHAD 

10 Historique. 

a) Enquêtes oniérieures à 1929 (Carte no 1). 

Dès leur ,installation ou Tchad,, militaires, 
médecins et vétérinaires se sont intéressés aux 
trypanosomiases et plus particulièrement 0 leur 
principal vecteur, la mouche tsé-tsé. Leuraction, 
depuis le début du siècle, a déjà été évoquée 
plus haut. Devant la nécessité d’aménager le 
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territoire, de tracer des pistes, d’installer des 
gîtes d’étape, d’assurer les déplacement5 du 
bétail et d’utiliser des pâturages, il5 se sont sou- 
vent heurtés à la présence de cette mouche dont 
le rôle maléfique était déjà trop connu. Les 
connaissances relatives aux région5 Infectée5 
furent d’abord fragmentaire5 et réduite5 aux 
déclaration5 des éleveur5 nomades. Ceux-CI 
connaissaient depuis fori longtemps les zones 
où se trouve la Glossine ei savaient le plus sou- 
vent les éviter soigneusement. Ensuite, de nom- 
breux rapports signalent le5 lieux infestés et 
recommandent, soit le débroussaillement des 
zones de passage, soit des itinéraires détourné5 
permettant d’éviter le contact avec la tsé-tsé. 

1 - de Lai à F-Archambault par Goundi et 
Dobo ; 

- de F-Archamboult à Fort-Crampe1 par 

Cadbré, Mare. 

Ce dernier itinéraire est étudié par aillevrs 
en 1913 par le lieutenant VIAN qui préconise des 
débroussaillement aux ruvea~x de : Mougou- 
danga, Mare, Baguirgut, Sido, Bô. villages situés 
à proximité de galeries forestière5 infestées de 
tsé-tsés. Ces trajets sont encore valables de nos 
jours cm ils traversent des régions où les glossi- 
ries sont absentes ou peu nombreuses. 

La Mission MARTIN-LEBOEUF-ROUBAUD, 
étudiant la Maladie du sommeil dans le Sud du 
Tchad vers 1906, noie la présence de Glossma 
morsitons, la plus abondante, sur I’Ouham (dans 
sa portion située en R. C.A. et à Manda près de 
Fort-Archambault ; de GI. tochinoides 5ur le Chari 
aux environs de Fort-Archambauli et dans la 

région de Fort-Lamy et de GI. polpolis. ces deux 
espèces étant considérées comme rares. Ce der- 
nier fait est intéressant à remarquer car l’espèce 
appelée autrefois G. palpol~s, sans autre préci- 
sion et qui est en réalité G. fuuscipes ,kcipes 
Newskad 1910, est actuellement très répandue 
dans le Sud du Tchad, notamment sur la Pendé, 
5ur le Logone occidental ei dans toutes les galerie 
forestières situées entre ce5 deux fleuves. 

Dans le Char+Baguirmi plusieurs zones dan- 
gereuses sont signalées (GONNET. décembre 
1912). Subdivision de Massénya : les abords 
du bahr Erguig. la rive gauche du Chari jus- 
qu’à Bousso, le bahr Lima sont infestés. Les seuls 
pâturages posstbles étant situés au Nord ei à 
l’Est de Mossénya. 

Les accès à la subdivision de Melfi ne peuvent 
se faire que par l’ouest, le Nord-Ouest et le 

Sud-Ouest ; c’est là que se trouvent les trou- 
peaux car il n’y o aucune tsé-tsé. Toute la ré- 
gion de MeltÎ. à l’Estd’une ligne Banamo, Melfi. 
Djember est dangereuse et à éviter. 

Dans la subdivision de Miltou, ioutes les 
routes : Miltou-Laï, Miltou-Kouno et Miltou- 
Melf sont infestée5 de mouches qui, en saison 
sèche, restent cantonnées aux abords du Chari 
et des bahrs adjacents. 

En mars 1912, une circulaire du colonel LAR- 
GEAU recommande d’établir des cartes de répor- 
tltion des tsé-isés. On trouve dès cette époque un 
rapport du lieutenant FRANCESCHI concernant 
l’Établissement de gîtes d’étape dans la région du 
Guéra, sur la route de Mongo à Boulong, qui 
signale la présence de mouches tsé-tsésdansiout 
le canton de Dabra (entre Mongo et Mohoua), 
près de Débir, cw Sud-Ouest de ce village et sur 

le bahr Banda. Cette région constitue actuelle- 
ment la limite Nord de Glossina morsifons sub- 
morsiions N. 

Pour la région de Fort-Lamy, MAMET (1912) 
précise que les mouche5 soni présente5 sur les 
deux rives du Chari et de l’espèce G. iochlnordes. 
Dans /a ville mêmg elles sont abondantes. Dès 
1921, leur régression dans cette réglon est déjà 
meniionnée / « Le débolsement à peu près total 
«de la ville a fait disparaîire ces glossiks qui 
«se réfugtent sur la rive gauche du Char1 et du 
« Logone. autour de Kousseri (Fort-Foureau) où 
« il existe de nombreux gîtes tous très infestés ». 

La même année (décembre), dans /a région 
du Moyen-Chari, le capitaine MARTIN recom- 
mande de suivre pour les déplacements du 
bétail vers Fort-Archambault, les trajet5 sui- 
vants : 

A cetle époque. deux espèces sont signalée5 : 
G. morsiions dans les régions de Melf et Dobro ; 
G. iochinoides au bahr Linia et ati bord du Chari. 

PECAUD (1914) confirme la présence des tsé- 
tsés dans le bassin du Chdri et le Sud du ter& 
ioire du Tchad : il qualifie ces régions de dan- 
gereuses. 

- du Salamat à F-Archamboult par Koré, 
Kyabé, Marobé : 

En 1916, le médecin major BOUILLIEZ effec- 
tue les premières recherches sur la maladie du 
sommeil au Tchad. II mentionne la présence de 
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polpol~s dans le Sud du pays et établit une carte 
de répartition de la maladie. i 

MURAZ (1922) signale la présence des trois 
espèces tchadiennes dans le Sud et indique leurs 
gîtes dont las emplacements correspondent à 
peu près à ceux donnés par BOUILLIEZ : 

- G.tachinoidessur la Tondjllé à Tchoa, Paet 
Tchakacéré; sur le Pendé aux abords du 
confluent des deux Logone ; sur le bahr Sara, 
Chari et Bahr Salamat ; l 

- G. polpolissur la Pendé au niveau du con- 
fluent et sur le cours supérieur du bahr Sara ; 

- G. morsitans sur la Pendé, bahr Keita et 
bahr Salamot. Ces gîtes correspondent à peu près 
à ceux rencontrés actuellement : mois I’abon- 
dance de G. palpolis sur le Logone occidental 
n’est pas encore signalée à cette époque. 

Le premier rapport sur la région du Ouaddaï 
est dû au Docteur LEGAC : « La limite Nord de 
« GI. morsitons estparallèle 0 l’oued Koulbouti : 
«il y  o à peine quelques années la Glossine 
«ne dépassait pas la I(mite du Dar-Fongoro. 
« Actuellement elle o pénétré dans le Dar-Signar 
«et continue son Ascension jusqu’au bahr 
« Azoum ». 

En 1927, le Docteur MALVAL, chargé de 
I’A. M. 1. ne partage pas l’opinion du Docteur LE- 
GAC au sujet de « l’ascension » de G. morsitans 
et croit pl,utôt à une réduction de son aire d’ex- 
tension. II ajoute : «Les Glossines sont ou 
Fongoro depuis fort longtemps, rendant cette 
région peu peuplée et inhospitalIère ou bétail. 
II n’y a pas de mouches dans le Galfigué, elles 
débordent à penne dans le Syniar. II ne semble 

très peu de renseignements sur le Sud du Tchad 
actuel. Elle concerne la zone d’élevage tradl- 
tionnel qui s’étend ou Nord du IOe parallèle. 
Cette carte n’indique que la répartition des deux 
espèces : GI. tachinoldes W. et GI. morsifans 

rubmorsifons N., Glossina fusciper fuscipes N. 

étant localisée dans le Sud du Tchad qui appar- 
tenait autrefois à l’Oubangui-Chari. Pour les 
régions considérées. cette carte est dans I’ensem- 
ble encore très valable. 

Elle signale’ dons le Sud-Ouest du Tchad les 
foyers des chutes Gouthiot sur la Maya-Kebbi. de 
la Tandjilé et de la région Sud de Pala. 

Sur le Logone, elle indique la présence de 
mouches tsé-tsés aux bords de la Pendé jusqu’au 
Sud de Doba. Celles-ci ne se retrouvent qu’à 
une vingtaine de kilomètres au Nord de Bongor 
jusqu’aux environs de Kousseri (Fort-Foureau). 

Le long du Chari. les Glossines sont partout 
présentes depuis Fort-Archambault jusqu’au Sud 
du Lac Tchad et s’étendent à l’intérieur aux en- 
virons de Mogroum par les affluents du Chcrrl. 
Loumia et bahr Erguig. Elles ne sont signalées 
sur ce dernier cours d’eau que jusqu’à Moellem 
à L’Ouest de Massénya. 

Au centre du Tchad, MALBRANT mentionne 
l’existence de tsé-tsés dans toute la région du 
Guéra, depuis le bahr Salamat jusqu’à Mongo. 
Dans la région d’Abou-Deïo, elles remontent 
le cours de l’oued Zerab et du bahr Djourf. 

A l’Est du Tchad. la carte de MALBRANT mon- 
tre la présence de tsé-tsés depuis le bahr Salamat 
jusqu’à la frontière soudanaise sans toutefois 

dépasser au Nord une ligne sensiblement paral- 
lèle à une centaine de kilomètres au Sud du 

pas que les mouches s’installent ou bohr Azoum, , bahr Azoum. 
ni sortent des limites colnues dejà depuls long- ! La même année (mars 1929), le Docteur RI- 

temps. » j QUIER.Médecin Chefdu Secteur de Fort-Archam- 

b) Corfe MAMANJ et RfQUIER (1929) (Carte 
bault, présente une carte donnant la répartition 

“0 2). 
des tsé-tsés dans la région située ou Sud du Chari- 
Elle complète pour le Sud celle présentée par 

II faut attendre 1929 pour avoir une Idée d’en- MALBRANT et ces deux cartes jointes donnent 

semble sur la répartition des Glossines ou Tchad. une idée générale de la distribution des Glossines 

La carte établie en Janvier 1929 et publiée en CLU Tchad à cette époque. Cet Auteur signale 

1933 (*) par le Docteur Vétérinaire R. MAL- q uelquesfoyers de Glossines peu étendus ; bords 

BRANT. alors Chef des Services Zootechniques du Chari dans /a région Nord de Fort-Archam- 

au Tchad est malheureusement limitée aux bault. cours du bohr Keita. du bahr Ouham et le 

frontières d’avant 1935. Elle ne donne donc que long de la Pendé jusqu’à Loi avec une interrup- 
j tlon aux environs de Doha. La vallée du Mandoul 

constituant une dépression à peine marquée, 
* En collaboration avec J.-M. DUGUÉ. ? marécageuse, est signalée comme infestée. 

175 

Retour au menu



Retour au menu



c) Carte RECEVEUR (1948) (Carte “0 3). 

En 1948. le docteur.vétérInaire P. RECEVEUR 
chef des Services vétérinaires au Tchad, publie 
une nouvelle carte de réportltlon des Glownes 
dans ce territoire. 

des espèces. De plus, le nombre de points de 
récolte5 est assez faible et si cette carte reste . 

valable à l’échelle africaine, elle est très impré- 
cise pour le Tchad. 

Elle représente dans son ensemble toutes les 
données présentées par MALBRANTet les remar- 
ques faites plus haut sont Ici encore valables. 

Par rapport à la carte précédente, quelques 
variations sont à noter : 

Gloss~no ruscipes fuscipes N. s’étend dans le 
Sud-Ouest du Tchad et. la carte indique pour 
limite à cette espèce une ligne enveloppant au 
Nord les régions de Moundou et de Fort-Archam- 
bault. Une concavité centrale 15ole la cuvette du 
Mandoul qui apparaît ainsi indemnede mouches. 

Sur le Bas-Logone. RECEVEUR ne signale les 
tsé-tsés que de Kholem au confluent, ce qui 
indique une régression par rapport à 1929. 

Cours du Chari et affluents. La répartitlon 
donnée par RECEVEUR est plus complète ; elle 
mentionne la présence des tsé-tsé5 en amont de 
Fort-Archambault et sur les principaux affluents: 
bahr Keita, bahr Salamat, bahr Korbol, Batha 
de Laïri (en saison des pluies). bahr Sara et 
Bo-llli. II soupconne avec juste raison I’extenslon 
des Glossines àtout le bahr Erguig. 

Glossmo iochinoides W. déborde largement 
cette zone jusqu’à une ligne bordant à l’Est le 
cours du Chari depuis le Lac Tchad à la fron- 
tière R. C. A. 

Partout ailleurs la distribution des tsé-tsé5 est 
la même sauf aux environ5 d’Abou-Deïa où I’Au- 
teur ne signale pas de foyers sur l’oued Zéreb 
et donne une extension sur le bahr Djourf plus 
réduite. 

Dans la région d’Am-Timon. il porte la limite 
plus au Nord,, mois par contre la situe un peu 
piusau Sud dans le Sud-Ouaddal. 

La carte de RECEVEUR est donc superposable 
à celle de MALBRANT ; elle la complète dans le 
Moyen-Chari, à l’Est du Chari et la précise au 
Sud de Fort-Lamy et au Nord de Miitou. 

La distrlbutiqn de Glossrno morsiions submorsi- 
tons N. précisée par cette carte montre une vasle 
dispersion de cette espèce. A l’Est du lee degré 
de longitude Est, la limite Nord ne dépasse pas le 
Ile parallèle ; à l’Ouest de ce méridien Mr MAIL- 
LOTindiquequelquesfoyersen bordureduchari 
aux environs de Fort-Lamy et jusqu’à Djimtilo 
près du Lac Tchad, sur le bahr Erguig aux envi- 
rons de Ma&ya, sur le Logone depuis Logone- 
Birni jusqu’au confluent, sur le Logone occi- 
dental en aval de Moundou et aux environs de 
Fienga et Pala. Ces foyers’lui font remonter la 
limite Nord d’extension de cette espèce dans 
l’Ouest du Tchad jusqu’au Lac Tchad. 

20 Répartition actuelle des Glossines au Tchad. 

d) CarfeMAILLOT(1953-61) (Carte “0 4). 

En 1953. puis en 1961, L. MAILLOT publie une 
carte générale de la répartition des Glossines 
dans les Etats de l’ancienne fédération d’A. E. F. : 
Gabon, Congo, République Centrafricaine ei 
Tchad. 

L’étude de la répartition des Gloss~nes pré- 
sentée ici risulte d’enquêtes effectuée5 pendant 
trois années consécutive5 et qui ont éié entière- 
ment consacrées à cette question. Ces enquêtes 
ont été menées systématiquement à travers le 
Tchad, les déplacements étant réalisés par la 
route en saison sèche, par voie fluviale (Logone, 
Chari et affluents) en saison des pluies et pen- 
dant la période d’inondation qui lui succède. Au 
total, près de 25 mois ont été consacrés à cette 
étude au cours desquels on peut estimer que 
70.000 kilomètres ont été parcourus. Les rensei- 
gnements pris auprès des habitants sont de 
quelque valeur lorsqu’ils sont positifs : dans le cas 
contraire, ce qui est le plus fréquent. il ne faut 
jamais tenir compte de leurs affirmation5 le plus 
souvent erronées. Seuls les pasteurs nomades 
connaissent bien la mouchetsé-tsédont ilsévitent 
le contact dans la mesure du possible. 

Cette carte a l’avantage de préciser la distri- 
bution de chacune des trois espèces tchadiennes. 
Elle a été établie d’une manière indirecte par 
renseignements et envois de captures 0 I’Auteur 
qui en a assuré les détermination5 avec la colla- 
boration de différent5 entomologistes. Dans cer- 
tains cas les détermination5 ont été faites par les 
captureurs eux-mêmes ce qui peut expliquer 
certaines erreurs importantes dons la répartition 

Les limites de l’extension de chaque espèce 
ont aInsi pu être établies avec précision. 
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Chaque signe conventionnel représenté SUI 
/a carte générale représente un lieu de capture 
de Glossines. 

a) Disfribution gén&ole des Vois espèces fcha- 
diennes. Données générales. 

Les Glossines occupent au Tchad une surface 
entièrement située au Sud du 12e parallèle. Seule 
une étroite bande est dirigée au Nord de celui-ci 
et correspond au cours du Chori. de Fort-Lomy 
au LacTchad, dont les galeries forestières retien- 
nent une Importante population de tsé-tsés. 

Le territoire ou Sud de ce 12e parallèle n’est 
pas totalement infesté et schématiquement les 
Glossines ne se rencontrent que dans une région 
détermlnée par le réseau hydrographique (bassin 
du Chari et de ses affluents, bassin du Logone) 
à laquelle s’ajoute une bande centrale axée sur 
le méridien de Fort-Archambault et s’étendant 
vers le Nord sur une largeur d’environ 120 kilo- 
mètres depuis le bahr Salamot jusqu’au Sud de 
Mongo (Carte no 5). 

La limite Nord actuelle des Glossines au Tchad 
correspond à une ligne dont le tracé d’Ouest en 
Est est le suivant. A partir du Lac, la Ilmite suit 
la rive droite du Chari jusqu’à Bougoumène et 
la rive droite du bahr Erguig jusqu’aux abords 
du Batha de Lairi à partir duquel elle se continue 
le long du bahr Karma pour s’infléchir vers le 
Nord au niveau de Djember. De là, elle pour- 
suit une dlrection à peu près Sud-Nord, par MeltÏ 
Iusqu’au Sud de Bltkine au pied du Massif du 
Guéra. Elle s’incurve ensuite vers l’Est, puis le 
Sud-laissant au Nord le Massif de I’Abou- 
telfan et à l’Est la zone montagneuse d’Abou- 
Deïa ~ se prolongeant dans cette direction 
Jusqu’au Sud de Dje,bren sur le bahr Korom. 
La limite se continue alors par une vaste courbe 
qui remonte vers le Nord-Est, englobant les 
deux-tiers de la réserve de Zakouma et une 
partle du bahr Djourf avant de prendre 0 l’Ouest 
d’Am-Timan la direction d’l-laraze, ville au Sud 
de laquelle elle atteint la frontière de la Répu- 
blique Centrafricaine. 

La limite Nord de la tsé-tsé se retrouve ensuite 
à l’Est du Tchad, décrivanl depuis la frontière 
R. C. A. une ligne sensiblement Nord-Sud sltuée 
à l’Est des bahrs Babonksi et Diokana jusqu’à 

la latitude de Tédji. Elle prend alors une direc- 
tion Ouest-Est jusqu’à la frontière du Soudan à 

une cinquantaine de kilomètres au Sud de Mon- 
gororo. 

A l’intérieur de cette Ilmite, les Glossines ne 
sont pas partout également présentes (Carte no 6). 

Toute la région comprise entre Logone et 
Chari. limitée à l’Ouest par le Logone de Laïà 
Zymodo. à l’Est par le Chari et le Ba-llli et au 
Sud par une ligne qui contourne par le Sud la 
dépression du Mondoul entre le bahr Ouhom et 
la Pendé est exempte de tsé-tsés. 

La zone comprise entre bahr Erguig et Char! 
est également sans Glossines. Celles-ci restent 
cantonnées aux bords oes fleuves et ne trouvent 
aucun affluent susceptible de favoriser leur 
extension vers l’intérieur. 

La zone de savcme entre Chari et Ba-llli sépare 
les gîtes qui les bordent et est vide de mouches. 

Une étroite bande dépourvue de mouches s’é- 
tend entre les bahrs Keita el Salamat depuis le 
Chari jusqu’au Sud-Ouest d’Am-Timan. 

Les environs de Baïbokoum, légèrement mon- 
tagneux et déboisés n’hébergent pas de mouches 

sur cinquante kilomètres vers le Nord et trente 
kilomètres vers l’Est. 

Partout ailleurs les Glossines se rencontreni 
dans des foyers isolés ou groupés selon l’endroit 
considéré. 

Répartition géographique des Glossines. 

Trois espèces de Glossines existent au Tchad : 
elles appartiennent au gi-oupe polpol~s, sous- 
genre Nemorhrno : Glossino tachinoides Westwood 
1850, Glossmo fuscqes fuscipes Newstead 1910 et 
au Groupe morsitans. sous-genre Glossino : 
Glossino morsitons submorsitons Newsteod 1910. 
Leur répartition peut être considérée suivant 
trois régions géographiques : le bassin du 
Char1 avec ses affluents, le bassln du Logone et 
la région centrale du Guéra (Carte no 6 et carte 
générale). 

1) Bassin du Chori. 

Le fleuve traverse obliquement le Tchad en 
direction du Nord-Ouest jusqu’au Lac, sur près 
de 1.0 kilomètres. Constitué à son entrée ou 
Tchad par la réunion du Bamingui et de I’Aouk, 
il reçoit successivement le bahr Keita. I’Ouham 
(bahr Sara), le bahr Salamat, le Ba-llli, le bahr 
Erguig, la Loumia. Enfin, au niveau de Fort- 
Lamy. il reçoit le Logone et constitue alors le 
bassin du Bas-Chori. 
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1. Le Bas-Chori ; de Fort-Lomy ou lac Tchad. 

Dans cette poriion de son cours, le Chari 
détermine la frontière entre la République du 
Tchad et celle du Cameroun. Long de 150 kilo- 
mètres environ, il se présente sous deux aspects 
qui permettent de distinguer une partie sensible- 
ment rectiligne de Fort-Lomy à Dougia et une 
partie sinueuse, de Dougia au Lac où se déve- 
loppeni de nombreux méandres. 

Les deux rives du Chari sont ici presque cons- 
tamment bordées de galeries forestières où les 
tsé-tsés (G. fochinoides) sont présentes. Seuls quel- 
ques espaces totalement déboisés et mis en cul- 
turc constituent des barrières naturelles sépa- 
rant les différents gîtes. Durant ce trajet le Cnari 
reçoit deux COUTS d’eau camerounais : Serbewel 
etTof-Tafqui le mettent en communication avec 
le lac Tchad. Ces deux affluents sont extrêmement 
riches en tsé-tsés et constituent de véritables 
réservoirs pour la région. 

Les premières Glosrines ne se rencontrent 
qu’à une quinzaine de kilomètres de Fort-Lamy, 
après Riggil sur la rive camerounaise. Elles y  
sont très abondantes jusqu’au Serbewel ; la r,ve 
tcnadienne est par contre à ce niveau totalement 
dénudée. Du Serbewel à Goulfey, on trouve 
deux petits gîtes à Gourmad]o et Mars. puis enfin 
les grands gîtes de Dro. 

Sur 6 kilomètres de part et d’outre de Goulfey, 
les rives sont déboisées et n’offrent aucune 
possibilité de vie ~VX tsé-tsés. 

Les Glossines sont ensuite partout présentes 
jusqu’au Lac en inégale importance ; les gîtes 
les plus importants étant ceux de Dougia, Moni 
et Djimtilo. 

II. Le Chori ; de Forf-Lomy 0 10 fronlière de la 
République Centrafricaine. 

Tout le cours du Chari est pratiquement infesté 
bien qu’à des degrés très divers. 

De Fort-Lamy ou bahr Erguig ; les premières 
mouches apporalssent des Djilal~ et existent, 
bien qu’en faible quantité, jusqu’à l’embouchure 
du bahr Erguig. Les principaux gîtes sont ceux 
de Mogroum, Ash, Bougoumène et Meskine à 
l’embouchure de la Loumia. Cet affluent est for- 
tement infesté sur la plus grande partie de son 
trajet. 

Au confluent du bohr Erguig les isé-tsés sont 
très abondantes (Mébl et Silo) et remontent cet 

lfflueni sur, tout son cours jusqu’à’l’end,roii où 
relui-ci rejdint le Chat-i. Seule une interruption 
de quelques kilomètres évite 0 Massénya tout 
:ontact avec la mouche. 

Du bahr Erguig à Bousso,ladensité des isé-tsés 
Est très faible. La rive droite, depuis Mandjaffa 
jusqu’à Onoko est indemne. Elle ne porte ensuite 
que quelques gîtes jusqu’à Bousso : Madjoré, 
environs de Koba et de Gadong-Kiao, Mafano 
tt Lafana. La rive gauche, jusqu’à I’Ecole d’A- 
griculture du Ela-llli. présente peu ‘de gîtes qui 
sont disséminés et ne gardent que peu de mou- 
ches : en amont de Mbéré, à Mosgougou et aux 
environs de Berbéré. A partir de I’Ecole jusqu’au 
village du Ba-llli et sur tout le cours d’eau du 
même nom, les Gloss~nes redeviennent extrê- 
mement nombreuses. Les mouches remontent cet 
affluent jusqu’au village de Nakossao. Du Ba- 
Illi à Bousso la routesuit lefleuve dont le bord est 
ici presque totalement débroussaillé. 

De Bousso au confluent du bahr Ouham. La 
rive droite porte 0 quelques kilomètres de Bousso 
les petits gîtes de Ngarge et de Mirti-Sara. Au 
Nord de Miliou, elle offre en profondeur un 
complexe hydrogrophique où les tsé-tsés sont 
abondantes mais dissémtnées. On irouve dès 
ce niveau GI. morsiions submorsistans N. associée 
à GI. fochinoides W.. notamment sur le bahr 
Telabo. Cette région présente un intérêt par- 
ticulier car y  convergent la portion amont du 
bahr Erguig. ou bohr Telabo et le Batha de Laïri 
dont la continuité vers l’Est constitue le bohr 
Karma. Ces différents cours d’eau so,nt difficiles à 
dissocier et en période d’inondation cette région 
constitue un immense marais dont les formations 
végétales abritent un grand nombre de tsé-tsés. 
Aux environs de #Korbol, le bahr Korbol est sans 
mouche : celles-CI pe se retrouvent en abon- 
dance qu’aux abords de Damtar (ou Damraou) 
près de Dik et en aval de Kouno. (Les deux 

.- 
importants attluents de la rive droite du Chori, 
le bahr Salamat ei le bahr Keita seront étudiés 
plus loin avec l’ensemble hydrographique venant 
de l’Est.) 

La rive gauche est peu Infestée jusqu’à Dik : 
gîtes à l’Est de Gadang-Gougouri et aux envi- 
rons de Miltou. à partir de ce point et jusqu’à 
Fort-Archombault, deux espèces sont fréquentes 
(G. tochinoides et G. submorsrlons) : gîtes de NI~- 
Iam et de la réserve de Manda. A ce niveau, le 
Chari reçoit sur la rive gauche un important 
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affluent, I’Ouham qui porte en fin de parcours leur limite Est est imprécise en raison de la diffi- 
le nom de Bahr Sara. Tout le trajet de ce cours cile pénétration de cette région, mais elle ne sern- 
d’eau est infesté de GI. fochinoides jusqu’à lofron- ble guère dépasser le 2Oe degré de longitude Est. 
tière, ainsi que ses petits affluents de la rive Le bahr Salamat et 50” alfluent le bahr Bola 
droite et D~US oarticulièrement la Moula (avec / entretiennent des Detites DoDulationsde Glossines 
quelques k. fusciper) et le bahr Kou. Tou;e Ic 
zone comprise entre le Chat- et I’Ouham es’ 
riche en fsé-tsés : G. tochinoldes le long des cour5 
d’eau et G. rubmorsitons dans la savane, princi- 
palement auprès de la frontière de la République 
Centrafricaine. Le Mondoul, affluent gauche de 
I’Ouham a toujours été trouvé indemne de Glossi- 
ries. Constituant un marécage parfaitemeni 
déboisé entre les bassins du Logone et du Chari 
il constitue un e5pace vide de mouches. Celles-ci 
ne se rencontrent qu’aux abords de la frontière, 
axées sur la Nana-Barya, déterminant ainsi 
une étroite bande reliant ce5 deux bassins. 

Du confluent de I’Ouham jusqu’à la frontière, 
la portion du Haut-Chari ne présente plus que 
quelques gîtes : Hélibongo et Kemdére aux 
environs de Fort-Archambault, II n’est cependant 
pas rare de trouver une Glossine errante dans 
la ville même, probablement transportée par un 
véhicule, une pirogue ou un vent favorable 
depuis le gîfe le plus proche. 

