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TRAVAUX ORIGINAUX 

Application de la méthode 
de séro-neutralisation cinétique 

à la recherche des anticorps neutralisant le virus 
de la peste bovine chez les bovins 

les caprins et les ovins * 
par P. BOURDIN el G. BERNARD 

La méthode cinétique de séro-neutralisaiion mise au polni par LEPINE. 

ROGER et ROGER (1919) peu+ é+re odapfée avec quelques modificaiions à ia 

recherche des anticorps bavipestiques cher les bovins, les ovins et tes caprins. 

Elle a révélé, au Sénégal, que 48 p. 100 des caprins et 62.7 p. 100 des ovins 

vivant en zone d’endémie &aien+ porteurs d’ankarps neuiralirants, ce chiffre 

descendant 0 28 p. 100 pour les caprtns viwni en zone indemne. Lo responsa- 

bilité de 10 présence de ces ontlcorps en zone indemne peut &tre oltribuk 

au vit-us PPR. 

La technique de séro-neutralisation sur cul- recherche des anticorps neutralisant le virus 
tut-es cellulaires décrites par PLOWRIGHT et bovipestique chez les bovins, les aprins et les 
FERRIS (1961) a l’avantage d’être une méthode ovins. 
sûre et eftkace. Elle a permis de contrôler au / 
Nigeria les résultats de 1; vaccination des bovins 1 
lors de la compagne coniointe (rapport du / 1. -MATÉRIEL ET MÉTHODE 
Département Fédéral de Recherches~éierinaires 
VOM. 1964) et de rechercher la présence d’are- A) Les r&x’ifS. 
corps neutralisant le virus de la peste bovine chez 
les caprins et les ovins ; ZWART et ROWE 

a) Milieux. 

(1966). Cependant, elle a l’inconvénient d’être Le milieu de Earle décrit par JOHNSON 
d’un débit relativement faible. Pour remédier à (1962), contenant une forte concentration de 
ce défaut, il a été envisagé d’adapter la méthode glucose et une fable concentration d’hydrolysat 
cinétique de séro-neutralisation mise au point de lactalbumine. a été utilisé. Cependant, pour 
par LEPINE, ROGER et ROGER (1959) à la éwter les changements de milieux trop fréquents, 

la quantité de bicarbonate de sodium qui est 
* Communicatmn présentée ou 18e congrès mondial de 0.75 g p. 1.000 dans le milieu de JOHNSON, 

vétérinaire. Paris, 17-22 juillet 1967. 0 été portée 0 1.5 g p, 1.000. 

531 

REYUE D’ÉI.E”*GE 1 

Retour au menu



Ce milieu contient, en outre, des acides ami- Trypsine1/250. ,., ,. 2,s g 
Pénicilline 100.000 UI 

I ! 
nés et des vitamines dans les proportions sui- 
vantes : 

L Glutamine ., ,,, 0,l g p, 1.000 
L acide glutamique 0,l I g - 
L méthionine ,. ,, 0,15 g _ 
L chlorhydrate d’arginine.. 0,04 g - 
Biotine ,~, :, 0,001 g - 
Acide folique 0,001 g - 

b) Tampon. 

Le tampon tris utilisé $ns la technique de 

jtreptomycine 0,l g 
Filtrer sur Seitz EKS et conserver à 4 OC. 

Solution dé verséne : 

LEPINE, ROGER et ROGER ‘(1959) retaide 
l’apparition de l’effet cytopathogène ; le tampon 
bicarbonate n’a pas cet incon’vénient. La quaw 
tité de 1,s g p, 1.000 de bicarbonate de soude 
présente dans le milieu est complétée par 1,5 ml 
p, 100 d’une solution de bicarbonate de soude à 
55 p. l.OOOet 0,5 ml p. IOOde soude N/lO. Les cel- 
lules supportent bien le pH élevé qui en résulte. 

Chlorure de sodium ._ _, _. 8 
Chlorure de potassium. _. _. 0,2 9 
Phosphate disodique.. .‘.‘. _. _. 1.15 g 
?hosphate monopotassique _. 0.2 g 
S. D.T.8.A. sodiqtie _. .$. _. _, 0,2 g 
-au bidistillée _. l.OOOml 
Rouge:& phénol .: <... . . . . . 0.015g 

Autoclaver 20 mfnvtes à 120 OC, conserver 0 
+ 4oG. I 

c) Sérum. 