Les enwrons de la ferme de Moussafoyo héber- 
gent de nombreuses G. tochinoides dont le point 
de rassemblement est situé sur la rive droite, face 
à la ferme. 

En amont de Moussafoyo, le gîte le plus 
important est celui de lala, à une dizaine de 
kilomètres, sur la rivegauche. 

A l’Est et ou Nord-Est de la région de Fort- 
Archambault, le bassin du Chari est constitué 
par le Bahr Aoukqui devientleChari proprement 
dit après avoir revu le Bamingui et par deux 
affluents du Chari, le bahr Keita et le bohr Sala- 
mat. 

Dans l’ensemble, loute la zone traversée par 
ces trois élément5 est très riche en Glossines. 
Celles-ci sont surtout abondantes le long du bahr 
Aouk et de I’Aoukalé jusque dans la région de 
Nzili. G. submorsitans domine et s’étend large- 
ment à l’intérieur en emprunta? les nombreux 
affluents temporaires du cours d’eau principal : 
G. tachrnoides s’y rencontre aussi mais ne depasse 
guère vers l’Est le confluent Aouk-Aoukalé 

La même remarque est valable pour Ier deux 
affluents du Chu, mais G. iochinoides y  est plus 
fréquente que G. submorsdans. Sur le bahr Keita, 
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disséminées tout au long de leur cours. Comme 
précédemment, G. iochinoides est surtout présente 
vers le Chari ; à parfir du lac Ira, on renconfre 
de plus en plus fréquemment G. submorsitons qui 
devient l’espèce dominante. Cependani les deux 
espèces coexistent et se retrouvent en abondance 
sur tout le réseau hydrographique de la réserve 
de Zakouma. Dans cette région, G. iochinoldes 
est limitée aux cours d’eau de la réserve tandis 
qw G. submorsitans occupe la savane et s’étend 
plus à l’Est, sur le bahr Djourf aux environs d’El- 
Ogna et le long d’un petit affluent du bohr Sala- 
mat, I’AI-Delim, jusqu’à Am-Djélat. Ces derniers 
points constituent pour le réseau du Salamot 
la limite des Glossines, correspondant là aussi au 
20~ Est. 

En conséquence, la limite d’extension vers l’Est 
de la mouche tsé-tsé dans le bassin du Char] peut- 
ètre représeniée par une ligne irrégulière qui 
part de l’Ouest d’Am-Timon parallèlement au 
méridien 200 ES~, s’infléchit vers l’Est 6 la houfeur 
de Djouna, reprend une dlrection Sud-Ouest 
après avoir enveloppé les gites de Mindjik et 
atteint la frontière aux environs de Ngolde II, 
Haraze se trouvant à l’extérieur de la limite. 

La zone à tsé-tsé5 que l’on retrouve toui à fait 
à l’Est du Tchad peut être considérée comme 
dépendante du bassin du Chari par I’intermé- 
diaire de I’Aoukalé qui reçoit les très nombreux 
petits cours d’eau qtii /a traverse. 

Toutes les prospections possibles dans cette 
région montrent 1~ présence de GI. submorsilans 
sur l’oued, Seifou, le bahr Nzili, l’oued Simbi, 
l’oued Tireno, l’oued Nabogay. 

Au Nord elles ne dépassent pas’ le village de 
Kadomoro. Depuis Mongororo jusqu’à Abou- 
kousoum, ainsi que jusqu’à Am-Timan, le bahr 
Azoum n’héberge aucune mouche. De même /a 
route de Tedji à Makwa par Mangeigne, bor- 
dée en partie par le Diokana, traverse une région 
désertique où n’existe pas de tsé-tsé. 

2) Bassin du Logone. 

Au Sud de Fort-Lamy, le bassin du Logone 

n’est relié à celui du Chari qu’au niveau de la 
fronti&e de /a R. C. A. par l’intermédiaire de la 
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Nana-Barya et de son affluent le Bali. Ce trait 
d’union entre les deux grands bassins fluviaux 
du Tchad est caractérisé par l’abondance des 
tsé-tsés dont les trois espèces sont rkunies. Dans 
cette portion du territoire. elles remontent au 
Nord Jusqu’aux environs de Békourou. 

Constitué par le Logone occidental et la Pendé 
(ou Logone oriental) qui se réunissent en amont 
de Laï, le Logone proprement dit s’écoule vers le 
Nord-Ouest. puis vers le Nord avant de se Jeter 
dans le Chari. Depuis Ham (sur le 10: parallèle) 
jusqu’à Fort-Foureau, II délimite la frontière 
entre le Tchad et le Cameroun. Son principal 
affluent est la Tandjilé qu’il reçoit sur la rive 
gauche. II est remarquable de constater que la 
Pendé et ,le Logone ne reçoivent aucun affluent 
sur leur rive droite, tous viennent de l’Ouest. 

Le bassin est pauvre en Glossines ; celles-c 
n’exlsteniqu’au Sud sur la Pendéet sur le Logone 
occidental, puis dans une courte galerie fores- 
tière présente pendant une soixantaine de kilo- 
mètres avant le confluent avec le Chari. 

La Pendé. Depuis Goré jusqu’à Madana, GI. 
tachinaides existe tout le long du Logone oriertal 
en très forte densité. Elle est accompagnée de 
quelques G. submorsitons et de quelques G. fac!- 
pes. Un éclaircissement de la végétation entre 
Béti et Doba rend cette portion indem,ne de 
mouches. D’une manière générale la densité 
des mouches est,plus forte sur la rive gauche. Les 
affluents de la Pendé. le Mbango, le Maya-Louté 
et la Nya portent des petltes galeries où 5e trou- 
ve”+, bien qu’en faible quantité, G. tochinoides et 
G. fmcipes. 

Le Logone occidental. Avec son réseau d’af- 
tluents ii constitue l’une des zones les plus riches 
en tsé-tsés du Sud du Tchad. Depus une dizaine 
de kilomètres au Nord de Pandzongué jusqu’à 
50 jonction avec la Pendé, les formations végé- 
tales ripicoles sont très nombreuses et hébergent 
un grand nombre de G. fuscipes auxquelles s’a- 
joute G. fochinoides dans sa portion terminale. 
Cette région du Haut-Logone possède un r&seau 
hydrographique très dense et chaque cours 
d’eau porte une petite ,galerie forestière où 
G. fuscipes est toujours pr&ente. 

Seule la région de Baïbokoum limitéeou Nord 
à la latitude de Laramanay et à l’Est suivant le 
méridien de Bésao. est depourvue de Glossines. 

La Tandjilé. Cet affluent du Logone traverse 
une zone trPs largement dénudée et ne retient 

qu’en de rares points une végétation suffisante 
au maintien des Glossines. G. fochioordes n’existe 
qu’aux environs de Bitikim, de Komadlia et de 
Tchba. Quelques foyers de G. fusupes existent 
sur de petits affluents venant du Sud, à Krim- 
Krim et à Beisa 1. Les environs de la ferme de 
Déli sont également très infestés. 

Le Logone proprement dit. Le dernier foyer de 
Glossines dans le Sud se situe peu après la ren- 
contre du Logone occidental et de la Pendé, au 
village de Baro. Depuis ce point jusqu’à Zymado. 
à 60 kilomètres de Fort-Foureau. ,les rives du 
Logone sont pmrfaitement déboisées et aucune 
tsé-tsé ne peut y  “Ivre. 

Les principaux foyers du Bas-Logone se situent 
de Zymado à Kabé, soit sur environ 45 kilomè- 
tres. La végétation y  est particulièrement abon- 
dante et les Glossines (G. tochinoides) sont très 
nombreuses. 

En annexe au bawn du Logone peut être exa- 
minée la région traversée par le Bqhr Kabia et 
le Maya-Kebbi dont l’ensemble hydrographique 

s’écçmle vers la Bénoué au Cameroun. Quelques 
G. tochinoides existent sur la Kabia entre Kordo 
et Zamré-Andol ainsi que sur le Maya-Kebbi, 
des Chutes Gauthlot à T&é, peu ,avant Léré. 
De même plus au Sud, près de Binder Nayré, 
puis sur le Mayo Sino wx environs de Tagobo- 
Foulbé, sur le Mayo Dari et le Mayo Banda Daïne 
vers Libetsornou. 

Partout ailleurs, /a savane est ,dénudée et 
dépourvue de Glossines. 

3) Région du G~éra. 

Nous envisageons sous ce titre toute la zone 
définie plus haut par une bande large de 120 kilo- 
mètres environ, axée sur le méridien de Fort- 
Archambault et s’étendant depuis le bahr Sala- 
mat jusqu’au Sud de Mongo. 

Cette zone comprend CI” Nord, le, Guéra pro- 
prement dit, montagneux, dont le réseau hydre- 
graphique s’étale dans toutes les dlrections et au 
Sud une région de transition où se rencontrent 
encore quelques collines mais dont l’ensemble est 
très légèrement incliné vers le Sud, entraînant 
ainsi tous les cours d’eau vers le bahr Salamot 
et la Mainé-Kondjo. (A ces régions ainsi définie; 
se superposent les cartes ou 1/200.000; dénom- 
mées « Guéra » et « Dagéla. >>) 

L’ensemble de cette région est couvert d’une 
mvone rIare dont la densité n’augmente qu’aux 
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abords des cours d’eau. Ceux-ci sont tous inter- 
mittents, débordant en saison des pluies, sans eau 
en saison sèche. Les Glossines, dont la seule 
espèce représentée est GI. morsiians submorsifons, 
sont partout présentes. Plus abondantes au ni- 
veau des lits ombragés des bahwellesse répan- 
dent facilement dans /a savane environnante, ce 
qui fait que toute la zone définie plus haut doit 
être considérée comme infestée. 

Une étroite bande transversale Ouest-Est, axée 
s~jr la route deMelfi-Djebren, un peu au Nord du 
IOe parallèle, est parfaitement vide de tsé-tsés, 
du moins en saison sèche. Ceci peut s’expliquer 
si l’on remarque qu’elle n’est pratiquement tro- 
versée par aucu” cours d’eau Imporfanf ei que 
tous ceux des environs s’en écartent. Cette bonde 
correspond donc à une « ligne de partage des 
eaux » et constitue une solution de continuité 
entre les deux grandes zones à tsé-tsé; de la 
région examinée. 

Dans la partie Nord les principaux gîtes sont 
ceux de Bidjir qui constitueni le point le plus 
septentrional atteint par les mouches. ceux situé: 
entre Bobo et Banama et ceux d’Abou-Don (6 
l’Est de Banama) les plus occidentaux, puis ceux 
du Sud-Ouest de Dafra, de l’Ouest de Bourma- 
tagil et de Djenda qui déterminent la Ihmite Est. 

Partout à l’intérieur, G. submorsiions existe, 
répartie principalement aux abords des cours 
d’eau. Les environs de Diogou, de Temkl, de 
Koutouma et de Margoula sont particulièrement 
infestés. 

Dans la partie Sud. tous les cours d’eau : Sia- 
ka, Danoa, Tourda, IKoutoutou, Katanou, Elki, 
Douroum, Toundou-Kokélé, Mane-Kondjo sont 
fortement infestés, avec comme principaux lieux 
de capture les abords de la route Melfi Kendé- 
gué : environs de Roukoum. Rim, Sisi, Timan, sur 
10 à 15 kilomètres de profondeur. Par le Yanan- 
gourou et le Dankalou, les mouches s’éfendent 
jusqu’au bahr Salamat. 

A l’ouest. les tsé-tsés ne dépassent pas la route 
de MeltÎ Djember. A l’Est elles existent de Djebren 
0 Koungouri, mais ne se trouvent plus vers 
Chingil et Koro. Elles réapparaissent vers l’Est, 
après Zan, sur le Yangaro ; elles restent loca- 
lisées à cette région et “‘atteignent pas le bahr 
Korom. 

Le~lac Fittri. Cette région du Tchad, située au 
Nord du 12e parallèle est depuis longtemps CO”~I- 

dérée, à juste titre, comme un lieu où les Infes- 
tations trypanosomiennes sont nombreuses. La 
maladie du sommeil n’y existe pas ; par contre, 
la trypanosomiase animale y  est toujours impor- 
tonte. Pendant longtemps, la question s’est posée 
de savoir si les tsé-tsés existaient aux alentours 
de ce lac. Des opinions diverses et contradic- 
toires ont été émises 0 ce sujet. Nous pouvons 
affirmer que les Glossines ne s’y trouvent pas. 
Aucun biotope n’est ici favorable à leur main- 
tien. La savane aborde le lac sous la forme d’une 
forêt claire à Acacia seyol et laisse rapidement 
la place à une dépression marécag&wse, her- 
beuse, dans laquelle s’effectuent les variations 
de niveau du Fittri selon les périodes de l’année. 
Par contre, les Jabonidae sont extrêmement “om- 
breux : Tobanus teoniolo P. de B., Ancola @ciota 
nilotica A. pour ne citer que les plus fréquents, 
s’y trouvent toute l’anré?. La propagation des 
trypanosomiases animales ne doit être imputée 
qu’à eux seuls. 

D~placer&nis saisonniers des mouches tsé-fsés. 

Au cours de,la saison des pluies et pendant la 
période d’inondation qui lui succède, les Glosw 
“es effectuent des déplacements localiséz. 

Les nouvelles conditions climatiques : dimi- 
nution de l’insolation et surtout augmentation de 
I’hygrométrle permettentauxtsé-tsésde se dépla- 
cer sur de plus grandes distances sans souffrir de 
la déshydratation. D’une manière g&érale elles 
suivent le mouvement d’avancée e+ de recul 
des eaux ; elles fuient leurs gîtes noyés ei gagnent 
les zones ombragées de l’intérieur, trop sèches 
auparavant ,pour leur permettre de vivre. 

Ces mouvements justifient quelques modifica- 
tions dans le tracé des limites précédemment 
données. 

Ainsi les Gloss~nes du Bas-Chari s’étendent 
assez loin à l’intérieur, ottelgnant les mares ou 
marigots,desséchés et inhabités en saison sèche. 
Elles atteignent alors la région de Koral au Sud 
du Lac et il n’est pas rare d’en trouver quelques- 
unes à Fort-Lamy. Au Sud de Fort-Lamy, entre 
Chari et Logone, elles occupent toutes les dépres- 
SI~~S boisées et l’on peut penser qu’à,ce niveau 
s’effectue un échange de population entre les 
deux bassins. Sur la rive droite du Chari, le 
bahr Linia peut êt#re infesté en quelques points. 
Au Nord de Miltou,,cette rive droite, déjà signa- 
lée par sa complexdé hydrographique est parti- 
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culièrement intéressante. En saison des pluies, 
s’y mêlent les populations de Gloss~nes du Chari. 
du bahr Erguig. Telabo et Karma. Les eaux 
remontent le Batha de Laïri et entraînent oins1 
vers le Nord de nombreuses tsé-tsés dans les 
galeries forestières de ce cours d’eau habituelle- 
ment dépeuplé. 

Dans le Guera, les mouches s’étendent vers 
l’Ouest sur quelques kilomètres en empruntant 
les galeries inondées. A l’Est. depuis Djebren 
jusqu’à Zakouma, elles atteignent le bahr Korom 
et ses affluents et remontent une partie du bahr 
Djourf. Cependant les Glossines ne dépassent 
jamais la route Abou-Deia Am-Timan. 

Partout ailleurs, elles occupent au maximum 
les galeries forestières qui leur sont offertes par 
le mouvement des eaux. 

D’une manière générale, leur extension en 
saison humide ne dépasse guère les limites don- 
nées précédemment. A l’intérieur de celles-ci, les 
Glossines ne restent plus localisées aux abords ~ 
des gîtes favorables, mais existent partout. Leur 
répartition devient donc plus diffuse et plus régu- 
lière. 

Variations depuis le début du siècle. i 

Aux variations annuelles que subit la réparti- ’ 
tien des Glossines, s’ajoutent celles observées ’ 
dans le temps depuis le début du siècle. Le recul ’ 
du tempsestassezfaalble puisquela première des- 
cription complète de la distrlbutaon des tsé-tsés ’ 
au Tchad remonte à 1929 (RIQUIER et MAL- ’ 
BRANT) et,la deuxième à 1948 (RECEVEUR). ; 
Cependant lacomporaisondesdonnéesanciennes 1 
et de ces cartes avec celle que nous présentons ~ 
indique nettement une réductmn de l’aire de dis- ~ I 

La dépression du Mandoul signalée comme 
infestée par RIQUIER en est désormais indemne. 

Aux abords du Chari dans la région de Fort- 
Lamy, le bahr Linia n’est plus infesté comme 
cela était signalé autrefois. Les mouches sont 
absentes des environs de Fort-Lamy. Le Ba-llli ou 
Motaya (entre Bangor et Mogroum) qui rejoint 
la Loumia a Nord n’a pas de tsé-tsés. 

Dans la région du Guéra, les Glossines ne 
dépassent pas Bidjir ou Nord. Elles semblent 
donc moins septentrionales qu’en 1912 (lieute- 
nant FRANCESCHI). Au Salamat, à l’Est du 
Guéra la réduction est surtout sensible au niveau 
de l’oued Zéreb où elles n’existent plus ; elles 
s’étendent beaucoup moins vers l’Est que ne 
le signale MALBRANT sur le bahr Djourf. 

A l’Est d’Am-Timan, les Glossines occupent 
une surface plus rédulte. la Ilmlte se déplaçant 
vers le Sud. Dans la région du Fongoro, la 
comparaison avec la limite donnée par MAL- 
V,AL (1927), indiquerait une légère remontée 
des mouches aux enwrons de Kademoro. 

La réduction de l’aire des tsé-tsés au Tchad 
depuis les trente dernières années est concomi- 
tante, dons les régions à G. tochinoides, de la 
disparition des galeries forestières. Les rives 
lu Logone, de /a Loumia. du Motaya-Morba. 
du Mandoul, de la Tandjilé, de la région supé- 
rieure de la Kabia ont été régulièrement et 
jouvent totalement déboisées par I’install’atlon 
des villages de pêcheurs et l’usage des feux 
je brousse (de culture ou de chasse) (Carte no 7 
ilèches 1 à 6). 

Au centre du Tchad, dans le Guéra et le Sola- 
nat. les faibles réductions de la zone à G.marsi- 

tribution des Glossines. Nous nous bornerons à tans submorsitans. au Sud de Mongo, aux nivaux 

citer ces variations et à préciser les lieux où ces de l’oued Zered, du bahr Korom et du bahr 

retraits sont les plus nets (Carte no 7). Djourf (flèches 7 0 10) réxltent apparemment 

Sur le Logone, les tsé-tsés ont régressé depuis : de la raréfaction du gibier dans ces endroits. La 

Chelem 0 20 kilomètres au Nord de Bangor / cause profonde serait dans un changement des 

jusqu’à Zymado à 60 kilomètres au Sud de Fort- conditions écologiques correspondant à un ré- 

Foureau. En aval de Laï, elles arrivaient autre- chauffement progressif du centre du Tchad ! 

foisà proximité du village, alors qu’aujourd’hui II est encore plus dlffcile de conclure au sujet 
elles sont absentes depuis le confluent Pendé- de la région du Salamat. La réduction marquée 
Logone occidental. par les flèches 11 et 12 est toute théorique car il 

Au Sud de la route Pala Kelo. MALBRANT est difficile d’admettre, même au début du siècle, 
indiquait une vaste zone à Glownes. étendue la présence de mouches tsé-tsés dans la région 
jusqu’à la frontière camerounaise. Déjà réduite traversée par le Diokana qui est absolument 
par RECEVEUR, cette zone se limite aujourd’hui désertique. II est fort possible que les limites 
à quelques gîtes dispersés. anciennes ont été établies par des prospections 

187 

Retour au menu



188 

Retour au menu



incomolètes en raison du difficile accès de cette I à Tréné. Elle existe éaalement DI~S ou Sud sur le 
région peu hospitalière. Moyo Sina, le Mayo &ri, le Maya Banda Doïne 

et aux environs de Binder-Nayri. Au Nord, elle 
se limite à une étroite bande, de Zymodo jus- 
qu’aux abords de Fort-Foureau. 

Par contre, il est impossible d’affirmer I’ex- 
tension des tsé-tsés dans des régions où elles 
n’étaient pas autrefois signalées et où elles sont 
très nombreuses actuellement : bassin du Logone 
occidental et tout le bohr Erguig. II est probable 
que ces régions avaient été incomplètement 
explorées. Tout ou plus pourrait-on mentionner, 
l’on s’en tient aux observations du ROUBAUD 
(Mission MARTIN-LEBCEUF-ROUBAUD, 1906), 
une légère extension vers le Nord de l’aire de 
répartition de Gloss~no fuscipes fuscipes. 

b) Disfribufion de chaque espèce de Glossines. 

Nous avons vd que trois espèces de Glossines se 
partageaient la partie Sud du Tchad. Les aires 
de répartition se superposent souvent à l’extrême 
Sud. Par contre, vers le Nord-Ouest, Glossino ta- 
chinoides W. se rencontre seule, le Centre et le 
Nord-Est n’étant occupés que par GI. morsifons 
submorsitons N. 

Glossino tochinoides W. est la plus septentrio- 
nale des espèces tchadiennes puisqu’elle remonie 
ou Nord du 12e paraIl&, le long du Chari 
jusqu’au lac Tchad. Elle accompagne tous les 
tout-s d’eau permanents bordés d’une végéta- 
tion suffisamment dense pour constituer des 
galeries forestières. 

Dans le bassin du Chari,elle se rencontre : le 

long du Chari lui-même, sur les affluents de la 
rive droite : bohr Erguig, bahr Telabo, bahr 

Karma, bahr Salamot et Bola, bahr Keita, Aouk. 
Sa limite Nord, du lac Tchad à Djember. corres- 
pond à la limite g&nérale septentrionale des 
Glossines. A partir de Djember, elle suit jusqu’à 
Zakouma la rive droite du Mané-Kondjo et du 
bahr Bola. Elle devient ensuite Nord-Sud, sui- 
vani à l’Est le 2Oe degré de longitude Est et se 
termine à la frontière ou niveau du confluent 
Aoukolé, Aouk. Sur /a rêve gauche, elle existe 
le long d’une partie de la Loumia et le long du 
Ba-llli jusqu’à Nakossao. L’Ouham et ses af- 
fluents, ainsi que le bahr Kou et la Sido, portent 
également des galeries à G. fachinoides. 

Dans le bassin du Logone. cette espèce se 
maintient ou Sud sur les bords de la Pendé et de 
la Tandjilé de Bitikine à Tchoa. A I’Ouest,on la 
retrouve sur la Kabia, de Kordo à Zomré- 
Anday et sur le Maya-Kebbi, des chutes Gauthiot 

Dans le Sud-Ouest du Tchad, so limite Nord 
correspond sensiblement 0 une droite tracée 
de Bara 0 Moyo-Lédé et sa limite Sud passe par 
Dindaga, Gagol. Dafra. Krim-Krim, Moundou, 
Timbéri, Bédoum, Domou (Cartes 8,13 et géné- 
rale). 

Glossina fuscipes fuscipes N. èst la plus mérl- 
dionale et son aire d’extension est irès petite. 
Cantonnée aux galeries forestières denses à 
végétation de type « soudano-guinéen», elle ne 
dépasse pas ou Nord la région de Krim-Krim et 
Kioti. Sur le Logone occidental, elle remonte 
jusqu’au niveau de Bébedjia à une cinquantaine 
de kilomètres en aval de Moundou. Sur la Pendé, 
elle ne dépasse pas le village de Mao. Au Sud de 
Mandoul on la trouve sur le Niamété à la lati- 
tude de Bode. Elle existe encore à l’Est de Moïs- 
sala, à Bekamba et aux environs sur la Moula 
et son affluent le Dou. Sa limite Nord décrit une 
ligne présentant deux convexités séparées par la 
dépression du Mandoul. Partout ou Sud existe 
G. fusci)xs qui occupe la moindre petite galerie. 
Cependant c’est dans la partie Ouest de son aire 
de répartition qu’elle abonde le plus (Caries 8, 
15 et générale). 

Glossino morsitons submorsitans N. Cette espèce 
est celle qui occupe ou Tchad la plus grande 
superficie. Elle s’étend à toutes les zones de 
sovones traversées par des cours d’eau inier- 
mittents d’où l’eau est absente en saison sèche 
et dont les formations végétales retiennent les 
mouches en toute saison. Sa limite Nord et Est 
correspond depuis Djember à celle donnée pour 
la répartition générale. A l’Ouest, G. submor- 
sitans ne dépasse pas une ligne très sch.&matique- 
ment rectiligne, tracée de Bitkine à Goré. En 
réalité, cette limite est plus sinueuse ei présenie 
deux concavités : une enire Melfi et Djember, 
l’autre entre Chari et Pendé marquée par le 
Bassin du Mondoul (Cartes 8, 14 et générale). 

La carte no 9 montre les rapports qui existent 
entre les aires de répartition des Glossines ou 
Tchad et celles des Etats voisins de l’Afrique 
Centrale. Seul, le Nord Cameroun, incomplète- 
ment prospecté, présente encore quelques impré- 
cisions. 
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A? L 1 B’ Y E 
REPARTITION DES TROIS ESPECES -Tr------- 

DE GLOSSINES : \ 
y. 

- tachinoïdes W 
- m. submorsitans N. i 

- fuscipes fuscipes N. \ 

en AFRIQUE CENTRALE 

‘\ \ r--- \ ‘\ -1’ ‘Y 
inspirée de Fard J. i 

modifiée selon 
Finelle-Itard-Yvaré-Lacotte 

i 

NIGER /' 
/ 

15. 

a glossina tacbinoïdes W. 

glossina morsitans 

B glossina fuscipes fuscipes N. 
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111. - coi--mTIoNs ÉCOLOGIQUES 
GÉNÉRALES 

Généralités sur le Tchad (Carte no 10). 

La République du Tchad, d’une superficie 
totale de 1.284.000 kilomètrescarrés, estcomprise 
entre les 8e et 24~ degrés de latitude Nord ei 
entre les 14e et 24e degrés de longitude Est, 
L’ensemble du pays est remarquablement plal 
et d’une altitude moyenne de 300 m. Quelques 
massifs montagneux s’y rencontrent cependant : 
au Nord, le Massif du Tibesti avec son point cvl- 
minant de 3.400 m (Emi-Koussi), à l’Est, le massif 
de I’Ennedi dont certains sommets atteignent 
près de 1.400 m et qui se prolonge vers le Sud 
le long de la frontière du Soudan par quelques 
formations de faible altitude.au Centre, les mos- 
sifs du Guéra (1.800 m) et de I’Abou-Telfan. Au 
Sud. un seuil peu élevé sépare les bassins du 
Chari et du Congo, en bordure de la frontière 
avec ICI République Centrafricaine. 

Le réseau hydrographique tout entier est situé 
dans la moitié Sud du territoire et son tracé 
résulte du relief indiqué. 

Partant des régions montagneuses de l’Est 
en évitant les zones élevées du Guéra, du Sud 
en se dirigeant vers le Nord, les cours d’eau 
se déversent dans le Char1 et le Logone qui se 
jettent dons la cuvette du lac Tchad dont le 
niveau n’est que de 290 m. Les deux grands 
fleuves et leurs principaux affluents occupant 
ainsi le Sud-Sud-Est, le Sud et le Sud-Ouest du 
Tchad ont de l’eau en permanence : l’Est du 
territoire n’étant parcouru que par des Ouaddi, 
à sec durant la plus grande partie de l’année. 

Le climat tchadien est marqué par l’alter- 
nance d’une saison sèche et d’une solson des 
pluies nettement différenciées, mais dont les 
durées varient selon la latitude. La Carte des iso- 
hyètes (Carte no 11) établie sur des résultats 
recueillis pendant 10 et 30 ans, montre I’im- 
portante des précipitations. La température est 
dans l’ensemble élevée toute l’année : à Fort- 
Lamy par exemple, la moyenne annuelle est de 
280 C avec des écarts de 80. L’humidité est très 
variable allant de 5 p, 100 en saison sèche à 
98 et 100 p. 100 en saison des pluies. L’examen 
des durées relatives des saisons sèches et plu- 
vieuses permet de distinguer ou Tchad quatre 

zones climatiques correspondant à des tues de 
végétation différents et qui sont du Nord Ai Sud : 

1) une zone de climat saharien, située approxi- 
matlvement w Nord du 19 30’ Nord, où les 
chutes de pluie sont constamment inférleures à 
300 mm : 

l / 

/ ’ 

!j 

2) une zone de climat sah&lo-saharien, com- 
prise entre les parallèles 13e et 15e 30’ dont les 
chutes de pluie varient de 300 à 500 mm : 

3) une zone sohélo-soudanienne, grossière- 
ment limitée par les 9eet13@ parollèlesetoù /a 
pluviométrie est comprise entre 500 et 1.100 mm. 
Le paysage végétal est représenté par des forêts 
claires et des savanes boisées à Légumineuses où 
dominent les formes xérophiles. Les galeries 
forestières du Logone et du Chari modifient le 
milieu. Les zones sahéliennes constituent la zone 
d’élevage par excellence, principalement entre 
les 12e et 14e parallèles ; 

4) une zone soudono-guinéenne. ou Sud du 
9e parallèle où la pluviométrie est dans I’en- 
semble supérieure à 1.000 mm. C’est une région 
agricole, Ici plus peuplée du territoire. 

Caractères généraux des zones à Glossines. 

Les tse-tsés nedépassent pas CU Nord le12e po- 
rallèle, sauf le long du Chari en aval de Çort- 
Lamy. Leur aire de répartition est en conséquence 
zntlèrement située dans les zones sahélo-souda- 
nienne et soudano-guinéenne (Carte no 12). 

Misàpart le bassin du baChari qui détermine 
des conditions écologiques favorables en conser- 
gant d’importantes galeries forestières et I’ex- 
irême Nord-Est duGuéra, les Glossines occupent 
âne surface entièrement située ou Sud de I’iso- 
iyète de 700 mm et dont la presque totalité 
zst comprise dans celui de 900 mm. 

La partie de la zone sahélo-soudanienne occu- 
>ée par les tsé-tsés est “ne sovone arborée plate 
aù dominent les espèces végétales : Buiyrosper- 
ïwm porkii Kotschy, Khoyo senegoiensis (Des~.) 
4. JUS~.. Donieilio oliver~ (Rolfe) Hutch. et Dalz. 
ielevée dans la région du Guéra par quelques 
ormations montagneuses entre DagelaetMongo, 
tlle est traversée par de nombreux cours d’eau 
jont la majorité est 0 set pendant la saison sèche. 
-es bahrs intermittents qui ne coulent qu’en 
iaison des pluies tracent dans la savane des 
:ouloirs herbeux bordés par endroits de Miiro- 
~yno inermis (Willd.) 0. Ktze. Ils constituent des 
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lieux de concentration de GI. morsitaos bsumor- - à 6 h. 96.6 p, 100 d’humidité avec21,S~ C. 
sitons N.qui se répand facilement dans la savane - à 12 h. 54,4 p, 100 d’humidité avec32,40 C. 
boisée sèche des environs. Au centre de cette - à 18 h, 85 p, 100 d’humidité avec 25,60 C. 
zone, le Mané-Kondjo est le bahr permanent le 
plus septentrional. II se prolonge vers l’Ouest 
par une zone d’inondation où convergent après 
les pluies le Batha de Laïri et le bahr Erguig. 
Cette zone inondable, située ou Nord de Miltou, 
es+ constituée par de nombreux cours d’eau 
très sinueux comprenant un lit central et de 
nombreux bras et dérivations en culs-de-sac. 
Lorsque les bords du lit sont bien marqués, la 
végétation ripicole est dense. Elle est constituée 
par des arbres : Anogeissus lerocorpus (DC.) 
Guill. et Perr., Tamarindus indico L. ; Acacia 
atoxocontho DC., Acacia sieberiono DC. : par 
des lianes : Merremio hederoceo (Burm. f.) Hall. et 
Cardiospermum halrcacobum L. et par des plantes 
basses : Borrerio fif@lra @hum et Thonn.) K. 
Schum Aeschynomeno ofrrospera J. Léonard, 
Aeschynomene indrco L., Meiochio corchou folio L., 
Erogrosiis pilosa (L.), P. de Beau~., Cossia mimo- 
soides L.. Hyetis specigera Lam. 

Ce5 formations consiituent des gîtes parfaits 
pour Glossrno fochrnoides W. qui s’y trouve en 
abondance. Les Gloss~nes peuvent trouver des 
gîtes temporaires lors des inondations le long des 
mares, des défluenis où lavégétation est dissémi- 
née. 

L’humidité est alors suffisante pour permettre 
les déplacements des mouches jusqu’à ces abris. 
Aux environs de MiItou, dans la deuxième quin- 
zaine d’octobre, à l’époque où les eaux s’éten- 
deni au maximum. on a noté (GILLET) les 
humidités et températures suivantes : 

Nulle part ailleurs, à l’intérieur, la végéta- 
tion de savane n’est favorable au maintien des 
tsé-tsés. 

Le tableau no 2 résume les températures et les 
humidités observées en différents points de la 
zone sahélo-soudanienne. Toute lazone soudono- 
guinéenne occupant le Sud du Tchad reçoit des 
chutes de pluies comprises entre 1.000 mm et 
1.400 mm (1.420 à Baïbokoum) qui s’étalent 
sur sept mois de l’année. Les cours d’eau rela- 
tivemeni peu nombreux sont permanents et 
bien individualisés. Ils sont bordés d’une végé- 
tation luxuriante formant des galeries fores- 
tières assez denses où se trouve en abondance 
Glossrno fiscipesfuscipes N. quf recherche l’ombre 
et une humidité élevée. Dons la partie Sud de la 
dépressw du Mandoul, ces galeries sont cons- 
tituées par les espèces végétales suivantes : Vfiex 
donfana Sweet, Syzygium guineense (Willd) DC.. 
Anihocleisto schweinfurihri Gilg, Çicus capemir 
Thumb. Dans la région de Moussafoyo, deux es- 
pècesd’arbresdomlnent sur les bords du Chari : 
Jamarmdus indico L. ei Dioseyros mespiiiformis 
Hochst., sous lesquels croissent un arbuste Ai- 
lophylus ofuconus P. de Beau~. et une liane Hip- 
pocraieo ofrmna (W~lld.) Loes. L’ensemble cons- 
titue une galerie forestière où gîte G. tochinoides. 
Le long des petits cours d’eau intérieurs, on 
retrouve Syzygium guineense (Willd.) DC. mêlé 
aux autres espèces : vers l’intérieur, s’étale une 
forêt sèche à Anogeissus leiocorpus (DC.) Guill. 
et Perr. wis la savane. Glawno moisitans sub- 
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mors~tons N. peut s’y rencontrer par endroit. 
Quelques températures et humidités de la zone 
soudano-guinéenne sont données dansletableau 
“0 3. 

Des trois espèces de Glossines présentes au 
Tchad, G. fuscipes est la seule dont l’aire d’ex- 
tension est pratiquement toute comprise dans 
la zone soudono-guinéenne, Les autres espèces 
se rencontrent dans les deux zones climatiques. 
G. submorsiions ayant son aère de répartition 
maximum dans la zone sahélo-soudanienne. Par 
ailleurs, G. submorsitons s’oppose à G. tochmoides 
et à G. fuscrpes par le fait qu’elle s’adapte facile- 
ment à la sovone sèche alors que les deux autres 
recherchent l’humidité et sont tributaires du 
réseau hydrographique. 

Facteurs écologiques déterminant la répartition 
des Glossines. 

La présence des mouches tsé-tsés dans une 
région dépend de conditions géographiques (cli- 
mat, hydrographie)favorables, d’une végétation 
constituant des zones ombragées et de I’abon- 
dance de sources de nourriture. 

Ces él&ments sont étroitement liés les uns aux 
outres ; le climat, le réseau hydrographique dé- 
terminent la végétation et les conditions de vie 
humaine et animale, la végétation moditïe le 
micro-climat et crée des étendues où les animaux 
trouvent pâturages et couverts protecteurs. 

La température et l’humidité sont les condl- 
tlons climatiques dont l’influence est prépon- 
dérante sur /a présence des Glossines. Elles 
doivent être maintenues dans les limites relative- 
ment constantes et variables selon les espèces. Le 
réseau hydrographlque détermine une végéto- 
tion ripicole qui conserve l’humidité et la tem- 

pérature aux conditions exlgées. Celles-ci sont 
en général différentes de celles du milieu ew- 
ronnant. 

L’Homme. les animaux domestiques et la faune 
sauvage constituent les sources de nourriture des 
tsé-tsés. Chaque espèce de Glossines montre 
des préférences dans le choix de ses hôtes : 
G. fusc@es semble préférer I’Homme. G. sub- 
morritons recherche les gros mammifères alors 
que G. tochinoides est indifférente, se nourrissant 
aussi bien sur I’Homme que sur les animaux. 

Les éléments : climat-hydrographie, végéto- 
tion et SOUK~S de nourrrture doivent être réunls 
pour justifier la présence des Glossines dans 
une région. L’absence ou I’incompatibil~té de 
l’un d’entre eux sufit à empêcher le maintien 
des mouches. 

RépartItion de Gfossina tachinoides W. 

Le cours du bos-thari, situé entre les isohyètes 
de 500 et 700 mm, est bordé de galeries fores- 
tières importantes qui maintiennent une tempé- 
ratureet une humidit&favorablesàlaprézencede 
G. tochinordes. La masse d’eau constituée par le 
fleuve détermine une source permanente d’hu- 
midité pour la région qu’il traverse. 

Mise à part cette bande longue d’environ 
200 kilomètres, ,G. tochinoider a son aire d’ex- 
tension située dans une zone où les précipita- 
tions sont constamment supérieures à 700 mm. 
Sa présence est entièrement liée aux galeries 
forestières qui bordent le réseau hydrographique 
permanent : elle exige une humidité importante 
et supporte difficilement la sécheresse. En con- 
séquence, elle s’éloigne peu de ses gîtes sauf 
aux heures fraîches de la ]ournée en saison 
sèche et pendant la période des inondations. 
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Elle ze répand alors à I’iniérieur ei trouve des 
gîtes temporaires ; mais elle nes’éloigne guère 
de plus de 2 kilomètres de son point de départ 
par ses propres moyens. 

maintenir quelques foyers de Maladie du som- 
meil : bords du Bahr Erguig, enwrons du Ba-llli, 
région Nord de Miltou. De plus, lorsque les trou- 
peaux viennent s’abreuver aux fleuves en saison 
sèche, lorsque Jes points d’eau de l’intérieur 
ont disparu, ils peuvent contracter /a trypanoso- 
miase. 

Les températures enregistrées dans les gîtes au 
mois d’avril, en pleine saison sèche et chaude, 
varient de 200 C 0 370 C au cours de 24 heures. 
Le maximum est atteint vers 14 heures et le 

minimum à 4 heures. Au même lieu l’humidité 1 
passe de 31 p. 100 à 12 heures, à75 p. 100 entre ’ 
3 et 6 heures. La période d’activité se situe le -l_--_l--+- -̂  ~̂  --r--+-r^ _,,.A ^..^~,i..,ii 

Ainsi, G. tochinoldes dont la présence est inti- 
mement liée à l’eau, à des couveris denses mais à 
sous-bois dégagés où elle irouve une nourriture 

..~. 
UYUIIU”II1C, NC >c ICIIC”IIIICIU Y”” )n”“,,““C 

des cours d’eau à débit permanent bordés de 
galeries forestières. On ne la trouvera pas à 
l’Est du Tchad auprès des Oueds intermittents, 
ni à l’Ouest dans les grandes savanes qui sépo- 
rent les rivières. A l’extrême Sud-Ouest où la 
végétation est rare ou trop dense pour elle, 
elle laisse /a place à G. fusopes (Carte no 13). 

matin et en fin d’après-midi quand la tempéra- 
ture est vosine de 300 C et l’humidité d’environ 
40 p. 100. 

Les galeriesiorestières hébergent G. tochinordes 
sont formées d’espèces végétales constituaht des 
tonnelles ou des voutes dominant un sous-bois 
généralement dégagé. Elles présenteni une cer- 
taine consiance dans leur constitution et en géné- 
ral deux zones de végétation peuvent être recon- 
nues à partir du lit rmneur du fleuve : schéma 1. 

1) une zone inondable formée de buissons 
riverains et de taillis ombragés où dominent 
Mimosa pigro L., Morefia senegalensis A. Rich. ex 
DC.. Poullinio pinnoia L. ou Cordu rothli Roem. 
et Schult.et Oncobo spinoso Forsk. selon les lieux; 

2) une zone de bordure située entre la pré- 
cédente et la swclne, composée de Tamarindus 
mdico L., Acacia sieberiono DC., Acocro atoxo- 
coniho DC., D~ospyros mes@fifwmis Hochai., 
Zlziphys obyssinica Hochai. ex A. Rich. 

Les Étendues de ces différentes zones sont 

variables ; parfois, lorsque les rives sont relevées, 
la zone inondable n’existe pas et le lit mineur est 
directement bordé par la zone de bordure. Le 
type général se rencontre en aval de Fort-Lamy, 
à Riggil et à Dro ainsi qu’aux environsde Ba-~III. 

Les bords des fleuves abritent le plus souvent 
une faune riche et variée qui est pour les tsé-tsés 
une source inépuisable de nourriture ; phoco- 
chères, hippopotames, crocodiles et antilopes 
sont le plus souvent sollicités. D’autre part, la 
population humaine y  est également abondante : 
villages de pêcheurs principalement. On constate 
très fréquemment que les gîtes où les Glossines 
abondent le plus sont ceux situés à proximité de 
ces villages. G. tochinoides semble ainsi recher- 
cher la présence de I’Homme ,qui apparaît 
comme un hôte préférentiel. Ce contact permo- 
nent entre I’Homme et la mouche contribue à 

Répartition de Glossino morsifons submorsifans N. 

L’aire de répartition de G. submorsitonr est tout 
entière sltuée dans la zone où les pluies excèdent 
700 mm ; mais 0 l’opposé de G. fachmoides, 
cette espèce semble éviter les régions dont le cli- 
mat est modifié par des galeries forestières qui 
gardeni une humidité élevée. Elle préfère les 
régions plus sèches, ce qui explique sa présence 
dans l’Est du Tchad, dans les savanes boisées où 
les cours d’eau sont à sec pendant près de 7 mois 
de l’année et conservent malgré tout dans les 
zones forestières le peu d’humidité indispen- 
sable à sa survie. Plus adaptable que les autyes 
espèces à la sécheresse, elle se trouvera néan- 

moins dispersée dans la savane, dans les lieux 
ensoleillés non abrités. 

G. m. submorsrtans prend so nourriture exclu- 
sivement sur les animaux : troupeaux nomades 
et surtout gros gibier. On peut dire que les déplc- 
cements du gibier conditionnent ceux des tsé- 
tsés. En pleine saison sèche, celui-ci se groupe 
auprès des rares points d’eau abrltés où G. rub- 
mo&ons se rencontre alors en très grande abon- 
dance. En conséquence, elle se trouvera surtout 
dans les régions inhabitées par I’Homme. L’ins- 
tallation de nouveaux villages, la mise en culture 
de régions riveraines, les feux de brousse détrui- 
sent les galeries forestières ou les savanes boi- 
sées de l’intérieur et contribuent à chasser le 
gibier et les mouches. Dès que la population 
humaine augmente suffisamment pour perturber 
la faune, le gibier et les tsé-tsés dlsparalssent. 
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Acacia seyal Tamarindus indica 
Diospyros mespiliformis 
Zizlphus abyssinica 
Mitragyna inermis 

Graminées, Acacia sieberiana 
Acacia afaxacantha 

Galerie forestière à G.fachinoides. Schéma général fypique : environs de Ba-Illi 

Gîtes de D~O (G.tachinoides), rive droite., 

petits pâturages 
è herbe rase Gites 

zizzr 
Gîtes de Dangia(C.fachinoide.), rive droite. 

lS9 
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La réunion de toutes ces conditions explique sa 
distribution au Tchad. Vers le Nord, elle ne 
dépasse pas le 12e parallèle au Nord duquel 
la végétation est rare et où l’hygrométrie est 
trop faible pour conserver le gibier et abriter 
les mouches. A l’Est d’Am-Timan, la vallée du 
Diokana, aride et désertique, ne peut en héber- 
ger. A l’Ouest, elle ne dépasse pas une ligne tra- 
cée schématiquement de Bitkine à Goré au-delà 
de laquelle sont installés de nombreux villages et 
où le gibier est rare. Vers le Sud-Ouest, elle 
n’existe pas où la pluvio+trie d&passe 1.300 mm. 
Le long des cours d’eau importants (bahr Sala- 
mat, bahr Aouk), elle peut se rencontrer en com- 
pagnie cie G. fochinoides qui reste étroitement 
cantonnée à leurs rives. 

G. s&norsWx se limite donc au Centre du 
Tchad aux savanes boisées riches en glbler. tra- 
versées par des cours d’eau à régime tempo- 
raire et où la pluviométrie est comprise entre 700 
et 1.300 mm (Carte na 14). II existe au Muséum 
National d’HIstoire Naturelle de Paris un lot de 
G. submorsitons provenant de la collection FLEU- 
TIAUX 1905, et portant pour origine lac Tchad. 
L’imprécision du lieu ne permet pas d’aftÏrmer 
qu’il y  a eu des Glossines dans cette région où 
personne n’en a jamais trouvé. Elles existent 
au Sud-Està plusde 300 kilomètres du lac. 

Repartition de Glossina fuscipes fuscipes N. 
(Carte “0 15). 

L’aire de répartition de cette espèce est au 
Tchad très reduite et presque entièrement située 
dans la zonesoudano-guinéenneetcomprisedans 
les régions où les pluies dépassent 1.100 mm. 

Ses exigences en humidité font qu’elle ne wt 
bien que dans les galeries forestières denses, 
fortement ombragées et où l’humidité reste tou- 
jours très élevée. 

La composition de ces galeries est différente 
de celles où vit G. tochinoides : elles sont formées 
de plantes de régions guinéennes, le plus sou- 

vent entremèlées et ne ménageant pas de sous- 
bois dégages. Dans le Sud du Tchad, l’aspect 
de la végétation ripicole suffit à indiquer l’espèce 
qui y  vit. 

Comme G. tachinoides. G. fuscipes se rencontre 
au voisinage de I’Homme qui constitue sa prin- 
cipale source de nourriture. Le Sud-Ouest du 
Tchad est la région la plus peuplée du pays et 
celle où cette espèce abonde. Les rapports étroits 
qui existent entre elle et I’Homme expliquent 
les nombreux cas de Maladie du sommeil que 
l’on enregistre chaque année, aux environs 
de Moundou notamment. 

Parmi les facteurs agissant naturellement sur la 
distribution des Glossines, deuxd’entre eux, végé- 
tation et sources de nourriture, apparalssent 

donc comme décisifs. Cependant, ils peuvent être 
profondément modifiés par l’action de I’Homme 
qui intervient alors comme un facteur secon- 
daire loin d’être négligeable. En effet, devant 
les feux de brousse et les défrichements tradi- 
tlonnels nécessaires à l’installation de nouveaux 
villages et de nouveaux champs, devant la créa- 
tion de routes et l’agrandissement des villes, la 
végétation recule constamment. La chasse tradi- 
tionnelle et moderne, plus meurtrière encore, 
atteint fortement la faune sauvage et réduit de 
plus en plus son aire de dispersion. Ainsi, les 
conditions de vie nécessaires aux Glossines sont 
naturellement modifiées et celles-ci reculent len- 
tement et régulièrement devant la civilisation. 

L’action raisonnée sur la végétation, la des- 
truction du gibier, jointes à l’emploi d’insecti- 
cides puissants pourraient être utilisés au Tchad 
comme cela a &é fait en Afrique de l’Est pour 
combattre rapidement et efficacement I’indési- 
rable mouche tsé-ts& à laquelle I’Homme et les 
animaux domestiques paient encore un trop 
lourd tribut. 

Le schéma no II tente de mettre en évidence les 
rapports entre les différents éléments condition- 
nant la présence des mouches tsé-tsés. 
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SCHEMA NO 2 MONTRANT LES RAPPORTS ENTRE LES DIFFERENTS ELEMENTS 

AGISSANT SUR LA REPARTITION DES MOUCHES TSETSES 

Pluviométrie 

HYDROGRAPHIE VEGETATION SOURCES DE NOURRITLTRE 

insecticides 

MOUCHES TSETSES 
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No 2. - Gîter à GI. iachino,des W. - Sahr Erguig 
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No 3. - Gîtes 0 G:. fochinoides W. - Dro (Bas-Char,) 

Nu 4. - Sovone b G!. m submorrifans N. - Gabil-Margoulo (Nord-Guéro) 

. 
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No 5. -Savane à Gi. m. submarsikms N. - environs Timon 

(Sud-Guh. abords du B. Salomat). 

No 6. - Bordure de galerie forestihe. Gîte 0 Giosrioa fusciper fusciper N. 
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NO 7. - Giie 0 Glosrino fuusciper fusciper N. Lieu de ponte. 

ND 8. - Intérieur de ga!erie forestière. Gîte à Glossina fuscipes fuscipes N. 
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Tse-Tre Ries as vector of Trypanosomiorir in Chad ~ 

Human and’animal trypanosomiosis, os well as fheir pri&ipal,veciar, tse tse 
flics, bave been unceosingly the main subjeci of preaccupoiion for’the medicol 
and veierinary ofkers, rince ihese came in Chad for the firsi time, atthe begin; 
ning ofihe century. 

- The study ofihe Glossinoe vectors ofirypanosomiosi~ in Chad is presented 
OI a statemeni ofthis important prabiem and is divided’in 4 parts : 

- In the flrst pari, the incidence of Trypanosamiosis in Chad is reviewed 
and an historicol backgraund afihe research works on this motter is given. 

- The second port is entirely devoted to Glassinae. The results ofold surveys. 
os well as the progress made in the knowledge aftheirgeographical distribution, 
up fo 1960. are pointed OU+. Then, the results offurther surveys made pince 1962 

on ihe geagrophical distribution of the species found in Chod. aie given. The 
geographical distribution of each of ihe fhree Chadian species GI. fochiooides 
W., GI. fuscips fuscipes N. ond GI. mmilms submonilons N. is LIISO show”. 

- Iti the ihird part. ihe main ecological observations which bave been mode 
during the surveys and which. up to o certain extend. con :explo(n;the present 
distribution of the Ise-+se flies. are recarded. 

- 17 maps, one of which being camprehensive and insel. 3 iabl,es. 2 dio- 
grams. rame pictures and 16 references complele this stvdy of +he Glossinoe 
,n Chod. 

RESUMEN 

Desde su permanencio, <II principio de este sigle, en Chad. 10s médicos y 
veterinarios esion preocupandose con las tripanasomiasis humonai o onimoies 
asi como con sus principales vectores., Ias glasinos: Se poA.5 revisio este 
importante problemo de Ias glosinas. vec~ores de las,+ripbnosomiasis en Chad 

Este ertudio comprend= 4 paries : 

- En la primera, se nota la importoncia de las iripanosomiasis en Chod 

y se hisiaria Ias investigociones concernientes CI este asunto: ~ 

- En la segunda se troian unicamenie de Ias glosinas. En primer lugar se 
indicon lx resultodos de encuestas onteriores y 10s progresos hechos en el 
conocimiento de su reporticion hosto 1960. Luego se dan 10s reruliadas de 
investigaciones efeciuadas desde 1962 concernienies a Ia repartlcion de tas 
esperies enconirados en Chod. 

Se prec~saiambien Ia reparlicidn de coda uno de 10s ires especiei de Chad : 
G. fachinaides W.. G. fuscioes fuscipes N G. morsiianr submarsitons N. 

- La iercera parfe nota las princlpoles observaciones ecalogicas hechar 
duronte investigaciones que pueden explicar 10 reporiicidn oduol8dé Ias gio- 
sinos. 

- 17 mapas, de las cuales “na general fuera-texia, 3 &dros; 2 esquemas, 
fotografios y 16 referencios bib!togrtAcas acompafian este estudio sobre las 

glasmos en Chad. 
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Imtihlt d&VaOe -1 de Mkdecine V*t&inîim 
dea Paya Tropicaux 

RiPARTITION des GLOSSINEB 

en RÉPUBLIQUE du TCHAD 

Établie an 1955 par J. GRUVEL 

,, ,: ,_, 
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Rev. Ek,. Med. V6t. Pays trop., 1966, 19, 2 (213-232) 

Les laits tropicaux 
Étude de la composition chimique 
et des variations de composition 

des laits de vaches au Mali 
(S”i&) (1) 

par R. RIVIÈRE ef J. CLÉMENSAJ, 

Institut d’Elevage et de Médecine Véterinatre des Pays Tropicaux 

~ravaur r&lisés ou Laboratoire de Biochimie du Centre 

de Rechercher Zootechniques de Sotuba-Bamako (Mali) 

RÉSUMÉ 

Les auieurr poursuivent l’étude du lait des vacher de roces N’Damo et Zébu 

du &nfre de Recherches Zootechniques de Sotubo-Bamako. 

Après avoir envisa@. dans un article pré&denr. les variations des taux de 

caséine 
matières prot&ques iataies, de la coréine et du ropporl Protéines to+a,es , ils 

considèrent. celles de Ia densité, de Ia matière grosse e+ des dff&enls extraits 

seco : - extrait sec, exiroit sec dégraissé. extrait sec calculé et extrait sec 

degroissé rectifié. 

Dans un article précédent, l’étude de la compo- 
sition chimique des laits de vaches de races 
N’Damo et Zébu, au Mali, avait été entreprise 
et débutait avec l’analyse des variations des taux 
des protéines totales, de la caséine et du rapporl 
caséine 

proiéine 
D’autres éléments sont enrisagés ci-dessus. 

II s’agit de la densité, du beurre et de l’extrait 
sec. A ces éléments mesurés, il a paru intéres- 
sant d’ajouter l’étude d’autres données obtenues 
par le calcul à partir de valeurs expkimentales : 
ce sont : 

- l’extrait sec dégraissé 
- l’extrait sec calculé 
- et I’extrat sec dégraissé rectifié. 

1, Rev. Elev. Med. Vet Pays Trop. 1964. 97, no 2 (25>271). 

L’étude des autres constituants ou cons+an+es 
suo exposée prochainement (acidité, lactose 
matières minérales totales,’ chlorure, calcium 
et phosphore, constante moléculaire simplifiée 
réelle). 

1. -MÉTHODES D’ANALYSE 

a) Densitk 

La densité est mesurée à I’alde d’un thermo- 
lacto-densimètre, type Quévenne, gradu,é en 
0,000 5 0 150 C. La mesure est faite en chambre 
climatisée à 19-200 C. sur un échantillon de la 
traite totale, soigneusement homogénéisé. 

Le densité brute (Dt) lue est Corrig&e en fonc- 
tion de la température et ramenée à 150 C par 
la formule classique. 

DIso = Dh & 0.0002 (t - 15). 
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b) Matière grasre. B = matière grasse en g par litre 

La méthode de Rôse-Gottlleb, méthode de 0” 
référence, normalisée en France, II été utlllsée, D13 = densité du lait à 150 C. 

avec toutefois, le5 quelque5 modifications sui- f) Extrait sec dégraissb rectifié. 
vantes : 

- L’extraction est faite dans des ampoules à 
Correspond à la matière sèche de 1~ partie non 

décantation de 125 ml et non dans le butyromètre 

grosse du lait, 

de Pien. 
Les résultats, obtenus par le caIcu1, pour la 

- La quantité d’ammoniaque ajoutée, fonc- 
matière sèche dégraissée, sont influencé5 par 

tion de l’acidité du lait (réactlon à la phénol- 
le volume de la matière grasse du lait. II est donc 

phtaléine) peut atteindre 2 ml. 
plus rationnel de ramener l’extrait dégraissé 

- L’extroctlon est réalisée deux fois avec 
à un litre de lait privé du volume de la matière 

50 ml d’un mélange à parties égales, d’éther 
grosse en utilisant la formule suivante : 

éthylique et d’éther de pétrole. 
- Ne désirant pas récupérer les solvanls, 

E. S. D. R. = E. S. x ,,;$i B 

lez parties éthérées sont recueillies dans une 
0,92 

capsule de pyrex 0 fond plot, de 125 ml, séchée 
où le coeffclent 0,92 représente la densité de la 

et iorée. L’évaporation des solvants est commen- 
matière gmsse. 

cée à la température du laboratoire et achevée 
par un séjour d’une demi-heure à l’étuve réglée Il< - RÉSULTATS 

àIO c. 
Le résidu est pesé après refroldlssement dan5 Les caractéristiques de la distribution des 

un dessiccateur. résultat5 et les moyennes annuelles, pour les 

c) Extrait sec ou matière sèche. 
différents éléments étudiés, sont consignés dans 

Déterminé par dessication, pendant 7 heures, 
de 10 ml de lait placé dans des capsules cylin- 
driques à fond plat, de platine, de nickel ou de 
silice de 55 mm de dmmètre et 25 mm de hau- 
teur, sur bain-marie (à extrait sec) électrique à 
niveau constant, bouillant. 