Contrairement 0 la technique décrite par 
LEPINE, ROGER et ROGER, le milieu ne contient 
pas de sérum en dehors du sérum examiné doni 
la concentration finale ne doit pas dépasser 
5 p. 100 pour éviter un retard dans l’apparition 
de l’effet cytopothogènë. 

Au moment de l’emploi, quatre parties de 
ersène sont fiélongées à une partie de trypsine. 
Pour détacher les cellules, on procède à trois 
lavages successifs avec environ 10 ml du mélange 
pour une boîte de Roux, le dernier lavage étant 
laissé 5 à 10 minutes à l’étuve à 37 OC. Quand 
les cellules sont complètement détachées, on 
procède à la récolte et à la numération puis à 
la répartition 0 la concentration voulue. 

e) Virus. 

d) Souche celluloire.~~ 

La souche MDBKC. isolée par MADIN et 
DARBY (1958), convient parfaitement pour la 
séro-neutralisation cinétique. Elle tire son origine 
d’un rein de bovin adulte et en est actuellement 
0 son 315e passage. Elle est cultivée dans IE 
milieu décrit précédemment (paragraphe a; 
contenant 1,s g de bicarbonate p, 1.000 ei 
10 p. 100 de sérum de veau. Après 8 jours de 
culture, les cellules sont détachées à l’aide d’ur 
mélange de versène mis en solution dans dL 
PBS sans calcium ni magnésium et de trypsine 
dissoute en tampon tris, dont voici les formules 

Le virus utilisé est la souche RP KO/BK 
(99 passages) de PLOWRIGHT et FERRIS (1962) 
provenant de la souche africaine Kobete 0 
atténuée par passages sur cellules rénales 

d’embryon de veau. Ce virus inoculé sur cellules 
MDBKC détruit le tapis cellulaire en 5 à 6 jours. 
Quand le tapis est atteint à 80 p, 100, ICI sus- 
pension virulente est récoltée, distribuée en 
flacons de 5 ml et conservée à - 30 OC. 

f) S’érum 0 fltrer. 

Les sérums sont recueillis stérilement, centri- 
fugés, inactivés 30 minutes à 56oC et conservés 
à - 20 OC en attendant leur emploi. 

Trypsine en tris : 

Chlorure de sodium 8 g 
Chlorure de potassium 0.38 g 
Phosphate disodique 0,l g 
Dextrose 1 g 
Tris ,.........,..,,,..,.,<.,... 3 9 
Rouge de phénol <. 0,015 g 
Eau distillée ,. ,_... .,.. ,. ,. 1.000 ml 

Ajuster 0 pH 7,4 avec CIH N/I 

B) Tiirage du virus. 

Pour tenir compte des indications de LEPINE, 
ROGER et ROGER (1959), il convient de recher- 
cher la plus petite quantité de virus capable de 
produire une destruction homogène dans le 
même temps et dans tous les tubes considérés. 
Cette destruction cesse d’être homogène avec 
les cellules MDBKC à partir du 6e jour. Le 
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probkme revient à chercher la plus petite 
DL 100. 

Le virus est dilué de 0,5 en 0,5 logarithme 
dans le milieu contenant. du bicarbonate de 
sodium et de la soude N/I0 aux concentrations 
indiquées. Chaque dilution est répartie dans 
10 tubes à hémolyse à raison de 0.5 ml par tube, 
Puis~ pour se placer dans les conditions mêmes 
de la réaction comme l’ont fait ZWART et 
ROWE (1966) il convient d’ajouter dans tous 
les tubes 0,05 ml de sérum de bovin ou de 
caprin, inoctivé et dépourvu d’anticorps pesti- 
ques. Cette répartition se fait avec une pipette 
compte-gouttes. Après agitation énergique, les 
tubes sont placés à 37oC pendant une heure. 
Puis une suspension de cellules MDBKC à 
100.000 unités par ml, réalisée dans un milieu 
identique dépourvu de sérum est introduite dans 
tous les tubes à raison de 0,5 ml par tube. Après 
agitation, il est distribué dans tous les tubes 
0,5 ml d’huile de vaseline stérilisée à 105 OC. 
Finalement, l’ensemble est mis à l’étuve à 37oC. 