Il a été vérifié que la nature de la capsule 
(platine, nickel ou silice) n’a pratiquement pas 
d’influente sur le résultat. Les chiffres retenus 
sont ICI moyenne arithmétique de deux déter- 
minations dont l’écart est généralement Inférieur 
à 0,5 p, 100. 

le tableau Ill en ce qui concerne les N’Damas 
et dans le tableau IV pour les Zébus. 

Les capsules sont tarées après dewccation à 
l’étuve à1000Cet refroidissementdons un dessic- 
cateur à acide sulfurique ; après séjour sur le 
bain-marie, les capsules sont m15es à refroidir 
dans le dessiccateur, puis pesées rapidement à 
0,5 mg près. 

d) Extrait sec dégraisse. 

Obtenu par différence en& la matière sèche et 
la matière grasse. 

e) Extrait sec calculé. 

La formule de Flwschmann, admise pour les 
laits français, a été adoptée : 

E. S. C. = 1.2 6 + 2.665 (D,, - 1) 

Les tableaux I et II donnent, pour les N’Damas 
d’une part, et pour les Zébus d’autre part, 
les moyenne5 mensuelles calculées. comme il 0 
déjà été dit dans le premier article. à partir des 
résultats de deux, ou le plus souvent, trois ana- 
lyses complète5 réalisées à 10 jours d’intervalle. 
Ces tableaux Indiquent également les valeurs de 
F pour chaque année (différences mensuelles) 
et les limites de signification pour les probabilités 
de 0,OS et O,Ol, 

1. Densité. 

La densité varie d’une façon relativement im- 
portante au cours de l’année mais les voriatlons 
ne semblent pas se reproduire régulièrement 
d’une année à l’autre. L’examen des courbes I 
et II révèle néanmoins, de manière constante aussi 
bien chez les N’Damos que chez les Zébus. un 
minimum en février-mars et un maximum en 
saison d’hlvernage (juin, juillet, août). Ce ma.~~- 
mum semble être atteint plus tardivement chez 
les N’Damas (Iuillet-août) que chez les Zébus 
(juin-juillet). Les laits de Zébu montrent, en 
outre, un second minimum en fin de saison 
des pluies (septembre-octobre). 
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* Jullle 

19.m 25.00 
15.67 21.67 
37,co x,50 

49.05 49.45 
52,50 53.35 
4, .iB 44,91 

142.64 145,05 
146.46 148.02 
139,03 143.67 

93,59 95.60 
93.96 94.67 
97.85 97.76 

143.87 145.96 
147,13 149.74 
139.22 143,OJ 

93.86 !OI,OJ 
99.65 100,50 

102,43 103.83 

*ou* 

32.00 
24.50 
30.33 

50.52 
54,95 
49.00 

147.32 
151,54 
147,7-l 

96.80 
96.59 
v%m 

149.07 
152.41 
146.83 

,02,43 
102.71 
104.33 

22.50 15.33 
21,co 20,6-i 
17,50 13.50 

52.82 49.41 
50.64 46.45 
49,03 44,Ol 

,46,82 142.93 
145.99 
143.76 1:s , 

94.03 93.52 
95.35 95.22 
94.73 92,55 

149.33 143.33 
146,31 141.M 
143,44 136,36 

99,73 93,83 
100.40 100.28 
,ao,o7 9720 

48.60 6,72 
45,,4 5.17 
43.44 2154 

93.42 
94.87 
91,24 

- 

!42,02 
139.27 
134,73 

P 

4,92 
4.87 
6.48 

25,M 
7,24 

14,03 

&5 F=oFol 

2.32 3.31 
2.35 32 
2.32 3.32 

2,;; 3,31 
2.35 320 
2.32 3.31 

2,32 3,31 
2.35 333 
2,32 3.31 

2,32 3.31 
2.35 3.38 
2,32 3,31 

2,32 3,31 
2.35 3,38 
z.32 3,31 

2,32 3,JI 
2.35 3,x 
2.32 3,Jf 
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Mai 

44,Gl 
42,OV 
41,18 

131,44 
136,73 
134.23 

92.17 
93.63 
93,04 

F P& 

181 2,46 
4.62 2.46 
5,m 2.29 

B,R 2.32 
Il -69 2.46 
16.04 2.29 

15.22 2.32 
7.59 2.46 

19,03 2.29 

2.55 2.32 
3,09 2.46 
2,65 2.29 

13,22 .?,46 
17,29 2,46 
17,65 2.29 

4,n 2.32 
3.36 2.46 
4.23 2.29 

15,61 
17,cc 

16,W 17.61 
2, ,w 21,61 

7.M) 8.M) 

46,24 
44.38 
42.47 

138,13 
137,77 
136.35 

55,32 
47.23 
46.40 

150.09 
143.55 
139.24 

54.11 
44.12 
443 

147.93 
139.59 
137,w 

53.79 56.54 
44,35 55.33 
47.60 52.05 

+ 

147.44 150.58 

:4::; 
!53,39 
149.43 

:z 
56.86 

56:25 
50.17 
55.28 

+ 

153.19 151.89 
147.94 146.51 
150.38 148.72 

91 ,a9 
93.39 
93.89 

95.62 
22 

94.77 93.81 
96.69 95.87 
9.12 93:44 

96.32 
92.84 92.62 

139.61 
131.14 
135.97 

difi8 
96.75 
98.13 
98.43 

150.60 149,59 
142.20 138.67 
137.50 135,33 
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l-- 
,957 1958 
1959 

1957 
1958 
1959 

2 1957 
1958 
1959 

E 1957 
1958 
1959 

1957 
1958 
1959 

1957 
1958 
1959 

48.48 
493 
44,58 

142,m 
143.39 
139.92 

93.60 
94.01 
95.34 

143,12 
143.72 
139.92 

b) Mdcihe grasse 
54.05 

l 

0.48 
56,M 0.65 
55.80 0.99 

e) Extrait sec calculé 
153.71 I 0.92 
153.61 0.87 
153.79 1.20 

47.50 
4885 
42.56 

140.49 
Ml,75 
137,33 

92.87 
9w4 
943 

14124 
141.95 
137,47 

49,46 
50,71 
46.60 

I 2,11 
2.95 
2.91 

II s - 
s - 
s - 
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b) Mdikre 
1951 52.71 5.16 42,1* 6324 0.91 50.85 54,57 3.66 s - 
1958 4189 4.61 38.49 51.29 46.14 49.64 0.08 
1959 47.43 5.11 35.78 59.08 0.99 45.40 49.46 1,95 0.05 

0) Extrait sec 
1957 146.64 6.41 13327 159.71 1.13 144.33 148.95 2,30 s - 
1958 143.46 5,s 132.14 154.78 1.03 14, ,36 145.56 0.56 0.57 
,959 142.M 6.38 129,03 155.05 1.11 139.78 144,30 l.Bo 

2s 
0.07 

d) Extrait BBC &?gr@isssé 
1957 93.94 1,95 89.96 97.92 93.25 94.63 2,w s - 
1958 26: 2.45 90.47 100.47 0,45 94.54 96,4C 1 .BI 0.07 
,959 1.85 90.84 0.33 94.82 96.12 

NS 
0,91 

e) Extrait sec calcul6 
1957 147.27 6,14 134.74 159,m 1.14 144.94 149.60 3.12 s 
1958 143.07 5,45 131,95 154,19 1,Ol 14, ,a 145,13 0,53 
1959 6,Ol 128.88 ,53,42 139.02 14328 

f) Extrait 
1957 99.65 2.43 M,69 104,61 0.43 100,53 o,rs 
1958 100,73 2,75 95.12 106.34 0,51 

2: 
Vx.77 1.39 NS 0.16 

1959 99.76 2.19 95.30 vn,P 93:9.3 vx.41 N.S 0.46 
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a) N’Domos 

Les extrêmes enregistrés ont été de 1,030 0 et 
de 1,0347. La moyenne générale, pour les trois 
années 1957, 1958 et 1959 a été de 1,032 0 + 
0,00025. 

En 1959. toutes les valeurs observées sont 
comprises dans l’intervalle rn19i>8 & 1,96 s. En 
1957,2 valeurs sont supérIeures à rnlajY f  1,96 s 
et en 1958, une valeur est inférieure à 
rn18M - 1, 965. 

Les différences mensuelles sont significatives. 
quelle que soit l’année. 

Pour l’ensemble des trois années, les moyennes 
mensuelles ne sont significativement différentes 
que pour une probabilité de 0.05 : (F = 2,52 

/a limite de signification étant de 2,27 pour une 
probabilité de 0,05 et 3,20 pour P = 0,Ol). 

Les moyennes annuelles de 1958 et 1959 se 
sont révélées significativement différentes. 

b) Zébus 

Moyenne générale, pour l’ensemble des trois 
années : Mo = 1,031 75 + 0,000 22. 

Extrêmes enregistrés : 1,030 1 et 1,033 2. 

Seules, 2 observations (une en 1957 et une en 
1958) sont inférieures aux moyennes annuelles 
(m - 1.96 5). 

Les différences mensuelles ne sont significa- 
tives qu’en 1958 et 1959. 

Elles ne le sont pas pour l’ensemble des trois 
années (F = 1,36). 

La moyenne de 1958 est seule significativement 
différente. 

2. Matière grasse. 

La teneur du lait en matière grasse n’évolue 
pos de la même façon chez les N’Damos et chez 
les Zébus (fig. Ill et IV) 

Dans le lait de N’Domas, le taux de maiière 
grosse est à son minimum avant lafindelasaison 
sèche ; il commence à croître légèrement avant 
l’arrivée des pluies et atteint lentement son 
maximum en hivernage (août-septembre). L’an- 
née 1957 semble faire exception : le maximum 
n’est observé qu’en octobre ; or, cette année, 
le mois de septembre a été plus humide que la 
moyenne (288 mm contre 227) et les précipitations 
se sont anormalement prolongées en octobre 
(107 mm contre 58). 

La matière grasse diminue brutalement dès le 
début de la sofson sèche (octobre-novembre) 
beaucoup plus progressivement ensuite. 

Cher les Zébus, le minimum est beaucoup plus 
tardif, et est atteint alors que les premières 
pluies ont commencé à tomber (mai). 

Le taux de matière grasse augmente très rapt- 
dement jusqu’à un maximum observé en hiver- 
nage (août-septembre). En 1958, ce dernier o été 
précoce, et le5 moi5 de juin et juillet ont eu une 
pluviométrie nettement supérieure 0 la moyenne 
(185 mm en juin, 348en juilletcontre143et262) ; 
le taux mox~mum de moiière grasse a été enre- 
gistré en juillet. 

Une chute est ensulte observée, rapide jusqu’en 
décembre, plus lente ensuite. La pluviométrie 

particulière de 1957 pourrait expliquer une 
décroissance inversée : lente d’abord de sep- 
tembre à janvier et ropidè de février à mai 1958. 

a) N'Damos 

Moyenne générale pour l’ensemble des trois 
années :47,46 & 1,46 g/l. 

Valeurs extrêmes enregistrées : 39.20 et 
61,82g/l. 

Trois observations sont extérieures aux moyen- 
nes annuelles (m f  1,96 s), une en 1957 et 2 en 
1959. 

Les dlfférences entre les moyennes mensuelles 
sont nettement significatives chaque année ainsI 
que pour l’ensemble des trois années (F = 5,15). 

Les moyennes annuelles sont significativement 
différentes. 

b) Zébus 

Moyenne générale : MG = 49,37 + 1,77 g/l, 
Valeurs extrêmes enregistrées : 39,68 et 

60.57 g/l. 
Toutes les valeurs observées sont comprises 

dans les intervalles m & 1.96 s. 
Les différences entre les moyennes mensuelles 

sont très significatives aussi bien choque année 
étudiée Isolément (F allant de 8.72 à 16.04) que 
pour l’ensemble des trois années (F = 8,16). 
Seule, la moyenne annuelle de 1957 est signifi- 
cativement différente. 

3. Extrait sec. 

Comme pour la matière grasse, des différences 
peuvent être notées, dans la façon dont évolue 
la teneur en matière sèche des laits de N’Damas 
et de Zébus (fig. V et VI). 
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Dans le lait de N’Damas, le taux de matière 
séche es+ minimum en fin de saison sèche (mars). 
II augmente lentement pour atteindre un maxi- 
mum août-septembre ; il diminue très rapldement 
entre les mois de septembre et de novembre. 
et plus progressivement ensuite. La chute est 
amorcée avant la fin de la saison des pluies. 

En 1957, le sommet de la courbe est plus étalé 
et la décroissance est plus lente. Cette remarque 
est à rapprocher des observations faites au sujet 
de la matière grasse. 

Chez les Zébus, la teneur en matière sèche 
évolue presque parallèlement à celle de la ma- 
tière grasse. Minimum en mai, augmentation 
rapide jusqu’à un maximum atteint en août 
(juillet en 1958) et diminution ensuite, plus ou 
moins rapide selon les années. 

a) N’Damos 

Moyenne générale : Ma = 141,78 i 183 g/l, 
Extrêmes enregistrés : 131.86 et 160,37 g/l. 
Toutes les valeurs sont comprises dans les 

intervalles m -& 1,96 s en 1957 et 1958. Deux 
valeurs sont supérieures en 1959. 

Différences entre moyennes mensuelles très 
significatives chaque année et pour l’ensemble 
des 3 années (F = 13.97). 

La moyenne de 1958 est seule significativement 
différente. 

b) Zébus 

Moyenne générale : MG = 144,05 i 2,Ol g/l. 
Extrêmes enregistrés : 132,83 et 157.49 g/l. 
Toutes les valeurs sont comprises dans les 

intervalles m + 1,96 5 en 1957 et 1959. Une 
seule valeur est supérieure en 1958. 

Lesdifférences entre moyennes mekelles sani 
toutes trés significatives : 

- pour chaque année F varie de 7,59à19,01 
- pour l’ensemble destrois années F = 17,14 

Seule, la moyenne annuelle de 1957 est signi- 
ficativement différente. 

4. Extrait sec d&graissé. 

a) N’Domos 

L’allure des courbes des variations de I’ex 
trait sec dégraissé du lait de N’Dama est trè! 
semblable à celles de la matière sèche et de I( 
matière grasse. mais présente, néanmoins, d’unr 
part, un aspect plus régulier, et d’autre part 

âne amplitude de variations beaucoup moins 
mportante (fig. VIII). 

En effet, l’écart entre les valeurs extrêmes 
,eprésente environ 11 p. 100 de la valeur moyen- 
ie alors que pour la matière grasse et la matière 
èche, ces pourcentages sont respectivement de 
17 et 20 p, 100. 

Ce fait est ég&ment mis en évidence par 
‘examen des coefficients de variation (rapport 
:ntre l’écart type de la distribution et la moyenne 

&krale $, 
1 

Cecoefkentestégal 0 2,37 p. 100 

XXJT l’extrait sec dégraissé alors qu’il est de 
>,62 p, 100 pour la matière grasse et de 
1.94 p. 100 pour la matière sèche. 

Les valeurs minimales sont observées en mars 
4t les valeurs maximales en août. C’augmen- 
ation du taux d’extrait sec dégraissé est lente de 
mars à août et la diminution plus ou moins 
wpideselon lesannées,deseptembreàdkembre. 

La moyenne gknkrale Ma est égale à 94,32 f  
3.72 g/l. 

Les valeurs extrêmes enregistrées sont de 89,24 
rt 99.58 g/l. 

Toutes les valeurs sont comprises dans les 
intervalles m f  1.96 s. 

Les différences entre les moyennes mensuelles 
sont toutes très significattves : 

pour les différentes années, F varie de 6.43 à 
22.26. 

et pour l’ensemble des trois années F = 5.01. 

Seule, la moyenne de 1958 n’est pas signifi- 

cativement différente pour une probabilité de 
5 p. 100. 

b) Zébus 

Les variations du toux de matière sèche dé- 
graisséesont beaucoupplusirrégulièresque dans 
le lait de N’Dama. De plus les courbes présentent 
des aspects très différents selon l’année envi- 
sagée (fig. VII). Néanmoins, comme chez les 
N’Damas, l’amplitude des variations est, ici 
également, moins étendue que pour les deux 
autres éléments étudiés précédemment. L’écart 
entre les valeurs extrêmes ne représente qu’en- 
viron 9 p. IOOde la valeur moyenne alors qu’il 
est égal à 17 p. 100 pour la matière sèche et 
42 p, 100 pour /a matière grasse. 

Les coefficients de variation sont respective- 
ment de 2,28-4,44 ei 11.50 p. 100. 
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Les taux minimum sont enregistrés en fin de : ment différente, bien que les différenfes moyennes 
saison sèche, à une époque qui varie, selon 1 mensuelles varient beaucoup d’une année à l’au- 
l’année, de mars à mai, et les taux maximum en 1 ire (F = 12,47). 
juin, juillet ou août. b) Zébus 

La moyenne générale MG est de 94,65 & 
0,60 g/l. 

Moyenne générale : MG = 143,71 & 2,07 g/l, 

Les valeurs extrêmes observées sont de 90.77 et 
Extrêmes : 131,83 et 156.09 g/l. 

99.51 g,ll. 
Ecart entre les valeurs extrêmes = 17,3 p, 100 

En 1957, une valeur est supérieure à m +1,96 s. 
i de la moyenne. 

Toutes les autres sont comprises dans les inter- 
valles de confiance m & 1,96 s. 

Touies les différences entre les moyennes men- 
suelles sont significatives : 

F varie de 2,55 à 3.09 pour les différentes 
années. 

F = 3,19 pour l’ensemble des trois années. 

Seule, la moyenne de 1957 est significativement 
différente. 

Coefficient de variation = 4,40 p. 100. 

Toutes les valeurs, sauf une. en 1958, sont comm 
prises dans les intervalles m & 1.96s. 

Les différences entre les moyennes mensuelles 
sont très significatives : 

pour les diff&entes années, F varie de 13,22 0 
17.65 

5. Extrait sec calculé. 

Les courbes de variation de l’extrait sec cal- 
culé ont pratiquement la même allure que celles 
de la matière sèche mesurée, aussi bien dans le 
lait de N’Dama que dans celui de Zébu. Les taux 
minimum et maximum sont observés aux mêmes 
époqueset les vitessesd’augmentation et de dimi- 
nution sont sensiblement les mêmes (iig. IX et X). 

Les différences entre les données numériques 
(moyennes, variantes, écart-type, extrêmes, coef- 
tÎcient de variation...) sont frès faibles. Mais si 
l’on compare individuellement chaque valeur 
mesurée au taux correspondani d’extroit sec 
calculé, des différences, à première vue assez 
marquk, peuvent être notées. La possibilité 
d’utiliser la formule de FLEISCHMANN em- 
ployée pour les laits méiropolitains, sera étu- 
diée ultérieuremeni. 

a) N’Domos 

Moyenne générale : 142.24 k 1,91 g/l, 
Extrêmes : 131,70 et 159,99 g/l. 
L’écart entre les voleurs extrêmes représente 

environ 20 p, 100 de la teneur moyenne. 
Coefficient de variation : 4,13 p, 100. 
Trois données (2 en 1959, 1 en 1957) sont supé- 

rieures aux intervalles m Il.96 s. 
Les différences entre les moyennes mensuelles 

sont toutes très slanificatives : 

- pour les différentes années, F varle de 
7,73 à 21,73 

- pour l’ensemble des 3 années F = 16,16. 

pour les trois années réunies : F = 10,38. 

Les moyennes annuelles de 1957 et de 1958, 
ainsi que les distributions des moyennes men- 
suelles des différentes années sont significotive- 
meni différentes (F = 14,09). 

6. Extrait sec dégraissé rectifié. 

Les courbes de variation de I’extraii sec dé- 
graisjé rectifié sont pratiquement juxtaposables à 
celles de l’extrait sec dégraissé, en ce qui concer- 
ne les laits de N’Dama (fig. XII). Pour les laits 
de Zébus, ces courbes présentent des aspects 
quelque peu différents (fig. Xl). 

Les coefficients de variailon sont également 
peu différents. 

a) N’Domos 

Moyenne générale : MG = 99,46 + 0.83 g/l, 
Exfrêmes : 94,40ei105,65 gjl. 

Ecarts entre les valeurs extrêmes = 11 p, 100 
de la moyenne. 

Coefficient de variation = 2.53 p. 100. 
Une seule valeur est extérieure aux intervalles 

m * 1,96 5. 
Les différences entre les moyennes mensuelles 

sont significatives : 

- pour les dIfférentes années : F varie de 7,24 
à 25,64, 

- pour l’ensemble des 3 années : F = 8,93. 

II n’y a pas de différences significatives entre 
les moyennes annuelles, mais une différence 
assez faible entre les disiribuilons des dIffirentes 
moyennes mensuelles. 

(F = 3,69 alors que les limites de signification 
pour P = 0,OS et P = 0,Ol sont respecilvement 

Aucune moyenne annuelle n’est signiticaiive- : de 3,44 et 5,72.) 

Retour au menu



Fig IX 
-160 

f55 

f50 

-145 

f40 

Y35 

l 
l \ .\’ 
i r 

. 

‘. ‘. 

\ 
\ ‘\ 

‘\ 

\ 

\ 

\ 
\Xi 

1 
i 

/ 
L 
, 

I 
L 

!i 

/ 
, 

, 

J 

228 

\ 

\ 
\ 

\ 

Y9114 

$y 

+ 

‘.\ 

130 
k-k-- 0 

Retour au menu



160 1 

EXTRAIT SEC CALCULt 

N’OAMAS 

i55 

,’ 

r’ ,y 

/’ 

/’ / / / 
/’ / /’ .y’ / /’ ,_ 

/’ 

,, 

/ 

Fig X 

/’ 
/ 

/ 

/ 
- ‘-- 

/ 

Retour au menu



Fig XI 
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b) Zébus 
Moyenne générale : MG = 100,02 & 0,72 g/l. 
Extrêmes : 95,51 et 105,14g/i. 
Ecart entre les valeurs extrêmes = 9,6 p, 100 

de la valeur moyenne. ” 
Coefficient de variation = 2,47 p. 100. 
Une voleur (en 1957) est extérieure aux inter- 

,I/ nj a pas de différences significatives entre 
les moyennes annuelles, mais les distributions 
des moyennes mensuelles sont significativement 
différentes. 

DISCUSSION 

valles m f’l96 s. ’ 
Les différences entre les moyennes mensuelles 

sont significatives : 
L’ensemble de ces résultats sera’ analysé 

et comparé à ceux qui ont été obtenus dans d’au- 
- F varie de 3,36 à 4.73 pour les différentes tres pays tropicaux et en métropole, lorsque les 

années. des laits moyens auront été 
- F = 6,72 pour l’ensemble des trois années. 

SUMMARY 

The study of the milk of N’Domas and Zebus cows has been carried on 
01 the Zootechn,cal Rereorch Centre of Satuba. Bamoka. 

The variations ofthe ton proiein content, of the casein and of the relation 
casein 

iota1 profein 
were reparted in o previour poper. In this poper the voriationr 

of the densify. afthe butier-fat and ofthe vorious dry maiiers (i. e. fatal rolid, 
solids-non-fat. calculaied solid and corrected solidr-non-fatj are recorded. 

8 
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Rev. Eh. Méd. Vét. Pays trop., 1966, 19, 2 (233-242). 

Amélioration des pâturages 
Le Brachiaria brizan tha 

par P. CRAN!ER el J. LAHORE 

RÉSUMÉ 

SO culture est facile, et son exploitalton n’exige pas de précautions spéciales, 
résistant très bien au pâturage, il se {one et s’ensile aisément. En ii0 ,de saison 

scche. la persistance de la couleur verte en fait une espèce très recherchk du 
b&ail. II permet 10 mire en place d’arroc~ot~ons avec d’auires graminées et’des 
l6gumineuses. aussi bien en plateau qu’en bas-fond. Tr&r, bien adaptée aux 

ierres du Moyen-Ouest moigache, il es+ appelé à jouer un rble important danr 
l’évolution de l’élevage vers un mode semi-intensif. 

Le Brochmria bnzontho est une graminée origi- 
naire d’Afrique, introduite au Centre de Rocher- 
ches Zootechniques de Kianjasoa en 1953 par 
des graines venant de la S:ation Agronomique 
du lac Alaotro. MaIntenue dans les collecfions 
de plantes fourragères, puis étudiée en petite 

mn 40 cm de longueur et 16 mm de largeur. 

Elles sont larges, étalées. avec les bords épaissis 
et partielIen& ondulés. L’inflorescence est cons- 
tituée par 2 ou plusieurs racèmes sessiles, sou- 
vent solitaires en saison sèche. Les rocèmes ont 
de 4 à 10 cm de longueur, sont en forme d’épi, 

multiplication, ses qualités de rusticité et sa généralement incurvés vers le bas. Les ér>illets 

sont rangés en une ou 2 lignes d’un m& côté 
de l’axe. La glume Inférieure est de moitl& moins 
longue que la glume supérieure. 

parfaite adaptation au milieu lui ont valu de 
devenlr actuellement une des espèces qui pré- 
sente le plus d’intérêt pour l’amélioration des 
paturages malgaches et en particulier pour la 
région du Moyen-Ouest. 

I. -DESCRIPTION BOTANIQUE SOMMAIRE 

Graminée de la tribu des Panicées, le Brachra- 
rib brizonfho se présente comme une herbe 
pérenne, robuste. dont les tiges peu branchues, 
d’un vert foncé presque toute l’année. ont envi- 

La glume supérieure est aussi longue que I’é- 
pillet. La fleur inférwre est mâle, avec une l+- 
ma identique à la glume supérieuk La fleur 
supérieure fertile est piquetée. avec quelquefois 
une lemma contractée au sommet en un point 
Incurvé. 

Avec le temps, le Brachiaria brizootha se ramifie 
abondamment ou niveau du sol pour former une 
touffe cespiteuse robuste dans laquelle on dis- 
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tingue. bien protégés, des bourgeons développés 
en rameaux très courts et très vlga”re”x (Inno- 
vations) qui n’évolueront que lorsque les condi- 
tions deviendront favorables. 

II. - ETUDE ECOLOGIQUE 

Des essais portant sur le Brochroria brizontha 
oni éié effectués dans des régions très différentes 
du point de vue écologique, et sur des sols variés. 
Son implantation a toujours été facile que ce soit 
par graines ou par éclats de souche. 

Centre de Recherches Zootechniques de Klanjasoo. 

- Nombre de j de pluie poran.. 119 
- Pluviométrie annuelle 1.650 mm 
- Températures maxima,. 30,8 oc 

minima 12,2 oc 
Sol de plateaux 
ferrallitiques 

, Excellent résultat. 
< Se réensemence 

carencés en Pet Ca naturellement. 
Pousse vigoureusement sur les collu- 

Bas fond viens à pH = 5. Ne pousse pas sur 

1 sols hydromorphes à pH = 4,5. 

Excellent pouvoir germinatif des graines. Re- 
prise Immédiate des boutures ou éclats de souche. 

Bien sûr, les résultats obtenus à Kianlasoa ont 
pu être répétés dans le Moyen-Ouest. 

Centre de Recherches Zootechniques de Mlodano. 

- Nombre de ] de pluie par an. 80 
- Pluvioméirie annuelle 1.200 mm 
- Températures maxima 35.6 oc 

minima 16.6 oc 

Sables gris, pauvres \ 

Bons résultats. Se com- 
porte relativement bien 

en mati&re organique pendant la sécheresse 
( (7 mois). 

Région de Tananarive. 
- Nombwde j de pluie par an 130. 
- Pluviométrie antiuelle 1.260 mm 
- Températures maxima 25.2 0‘ 

minima 8 oc 
Sols ferrallitiques ( Excellent résultat, SUT ter- 

de collines i rains fumés. 

lac ‘Aloofro. 

- Nombre de j de pluie par an 100 
- Pluviométrie annuelle 992 mm 

- Températures maxima 26,7 oc 
- minima 15.7 oc 

‘Résultois satisfaisants. 

Périmètre mgué de la Johezo-Tuléor. 

- Nombre de j de pluie par an 57 
- Pluviométrie annuelle 514 mm 
- Températures maxima 32,5 oc 

- mInIma 15 oc 

On estime dans I,‘état actuel de nos connais- 
ances que dans l’ordre des préférences, les four- 
rages à planter spnt : 

l” Pennlsetum purpureum 
20 Brochloria bnzanfha » 

(BORGET) 

Sambirano-Ambanjo. 

- Nombre de j de pluie par an 125 
- Pluviométrie annuelle 2.150 mm 
- Températures maxima 32 oc 

minima IEOC 

Des essais de rendemeni ont été effectués sur 
diverses plantes fourragères par M. CARRÉ qui 
cite dons les résultats obtenus : 

cc Pâturages à faucher ou à pâturer >> 

Brochiorio brizontho x Cenfrosemo pubescens BOt/ha 
Brochiorio b,rirontho x Sfylosonthes grocifis 82f/ho 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

Le Brochiorio brizantho se distingue des espèces 
fourragères utilisées jusqu’à présent pour l’amé- 
nagement de pâturages artificiels par des carat- 
tères qui tendent à faire de cette graminée une 
plante parilculièrement adaptée aux sols moyen- 
nement riches, aux climats peu pluvieux, et 
surtout vulgarisable en milieu paysan à cause 
de sa rusticité. 

Résist&e à la sécheresse. II est un fait remar- 
quable, c’est que le Brochiarlo brizanlho conserve 
XI couleur verte pendant toute la saison sèche. 
Sa croissance esi naturellement ralentie, mais 
son aspect verdoyant alors que les autres gra- 
minées sont lignifié& et jaunies. aug’mente consi- 
dérablement son appétence. Stir un même terrain 
divisé en 2 parcelles dont l’une éioit plantée en 
Brachiorio brizontho et l’autre en Brochiarm 
ruzrzensis, il a été possible de comparer I’enra- 
cinement sur des touffes ayant le même âge, et 
ayant subi la même alternance fauchage/paiuro- 
ge. L’appareil radiculaire coupé au niveau du 
sol (collet) pesait en moyenne 180’ g pour le 
brizontho et seulement 18 g pour le ruziziensis 
(voir photos). 
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La touffe de brezonfho présente en outre un PIO- i Son aaressiviié,est due : 
teop de tailage e$&ement dense, serré et 
étendu avec. comme nous I’avons,dit, des inno- 
vations bien protégées par l’ensemble de la 
touffe. II est certain que l’allongement des racines, , 
et leur grand nombre permettent à la plante d’ex- I : 
plorer un:plus grand volume de sol et d’amélwrer 
de façon notable l’approvisionnement en eau 
pendant la sécheresse. C’est une des adaptations 
classiques aux climats désertiques. Le tallage 
est également une particularité à rechercher 
puisqu’il permet l’augmentation du nombre de 
chaumes et vraisemblablement une accumula- 
tion de matière organique dans /a touffe même. 

Résistance ?I l’arrachement., 

Du fait de l’importance que prend l’appareil 
radiculaire, la touffe de Brachnrro brizanfho est 
solidement implantée, et il est extrêmement 
difficile de l’arracher. On comprend que cette 
particularité en fait une espèce qui supporte 
le paturage (la dent du boeuf sectionne les chau- 
mes, mais n’arrpche jamais la souche, comme 
c’est le cas pour les Chloris, les Digitorfo et cer- 
tains Hyporrhenia) et qui, une fois implantée, n’au- 
ra pas tendance b disparaître. Le Brochforlo ru- 
ziensis a des racines filiformes et s’arrache aisé- 
ment à la main,,alors que les rqcfnes du bruantho 
ont 2 mm de diamétre et sont très résistantes. 

1 
8,’ ,, I 

Résistance au piétinement. 

Le passage rÉpété des bceufs sur les touffes 
n’émpêche nullement la repousse, mais donne 
seulement un port prostré aux feuilles basilaires. 

Ces deux particularités en font une plante parti- 

- à la résistance de la touffe ; 
- à si production de graines fertiles ; 
- au bon pouvoir germinatif de ses graines 

qui peuvent s’installer dans le milieu naturel 
sans façon culturale. 

Ainsi, dans les paturages de Brochiorio brizon- 
Iha en culture pure, pour lesquels le temps de 
repos a été respecté; on peut voir en d&cembre, 
outour des touffes, d’innombrables germinations 
provenant des graines tombees sur le sol en 
saison sèche. La couverture du sol s’am&lmre 
naturellement ; 

- aux rejets de souche qui, à patiir du pla- 
teau de tallage, régénère la touffe et améliore 
la surface de couverture. 

Ces rejets de souche n’existent plas dons’ les 
mêmes condlriohs chez le Brachioriri rikkiedis 
(voir photo). 

Enc& qtie la germlnatlon des gr(iines soit 
bonne, le Brochiarlo brizanfho, du ‘iait de son 
port en touffe comme beaucoop de plantes tro- 
picales de savane, laisse la premièr& année une 
assez forte proportion de sol non couvert. En 
culture pure, il ,faut laisser une partie des grai- 
nes. tomber sur le sol en xxson sèche. Aux pre- 
mières plues,, la couverture du sol est sotis- 
faisante.sMois il semble tout indiqué de pallier 
cet inconvénient en associant le Brochior!o à une 
légumineuse : 

- Phoseolus otropurpureus 
- Cenfrosemo pubescens 
,- Glycine jdvanlco 
- Stylosonthes grociiis. 

culièrement adaptée au pâturage. 

Appétibilité. CULTURES 
Elle est excellente et ne demande aucune adop- 

tation. Le bétail l’apprécie d’emblée et sa cou- 
leur verte en saison sèche en fait une espèce 
particulièrement recherchée. 

Mulitiplicot!on. Elle s’effedue normalement par 
graines (Production d’environ 65 kg/ha). II peut 
être boururé lorsqu’il s’agii de petites parcelles, 

Agressivité, ou tendance à s’étendre dans le ou de terrains de colluvions en pentes. Dans ce 

milieu naturel. cas la reprise est rapide et peut être exploitée 

Introduit dans les collections du Centre de 
45 jours après. 

Recherches Zootechniques de Kianjasoa, le Semis. Préparation du sol. 

Brochiorio brizanfho, au cours des années sui- Elle ne demande aucune exigence particulière 

vantes, a progressivement envahi le pâturage sur un sol normalement préparé. 

situé en contrebas des collections et s’y est Au centre de Kianjosoo, des essais de semis 
maintenu malgré le passage répété des trou- (25 kg/ha) après labour. sans pulvérisage, pen- 
peaux, et l’absence de soins. dant le mois de décembre, ont donné de bons 
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résultats. II est tout de même Indiaué de Dulvé- F Lompexe absorbonf 

riser très légèrement pour avoir une répaktition 
régulière. Un pulvérisage trop fin c.ugmente 
l’érosion en nappe. II n’est pas nécessaire de 
rouler pendant les pluies. Ces essais ont éié effec- 
tués pour corroborer le réensemencement natu- 
rel vu sur les pâturages dé@ extstants. Ils ten- 
daient à prouver que puisque le brizoniho se 
resemait toutseul. un semis sur sol propre devait 
suffire à l’implanter. 

D’une manière générale, les semis étant faits 
pendant la période des pluies, et les terrains 
étant le plus souvent en pente, il y  0. intérêt à ne 
pas trop affiner Iq préparation du sol, pour que 
les graines ne soient pas entraînées dans les sil- 
lons du labour par les eaux. rna,s au contrare 
soient arrêtées par les mottesqui persistent. 

Le pouvoir germinatif est bon, mais il faut 
veiller à rwnasser les graines pendant la saison 
sèche. II n’y a pas de dormante. ni besoin de pré- 
germination. 

Acide phosphorique aszimil. p, 1000 0,014 
Caéchangeable p. 1000 0,3332 

Mg échangeable., <<, .‘. p. 1000 0,20 
K échangeable p. 1030 0,083 
Naéchangeable., p. 1000 0,016 

Somme des bases échangea- 
bles m. e.. <. ._’ p. 100 3,55 

Capacité d’échange m.e.. p. 100 8,40 
Degré de saturation.. 42,26 
Il s’agit donc d’u’n limon argileux avec des 

teneurs en matière organique et azote moyennes, 
pauvre en phosphore et assez bien pourvu en 
chaux, magnésie et potasse. 

La réaction est acide. 
C’est le type de sol courammenl rencontré dans 

le Moyen-Ouest. 

EXPLOITATION 

B. brizontha II présente un autre avantage sur 
le Brachiorro rwnensis qui ne se réensemence 
pas naturellement, ce qui malheureusement est 
de règle pour beaucoup de plantes fourragères 
améliorées. 

Exigences. Rappelons que le brirontho s’acco- 
mode des sols pauvres. mais ne pousse pas dans 
les sols tourbeux ou hydromorphes à pH voisin 
de 4,5. 

A Kianjasoa, l’étude du brirontho a été effec- 
tuée dans les conditions qui doivent être les con- 
tions courantes pour le Moyen-Ouest, r’ert-à- 
dire introduit dans l’assolement, après une plante 
sarclée et fumée comme le mais. Le sol chasi 
étant un sol moyen comme l’indique l’analyse 
suivante (effectuée par 1’1, R. A. M.). 

L’étude du Brochiorio brizantho a été faite en 
vue de sa vulgarisailon en milleu paysan. Pour 
cette raison, il a été cultivé sui- plateaux et en 
bas fonds, sur sols moyens, sans fumure et sans 
engrais, et exploité en pâturage. 

Une espèce fourragère aura des chances d’être 
vulgarisée, si 50. rusticité lui permet de résister à 
une surexploitation, et si son agressivité lui per- 
met de supporter la concurrence de la végéta- 
tion spontanée, condiiions qui, en Station, sont 
évitées par le respect des temps de repos et les 
sarclages. 

Au Ce,ntre de Kianjosoa, l’étude a porté sur 
2 parcelles : 

Première parcelle = ensemencement sponto- 
né et surpâturage. 

Gronulométrre 

pH = 51 
Deuxième parcelle = culture pure, exploita- 

tion rationnelle. 

Sablegrossier. ,. p, 100 22.70 
SabletÎn, ,, p. 100 10,86 
Sabletrès fin ..,.. .., ,,,. .,< p, 100 5.46 
Limon .,,.. ,.... p. 100 26,30 
Argile ,,,., ,., ,.,.,. p, 100 31,00 

Eléments organiques 

Carbone................... p. 100 1,69 
Mat. organique.. p. 100 2,92 
Azote. p, 1000 1.44 
Rapport C/N <. 11.7 

Première parcelle. 

C’est un pâturage naturel d’Hy@rrhenia, He- 
teropogon et lmperoia courant dans la région, sur 
sols de plateaux. Les graines ont été apportées 
par les eaux de ruissellement depuis, les collec- 
tions situées ou-dessus. Malgré l’absence de pré- 
cautions, le Brochiorm brironfha se multiplie, 
envahit le pâturage naturel, qui sert de terrain 
de parcours pour le bétail, et qui par conséquent 
est pâturé tout au long de l’année. II est facile de 
se rendre compte que le brizaniha s’étend natu- 
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rellement et que par conséquent,Nil est aussi bien 
adapté au milieu que la végétation naturelle. 
C’est h partir de cette constaiation qu’il a été 
dkcidé de l’étudier en culture pure et en aso- 
ciation et de proposer sa vulgarisation. 

Deuxième parcelle. 

Introduit dans l’assolement, derrière le mais 
(fumé) sur sol de plateau également (voir ano- 
lyse). Son exploiiation Q été la suivante : 

1 *e onnée 

- Semis début janvier. Les premières graines 
ont été ramassées en mai pour la multiplication 
des parcelles. 

- Fauchage en mai pour faire du foin 

Rendement/Ho,. 25 t 

- Mis au repos pendant la saison sèche pour 
permettre le réensemencement et l’augmentation 
de la couverture du sol. 

Pâturé le 30 octobre 
Rendement/Ha.. :., 8 t 
P&ré le 14 décembre 
Rendement/Ha.. .‘. 15.3 t 
Rendement de la Ire année : 

.48,3 t/Ha 

2e année 
- Ensilé le 20 janvier 

Rendement/Ha 18 t 
- Pai~ré leleravril 

Rendement/Ha 22 t 

- Pâturé le 23 septembre 
Rendement/Ha 9 t 

La deuxième année. en fin de saison sèche, la 
parcelle 0 déjà produit 49 t. Le rendement sera 
donc nettement supérieur la deuxième année. 
SI l’on compare avec le Brachioria rurirwnsis de 
la parcelle voisine, on a, avec les mêmes dates 
de semis : 

- Rendement la première année,. 48 t 

- Rendement pendant la saison des 
pluies de la saison suivante.. _. 238 t 

Le Brachiaria ruzizrensrs a pourtant la réputa- 
tion d’une espèce fourragère donnant de hauts 
rendements. Mais il donne unevégétaiion impor- 
tante la première année, d’autant qu’il a été 
cultivé, non pas pour étudrer son comportement 

Alors que le Brachiorio ruzizensis produit 
40 tonnes pendant la première saison pluvieuse, 
le Brachioria brizanfho beaucoup plus lent n’en 
donne que 25 tonnes (fauché en mai). L’expli- 
cation est peut-être dans le concept «Vitesse- 
masse-structure » (Azri). Les plantes ayant une 
grande vitesse de développement ont un cycle 
végétatif court, elles s’adaptent à des conditions 
defavorables du milieu, donnent des formes de 
résistance, mais produisent de moins en moms de 
matière sèche ; tandis que les plantes dont la 
vitesse de développement est moindre, ont ten- 
dance à utiliser toujours davantage les dispo- 
nibilités du milieu et àaméliorerles rendements. 
elles tendent vers la productivité au lieu de tendre 

vers la résistance. 

Leur faible vifesse de développement provoque 
une expansion de la masse,dueà l’utilisalion des 
disponib,ilités du milieu, à la persistance de 
feuilles photosynthétisantes en saison sèche (le 
brizontho demeure vert pendant la sécheresse), à 
l’augmentation du poids de la souche (tollage 
important), du poids des racines (approvisionne- 
ment en eau) comme nous l’avons dit dans le 
début de cette note. II semble donc, qu’en matière 
de,vulgorisation, il vaut mieux rechercher des 
espèces qui s’installent lentement, mais qui amé- 
liorent~leur productivité par la suite, plutôt que 
des espèces donnant une «flambée » impor- 
tante au début, puis produisant par la suite des 
formes de résistance. C’est un des arguments 
majeurs qui nous font préconiser le Brochiarm 
brizontho. 

A noter que l’exploitation ielle qu’elle a été 
conduite à Kianjasoa. est une alternance du 
fauchage et du pâturage. Le fauchage permet 
de compenser les effets du pâturage sélectif. Le 
bétail ayant tendance à ne pâiurer que les 
touffes les plus basses, ce qui donne une végéta- 
tion inégale en hauteur, il y  a intérêt à égaliser 
de temps en temps avec la faucheuse, pour 
éviter l’aspect en touffes ou en plaques que pren- 
drait inévitablement une parcelle pâturée. 

CULTURE EN BAS-FOND 

Dans le cadre d’une expérimentation en bas- 
dans le milieu naturel, mais avec des fumures i fond pour I’amélloration de ICI production tourra- 
organiques et minérales pour connaître ses gère, le Brachiario brizantho a donné d’excellents 

possibilités. résultats dans les conditions suivantes : 
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Colluvions irriguées 
Semis 
Eclats de souche 

Colluvionsirriguéesetengraisminéraux 
Associations avec une légumineuse. 

Dans les meilleures conditions, c’est-à-dire 
sur sols de colluvions ayant regu une fumure 
complète : 

Fumier de ferme 30 t/ha 
Engrais P.K. 19.19 500 kg/ho 
Carbonate double de calcium et magnésie 

450 kg/ha. 
Des r&ultats partiels permettent d’entrevoir les 

possibilités de cette espèce, qui, dans ce type 
d’exploitation, pourrait suppléer la culture des 
légumineuses pour la production de fourrages 
verts, riches en protéines. 

Repiquée par éclats de souche le 16 novembre 
(écartements 30 x 25 cm), 10 parcelle &aitexploi- 
tée 3 fois pendant la saison des pluies par fau- 
chage. 

Le 28 décembre Rendement 25,6 t 
Le 29 janvier - 12,6 t 
Le 18 mars - ,,.. 20 t 

ce qui donne un ioial de 58,2 t/ho pendant ID 
première saison des pluies, d’un fourrage jeune, 
coupé,lorsqu’il atteint 30 cm de hauteur moyenne 
et qui, par conséquent, a une très grande voleur 
fourragère. 

L’exploitation en bas-fond se poursuit et les 
résultats complets établis après 2 ans deculture 
avec irrigation en saison sèche, feront l’objet 
d’une étude ultérieure. 

FOIN et ENSILAGE 1, 
Le Brochiorio brmnfho donne un foin excellent. 

qui est plus long àsécher que le foin de paturage 
naturel ou de Chions goyono, mas dont la durée 
du fanage n’excède pas 3 jours contre 6 à 7 jours 
nécessaires au séchage du Brochiorio rureiensis. 

Mais l’intérêt du Brochiorio brmntho réside 
avant tout dans le fait qu’il est pâturoble en 
pleine saison sèche. Après la coupe d’avril, il 
redonne une repousse, puis graine et se présente 
en septembre avec des chaumes desséchés, mais 
avec des feuilles vertes légèrement enroulées et 
des feuilles basilaires vertes et tendres. C’est ce 
que l’on peut appeler un «foin sur pied ». mais 
qui a l’avantage sur le foin, de contenir des 
carotènes à une Époque où le bétail en a le plus 

besoin. Par ailleurs,, il faut remarquer que si le 
rendement brut à cette époque n’est que de 9 t/ha, 
il s’agit de 9 t d’herbe à 32,3 p, 100 d’eau. aIors 
qu’une herbeensaisondespluiesc~ntient85p.100 
d’eau. Le rendement en matière sèche peut donc 
être comparé avec celui de la saison des pluies. 

- Saison des pluies : 
Herbe à\ i5 p. 100 d’eau 

! 15 p. 100 de matière sèche 

Rendement en matière sèche 
201x15 3t 

100 
- Saison sèche : 

Rendement en matière sèche 

9 t x 67,7 = 6 t 
100 

II apparaît donc, que bien que ne donnant que 
9 t, la coupe du mois de septembre a un rende- 
ment en matière sèche supérieur à une coupe 
de saison des pluies ; même après déduction de 
la silice qui, à ce moment-là, est en très forte 
proport\on. 

II en est de même pour la matière azotée totale. 
En septembre, la plante agrainé et s’est lignifiée 
en partie. Elle ne contient plus que 2,78 p. 100 de 
m. a.t. o.u lieu de 8 p. 100 en mars, I*I~I~ unevache 
qui consomme10 kq decefoinsur pied aobsorbé 

2,78 x 67 x- 100 
--~=186gdem.a.t 

100 
mntre 

8 x 0,15 x 100 = 120 g de m.a.t. 

II s’agit là d’azote minéralisé par la méthode de 
Kjeldahl et nous Ignorons le pourcentage de 
protéine brute. ainsi que le coeftÎcient de diges- 
iibilité. 

II est certain que l’herbe en mat-5 est beau- 
coup plus digestible que le foin, sur pied, de sep- 
tembre et qu’une vache en consommera propor- 
tionnellement plus dans la journée. Nous insis- 
tons seulement sur le fait que le Brochiaria bri- 
zonfho, en plateau, est une source de protéine et 
de carotène en fin de saison sèche, alors que le 
pâturage naturel en est entièrement dépourvu, 
que ces éléments accusent des pertes importantes 
dans les foins après 6 mois de conservation, et que 

les besoins des animaux sont accrus à cette 
9poque de l’année. 

238 

Retour au menu



Le Brachiorro brizontha s’ensile très facilement. 
Il permet un bon tassement de la matière verte. 
les essais sons aucun conservateur que du sel 
marin ont été concluants. 

ASSOCIATIONS 

II donne de bons résultats en association avec 
les espèces suivantes : 

Brachimo brizoniho 

15 kg/ha 

x Chloris goyona x Stylosonthes gracilis 

15 kg/ha I 3 kg/ho 

- - j( Phase&s atropurpureus 

4 kg/ha 

x Chlorirgoyono - - 
15 kg/ha 

x Phoseolus ofropurpureus 

3 kg/ha 

Des essais avec Glycine javonico 

/ 

VALEUR FOURRAGÈRE (voir tableau) 
Centrosemo pubescens 

‘sont en cours. 

L’association à préconiser en vulgarisation est : 

Broch&a brizontho 15 kg/ho 
Chloris goyono 15 kg/ha 1 

semés 

Sfylosonthes grocilis 3 kg/ha ) e” même temps 

Cette analyse donne des résultats supérieurs à 
la moyenne, qui s’expliquent par le fait que la 
plante a été coupée lorsqu’elle atteignait 30 cm 
de hauteur (riche en protéines) et qu~‘elle CI poussé 
sur un sol àfumure équilibrée. 

Le sol est couvert rapidement par le Chlores 
goyono qui a une levée rapide, et la première 
coupeestà80p.lOOconstituée parduChioris. Puis, 
peu à peu, le brizontha prend de l’importance et 
s’implante définjiivement à la fin des pluies lors- 
que le Chloris goycwo entre ou repos. La Iégu- 
mineuse ne commence à donner de «faciès » 
à l’association qu’à partir de la saison sèche. II 
faut par ailleurs, si le sol est riche en matière 
organique et par conséquent la strate grami- 

néenne élevée ei fermée, faucher la première 
faois en maintenant la lame au-dessus des jeunes 
feuilles du Siylosonlhes. Après la coupe, la concur- 
rence pour la lumière ne jouant plus. la légu- 
mineuse s’étale et fleurit. Dans un carré témoin, 

/ 

où le Chlores était dense et n’a pas été tauche. le 
Stylosonfhes maintenu 0 l’ombre des graminées. 
s’est épuisée” cherchant 0 percer, n’a pas grain& 
et a fini par disparaître. 

L’évolution de l’association dépend des traite- 
ments successifs. à savoir que le fauchage favorise 
la graminée qui a une croissance en hauteur 
plus rapide que la légumineuse. et que le pâtu- 
rage favorise la légumineuse, parce qu’elle est 
moins recherchée par les bœufs que la gromi- 
née et que sa fruciification en est augmentée. La 
conduite du pâturage dépend, par la suite de la 
compétition entre les deux strates. 

Sur plateau, l~valeurfourrogéredu 8. brizontho 

est de l’ordre de 0,48 U. F./kg ce qui, avec des 
rendements de l’ordre de 50 t/ho ep vert repré- 
sente environ 5.000 U. F. à l’hectare la première 
année, productivité qui, nous l’avons vu. ne 
régresse pas par la suite. 

CONCLUSION 

Le Brochiorio brizonthho est une graminée par- 
ticulièrement bien adaptée aux sols des pla- 
teaux et des colluvions du Moyen-Ouest et des 
plateaux de Madagascar. 

Son adaptation à la sécheresse et ses principa- 
les,caractéristiques en font une plante fourragère 
que l’on peut espérer vulgariser avec des chan- 
ces de succès puisqu’elle résiste au piétinement, 
à /a sécheresse et qu’elle se réensemence natu- 
rellement. Elle esi appelée à jouer un rôle ~mpor- 
tant dans l’évolution de I’Elevage vers un mode 
semi-intensif et vers la production laitière, la 
facilité de son exploitation permettant I’introduc- 
tion et la culture fourragere en milieu trodition- 
ml, le paysan étant souvent déçu par des esp6ces 
à haute productivité qui dégénèrent et disparais- 
sent si elles ne sont pas l’objet d’un entretien 
constoni et onéreux. 

Institut d’Elevoge et de Médecine 
vétérmaire des Pays Tropicaux. 

Centre de Recherches Zooiechmques 
de Kionjasoo-Madagascar. 
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Photo no 1. - Enracinement 
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SUMhiARY 

Improvement ofgrazing area : Brachioriobrimnfha 

Brochwrio briranfha is grown in vorious arear which differ very much from 

eoch other in their ecalogy. 
In each ofihese areos this species owing to itr quaiities i. e. ruslicity,adopio- 

tien io drynesr. and ability to be spreod. is mortiy suifable +O the extension of 
oriificial grazing in ruroi area. 

The cultivation of 8. Briroo!ho is eory ond no parficular precauiion is required 
for its cropping. 8. brizantha is very resirtont in the posture, and con be tossed 
and ensilaged easily. Late in the dry seoson, the cottle is very fond of ii. because 
of the persistance of its green colour. Ii cari be arsociaied wifh some other gra- 
minaceoe or leguminour specier. an o h’ighlond as well os on a low ground. 

It is well adapted for the grounde ofthe Molagasy Middie Wesi and it could 
bave an important effect upon the evolulion ofthe animal husbandry in a semi- 
intenwe boris. 

RESUME N 

El mejoromiento de 10s Parfor Brochbria brizanfo 

Se cultiva Brochiaria brizontho en 10s zonas cuya ecolagia es muy diferente. En 
cada una de ertas zonas, esto especieforrojera, por sus cuolidodes de rusticidad, 

de adaplacion a la sequedad, y sus facultoder de repraducc;&. se adapra bien 
con la extensih del pas+o ariiçicial en zona rural. 

Su cultiva es facil y no hcy que tamor precauconer porliculares para su 
oprwechomiento por que resisle bien 01 postar ; Se hace heno y se le ensilo 

focilmente. Al fin de ta estoc,& seca, et gonade busca esto especie aun verde. 
Ella permite azsociaciones con oiras gramineos y leguminosas, ton bien en uno 
mereia como en un bolo-fondo. Muy bien adaptado en las tierras del Medio- 
Oeste de Madagascar, desempefiara un pape1 ~mporionte en la evolucion de io 
ganoderio hacia uno forma semi-intensive. 
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hX+RAITS - ANALYSES 

Maladies à Virus 

41. BARBER (T. L.) et De BOER (C. J.). - Ré- 
ponse immunitaire des veaux, des moutons 
et des porcs à une souche de virus bovipes- 

tique att&wée en cultures cellulaires. (Res- 
@me of calves, sheep and pigs to a cell- 
culture-modifkd rinderpest virus). The Cor- 
neil Veferinorian, 1965, 55 (4) : 590.98. 

Les auteurs avaient précédemment obtenu un 
variant avirulent par la méthode de passage 
des dilutions terminales positives (cf. Rev. El. 
méd. véi.’ pays trop. 1964, 17 (4) : 748, analyse 
“0 97). 

42. BROWN (R. D.). - L’effet,du chlorhydrote 
d’oxytétracycline (Terramycine) sur I’évo- 
lution de la peste bovine. (The effect of 
oxytetracycline hydrochloride on rinderpesi 
incaiile). Bull. Epiz. Arr., 1965, 13,(3) ~247.50. 

Dans cet article,, ils rapportent leurs essols 
d’immunisation pratiqués sur des génisses de 
tjolstein de 6 mois, des moutons métis de 1 à 
2 ans et des porcs Tamworth de 3 mois. 

Chez les 8 veaux immunisés, aucun signe 
clinique ne succède à l’injection vaccinale 
(100 DICT) : ils résistent parfaitement à l’épreuve 
virulente qui entraîne la mort des témolns et des 
veaux neufs en contact. Les titres sériques des 
vaccinés, mesurés le jour de l’épreuve, oscillent 
entre le 1/4 et le I/l6 pour la déviation du 
complément. 