Dès le troisième ou quatrième jour. les cellu- 
les se sont multipliées au fond du tube où elles 
forment un taDis comolet aussi bien dans les 
tubes témoins que dans les tubes de la réaction. 
Les tubes sont examinés au microscope inversé 
les 5e et 6e jours. A cette date, l’effet cytopatho- 
gène doit être complet dans tous les témoins 
virus. Dans les tubes utilisés pour la réaction, 
différentes lésions peuvent être distinguées au 
moment de la lecture : 

L’expérience o montré que le titrage devait 
s’effectuer en présence d’un sérum provenant 
de la même espèce animale que celui examiné 
lors de la réaction, car la DL 100 varie suivant 
l’origine du sérum. 

10 Le tapis cellulaire n’est pas modltÏé : le 
virus a été neutralisé par le sérum qui Cont(ent 
des anticorps à la dilution de IjlO. 

2~ Le tapis cellulaire est complètement détruit 
ou présente plusieurs plages bordées de cellules 
arrondies, le témoin sérum ne présentant pas 
de lésions : le sérum ne contient pas d’anticorps 
pouvant neutraliser le virus à la dilution au 
IjlO. 

30 La réaction est douteuse, lorsque dans les 
tubes. on observe la présence d’amas de cellules 
arrondies sans plage, ou bien lorsque 2 tubes: 
sur 4 présentent des lésions nettes. 

C) La réaction de séro-neutralisation. 
II. - LES RÉSULTATS 

L’examen de chaque sérum nécessite 5 tubes. 
4 pour la réaction et un témoin sérum dans 
lequel le virus est remplacé par une quantité 
identique de milieu tamponné. 

La technique cinétique a été appliquée 
conjointement avec la méthodedePLOWRIGHT 
et FERRIS (1961) pour un certain nombre d’exa- 
mens. 

Le virus est dilué, à la concentration indiquée 
par le titrage, dans le milieu tamponné. Cette 
solution est répartie à la quantité de 0.5 ml dans 
tous les tubes sauf les témoins. Puis 0,05 ml de 
sérum à examiner sont ajoutés dans chacun des 
5 tubes, le sérum se trouvant.ainsi dilué au l/lO. 
Après agitation, les tubes sont placés à l’étuve 
à 37 OC pendant une heure. 

A) Recherche d’anticorps neutralisanta chez les 
bovins.~ 

Passé ce délai, chaque tube reçoit 0,5 ml de 
suspension cellulaire à 100.000 unités par ml 
distribuées en milieu tamponné. On recouvre 
la surface libre d’huile de vaseline, à raison de 
0,5 ml par tube. L’ensemble est ensuite placé à 
l’étuve 0 37 OC jusqu’au moment de la lecture. 

Les sérums au nombre de 51 provenaient 
d’animaux achetés au Maroc et au Sénégal 
oriental, reconnus indemnes de peste bovine. 
L’examen des sérums dilués au I/l0 donne ii 
même résultat : tous les sérums sont dépourvus 
d’anticorps, avec les deux méthodes. . 

B) Recherche d’anticorps neutralisants chez les 
caprins et les ovins âgés de 6 mois 0 4 ans. 
d’origine sénégalaise. 

II est nécessaire de réaliser un témoin virus 
sur 5 tubes, recevant chacun 0,s. ml de suspension 
virulente, 0,05 ml de sérum dépourvu d’anti- 

10 Caprins vivants en zone d’endémie. 

305 sérums examinés par les deux méthodes 
après dilution au I/l0 ont përmis d’enregistrer 
les résultats suivants : 

corps (provenant de la même espèce que le 
sérum soumis à l’examen) 0.5 ml de suspension 
cellulaire et 0,5 ml d’huile de vaseline. 
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a) Méfhode classique. 

Animaux dépourvus d’anticorps 35,4 p 100 
Animaux pourvus d’anticorps 41,7 p, 100 
Animaux douteux 22,9 p, 100 

b) Méthode cinéfique. 