Traduction du résumé. La terramycine, utilisée 
à la dose recommandée dans les instructions 
thérapeutiques qui accompagnent ce ‘médica- 
ment, n’a aucun effet sur l’évolutibn, le tableau 
clinique ou la terminaison de la peste bovine 
chez des ‘bovins sensibles Infectés ariificielle- 
méni àvec la souche Kabete « 0 » du virus, 
comme le montre la comparaison avec des ani- 
maux témoins. 

chez les moutons, l’intervention vaccInale 
n’a également aucune suite. Le contrôle de I’im- 
munlté s’effectue ici par prise des températures 
rectales et numération des leucocytes. II en 
ressort que cette souche avirulente confère une 
immunité satisfaisante. 

43. LARENAUDIE (B.), HAAG (1.) et CARNERO 
(R.). - La purification du virus de la Peste 
porcine africaine par le fluorocarbone. Bull. 
Ofi int. Epiz., 1965, 63 (5-6) : 711.16. 

Chez les porcs, comme chez les veaux et les 
moutons. aucun signe d’infection vaccinale. Les 
mêmes critères (mesures de la leucopénie et des 
températures rectales) fournissent des résultats 
analogues aux précédents : les vaccinés sont 
immuns et les animaux neufs au contact des WC- 
clnés ne le sont pas. 

Résumé des auteurs. -Par analogie avec la 
purification d’autres virus, le fluorocarbone 
(Fréon 113) a été utilisé pour purifier le virus 
de la peste porcine africaine en vue de l’étude 
de son ultra-structure et de dIverses recherches 
sérologiques. Les essais ont montré que l’action 
du Fréon 113 entraîne une perte de titre d’envi- 
ron 2 logarithmk, mais que la méthode semble 
très valable si l’on part d’une suspension ini- 
tiale titrant nu’ moins 1O-B. 

Par passage e? série ,sur des bovins, il semble 
que lasouche retrouve un certain degré de viru- 
lence wmaintenant jusqu’au 4e passage : la 
fièvre et la leucopénie sont plus marquées, mais 
jamais les animaux ne perdent l’appétit ni n’ont 
de la diarrhée. 
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44. HAAG (J.), LARENAUDIE (5.) et GONZAL- 
VO (F. R.). - Peste porcine africaine. Action 

de la 5-iodo-2’ désoxyuridine sur la culture 

du virus in vilro. Buii. OF rnt. Epiz.. 1965. 
63 (S-6) : 717-22. 

Réfumé des auteurs. - Les auieurs ont pu 
montrer l’inhibition du développement des inclu- 
sions cytoplasmiques, des lésions nucléaires et 
de la multiplication du virus de la peste porcine 
africaine par I’additlon au milieu de culture 
d’une dose de 20 microgrammes par ml de 5- 
iode-2, désoxyuridtne. 

Cette Inhibition est annulée par adjonction 
d’une dose de 40 microgrammes par rmlilitre 
de thymidine. 

1. Zones traditionnelles fortement exposées : 
zones situées en Afrique et caractérisées par la 
présence de phacochères et de potamochères 
porteurs de VITUS. 

2. Zones nouvelles fortement exposées : zones 
africaines ou européennes (Portugal). caracté- 
risées par des porcs domestiques porteurs de 
virus, élevés en liberté ou en troupeaux com- 
munaux. 

3. Zones faiblement exposées : la peste por- 
cine s’introduit dans un pays qui en était précé- 
demment exempt, principalement par des déchets 
de viande de porc ou de lard qui se trouvent 
dans les détritus provenant de navires ou 
d’avions. 

oronge, signant ainsi la formation d’A. D. N. 

Ces résultats confirment leurs précédentes 

dans le cytoplasme cellulaire. 

observations concernant l’étude histochimique 
des inclusions. Celles-ci se sont révé’ées Feulgen- 
positives et de colorailon jaune avec l’acridlne- 

45. HEUSCHELE (W. P.) et COGGINS (L.). - 
Isolement du virus de la peste porcine afri- 
caine chez un hylochère. (Isolation of afri- 
cari swine fever virus from agiantforest hog). 
Eu//. Eprr. A,Fr., 1965, 13 (3) : 255.56. 

Les auteurs ont réussi l’isolement du virus de 
la peste porcine africaine à partir du foie et de 
la rate d’un hylochère tué par des braconniers. 
L’isolement direct sur culture de leucocytes de 
porc a échoué, bien qu’au second passage un 
phénomène d’hémadsorption très net ait pu être 
rms en évidence. 

Le VITUS de la peste porcine africaine ne peut 
jamais être éliminé. Les mesures législatives. 
stipulant que tous les porcs domestiques doivent 

Les mesures de prévention, lutte contre la ma- 

être constamment enfermés dans des enclos et 
réglementant le déplacement des animaux, 

ladie et d’éradication vont vor~er avec les zones : 

peuvenî donner des résultats satisfaisants. 

1, Zones irodii~onnelles fooriemeni exposées. 

Au contraire, l’inoculation des mêmes prélève: 
ments a donné à un porc sensible, après une 
incubation de 10 jours, une peste aiguë à évo- 
lution rapidement morielle. 

Le diagnostic de peste africaine a été confirmé 
par immuno-diffusion en gélose, immunofluo- 
rescence et hémadsorption. 

L’hylochère peut donc être consideré, ou 
même titre que le phacochère et le potamochère, 
comme un rkrvoir possible du virus. 

46. SCOTT (G. R.). - Peste porcine africaine : 
prévention, lutfe contre la maladie, éradica- 
tien, Buil. Or hi. Epz.. 1965,63 (S-6) : 765.77. 

L’auteur distingue sur le plan épizootologique 
trois zones exposées à la peste porcine africaine. 

2. Zones fortement exposées. De même dans 
ces zones, la prévention et l’éradication sont pra- 
tiquement Impossibles, en rasoa des méthodes 
traditionnelks d’élevage des porcs qui consistent 
à réunir ceux-ci en troupeaux communaux ou à 
les laisser en liberté. ‘En Afrique, la multiplicité 
des types du virus ne permet pas des mesures 
prophylactiques par la vaccination. En Europe, 
un seul type dwvirus est actuellement présent 
et on peut envisager ‘la vaccination des porcs 
domestiques. 

3. Zones faiblement exposÉes. L’éradication 
de la maladie est possible par la ségrégation 
et l’abattage,. Les participants à la réunion d’ur- 
gence F. A. 0. 0. 1, E.’ sur la peste porcine et 
la peste éqwne africaines ont conseillé d’appli- 
quer certaines mesures analogues dans les pays 
où la peste porcine africaine a pénétré, recom- 
mandations que cite l’auteur. 

47. SCOTT (G. R.).- Le virus de la peste porcine 

afrkine et sa transmission. Bull. Off int. 
EPI~., 1965, 63 (5.6) : 679.710. 

Après avoir, fait un bref historique de la 
maladie l’auteur étudie d’une part, le virus 
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de la peste porcine, d’autre part a transmis- I transmission doit se faIre par ingestion de 
Sion. / cadavres infectés et on Deut admettre le rôle 

- 1. Virus : successivement sont examinées 
I’ontig&icité du virus, sa résistance aux facteurs 
physiques conditions du milieu et agents chi- 
miques, ainsi que les relations hôtes-virus. De 
cette étude semblent se dégager plusieurs faits : 

- Pluralité des souches de la peste porcine 
africaine (tout au moins en Afrique). 

- Absence de relations antigéniques entre le 
virus de la peste porcine africaine et celui de la 
peste porcine classique. 

mécanique des vautours ou autres animaux 
transportant dans les enclos des déchets viru- 
lents provenant de phacochères morts. Der- 
nièrement Sanchez Eotija ayant isolé le virus 
chez des tiques (ornithodores) parasites des 
porcs domestiques en Espagne, de nouvelles 
recherches sont nécessaires pour déterminer 
le rôle des arthropodes dans la transmission de 
la peste porcine africaine. 

- Absence d’immunité croisée entre les dif- 
férents types de virus de /a peste porcine afrw 
Caine (la vaccination ne serait donc applicable 
qu’en Europe où il paraît n’exister qu’un seul 
type de virus de peste porcine africaine). 

De plus, aucun anticorps protecteur n’ayant 
été mis en évidence, des théories de résistance 
acquise par pré-immunité ou interférence sont 

énoncées et critiquées. 

II. Transmission du virus : Selon l’auteur, avant 
l’introduction de porcs domestiques en Afrique. 
le virus et le phacochère vivaient en parfait I 

équilibre ; avec le porc domestique apparaît 
la maladie ; aux premières &zooties, tous les 
porcs infectés mouraient et l’unique réservoir 
de virus restait le phacochère. Actuellement et 
particulièrement en Europe, le porc domestique 
est devenu un porteur de virus. 

1. La transmission par contact entre phaco- 
chères ne semble jouer aucun rôle dans le cycle 
naturel du virus de la peste porcine africaine et 
De Tray et collaborateurs suggèrent la possi- 
bilité d’une transmission infra-utérine. 

2. La transmission entre porcs semble se 
faire par voie orale. La transmission par voie 
aérienne n’existerait pas. Le porc se contami- 
nerait en mangeant des substances souillées par 
le virus. 

Le rôle des malades et des porteurs sains est 
examiné. L’auteur insiste sur celui des cadavres 
et des vlandes infectées dans la transmission de 
la maladie. 

3. La transmisson entre porcs et phacochères: 
des expériences excluent la powbilité de trans- 
mission de la maladie par simple contact direct 
entre phacochères infectés et porcs sains. La l 

48. BROWN (RF D.). - L’effet du chlorhydrafe 
d’oxytétracycline (Terramycine) sur I’ko- 
lution du coryza gangréneux des bovidés. 
(The effect of oxytetracycline hydrochloride 
on bovine malignznt catarrh). Bull. Eplr. Afr., 
1965, 13 (3) i 251.53. 

lroducfmn du résumé. La terramycine, utillsée 
0 la dose recommandée dans les instructions 
thérapeutiques qui accompagnent ce médlca- 
ment, n’a aucun effei sur l’évolution, le tableau 
clinique. ou l’issue du coryza gangréneux chez 
des bovins expérimentalement infectés, comme 
le montre la comparaison avec des animaux 
témoins. 

49. CHIPPAUX (A.) et CHIPPAUX-HYPPOLITE 
(Cl.). - Une souche d’arbovirus isolée 0 
Bangui à partir de glandes salivaires de 
chauves-souris. Buil. Soc. Pofh. exot., 1965. 
58 (2) : 164-69. 

C’est au cours d’un sondage commencé en 
septembre 1963 qu’une souche présentant des 
:aroctères des arbovirus du groupe B a été 
Isolée d’une suspension de glandes salivaIres 
prélevées sur un lot de 9 chauves-souris. Elle est 
etudiée sous la cote d’identification Bangui-M 7. 

L’isolement a été folt de la façon suivante : 

Le broyot de glandes salivaires est inoculé aux 
dilutions de 10-l et 1O-2 0 des portées de sou- 
riceaux de 24 heures. 0.02 ml par,voie intracé- 
rébrale, 0,Ol ml par voie intrap~éritonéale ei 
3.01 ml par voie sous cutanée (méthode du East 
African Virus Research Institute à Entebbe 
[E. A. V. R. 1,). Les cerveaux de souriceaux 
malades sont stockés après prblèvement à 
- 650 C. Trois souriceaux sont systématique- 
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ment sacrifiés, l’un le 4*, les autres les 8e et 
12e jours en vue du passage aveugle. L’essai de 
réisolement est fait dans des conditions identiques. 
Les passages ultérieurs sont effectués en utili- 
sant les mêmes voies d’inoculation. la dilution 
du matériel infectant variant avec le titre en 
virus des cerveaux. 

Les souriceaux nouveau-nés, inoculés par 
voie cérébrale, présentent des signes cliniques 
évocateurs : ils sont d’abord dispersés et apa- 
thiques : l’apparition du pelage, comme la crois- 
sance, est retardée ; il apparaît ondulé en vagues 
et clairsemé, sans que l’on observe toutefois de 
plaques d’alopécies. La démarche esi ébrieuse : 
il existe de fines trémulations de la queue, des 
mouvements spasmodiques, parfois un réflexe 
de grattage, enfin des parésies des membres 
postérieurs et des paralysies ; la mort survient 
24 à 48 heures après les premiers symptômes. 

La DL,, établie sur ces souriceaux donne la 
progression suivante : environ IOP au 3e pos- 
sage, IO-‘82 CL” 4e passage, 10-n CL” Y passage ; 
10-8.1’ a” 7e passage. 

Les souriceaux Inoculés par voie 1. P. sont 
sensibles alors que les souris adultes inoculées 
par voie 1. C. présentent une mortallté Irrégu- 
lière av 5s passage (adaptation en cours) et ne 
sont pas sensibles aux inoculations intra-périto- 
néales. 

II s’agit d’un arbovlrus que les premiers 
examens immunologiques permettent de ranger 
dans le groupe B de CASALS. Un travail complé- 
mentaire est en cours pour préciser 5~ place à 
l’intérieur du groupe, de même que ses rapports 
avec les souches isolées de glandes salivaIres en 

d’autres points d’Afrique. et, son incidence épi- 
démiologique en R. C. A. 

50. PAPAGEORGIOU (C.) - Pouvoir immuni- 
sant du virus de Mewcostle B 1 par voie intra- 
musculaire chez les poussins. BU/~. Soc. Su. 
vét. Lyon, 1965, 67 (2) : 169-74. 

Conclusions de I’auieur. 

10 La vaccination contre la maladie de New- 
casile, avec des concentrations variables de 
virus 61, permet de mesurer le pouvoir immuni- 
sant de celui-ci contre une dose d’épreuve déter- 
minée de virus de Newcastle virulent (10’ DMM). 

20 Cette méthode d’étalonnage préalable per- 
met l’évaluation quantitative du pouvoir immu- 
nisant d’un lot devaccin : elle permet également 
de contrôler la stabilité du pouvoir immunigène 
d’une population virale sujette à des variations 
possibles pendant la conservation. 

30 L’étude quantitative du pouvoir inhibi- 
teur du sérum des sujets avant vaccination, après 
vaccination et après épreuve vis-à-vis de deux 
doses minima hémagglutinantes de virus de 
Newcastle B 1 fraîchement récolté, permet, dans 
une certaine mesure de se rendre compte, de la 
profondeur de l’immunité en fonction de la quan- 
tité de virus,vaccinal inoculé. Après vaccination, 
on note une augmentation assez faible du pou- 
voir Inhibiteur du sérum qui est proportionnelle 
à la quantité de virus vaccinal injecté. Après 
épreuve avec le virus de Newcastle virulent, la 
réponse immunologique est inversement propor- 
tionnelle à la quantité de virus vaccinal utilisé. 

Maladies microbiennes 

Mycoplasmoses 

SI: COTTEW (G. S.) ei LLOYD (L. C.). - Un Troductlon des conclusions des auteurs : 

foyer de pleurésie et de pneumonie chez des Une affection non mortelle observée cher des 
chèvres, attribué à un germe du genre My- chèvres dans I’Etat de Victoria est décrite ; elle 
coplosmo en Australie. (An outbreak of est caract&risée cliniquement par de la toux, une 
pleurisy and pneumonia in goats in Aus- altération de l’état général, une baisse de la pro- 
iralia attributed to a Mycoplosmo species). duction laitière, des râles humides à I~auscul- 
J Cvmp. Poth., 1965, 75 (4) : 363-74. tation et, dans certains cas, une fièvre élevée. 
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L’autoosie révèle des lésions étendues de oleu- m-otéines extraites for le ohénol froid ou le SUI- 
fate d’ammonium. ’ ’ résie et de pneumonie. La pneumonie est ccrac- 

térisée par la distension des septums interlobu- 
laires, la nécrose des bronchioles, la nécrose en 
foyers du parenchyme pulmonaire ; les alvéoles 
sont remplies de macrophages alvéolaires 
et d’un exsudai séreux. Les lésions chroniques 
sont constituées par une fibrose extensive de la 
plèvre et des septums interlobulaires, la présence 
de manchons de mononucléaires autour des bron- 
chioles et de I’atelectasie du tissu pulmonaire. 

L’espèce de Mycoplasma isolée à partir des 
poumons de deux chèvres malades diffère par ses 
caract&res biochimiques et sérologiques de 
M. coproe, d’un mycoplasme isolé sur une chèvre 
de Californie et du seul autre mycoplasme caprin 
isolé en Australie. 

Le mycoplasme isolé présente des analogies 
biochimiques et une parenté antigénique avec 
M. ogolocfioe. 

L’infection expérimentale par la voie tra- 
chéale entraîne cher une chèvre ei un mouton 
de petites lésions pulmonaires ; par la voie sous- 
cutanée, des lésions locales chez les chèvres et 
les moutons, par la voie intraveineuse, des 
arthrites chez les chevreaux. 

52. GOURLAY (R. N.) et SHIFRINE (M.).- 
Comparaison entre des méthodes de prépa- 
ration d’antigènes et l’emploi de divers adju- 
vants pour la réaction allergique cutanée 
différée en matière de péripneumonie bovine. 
(Comparison between methods of antigen 
preparation and the use of adjuvant in the 
delayed allergie skin reaction in contagious 
bovine pleuropneumonia). J Comp. foth., 
1965, 75 (4) : 375.80. 

Traduction des conclusions de l’auteur : 

Les protéines extraItes de M. mycoides par 
le phénol chaud et l’acide trichloracétlque 
donnent des réactions cutanées allergiques dif- 
férées plus Intenses sur le bétail immun que les 

L’addition d’un adjuvant paraffine-la nol~ne 
aux protéines extraites par le phénol chaud 
produit une réaction différée accrue cher les 
animaux lorsque le tout est injecté par voie 
sous cutanée ou intradermique. 

Malheureusemeni, cette substance provoque 
des réactions marquées chez quelques animaux 
négatifs quand elle est admimstrée par we 
intradermique. Elle provoque encore des réac- 
tions, mais moins sévères, lorsqu’elle est Injec- 
tée par la voie sous-cutanée. 

L’utilisailon #huile de mais comme adjuvant 
est plus satisfaisante. Inlectée par voie intrader- 
mique, ell,e ne provoque qu’une petite réaction 
cher un certain nombre d’animaux négatifs et 
une réaction notablement accrue cher les ani- 
maux immuns. 

53. SHIFRINE (M.) et GOURLAY (R. NJ. - La 
réaction cutanée allergique de type immédiat 
en matière de péripneumonie contagieuse 
bovine. (The immediate type allergie skin 
reaction in contagious bovine pleuropneu- 
mania). 1. Camp. Polh., 1965, 75 (4) : 381-85. 

Le complexe protéine-lipopolysaccharide ex- 
trait par le phénol chaud des, cellules de 
M. mycoïdes provoque une réactlon allergique 
immédiate ,chez les bovins inoculés auparavant 
avec M. mycoides. L’activité de cette substance 
est réduite par l’extraction ou chloroforme- 
méthanol ou après oxydation par l’acide pério- 
dique, mais n’est pas changée par le traitement 
par la trypsine et la papalne ou I’~ébullition. De 
ce fait, le lipopolysaccharide apparaît comme le 
responsable de la réaction allergique immé- 
diate. Cette substance n’est pas spécifique. car 
elle contient des composants antlgéniques qu’elle 
partage avec d’autres bactéries rencontrées 
chez les bovins. 

Rickettsioses 

54. STAMATIN (N.). - Position des Rickettsies Après un rappel des différentes positions attri- 
dans la systématique des mlcroorganismes. 
Rec. Méd. Vét., 1965, 141 (9) : 879.92. 

i buées aux rickettsies dans la syst,émotique par 
1 divers auteurs et une énumération sommaire des 
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caractères communs aux Rickettsiaceae et Chla- 
mydiaceae, l’auteur, mettant de côté Anaplasmes 
et Bartonellacées. compare les rlckettsies <I~X 
virus vrais en se basant sur les six principaux 
caractères de ceux-ci d’après Lwoff, 

1. Les rickettsies semblent posséder ARN et 
ADN à la fols et non l’un ou l’autre seulement 
comme les virus. 

2. Les rickettsies sembleni se reproduire par 
division binaire alors que les V~;US ont pour 
propriété d’en être incapables. 

3. Les rickettsies ne sont pas des parasites 
absolus et disposent d’un équipement enryma- 
tique alors qu’une des caractéristiques des virus 
est d’être démuni d’enzymes métaboliques. 

4. La plupart des rickettsies se reproduisent à 
partir de toutes leurs parties constituantes alors 
que les virus se reproduisent à partir de leur 
seul matériel génétique. 

5. Les rickettsies utilisent pour se reproduire 

leurs ribosomes et leur ARN transférant propres, 
échappant à la règle du « parasitisme ab- 
solu »des virus selon Lwoff. 

6. La disposition symétrique des unités pro- 
téiques périphériques n’a été signalée chez 
aucune espèce de rlckettsie alors qu’elle est 
pour Lwoff le swème caractère propreauxvirus. 

Les rickettws apparaissent comme un groupe 
microbien bien indtviduolisé mais présentant 
de plus grandes affinités avec les’ bactéries 
qu’avec les virus. 

L’auteur propose la création pour elles d’une 
classe spéciale des Rickettsiomycètes plutôt que 
celle d’un ordre spécial au sein de la classe des 
Bacteria. Cette classe devrait être placée dans 
la systématique immédiatement après les virus 
auxquels elle aurait succédé au COU~-s de la phy- 
logénèse si on admet (ce qui est discuté) que les 
virus sont une forme de vie et que d’autre part 11s 
constituent la première forme de vie apparue 
sur terre. 

Trypanosomoses 

55. FORD (J.). - Répariitions des glossines et étudiés par les premws enquêteurs se son+ 
des modalités épidémiologiques des trypo- trouvés à l’extérieur des limites d’iniestation 
nosomioses Africaines. (Distribution of GI~S- de la tsé-tsé pendant au moins 15 ans avant I’ap- 
srna and epidemiological patterns in the parition des poussées épidémiques. 
African trypanosomiases). J. trop. Med. Un rétrécissement analogue des LO~S à 
Hyg., 1965. 68 : 211.225. mouches s’est produit en Tanzanie. Leur réoccu- 

Résumé de l’auteur. 
pation et leur extension a été rapide Jusqu’aux 
années 1920 et ensuite;ont commencé à se ralen- 

En tout endroit où sont présentes les tsé-tsés tir et ont cessé simultanément en 1946. 

du groupe eal@is, l’homme et le bétail sont Le cheptel de Tanzanie réduit par la pandémie 
infectés par un vecteur qui se ramifie à travers 0 un reliquat minime s’est rapidement reconsti- 
l’habitat humain, là où elles sont absentes tué jusqu’en 1925. Ensuite. l’accroissement est 
l’homme et son cheptel s’infectent quand ils devenu plus lent jusqu’en 1946 où la population 
pénètrent ou s’approchent trop près de I’ha- est devenue stationnaire et l’est restée ,aihsi pen- 
bitat de la glossine. dont huit ans. La reprise de l’accroissement par 

L’amoindrissement des zones d’expansion de la sute pourrait être due à l’emploi des médica- 
G. morsiions consécutif 0 la pandémie de peste ments trypanocides. 
bovine de 1890 à 1896 a été négligé comme fac- Le ralentissement du développement du chep- 
teur dans I’épidémiologie de la maladie du tel et le taux d’expansion des zones 0 mouches 
sommeil rhodésienne. sont l’un et l’autre les conséquences de I’affron- 

Cet amoindrissement a été relaté en détail tement de deux communautés biologiques 
pour le bassin du Zambèze et il est évident que mutuellement, opposées, les ensembles éco- 
quelques-uns ou moins des foyers d’lnfection I logiques savane boisée-gibier-mouche tsé-tsé 
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d’une part, culture-homme-bétail d’autre part. 
Ils ont été séparés pendant 25 à 30 ans àcause. 
de leur réduction par la peste bovineagissant 
sur le bétail aussi bien que sur la faune sauvage 
et favorisé par des baisses brutales et localisées, 
de causes diverses, de la population humaine. 

La période, 1920.1930, pendant laquelle cet 
affrontement a été le plus étendu, a été égale- 
ment la période où est survenue la première 
poussée épidémique de maladie du sommeil 
rhodésie’nk 

Cette poussée épidémique s’est limitée aux 
zones à mouches 0 l’Ouest et QU centre de 
la Tanzanie, ICI zone 0 mouches orientale ne 
représentant que 1,5 p, 100 de tous les cas à 
7. rhodesiense survenus pendant la première 
vague épidémique, disparité qui s’est moin- 
tenue jusqu’ici. 

Les foyers d’infection dans la zone orientale 
évoluent vers un état d’endémicité sporadique 
avec une prédominance de cas moins sévères, 
plus chroniques et sont situés à I’intérwr de la 
zone à mouches. Ils se comportent comme les 
foyers d’infection des zones à mouches du bas- 
sin du Zambèze. dont la zone orientale de 
Tanzame n’est que le prolongement. Par con- 
traste la poussée épidémiquedeszonesàmouches 
de l’ouest et du centre est apparue comme des 
foyers successifs tous, sauf peut être un seul, situés 
à la périphérie de ces zones. Cinq de ces foyers 
y  compris celui par lequel o. débuté l’épidémie 
sont placés en dehors des limites de Glossino mer- 
sifans présentées par une carte datant de 1913. 

La population humaine de la zone à mouches 
orientale est d’une façon appréciable beaucoup 
plus dense que celle des zones centrale et occi- 
dentale. Ce que l’on attribue à un climat plus 
favorable. 

Les renseignements dlsponlbles concernant 
l’infection des animaux sauvages par les try- 
panosomes sont de peu de valeur pour établir 
des comparaisons. néanmoins les taux d’infec- 
tion dans dix espèces importantes hôtes préfé- 
rentiels des glossines ou réservoirs de trypano- 
somes sont considérablement plus élevés dans 
la zone endémique du Malawi prospecté par 
Bruce que dans les prélèvements faits ailleurs et 
pour la plupart en dehors de la zone endémique. 

L’on rejetie le postulat Su(“ant lequel T. rhode- 
siense proviendrait de J. gambiense. L’on consi- 

dère que la trypanosomiase humaine débute 
comme une zoonose. Là où le vecteur d’Infection 
existe abondamment les Infectlon sporadiques 
d’origine animale apparaissent avec une fré- 
quence suftÎsant,e pour créer un ébat d’endémi- 
cité, mais là où le vecteur d’infection est peu 
nombreux, des InfectIons rares d’origine ani- 
male se détruisent d’elles-mêmes. La poussée 

I épidemique de maladie du sommeil rhodésienne 
après 1920 autour des zones à mouches centrale 
et occidentale de Tanzanie résultait de I’affron- 
tement d’une zone à mouches s’étendant rapi- 
dement avec une communauté humaine dont 
elle avait été séparée par suite de la pandémie de 
peste bovine de quelques 30 ans auparavant, 

Des poussées récentes de m. d. 5. rhodé- 
sienne près de la ,frontlère Ouganda-Kenya oni 
succédé à l’invasion de terrains, autrefois occu- 
pés par l’homme par une végétation qui cons- 
titue l’habitat de G. pollidipeîoei,de ses animaux 
hôtes. Des infections d’originkanimoiesont main- 
tenant rentrées ,dans un cyde de transmissIon 
homme G. fusupes-homme provoquant une 
épidémie. 

Des épidémies de m. d. s. rhodéwnne dans le 
passé se sont détruites d’elles-mêmes. ,Un des 
résuliats de I’lntroduction des Serv~~es médi- 
COU~ a été d’encourager la persistance de mala- 
die du sommeil d’origine animale en empê- 
chant l’élimination de /a population et encoura- 
geant ainsi le comportement social qui favorlse 
la continuation des transmissions inifressant 
l’hôte humain. 

56. ‘WILLETT (K. C.). LAMBRECHT (F. L.) et 
WILSON (8. G.). - La frypanosomiase ef la 
mouche ts&tsé dans la région du Nyanza 
(Kenya). 0. M. 8.. Tryp./lnf./2.65. 

Les trois auteurs après un séjour de trois mois 
QU Nyanra (province occidentale du Kenya,‘en 
bordure du lac Victoria) ont établi un rapport 
technique qui étudie le problème des tryponoso- 
misses humalnes (à J. gombiense et à J. rhode- 
siense) et animales dans cette régIon. Après avoir 
en particulier souligné le rôle important de GI. 
pollidipes pour la tronsmlssion de Tr. rhodesiense 
et de Jr. congoiense ils préconisent les diverses 
mesures de lutte à envisager en tenant principale- 
ment compkde l’écologie des deux grands vec- 
teurs en cause GI. pollidipes ei GI. fuscipes fuscrpes 
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Parasitologie 

57. GRABER (M.). - Aciion d’un nouvel anthel- Protéines du sang ne subissent pas de variations 

minihique, le 14.015 R. P., sur divers cesto- apparentes et le rapport Albumines/Globulines 

des des animaux domestiques de la Républi- demeure à peu près stable. 
que du Tchad. I) Anoplocepholidae du mou- 
ton. Les cahiers de médecine vétérinaire, 

40 La dose de 100 mg/kg, grâce à la destruc- 

vol. 34, 1965, p. 87-104. 
tion de la quasi-totalité des Cestodes de I’lntes- 
tin, entraîne, au bout d’un mois, une augmen- 

Résumé de l’auieur. 
totion de poids de 5,2 p. 100. 

Lors d’essais effectués en 1963.1964 sur 
50 L’écart entre la dose thérapeutique et la 

319 ovins originaires du Kanem et du Chari- 
dose létale, est de 24 à 25 mg/kg et de 6 à 100 mg/ 

Baguirmi (République du Tchad) II a été cons- 
kg. Le médicament, aux doses indiquées, est en 

taté que : 
général bien toléré par les moutons adultes. les 
agneaux de lait et les brebis gestantes. A 100 mg/ 

10) Le 14.015 R.P., dans les conditions afri- kg cependant, des phénomènes diarrhéiques 

caines, fait preuve d’un pouvoir ces+odicide ! peuvent apparaftre : ils rétrocèdent en 36-48 h. 

marqué à I’lgard de divers Anoplocepholidoe 60 Le 14.015 R. P. est donc du plus haut Intérêt 
tels que Monreiia expanso, Moniezo beneden!, en matière d’élevage ovin : son efficacité, son 
Stilesio glob~punciota, Avitellrno woodiondi et mode d’administration facile, l’absence de pré- 
Avitellino ceniripunt%fa. Seul, Stilesio hepatico paration de l’animal 0 traiter, en font un anthel- 
des canaux biliaires résiste à I’anthelmlnthique. minthique de choix dans la lutte contre le Ténu 

La dose de 25 mg/kg est recommandée dans i sis du mouton, si fréquent dans certaines par- 
les cas de monwnfestation par Mon~er~o exponsa. ! tics du monde. 

Lorsqu’il y  a association entre Cestodes, en ~ 
Darticulier auand Stilesio olobiDunctoto est pré- ! 

58. NYBERG (P. A.) e: HAMMOND (D. M.). - ” 
sent en abondance dans l’intestin ~ comme 
c’est souvent le cas en Afrique centrale - II 
faut forcer la dose jusqu’à 100 mg/kg. Même 
dans ce cas, le pourcentage d’efficacité sur Sflle- 
SIO globipunctofo n’est que de 94 p, 100 environ. 

p Sauf dans le COS de ce parasite, la mise à la 
diète ‘pr+alable ne modifie pas I’effcaclté du 
médicament. Elle n’est donc pas nécessaire, 
fait qui constitue un avantage certain dans les 
pays d’élevage transhumant où I’lntervention 
thérapeutique doit être immédiate et ne deman- 
der aucune préparation. 

Description de; ookysfes sporul& et. des 
sporozoifes de quatre espèces de coccidies 
parasites des bovins. (Description of the 
sporulated oocysts and sporozoites of four 
species of bovine coccidia). Jour. Porasit.. 
1965, 51 (4) : 669.73. 

Résumé des aufeurs. 

Les auteurs font la description détaillée des 
ookystes sporulés et ,des sporozoites des espèces 
de coccidies, parasites des bovins. suivantes : 

Eimerio bows (Zublin, 1908) Fiebiger, 1912 ; 
E. ouburnensir Christensen et Poster, 1939 ; 
E. ellipsoidollis Becker et Frye, 1929 : 
E. LU~I (Riv&a, 1878) Martin, 1909. 

30 Les répercussions sur la santé de l’animal 
sont peu sensibles dons l’ensemble. Les modiii- 
cations de la formule sanguine sont faibles. Les 

Entomologie 

59. RAJAGOPAL (P. K.) et BURSELL (E.). - L’ef- 1 temperature on the oxygen consumption of 
fei de la température sur la consommation en ~ tse-tse pupae). Bull. ent. Res., 1965, 56 (2) : 
oxygène des pupes de tsé-tsé. (The effect of ! 219.225. 
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Résumé. 

Des mesures de consommation d’oxygène 
dans une série de pupes isolées de Glossmo 
mowtons orientalis Vonderplank gardées à 300 
ont montré que la vitesse de respiration à ce 
stade suit une courbe en forme,d’U et, ressemble 
ainsi à celle d’autres insectes holométaboles. 
L’on a trouvé que le taux de respiration pupale 
était directement proportionnel au poids humide 
à toutes les tempérptvres envisagées et ne pans- 
sait pas influencé par les températures aux- 
quelles étaient soumises les femelles pendant la 
gravidité. L’on a trouvé que la relation entre la 
température et le logarithme du taux du méto- 
bolisme était curvilinéaire. tendant à un nwau 
relativement stable entre 35 et 4OoC, partie la 
plus élevée de l’intervalle de lempératures 
étudiées. 

60. ROBINSON (G. G.). - Note sur les gîtes 
de repos nocturnes de Glossino morsitoos 
Westw. en République de Zambie. (A note 
on nocturnal resting sites of Glossino morsi- 
tons Westw. in the Republicofzambia). Bull. 
ent. Res.. 1965, 56 (2) : 351.355. 

SAUNDERS (1960-61-62) a décrit une mé- 
,hode de détermination de l’âge de la femelle de 
%ssino morsitans d’après l’aspect des ovaires et 
je l’utérus. Appliquant cette méthode pour des 
ZI, polplis et GI. fusupes quanzensis capturées 
I~X environs de Brazzaville (Congo) G. VAT- 
TIER a en même temps étudié l’état des sperma- 
.hèques et recherché I’exlstence chez ces femelles 
jes cicatrices externes de copulation décrltes 
par Squire (1951). II ne semble pas d’après ces 
résultats observés que l’absence de cicatrices 
at aussi significative de la wrgimté chez ces 
jeux espèces que dans les observations faites 
par Square en Sierra Leone chez GI. palp3lis. 
L’auteur constate de plus une fréquence signi- 
ficolivement accrue (P = 0.95) de ces cicatres 
chez les femelles des catégories les plus âgé-s. 
22 planches hors texte illustrent cette inté:es- 
sante observation. 

Au moyen de pastilles réfléchissantes fixées 
aux mouches l’on a décelé à la lampe torche les 
gîtes de repos nocturnes de Glossino morsitons 
Westw. relâchée dans des bois de teck. A I’inté- 
rieur de cet habitat l’on a chois pour les épreuves 

des gîtes sur les bords de la végétation bols&. 
de façon à atténuer la dispersion des mcuches 
e+ à augmenter les chances de VOIT les mouches 
marquées. Plus de 500 mouches on? été marqué% 
e+ relôchées et 82 de celles-c soit 16 p. 100 ont 
été vues au repos. La hauteur maximum étant 

-. 

62. NASH (T. A. M.) et KERNAGHAN (R. J.). - 
Le poids et la viabilité des pupes de Glossino 
austeni en relation avec les conditions four- 
nies poùr le développement nymphal. (The 
weight and viablllty of puparia of Glossim 
oustenr in relation to the conditions provided 
for pupal development). Ann. of Tropical Me- 
diane & Porasitology. 1965, 59 (2) : 226-234. 

1,. L’on a,fait une estimation du poids moyen 
pendant la nymphox des pupzs sau’ag?s dc 
Giossina ovsieni en se basant sui l’éiudz d? la 
diminution du poids pendant la vie dz la pupz. 

de 20 pieds au-dessus du niveau du sol. La dis- 
tribution des hauteurs de repos est exposée 
dans les tableaux. Les feuilles et les petits bran- 
chages comprennent 77 p. 100 des g?es noc- 
turnes de repos. Dans une série des épreuves 
la proportion des mouches marquées décou- 
vertes était considérablement plus faible que 
dans les autres tests, et l’on pense que le milieu 
environnant en est la cause. 

2. II paraît d’après ces résultats que le paidz 
moyen des pupes d’élevage de première géné- 
ration est de 4 mg (ou 17 p. 100) au-dessous de 
la normale. La perte dans les générations SUI- 
vantes est relatwment très faible. 

61. VAnIER (G.). - Etude de caractères “or- 
phologiques et anatomiques en relation avec 
I’age physiologique des femelles de glossines. 

Cahiers 0. R. S. T. 0. M. - Entomologie 
médicale - r10 2. octobre 1964 : 21-53. 

Analyse. 

3. L’on a soupçonné que le poids à la nymphose 
et la perte de poids durant la pérlode nymphale 
pouvaient être influencés défavorablement par 
le défaut de reproduire le milieu naturel pour le 
développement nymphal. En fournissant diffé- 
rents milieux pour la nymphose, l’on n’est cepen- 
dant pas parvenu à modifier le poids moyen soit 

~ à la nymphose soit ou milieu de la vie nymphale. 
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4. L’on est oarvenu à une mortahté nvmcihale l G. breviDal&rs. (Interval ond DU~ oe- 
négligeable en lolssant les larves s’enterrer dans 
du sable sec maintenu à une humidité élevée ; 
aucun des milieux essayés n’a cependant abaissé 
d’une façon significative le pourcentage des 
éclosions non viables. 

5. La mortalité nymphale des pupes déposées 
sur le fond des cages et enfouies dans du sable 
humide que l’on laisse sécher a été double de 
celles de pupes semblables enfouies dans du 
sable sec placé &-dessus de sable humide. 

,l 
63. Rapport de l’organisation de recherches sur 

les Trypanosomiases de l’Est africain (E. A. 
T. R. 0.). (East africon trypanosomlasls re- 
search organlration report). Juillet 1963. 
décembre 1964. Entomo!ogie p. 45.50. 

1. KIMBER (C. D.) et HARLEY (1. M. 8.). 
-Une membrane en fibrine pour 
l’alimentation des glossines. (A fibrin 
membrane for feeding Glossin~). 

La membrane est constituée par sept couches 
de gaze chirurgic& plongée dans du plasma 
de sang de bœuf citraté que l’on fait coaguler 
par adjonction de chlorure de caluum, la mem- 
brane est mise à l’étuve, puis lovée et séchée 
par tamponnage. 

Cette membrane est placée ou-dessus d’un 
récipient plat contenant des billes de verre et 
où l’on ajoute graduellement du sang de beuf 
défibriné. Le récipient est placé sur une boîte 
contenant une ampoule de 40 wotis. Les cages 
ou tubes contenant les mouches sont placés sur 
la membrane. 

Ce procédé CI été comparé cher G. moisitons à 
l’alimentation 1) zur la vache et 2) à travers une 
membrane en intestin d’agneau et s’est révélé 
supérieur ou égal pour la survie et supérieur 
pour la production des pupez et le poids moyen 
de celles-ci. 

Ainsi les mouches SS nourrissent mieux par 
ce procédé, mais cette seule expérience néces- 
site d’être complétée par d’outres essais pour 
affirmer In supériorité de ceite membrane en 
fibrine. 

2. HARLEY (J. M. 6.). - Périodes inter- 
larvaires et périodes nympholes chez 
G. pollidipes, G. palpoli: fuscipes et 

j ,/ 
riods of G. pallidipes, G. eolpzlis @r- 
clpes et G. brevipolprs). 

Pour ~~VOIT 51 les chiffres fournis pour GI. 
norsitons par Sounders étaient valables pour la 
détermination de I’âgephysiologiqvedesfemelles 
ians ces 3 espèces il étalt indispensable d’obte- 
lir des renseignements sur l’époque à laquelle 
;e fait l’ovulation. 

On o. ainsi noté cher des femelles de capture 
,ne pérlodz tnterlarwre chez GI. pollidiees 
‘78 exemplaires) de 9,‘65 jours, chez GI. polpolis 

üscps (78 exemplaires) de 9,76, cher GI. brevi- 
~alprs (86 exemplaires) de 9,87. 

II n’y a pas de différence significative mais il 
:st possible que cette période varie dans la 
lature suivant le microclimat fréquenté par 
:es espèces. Pour résoudre ce problème des 
eunes femelles des trois especes nées au labo- 
ntoire ont été marquées puis lâchées dans 
a nature, à leur recapture on les disséquera 
)our déterminer leur âge physiologique. 

Les pupes gardées au laboratoire à 25,VC 
,nt fourni pour la durée de la nymphose les 
:hiffres suivants : 

GI. pollidipes : mâles : 30,4 ;femelles 28,4jours. 

GI. polpalrs fusopes ; mâles : 31,l : femelles 
>9,2 jours 

GI. brevipalpis :,mâles33,7; femelles31,9j~urs. 

3. SAUNDERS (D. 5). - La composition 
des échantillons de diptéres hémoto- 
phager en fonction du lieu et de la 
méthode de capture. (The composition 
of samples of haematophogous diptera 
in relation tositeandsampling method). 

L’auteur a utilisé 8 endroits et 8 sortes dlffé- 
-entes d’appâts : 6 pièges Morris type animal 
loirs puis bruns et deux boeufs rébus noirs. 

Ont été capturés 3 espèces de glownes 
2. poll,dipes Aust., G, polpoi~s fusclpes Ne&., et 
Z. brewpoipis Newst. et 13 espèces de tabanidés 
dont les plus communes étaient Tobanus ioeniolo 
=. de B.. T. par Walk., Ancolo ofricana Gray, 
Chrysops distrnctipennrs Aust. et Hoemotopoto 
5runescens Rit 

Bien que toutes les observations n’aient pas 
ité analysées, les résultats suivants paraissent 
iignificatifs, 
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10 GI. pollldipes ont été capturées à la hsiére 
des fourrés plutôt qu’à la lisière des bosquets 
ou’ en terrain découvert ; 

- en plus grand nombre sur les bceufs que 
dans les pièges. mais les pièges ont capturé plus 
de femelles ; 

- dans le cas des bceufs l’âge moyen des fe- 
melles étaient moins élevé que dons le cas des 
p1Sges ‘: 

L,‘l’endroitde capture n’aeu aucune influence 
sur la proportion des sexes ni sur l’âge moyen 
des captures. 

-’ les pièges noirs ont attrapé moins de G. 
poilldipes que les pièges bruns. 

20 GI. polpalis fuscrpes ont été capturées en 
moins grand, nombre que ci. poilidiper mais 
plus de 90 p. 100 ont été capturées dans les 
3 endroits à la limite des fourrés. 

3~ GI. brevipolpis 17 sur 18 ont été capturées 
à,proximité des boeufs. 

40 Jabonidés ; 

- tous étalent des femelles ; 
- la majorité 0. été capturée 0 proximité 

des bceufs ; 

- il n’y a pas d’effet apparent des endroits 
sur la capture ; 

- dons le cas des tabanidés capturés par 
pièges en nombre suffisant (J. par, Ancalo ofri- 
cona et Chrysops disinxtipennis) les pièges noirs 
étaient plus attirants à l’inverse de GI. pollidrpes. 

50 boeufs bien que les deux bœufs fussent de 
/a même couleur, l’un d’eux a significative- 
ment attiré plus de femelles de GI. pollidipes. 
ce qui laisse supposer qu’il existe d’autres fac- 
teurs d’attirance autres que la couleur chez 
les o.“lmcwx appâts. 

4. HARLEY (J. M. 5.). - Etude de l’âge 
et du taux d’infestafion des glosslnes. 

(Age ond infection raÎe studies on 
Giossina). 

Pendant la majeur-e partie de l’année (10 mois 
sur 12) on a pratiqué des dissections des femelles 
des 3 espèces G. pallidipes, G. polpolrs P~~ipes et 
G. brevipo\pis pour établir en même temps leur 
âge physiologique et le taux d’infection. 

II existe des vayiations saisonnières de l’âge et 
du taux d’infection particulièrement chez GI. pol- 

lrdrpes et GI. polpolis fuscipes. Dans ces deux 
espèces il y  a corrélation entre l’importance du 
groope d’âge (4+) le plus élevé et le taux 
d’infection. Les deux augmentent pendant et à la 
fin de la saison des pluies et diminuent en saison 
sèche. 

Chez GI. brevipolpis il n’existe que de très légers 
changements du taux d’infection au cours de 
l’année et pas de corrélation aussi nette entre 
groupe âgé et taux d’infection. 

L’on a observé une variation de l’âge moyen 
suivant l’heure de la capture pendant lajournée 
mais seulem&t pour les deux espèces GI. palli’ 
dipes et GI. brevipolpis et non pour GI. polpol~s 
fuscipes : chez GI. brevipolpis les échantillons 
capturés pendant le milieu du jour sont les plus 
jeunes, ceux du matin et du soir plus âgés, ceux 
de la nuit les plus âgés : chez ‘GI. pollrdrpes 
l’on constate une corrélation de l’âge et du 
taux d’infection celui-ci est légèrement plus élevé 
au milieu du jour que le matin et le soir. 

Des glandes salivaires infectées ont été injec- 
tées à des souris : de GI. pollidrpes 0 25 souris 
dont 21 se sont Infectées, les 4 autres se sont 
infectées avec retard et l’une de ces 4 n’a pré- 
senté que de rares trypanosomes dans Île 
sang ; les glandes salivaires avec trypanosomes 
de GI. brewpalpk ont été injectées à 11 souris 
dont aucune ne s’est infectée, l’on suppose que ces 
trypanosomes appartenaient à l’espèce J. suis qui 
n’infecte pas la souris. 

L’on s’est proposé au cours de l’année 1964 
d’étudier ; conjointement taux d’lnfection et 
âge du mâle (d’après l’usure de l’aile), égaie- 
ment l’âge d’après l’aile chez la femelle pour 
subdiviser la catégorie (4+) de l’âge physiolo- 
gique. Cher GI. pallidipes dans les catégories 5 
et 6 (usure de l’aile) on trouve en proportion 
plus de mâles que de femelles, ce qui s’observe 
dans les autres espèces mais ici à un degré 
moindre. Dans la catégorie (6) 63 p. 100 des 
mâles étalent infectés et 63 p. 100 des femelles, 
cellwci plus âgées que les mâles n’étaient pas 
donc plus infectées. L’usure moyenne de l’aile 
étaIt plus forte cher les femelles que chez les 
mâles ce qui peut expliquer la différence du 
taux d’infedion dans les deux xexes qui était 
respectivement de 23,7 et 17,9 p, 100. 

Les femelles de GI. polpolis dans la catégo- 
rue (6) usure de l’aile ont une Infection double 

Retour au menu



de celle des mâles de la même catégorie (61 p, 
100contre32p.100)etmolgréuneusuremoyenne 
moins élevée l’ensemble des femelles a un taux 
d’infection plus élevé que celui des mâles (17.1 
contre 10.1 p, 100). 

Chez GI. brevipolpis dans la catégorie (6) la 
proportion des mouches infectées élait sensible- 
ment la même dans les deux sexes (femelles : 
16 p. 100, mâles 14 p, IOO), le taux d’infection 
est plus bas que pour les deux autres espècei. 
L’usure moyenne de l’aile est plus faible cher les 
femelles que chez les mâles et le taux d’infection 
un peu plus élevé, I3 p. 100 contre 6.4 p, 100, la 
différence n’est pas slgnttkative. 

Chez les trois espèces les femelles dans les 
catégories d’usure de l’aile farte ont un taux d’in- 
fection plus élevé que les femelles du groupe 
âge physiologique 4 +. 

Les chiffres sont les suivants : 

G. paliidipes 40,l p. 100 63,6 p, 100 
G. palpaiis fusupes 52,2 p. 100 61,3 p. 100 
G. brevipolpis l5,O p, 100 16,l p, 100 

Ainsi conclut l’auteur la méthode basée sur 
l’usure de l’aile permettrait d’étendre la mé- 
thode d’âge physiologique. 

5. HARLEY (J. M. 6.). - Cycles d’activité 
des glossines à Lugala. (Activity cycles 
of gfossino ai Lugala). 

Jusqu’en décembre 1963 ont été poursuIvies 
les captures intenswes de 24 heures commen- 
cées en novembre 1962 en utilisant du bétail 
comme appât. On a ainsi pu distinguer 3 swons 
une sason sèche froide de début juin au 21 août, 
ensuite une saison sèche chaude jusqu’à fin 
octobre, après quo, II pleut jusqu’à décembre. 

Les trois espèces de glossines diminuent en 
nombre de juillet à décembre ainsi que la plt- 
part des espèces couranies de tabanidés. 

1) G. pollidipes. 

L’activité vespérale des mâles en terrain dé- 
couvert comme à l’ombre est de plus en plus 
marquée à mesure que la Samson sèche s’avance 
jusqu’à atteindre 25 p, 100 de 16 0 17 heures, le 

coucher du soleil est à 18 heures. Chez les 
femelles I’actlvité le soir est moins marquée que 
chez les mâles et c’est seulement dans certaines 
stations de capture en terrain découvert que les 
captures du soir sont supérieures à celles du 
milieu du jour, c’est l’inverse que l’on observe 
à l’ombre où les femelles sont nxxns actives le 
soir qu’à midi. En saison des pluies, en novembre 
et début décembre le cycle d’activité est sets- 
blable à celui de la pleine saison des pluies, 
mars à mai quand l’activité du soir est réduite. 
L’activité nocturne est très faible et seulement 
2/1OO.C00 de GI. palirdrpes ont été capturées 
dans l’obscurité. 

G. poipol~s fuscipes ; son activité esttrèsvoriable 
et varie suivant l’endroit et la saison. Cependant 
il y  o un clocher au milieu du jour et qui peut 
survenir 0 n’importe quel moment entre 9. 
10 heures et 14-15 heures. 

G. brevrpolpls ; l’activité du matin et du soir est 
plus marquée dans la Samson sèche chaude que 
dans la saison froide, et la saison des pluies 
suivante, quand il y  a plutôt plus d’actwité pen- 
dant le jour. Le clair de lune influence l’activité 
de GI. brevipalpa activité plus marquée par les 
jours de lune que les nuits sans lune. On avait 
pensé que le clair de lune pourrai aussi influen- 
cer l’activité de G. pollidipes mais ceci ne reste 
qu’une suggestion, car on a seulement capturé 
13 exemplaires de cette espèce. 

6. HARLEY (J; M. B.). - Etudes sur le 
cycle de la faim chez G. po/ïdipes à 
Lugala. (Studies on the hunger cycle 
of G. pallidipes at Lugala). 

En août et octobre 1964 en sason sèche on CI 
essayé d’étudier le cycle de la faaim chez les 
trois espèces en marquant et en relâchant des 
mouches qui se sont gorgées sur un jeune bœuf 
et en les recapturant quand elles viennent se 
nourrir la fois sulvante.‘Cependant les GI. palpa- 
lis fuscipes ne se nourrissent guère volontiers 

sur le bétatl et le nombrede GI. brevipolprs recap- 
turées n’est guère élevé en raison de la dimi- 
nution des captures en cette saison. 

LesGl.poilidipesdesdeuxsexesontété relâchées 
et recapturées en nombresuffisant pour permettre 
d’intéressantes conclusions bien que toutes les 
observations n’aient pu être dépouillées. Le cycle 
est à peu près semblable dans les deux sexes. 
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La majorité des recaptures a eu l~eu deux jours second repas un JOUI- après s’être abondamment 
après le premier repas et II y  a ensuite une chute gorgées, ce quf doit signifier que beaucoup de 

‘des recaptures jusqu’aux 9e et,lOejours. Un fait mouches sont prêtes à un second repas si elles 

paradoxal est à signaler le grand nombre de en ont la possibilité. L’intervalle moyen entre 
mouches des deux sexes prêtes à prendre un deux repas doit être de 3 jours. 

Pâturages et Plantes fourragères 

64. GROF (B.). - Implantation de Légumineuses 
dans la zone tropicale humide du Nord-Est de 
l’Australie (Establishment of legumes in the 
humid tropics of north-eastern Australia). 
Congrès de Sao-Paulo. Trop. Agnc. Res. Stn 
8. Johnstone, Queensland. 

Le rôle des Légumineuses dons /a rentabilité 
des pâturages du Nord Queensland est discuté. 

Le problème de l’association Iégumlneuse- 
graminée et celui de la nutrition phosphatée 
sont étudiés sur des pâturages à : 

- Cenirosemo pubescens. Puerons phaseo- 
laides, Stylosonthes grociiis. 

- Ponicum maximum var. typum, Brachiorio 
muiico. B. ruziriensis. 

Les résultats des expériences en bac ou en 
champ indiquent une grande exigence en P de 
ces espèces dans leur première phase de crois- 
sance sur divers sols. 

65. NOURRISSAT (P.). - Problèmes posés par 
l’implantation des prairies temporaires au 
Sénégal - le’6 résultats. Agron. rrop.. 1965. 
20 (5) : 495.511. 

Les es5015 ont débuté en 1961 au Centre de 
Recherches agronomiques de Bombey. La mise 
en place des prairies temporaire5 comporte 
un choix des espèces : Grommées vivaces (Cen- 
chrus ciliaris, C. setigerus, Erogrostis superbe. 
Ponicum oniidoiole, P. colorotum) légumineuses 
résistantes à la sécheresse. 

La culture doit rester environ 3 ans, deman- 
der le moins possible de travail de mwz en place 
et d’entretien et ceci pendant la période des 
pluies. Dans le cadre actuel de l’agriculture séné- 
galaise, on ne peut envisager ce genre de cul- 
ture. II faut d’abord faire utiliser par les paysans 

les sous-produits des récoltes, pour I’alimento- 
tion du bétail. D’outre part, l’élevage n’est 
pas une source de revenus actuellement. 

Les prairies temporaires de plusieurs années 
ne peuvent pas être envisagées dans la zone 
arachidière, non plus que dans le Nord où la 
pluviométrie est insuffisante. 

On ne peut envisager cette culture que dans 
les régions plus humides et moins peuplées du 
Sénégal oriental et de Cosamance ou bien 
autour des grandes villes pour nourrir un bétail 
laitier. 

66. HORRELL (C. R.). - Effet de 2 Iégumineu- 
ses sur la production de paturoges non ter- 
tilisés à Serere (Effect of two legumes on the 
yield of unfertilized pastures ai Serere). E. 
Afr. ogr. For. 1.. 1964, 30 (2) : 94-6 Bibi. 3 
(Dep. Agric. Uganda). 

Sur un sol à faible fertilité, on plante l’herbe 
de Guinée (Ponicum maximum) et l’herbe de 
Rhodes (Chloris goyono) (a), (b) avec Colopogo- 
nium orfhocarpum. (c) avec Siylosonfhes grocilis. 
Dans (a) les graminées sont propagées végé- 
tatlvement et espacées de 70 x 70 cm mais 
dons (b) et (c)tous les 3 rangs de graminées. on 
installe une ‘légumineuse. Pendant 4 ans la 
moyenne des rendements est pour (a) 44.05 t/ho. 

(b) 48,13 t/ha, (c) 60,25 tjha. 
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L’herbe de Guinée a un effet dépressif sur of the legume Styiosonthes grncilis on pas- 
l’herbe de Rhodes. Le Stylosonfhes tend à QC- tut-e ylelds at Serere, Uganda). /. Br. Grossld 
croître le rendement de l’herbe de Guinée mais Soc., 1965, 20 (1) : 72,6, bibi. 17. (Dep. 

Agric.. Uganda). réduit celui de l’herbe de Rhodes et retarde la 
diminution de la production avec l’âge, particu- 
lièrement dans les 3 ans. 

67. LO (S. S.). - Les intervalles de plantation 
de Sefario sphocelofo (Planiing spaces of 
Seiario sphaceioto). Congrès de Sâo Paulo. 
Coll. Agric. Pro~. Chung-Hsing Univ., Tai- 
chung, Formosa. 

Les boutures de Seioerio sphocelafo variété 
Karungula (venant de Pretoria) ont été plantées 
dans des sols argileux en janwer 63 avec des 
espacements de 30-50 à 100 cm d’interlignes et 
15-25 à 50 cm sur les lignes. On apporte des 
engrais N. P. K. On fait 7 coupes en 1963 et 3 en 
1964 durant les premiers 482 jours après la 
plantation. 