Animaux dépourvus d’anticorps 31,2 p, 100 
Animaux pourvus d’anticorps 48,8 p. 100 
Animaux douteux 20,O p, 100 

c) Comparaison des deux méthodes. 

L’analyse des résultats obtenus montre qu’ils 
sont identiques dans 85,3 p, 100 des COS, répartis 
comme suit : 

Animaux dépourvus d’anticorps 31,2 p, 100 
Animaux pourvus d’anticorps 39,7 p. 100 
Animaux douteux 14,4 p. 100 

Les résultats différents, dont le pourcentage 
est de 14,7 se répartissent de la manière ci-après. 

Méthode cinétique Mé+hode classique 
- - 

7,9 p, IOO., neLJfral,ran+s dO”iWX 
1,3p.100.... neutrolisanis pas d’anticorps 

2,9 p. 100.. douteux pas d’anticorps 

2.6 p. 100. douteux neuhisanir 

20 Ovins vivant en zone d’endémie. 

L’examen de 244 sérums après dilutions au 
l/lO, provenant d’ovins âgés de 1 à 5 ans, testés 
par les deux méthodes, a permis d’enregistrer 
les résultats suivants : 

a) Méthode classique. 

Animaux dépourvus d’anticorps 31,2 p. 100 
Animaux pourvus d’anticorps 50,5 p. 100 
Animaux douteux 18,3 p. 100 

b) Méfhode cinéiique. 

Animaux dépourvus d’antwxps 25 p. 100 
Animaux pourvus d’anticorps 62,7 p. 109 
Animaux douteux 12.3 p. 100 

c) Comparaison des deux méthodes. 

L’analyse des résultats obtenus montre qu’ils 
sont identiques dans 83,4 ,p. 100 des examens, 
répartis comme suit : 

Animaux dépourvus d’anticorps 25 p, 100 
Animaux pourvus d’anticorps 48,5 p, 100 
Animaux douteux 9,9 p. 100 

Les résultats différents, dont le pourcentage 
est de 17,6 p. 100, sé répartissent de la manière 
suivante : 

Mhthode cinétique Méthode classique 
- - 

9.4 p. 100.. <. neutralisants douteux 
4,8p.l00.... neutralisantr pasd’onficarps 

1.4p.l00.... dOU+WX pas d’aniicorps 

2 p.lOO.... douteux neu+raliranis 

30 Caprins vivant en zone indemne : 

L’examen de 231 sérums, dilués au l/lO, 
provenani de caprins âgés de 1 à 5 ans, testés 
par les deux méthodes, a permis de noter les 
résultats suivants : 

a) Méthode clowque. 

Animaux dépourvus d’anticorps 60,6 p, 100 
Animaux pourvus d’anticorps 19 p. 100 
Animaux douteux 20,4 p, 100 

b) Méthode cinéfique. 

Animaux dépourvus d’anticorps 54,l p, 100 
Animaux pourvus d’anticorps 28,6 p. 100 
Animaux douteux 17,3 p. 100 

c) Comparaison des deux méfhodes. 

L’analyse des résultats montre qu’ils soni 
identiques dans 81.4 p, 100 des examens, répartis 
comme suit : 

Animaux dépourvus d’anticorps 54,2 p. 100 
Animaux pourvus d’anticorps 15,2 p, 100 
Animaux douteux 12 p, 100 

Les résultats différenis. dont le pourcentage 
atteint 18,6 p, 100, se répartissent de la manière 
suivante : 

Méihode cinétique Méihode classique 
- - 

7.8 p. 100.. <. neuiralisonis douieux 
6 p.lOO.... neutralisantr pas d’anticorps 
0.9 p. 100.. <. douieux pas d’anlicarps 
3,9 p. 100.. douteux neutralisantr 

III. - DISCUSSION 

Elle portera sur deux pants, la valeur de la 
méthode cinétique et la présence d’anticorps 
chez les petits ruminants. 

A) La méthode cinétique. 

L’analyse des résultats obtenus par les 2 métho- 
des montre que ceux-ci diffèrent dans des pro- 
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portions variant entre 14 et 18 p, 100. L’examen 
du tableau comparatif révèle que : 

a) 7.9 à 9,4 p, 100 des sérums positifs avec la 
méthode cinétique sont douteux avec la technique 
classique. 