On compare les rendements de Chlorrs goyono 
seul ou en mélange avec Sfylosonthes groolis 
avec application combinée de N, P. 8. 

Sans engrais, la parcelle en mélange * une 
production double du Chloris. Avec des engrais 
P et S, le pâturage en mélange produit 3 fols 
plus que le pâturage de Chloris pur. 

Le Stylosanfhes a un effet dépressif sur le Chlo- 
ris, résuht d’une compétrtion entre les 2, graminée 
et légumineuse. L’N augmente la croissance de la 
graminée, mais “‘a aucun effet sur la produc- 
tion finale du mélange. 

Les meilleurs résultats furent obtenus par 
application de S sur le Siylosonthes. 

La hauteur des plantes. le nombre de tallages 
par plante et le taux de proiéines brutes p. 100 
de matière verte décroît avec l’augmentation 
de la densité. 

69. WEINMANN (H.). - La fertilisation des 
pâturages en Rhodésie du Sud. (Response of 
grasses to fertilizers in Southern Rhodesia). 
Tech”. Bull. 8. Rhod. Min. Agric. 1964 : 14. 

La production de matière sèche n’est pas signi- 
ficativement influencée par les traliements. La 
production de matière verte varie au début 
directemenl- en fonction du nombre des inter- 
lignes et de la densité sur les lignes. Mals dans 
les 3 dernières coupes, la distance d’interligne 
amène une petite différence et les parcelles ayant 
une densité moindre sur les lignes donneni les 
plus hauts rendements (car ils ont plus de tal- 
lages par plants). Parmi les parcelles ayant une 
densité totale identique, les plantations 50 x 
50 cm, donnent des productions supérieures à 
celles en rectangle : 50 x 100 cm. 

Les résultats portent sur 35 années d’essais de 
fertilisation menés wr des sava”es de pâturages 
extensifs et sur des prairies temporaires. 

- Fertilisation N = amène de nettes amélio- 
rations de rendements en M. 5. et en protéines 
brutes/ha, ainsi qu’un accroissement des gains 
de poids vifs, en augmentant la capacité de 
charge. 

- Fertilisation P = amélioration variable ei 
toujours moindre que celle de N. Dans de “om- 
breux cas. meilleure réponse à N quand il y  a 
une augmentation de la teneur en P du sol. 

- Fertilisation K = ne donne rien. 

La croissance est inhibée par des tempéra- 
tures inférieures 0. 160 C, par des températures 
supérieures dans des parcelles plus denses. 

Pour soutenir la production, un hersage an- 
nuel est recommandé. Pour des mélanges avec 
des légumineuses un espacement des graminées 
de 50 cm d’interligne et 25 cm xur les lignes 
(80.000 plants/ha) est recommandé. 

- Chaulage = bien que la plupart des sols 
soient acides, n’a pas a&lioré les rendements 
et dans certains cas les a même réduits. 

68. HORRELL (C. R.), COURT (M. NJ. - Effet 
du Sfylasonfhes grocilis sur la production 
des pâturages de Serere en Uganda. (Effect 

Des recherches sont également exposées et 
ont pour objet l’action de l’apport d’engrais et 
d’oligo-éléments sur la composition des four- 
rages ei sur le développement radiculaire. 

70. HORRELL (C. R.), NEWHOUSE (P. W.). - 
Influence des Légumineuses et des engrais 
sur la production de pâturages semés en 
Uganda (Yields of sown pastures in Uganda 
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as Influenced by legumes ond by fertilizers). 
Congrès de Sao-Paulo-Serere Res. SÎn., 
Uganda. 

Dans une expérimentation de rotation de 
pâturages, des pelouses sans engrais à Hypor- 
rhenio rufa, Ponicum moxrmum. Chioris goyono, 
Sfyiosanfhes grocilis. Cenfrosemo pubescens sont 
échcntillonnées avant chaque pâturage. Elles pro- 
duisent plus de matière sèche que des prolries 
de graminées seules recevant 170.25 kg N/ha. 
P et S’appliqués aux prairies de graminées 
et légumineuses augmentent la production de 
matière sèche de l’herbage de 57 p. 100. Le taux 
de protéines brutes des prairies de graminées 
est plus amélioré par I’introductlon de Légu- 
mineuses avec apport de P et 5, que par I’appli- 
cation d’azote. 

71. MATA (P. J.). - Nouveaux pâturages de 
haute altitude et leur fumure. (New high 
altitude grasses and their manuring) (Span.) 
Bol. téc. 44 Minist. Agric. y  Ganod.. Costa 
Rica, 1963 : 26 bibl. 22, Eng. 5. (Est. Exp. 
Ganod. El Alto, Ochomogo de Cortago). 

Les productions suivies de matière verte en 
T/ha sont obtenues par 5-6 ,coupes/an avec 
200 kg N + 200 kg P,O, + 100 kg K,O/ha ou 
sans engrais avec : 

DigW-io decumbens 112,5 et;36,8 T/ha. 
Cynodon plecfosiochyus 95,4 et 44,3 T/ ho. 
Phalorrs iuberoso var. sienoptera 82,l et 25,1 

T/ha. 
Melm~s minutifloro (locale standard) 78.3 et 

44.3 T/ha. 
Festuco orundinoceo 5919 et 12.9 T/ha. 

La plus grande valeur de protéines brutes esi 
donnée par C. plecfosfochyus. Pour Pennisettm 
purpweum, Axonopus scoparius et P. clandestinun 
(la principale plante fourragère au-dessus de 
1.700 m d’altitude). /a réponse aux engrais es1 
d’iscutée. On a retenu des légumineuses pour 
des mélanges avec des graminées et pour leur 
croissance. 

72. BIRIE HABAS. -La production fourragère S 
Porto-Rico. Agron. Trop., 1965,20 (5) : 522-49, 

Climat de I’lle : tropical à influence maritime 
mm il existe entre les réglons côtières et lez 

moritagnes intérieures des différences de tem- 
pératures (5” C) de pluviosité (> 1.000 mmjan). 
De plus, l’île subit de fréquents ouragans. 

La politique actuelle encourage beaucoup 
l’élevage. On a dressé une carte des @furages 
naturels. On distingue : 

l Pâturages des plaines de la côte N. 

l - des formations dunaires. 

0 - des plateaux et plaines de W et 
du S-W. 

0 - wr collines à serpentine du 
s-w. 

l - des plaines du 8. 

. - de la région montagneuse inté- 
rieure. 

i! 

’ l 

Espèces fourragères culiwées 

1 Pennisetum purpure~m très utIll- 
sées surtout Merker gras car 
résistante à Heiminihosporium soc- 
char). Plantées sur sol riche ou 
pauvre avec des engrais. Plantes 
réservées à la fauche, ensilage, 
60 jours de temps de repos. 

~ Herbe de GUI& (Pon~um maximum) très 
rultivée pour les prar~es d’embouches. On 
‘utilise aussi en fauche et en ensilage. 60 jours 

de temps de repos. 

- Herbe de Poro, Malollo (Brochiorio mutico) 
sur sols mal drainés. Pâture-fauche-ensilage, 
60 jours de temps de repos. 

- Corrbgross, Malollo (Eribchfoo polysto- 
chyo) ressemble à l’herbe de Para. 

~ Molosses gross (Melinis minuiifloro) culti- 
vée dans les zones montagneuses. Pâturage. 

- Herbe de Pongolo (Digrtoria decumbens) très 
bonne herbe de pâturage avec 25 jours de temps 
de repos et 45 jours pour la coupe. 

- Roselown Soint-Aogusiine grozs (St@o-- 

phrum secundofum) encore à l’essai, convient au 
pâturage. 

- Cynodon docfylon dans les régions sèches. 

- Kudzu tropical (Puerario phoseolordes) meil- 
leure légumineuse. En association avec les gra- 
minées. Utlllsé pour le pâturage. 

- Velvei bean (Stizolobwm deermglanum) en 
assoclatlon avec le sorgho donne des ensilages 
riches en protéines. 
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vue d’une production animale et végétale maxi- 

Pour l’auteur, cette interprétation sera pos- 
sible grâce à l’élevage de bovins laitiers. 

âturage noiurel 0,5 

lerbe de Guinée 0.8 

73. WHYTE (R. 0.). - Intensification de l’a- 
griculture fondée sur le développement de 
la production laitière. Agran. Trop., 1965, 20 
(5) : 512.21. 

Dans les régions tropicales, il est Indispen- 
sable d’augmenter la production agricole. 

Les notions suivantes ont été dégagées par les 
nombreuses études : 

1) Rapports écologiques sol/climat/plante/ani- 
mal/homme. 

2) Le cycle sol/plante/animal/fertilité du sol. 

3) Association agricuIture/éIevage/cuItures al- 
ternées. 

4) Intégration des cultures et de l’élevage en 

Le développemeni de la production laitière 
pourra entraîner l’accroissement de la produc- 
tion agricole par une amélioration de la ferti- 
lité du sol. 

Dans certaines réglons de l’Inde où des laite- 
ries sont en service, il est plus rentable pour les 
paysans de cultiver des plantes fourragères que 
des plantes vivrières. 

Mais la compétition entre culture fourragère 
et culture wvrière ne peut avoir lieu que lorsque 
l’on possède des bovins productifs. Ceci fat 
l’objet de recherches où la sélection des races est 
fonction de la nourriture des bovins. 

L’auteur indique différentes utilisations des 
terres qui sont fonction de la production animale 
et de l’éloignement aux laiteries. 

cultures fourragères 
avec cultures vivriéres 

60.80 km de 10 laiterie Pâturages naturels Ou 

80-I 30 semés et fourrage à 

au-delà de 130 km 
CO”PW. 

pâturages naturels 0” 
semés et fourrage à 
couper. 

Sera-t-11 possible dans l’avenir de voir appa- 
roître des cultures fourragères sur des terres 
consacrées jusqu’à présent aux cultures vi- 
vrièrei ! 

Technique de laboratoire 

74. HENRY (1.) et CHATELAIN (5). - Dosage 
du phosphore minéral sérique par la réoc- 
tion de Misson. Ann. Biol. clin. 1965, 23 (10. 
12) : 1185.87. 

On possède déjà de très bonnes méthodes 
pour effectuer le dosage du phosphore minéral 
grace aux techniques de Briggs ou de Fiske el 
Subbarow. Mais cherchant de nouvelles amélio- 
rations. en particulier dans la préparation des 
réactifs pour doser le phosphore minéral sérique 

les auteurs nous présentent une application de 
/a réaction de Misson, extrêmement sensible 
dans le proche ultraviolet (360 mF). La seule 
précaution importante est de réaliser un filtrai 
de défécation trichlorocétique sur des filtres, 
à filtration lente ou mieux de centrifuger. La 
lecture s’effectue a 360 rnp ce qui aurait pu être 
un obstacle grave il y  a quelques années, mais 
aujourd’hui de très nombreux spectrophoto- 
mètres sont en circulation qui atteignent le 
proche ultraviolet. 
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On peut regretter qu’aucune indication ne 
soit donnée à propos de la conservailon des réac- 
tifs, point particulièrement intéressant quand on 
compare cette méthode à celle de Fiske et Sub- 
barow. 

75. BOULANGER (P.), MALLEIN (R.) et LELUC 
(R.). - Dosage de l’urée sanguine par la 
microméthode de Conway adapt& sur pa- 
pier chromafographique. Ann. 8101. clin., 
1965, 23 (10.12) : 1157-1174. 

La méthode ICI proposée et auscultée est por- 
ticulièrement séduisante par sa simplicité et sa 
rapidité. Elle ne nécessite que peu de sérum 
(0,2 ml), peu de matériel (tubes 10 x 75) et per- 
met aisément les dosages en série. 

Les auteurs comparent d’une manière appro- 

fondie les taux d’urée sanguine déterminés par 
la microméthode de Conway adaptée sur papier 
chromatographique imprégné de réactifs (ven- 
dus dans le commerce) à ceux donnés par un 
auto-analyseur utilisant le dosage à la diacétyl- 
monoxime. 

Le sérum migre par capillarité sur une ban- 
delette imprégnée d’uréase puis de carbonate 
de potassium. L’urée décomposée en carbonate 
d’ammonium s’alcalinise en migrant vers le 
haut du Papier et libère l’ammoniac en faisant 
virer au vert une zone imprégnée de vert de 
Bromocrésol acidifié : la hauteur devenue verte 
est proportionnelle à la quantlté d’ammoniac, 
donc d’urée. 

L’étude porte sur 484 échcmllons analysé‘ 
en même temps par trois laboratoires avec le! 
deux techniques, ce qui permet une analyse 
statistique complète. 

Les auteurs peuvent conclure à la préclsion e 
à la fidélité de cette nouvelle microméthode 
les deux techniques donnanf des résultats con- 
cordants : dans 95 p. 100 des cas, l’écart es 
Inférieur ou égal à 2 p. 100 alors qu’il est de 
1 p, 100 pour la méthode à la dlacétyl-monoximr 
automatisé. 

Un certain nombre de précautions est néces- 
are à I’obtentmn d’aussi bons dosages : 

1. On ne peut utiliser I’oxalate d’ammoniurr 
ou le complexon comme anticoagulonfs ; il2 

gênent soit l’action de I’uréase. soit la I!bératlon 
de l’ammoniac. 

2. On ne doit utiliser comme étalon. que des 
solutions ayant même viscoslté que les échantll- 
Ions. On utilisera donc des sérums étalons con- 
gelés (pour les mêmes raisons, les stabilisants 
sont à rejeter). 

3. La verrerie doit être très soigneusement 
1ettoyée. 

‘4. Les parois des tubes ne doivent pas être 
nouillées et on doit déposer les bandelettes avec 
;oin pour qu’elles ne touchent pascesdernières. 

5. La mesure de la hauteur du virage doit 
Stre extrêmement précise. En outre, la propor- 
~ionnallté hauteur de virage et taux d’urée n’est 
#raie qu’au-dessus du premier 1/2 mm de colo- 
-ation. 

6. Des modifications du mode opératoire per- 
turbent les résultats de fason Importante. 

76. CARLES (J.) et ALQUIER-BOUFFARD (A.). 
- De quelques perfectionnemen$ pour la 
chromatographie sur colonne des acides 
organiques. Bull. Soc. Chim. B!ol., 1965. 
47 (7). 

La chromatographie en colonne sur célite per- 
met avec la technique décrite ici d’aboutir en 
4 heures à des séparations assez fines pour dis- 
tinguer l’acide lactique de l’acide succlnlque. 

Les auteurs opèrent sur célite 535 dans une 
colonnede20cmetde0,5cmedesection. L’échan- 
tillon est ajouté avec un peu de célite et l’élution 
est effective par 1 graduent de Butonol dans du 
chloroforme. 

On règle la vitesse d’écoulement grâce à 
1 métronome battant 100 coups à /a minute, ce 
qui correspond à 1 mljmn. 

Les fractions de 2 à 3 ml sont additionnées de 
1 ou 2 ml d’eau et de rouge de phénol, on les 
dose avec de la soude 0,005 N. 

Les points délicats soulignés par les auteurs 
sont le lavage de la célite. le tanement de la 
colonne, le gradient du solvant réalisé ici avec 
du Butanol primaire puisque la durée de la 
chromatographie élimine tout danger d’estéri- 
fication. 
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Chimie biologique 

77. EFREMOV (G.) et BRAEND (M.). - Diffé- 
rences entre les globines bovines. (Differen- 
ces in caiile globins). BJochem. J., 1965, 97 : 
867. 

10 On a comparé la wtesse de déplacement 
électrophorétique à pH 8,9 des hémoglobines 
bovines HbA, HbB, HbC, HbD et HbF. La plus 
rapide était HbB, puisvenaient par ordre décrois- 
sant HbF, HbC, HbA et HbD. 

20 Des globines furent préparées à partir des 
fractions principales des cinq hémoglobines par 
chromotographie WI- cellulose CM et elles furent 
étudiées par électrophorèse sur gel d’amidon 
dans quaire systèmes tampon différents. Les 
bandes les plus lentes, les chaînes a montrèrent 
le même niveau de migration pour les cinq glo- 
bines. Les bandes les plus rapides, les chaînes 
non r( différaient, celle de HbF étant la plus 
rapide et HbC la plus lenie. Les trois autres 
étaient intermédiaires, avec cependant peu de 
différence entre les chaînes non v. de HbA et 
HbD. 

30 A pH 1,8 dans un milieu tampon à l’urée, 
acide chlorhydrique. acétate et phosphate, trois 
bandes apparurent pour les 5 globines, dont les 
deux plus lentes ne pouvaient être dlstinguées 
par leur niveau de déplacement alors que les 
niveaux de déplacement de la troisième et des 

bandes plus rapides différaient. Les explications 
de l’apparition de trois bandes sont discutées. 

78. GILLON (Y.) et GILLON (D.). - Recherche 
d’une méthode quantitative d’analyse du 
peuplement d’un milieu herbacé. La Terre 
et la Vie, 1965,4 : 378.391. 

Anoiyse. 

Le principe des méthodes de prélèvement 
quantitatif de faune exposé par les auteurs con- 
siste en la délimitation d’un carré de surface 
donnée, dans lequel !OU~ les animaux visibles 
sont capturés. Les relevés analysés ont été faits 
dans la savane guinéenne des environs de Tou- 
modi,en Côte d’ivoire. Les techniques employées 
permettent l’étude de milieux herbacés dont la 
hauteur varie, de 0 à 150 cm. L’analyse du peu- 
plement est faite en savane peu arborée, loin 
des galeries foresiières et des bas-fonds. Trois 
surfaces de prélèvements ont été expérimentées: 
1 m2, 10 mz et 25 m2. Les deux plus petites sur- 
faces sont délimitées par une cagesansfond posée 
sur la savane. Les relevés de 25 m’ sont faits à 
ciel ouvert, délimités par des bâches verticales. 

ce sont les relevés effectués sous cages de 
10 ma qui concilient le mieux les exigences de 
qualité et de quantité convenoni à une éiude 
rapide ou à celle d’un milieu homogène. 

Bibliogyaphie 

79. Rapport final de la première Conférence 
technique de l’organisation de coordination 

et de coopéraiion pour la lutte contre les 
grondes endémies en Afrique centrale (0. C. 
C. G. E. A. C.). Yaoundé du 7 au 11 décem- 
bre 1965, 2 tomes, 590 pages, tirage au 
duplicateur. Hors commerce. 

Du 7 CIU 11 décembre 1965, s’est tenue à 
Yaoundé la première réunion de 1’0. C. C. G. E. 
A. C. 

Des représentants des Services de Santé des 
différents Etats d’Afrique Centrale y  prenaient 
part auxquels s’étalent joints de nombreux 
observateurs d’autres pays africains,de la,France. 
d’organismes ,internationaux. Le Tchad était 
représenté par le Dr Ziegier, Directeur du Ser- 
vice des Grandes Endémies ei le Dr Gruvel, Chef 
du Service d’Entomologie au laboratoire de 
Farcha. 

Outre les maladies infecteuses telles que 
tuberculose, lèpre, méningite cérébro-spinale, 
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rougeole, tréponématoses et paludisme, les ma- 
ladies parasitaires suivantes ont été abordées : I 

Biihorzrose. 

Au Tchad, les régions les plus touchées par b 
la bilharziose vésicale appartiennent aux bas- 1 
sins du Chari et du Logone, les taux d’infesta- 
+~on étant le plus souvent compris entre 20 et 
50 p, 100 avec un record de 74 p. 100 pour 
le foyer de Fianga. ! < 

- En Fi C. A., le bawn de I’Ouham est le ’ 
plus touché avec un important foyer à Paoua. 1 

- La bilharziose vésicale est également très ! 
importante dans tout le Nord-Cameroun entre 
la Bénoué et le lac Tchad. 

La ‘répartition de la bilharzlose Intestinale est 
beaucoup moins bien précisée. Au Tchad, I’en- 
démie semble surtout importante dans les dépar- 
tements du Sud. 

Toute la R. C. A. souffre de Bilharriose Intes- / 
tinale, lo sous-préfecture de Berberati semblant 
indemne. Au Cameroun son aire de répartition 
déborde largement vers le Sud : Adamaoua, 
Mbam et les environ5 de Yaoundé. 

Au Tchad et en R. C. A., les service de lutte 
contre les Grande5 Endémies ont déjàentrepris 
des enquêtes sur les gîtes à Mollusque5 ; CI” 
Cameroun une étude localisée a été effectuée 
par le laboratoire d’Entomologie de l’Institut 
Pasteur de Yaoundé. 

Une note du Dr Graber sur les principaux i 
Trématodes parasites des animaux domestiques 
ou Tchad, précisant l’orientation des études 
actuelle5 du laboratoire de Farcho concernant 
la répartition des Mollusques Vecteurs, la mise 
au point de leur élevage et I’établlssement des 
cycles évolutifs. a été présentée au cour5 de cette 
discussion. 

lufie contre les Bilhorzroses. 

- Les moyen5 thérapeutiques actuels tiennent 

compte des espoirs fournis par le Ciba 32.644 Ba. 
- L’usage de Molluscicldes tels que Penta- 

chlorophénotes de CU ou de Na dans la lutte i 
contre les hôtes intermédiaires conduit à des 
conclusions pessimistes ; ces produits sont trop 
toxiques pour les poissons. 

Les premiers résultats donné5 par le Zirame I 
(diméthyl dithiocarbamote de zinc) sont encouro- 
geants. 
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En concIus~on des discussions relatives aux 
?ilharzioses, il serait souhaitable : 

- de compléter leur carte de répartition, 
- de codifier les méthodes de prospection en 

eue d’obtenir des résultats plus valables et plus 
aciles à comparer, 

- de pratiquer des enquêtes malacologiques, 
- de poursuivre l’expérimentation des thé- 

rapeutiques nouvelles dont certaines donnent 
de bons espoirs, 

- de poursuivre l’expérimentation des mol- 
luscicides, la thérapeutique ne pouvant àelle 
seule rompre le cycle de transmission des 
bilhorzioses, 

- de prendre des mesures d’hygiène et d’édu- 
cation sanitaire, 

- de coordonner les résultats. 

Helminfhioses rnfest~nales. 

Le problème des Helminthiases intestinales a 
été évoqué sou5 deux aspects : celui des parasi- 
toses intestinales majeures dues aux Nématodes 
transmis par le sol : Ankylostomum duodenale, 
Necofor, Arcoris, irrchoc+hole et Strongyloides 
stercorolis et celui du taeniasis. 

Drocunculo5e. 

L’importance de cette filariose a été évoqué- 
pour la Côte d’ivoire où elle sévit à l’état endé- 
mique dans les savanes du Nord et du Centre. 
Deux techniques de lutte ont été examinées : 

- La première associe le traitement du réser- 
V~II- humain par I’Ambiihor et la destruction de 
l’hôte intermédiaire par le Zlrame, répandu 
sur les points d’eau contaminés. 

- La deuxième technique ne se préoccupe 
que du traitement des malades atteints. Le médl- 
cament utilisé est le Mel Wou Trimelarsen (in)ec- 
tien unique de 5 mg/kg, 1. M., associée au Phé- 
nergan). 

Trypan05omrose. 

La thérapeutique de la trypanosommse hu- 
maine a été examinée ; malgré 5a toxicité et les 
accidents consécutifs. I’Arsobal reste le médlca- 
ment le plus efficace. 

La prophylaxie de la trypanosomiase a sus- 
cité d’âpres discussions. La brièveté du traite- 
tement, I’actlvité de médicaments tels que l’ar- 
sobal permettent d’interrompre facilement le 
cycle au niveau de I’homme’malade : en consé- 
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quence les Médecins ne s’intéressent que de très 
loin à la lutte anti-glossines et montrent un scep- 
ticisme exagéré quant à la valeur de cette lutte. 
Son intérêt est cependant indiscutable car d’une 
part, les Glossines peuvent maintenir I’infesta- 
tation trypanosomienne humaine dans les foyers 
,et d’autre part elles sont vectrices des trypano- 
somiases animales dont l’importance écono- 
mique est considérable. Malheureusement aucun 
moyen de lutte n’est parfaitement efficace ; seule 
l’exploitation rationnelle de l’Afrique parvien- 
dra à chasser les tsé-tsés. 

A l’occasion de cette discussion une note rela- 
tive à la connaissance de la répartition des Glos- 
sine5 au Cameroun, en R. C. A. et au Tchad, aux 
expériences de lutte déjà réalisées et à la des- 
cription des moyens actuels envisagés pour 
détruire ces mouches a été présentée. 

80. LISSOT (G.). -Tu seras Aviculteur. Un 
volume 1~80, Flammarion Editeur, 26 rue 
Racine, Paris. 

«Tu sera Aviculteur » décrit, en une langue 
familière comme une suite de conversations 
amicales au coin du feu, les conditions de réus- 
site de l’une des plus merveilleuses aventures 
d’élevage à laquelle l’homme se soft attaché et 
les perspectives d’avenir qu’elle permet d’envi- 
sager et qui sont immenses. 

L’auteur, le Docteur Vétérinaire LISSOT, fut 
un précurseur en ce domaine. 

II a exposé ses travaux et ses recherches en de 
fréquentes communications à l’Académie Vété- 
rlnaire de France, puis pendant dix ans en une 
suite d’éditoriaux publiés régulièrement dans 
son Courrier Avrcole, enfin en une dizaine de 
volumes de la collection « La Terre » dirigée 
par J. Le Roy Ladurie et éditée par Flammarion. 

<<Tu seras Aviculteur >> a eu l’honneur d’une 
préface de M. le Professeur C. Bressou, Membre 
de l’Institut, Directeur honoraire de I’Ecole d’Al- 

Le Docteur Marcello Piccioni, professeur de 
Bromatologie, Expert en aliments du bétail, 
Directeur Scientifique d’une Importante maison 
de produits pour les animaux en Italie, est en 
contact quotidien avec les questions qu’il traite. 

Son Dictionnaire facile à lire et encore plus 
facile 0 employer, constitue une mise à jour par- 
tlculièrement pratique et simple, ce qui n’em- 
pêche pas une haute valeur technique et scien- 
tifique. Son ceuvre ne falt double emploi avec 
aucune autre publication. 

Participant depuis,plusieurs années aux pro- 
blèmes de l’élevage, le Docteur Jacques Har- 
douin a mis à profitlsa formation agronomique 
et vétérinaire pour présenier aux lecteurs de 
langue française un ouvrage qui ne soit pas la 
traduction banale de l’édition originale. 

Ce dictionnaire examine 2.000 produits et 
donne pour chacun d’eux les noms commer- 
ciaux vulgaires et scientitÎque5, ainsi que les 
appellations anglaise, allemande e+ italienne. 

De nombreuses indications sont données con- 
cernant : 

- L’origine, la préparailon ou la diffusion 
des produits. 

- Les qualités et exigences, les normes com- 
merciales ou légales. 

- Les principales falsitÎcat~on5. 
- Les possibilités et méthodes de conser- 

vation. 

fort, qui écrit : - La composition chimique en protéines, 

«Je souhaite que le lecteur trouve à lire ce 
) extractifs non azotés, matières grasses, cendres 

«livre le même plaisir que j’ai eu à le découwr ; 
et aussi teneurs en acides aminés, vitamines et 

« ]e suis certain qu’il en retirera autant de joie 
ohgo-éléments. 

<c que de profit >>. 
- La valeur nutritive en unités’fourragères. 
- L’utilisation DOUT les diverses estkes 

Devant un éventail de plus en plus étendu des 
ressources alimentaires pour les animaux, qu’il 
s’agisse de prodwts de la ferme ou d’aIlment 
du commerce, il faut choisir d’abord et employer 
ensuite ce qui o été retenu, de la manière la plus 
rationnelle pour une rentabilité optimale. Tel 
esi le secret de /a réusuie en élevage. Les dépenses 
d’alimentation occupent en effet la place la plus 
importante dans les frais d’exploitation des oni- 
maux et les erreurs d’utilwation sont encore 
trop fréquentes. 

81. PICCIONI CM.). - Dictionnaire des aliments 
domestiques, avec dk exemples de raTin 

pour Ier kkux. Edagricole, Bologna. L’ouvrage se termine par un tableau de com- 
Via Emilia Lecante 311. 1965. position des aliments. 
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