0,9 à 2,9 p. 100 des sérums douteux avec la 
méthode cinétique sont négatifs avec la technique 
classique. Ce fait traduit un defaut de sensibilité 
de la méthode cinétique dans environ 11 p. 100 
des examens. 

b) 1,3 à 6 p. 100 des sérums positifs avec la 
méthode cinétique sont négatifs avec la méthode 
classique, ce qui traduit un manque de sensibilité 
totale. 

c) 2 à 3,9 p, 100 des sérums douteux avec la 
méthode cinétique sont positifs avec la technique 
classique, ce qui traduit un certain pourcentage 
de résultats abhérents. 

En conclusion, la méthode cinétique employée 
conjointement avec la technique classique donne 
des résultats similaires dans 85,3 à 81,4 p. 100 
des ‘examens. Les résultats différents sont en 
majorité dus au manque de sensibilité de cette 
méthode. Néanmoins, elle a l’avantage d’être 
d’un plus grand débit, mais son emploi en rai- 
son de son léger manque de sensibilité doit 
être réservé aux enquêtes épidémiologiques, 
les examens individuels devant se faire par la 
technique classique. 

B) La présence d’anticorps neutralisants chez les 
petits ruminants. 

a) En zone d’endémie. 

41,7 p. 100 des caprins d’après la technique 
classique et 48,8 p. 100 d’apres la méthode ciné- 
tique hébergent des anticorps dons leur sérum. 

50,5 p. 100 des ovins d’après la technique 
classique et 62.7 p. 100 d’après la méthode 
cinétique ont des anticorps dans leur sérum. 

b) En zone indemne. 

15.2 p, 100 des caprins d’après la technique 
classique et 28,6 p. 100 d’après la méthode 
cinétique hébergent des anticorps dans leur 
sérum. 

ZWARTet ROWE (1966) signalent au Nigeria, 
la présence d’anticorps à un taux moyen de 
15.2 p, 100 chez les caprins et de 18,8 p. 100 chez 
les ovins vivants en zone d’endémie. Les pourcen- 
tages sont beaucoup plus élevés a” Sénégal. 
ces mêmes auteurs rapportent que dans une 
région indemne, II n’y a pour ainsi dire pas 
d’anticorps chez les ovins. 

Au Sénégal, les résultats sont différents. En 
effet, en zone Indemne le taux de caprins héber- 
geant des anticorps varie entre 15,2 et 18,6 p. 100 
selon la technique utilisée. Quelle est l’origine 
de ces anticorps ? Si, en zone d’endémie, on peut 
suspecter la transmission du virus bovipestique 
par contact aux petits ruminants, comme l’ont 
montré ZWART et MACADAM (1967), cette 
transmission ne peut être retenue en zone 
indemne. Dans ce cas, on peut suspecter I’exis- 
tence d’un virus de faible virulence, adapté 
aux petits ruminants, qui se transpvzttrait d’un 
animal à l’autre. On peut penser qu’il s’agit 
du virus PPR décrit par MORNET et collab. 
(1956). II serait un mutant du virus pestique 
transmissible de caprins & caprins mais incapa- 
ble de passer des caprins aux bovins comme 
l’ont montré GILBERT et MONNIER (1962). 

Des travaux en cours au laboratoire de Dakar 
tendent à montrer que les virus bovipestique ei 
PPR, s’ils sont identiques du point de vue immu- 
nologique, diffèrent néanmoins par certaines de 
leurs propriétés biologiques et ainsi serait 
confirmé le qualificatif de mutant, appliqué au 
virus PPR. 

Instifot d’Ehage et de Médecine Vétérinaire 
des Pays tropicaux Maisons-Alfort 

Laboratoire National de I’Elevage 
et de Recherches Vétérinorres Dakar-Honn 

Application of the Kinetic Seroneufra,iza+ion fest fo the reseorch 
of Rinderpert neufratiring ontibodies in conle sheep and goat 

The kinetic Sera-neutralization melhod. developped by LEPINE, ROGER et 

ROGER (1959). has been adapled with rame rlight altemtion 10 the research 
of Rinderpest antibodies in cottle rheep and goa+. In Senegol, there neulralizing 
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antibadies bave been evidenced in 48 p. 100 afthe goa+s ond 62,7 p. 100 of the 

sheeps living in enzaotic orea : in the areas free of Rinderpest the percentage 
of Ihe goals showing these neuiralirmg onfibodies was only 28 p, 100. The 

cause of the presence ofthese ontibodies in free diseose area has been arsumed 
to be fhe SPR (Small Ruminant Rinderpest) virus. 

Se puede adaptar el método cinetico de rero-neutralizaci6n mejorado par 
LEPINE. ROGER y ROGER (1969) con algunas modificocianes paro la b0squeda 

de lx onticuerpas boviperticos en 10s bovinos, lx ovinos y 10s caprinos. En 
Senegal. medionte el dicho mbtodo se demostrd la prerencia de anticuerpos 

neutrolizantes en 48 p. 100 de 10s coprinos y 62,7 p. 100 de 10s ovinos viviendo 
en zona de endemia. mientras el parcentaje solo Ilegoba o 28 p. 100 en lo 

concerniente /os caprinas viviendo en una zona indemne de perte bovino. El 
virus WR (Perte de 10s pequefios rumiantes) reria causa de Ia prerencia de estos 
anticuerpor en 10 zona indemne. 
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Présence d’anticorps antibovipestiques 
chez le dromadaire du Tchad 

Y. MAURICE, A. PROVOST et C. BORREDON 

1. - INTRODUCTION de Bakou où sévit en 1898 une grosse épizootie. 

La question de la réceptivité de l’espèce came- 
KOWALEVSKY (9) note également chez les cha- 

line à la peste bovine est un sujet discuté et 
meaux des Kirghizes une maladie analogue 0 la 

même controversé. Les opinions varient avec les 
peste bovine : les symptômes et les lésions obser- 

observations cliniques des différents auteurs ; il 
vés par cet auteur sont rapportés en détail par 

est intéressant de rappeler les constatations de 
CURASSON (5). 

Par contre en 1897 HUTCHEON (8) fait 
ceux-ci avant d’exposer le résultat de nos 
recherches. 

remarquer que KOCH ne peut communiquer la 

Dans son traté sur les maladies du chameau, 
peste bovine expérimentale o.u dromadaire et 

CURASSON (5) signale des observations, d’ail- 
en 1899 REFICK BEY (17) signale qu’au cours 

leurs non confirmées, selon lesquelles lors de la 
d’une épizootie de peste bovine en Turquie le 

grande épizootie de 1892 qui frappa le cheptel I 
chameau de la région s’est montré réfractaire à 
1 a maladie naturelle. En Inde en 1905, LIN- 

bovin des confins sahariens les chameaux du / GARD (11) 
Niger présentèrent une forme atténuée de peste 

réalise diverses expériences faisant 

bovine dans Joquelle il n’y avait que fièvre, 
conclure à la réceptivité du chameau : inoculant 

inappétence. larmoiement. jetage et une forme 
5 animauxavec du sang virulent il constate, après 

grave se rapprochant de la maladie bovine avec 
une incubation de 5 à 7 jours, des symptômes 
divers qui suivent une poussée thermique ini- 

diarrhée, urine de couleur rouge et toux fré- ! tiole : vésicules et ulcères dans \a bouche, diar- 
que&. TARTAKOWSKI en 1899 (20) démontre h’ 
la sensibilité de ces animaux à la peste en inocu- 

r ee dans un seul COS. appétit conservé dans un 

lant 2 dromadaires et 4 chameaux du Turkes- 
seul ca. Chez certains l’urine est pigmentée et 

tan : 2 présentèrent une réaction insignifiante et 
chez l’un des malades il y  a des pustules cutanées. 

4 des symptômes de peste ; un seul succombe. 
-Tous guérissent et le sang de l’un d’eux, inc- 

VEDERNIKOFF (22) et TSCHEGIS (21) observent 
culé 0 un autre bovin. provoque une peste 
b 

des cas de peste chez le chameau de la région 
ovine typique. Les observations de CROSS en 

1917 (4) vont dans le même sens :~ il remarque 
que de temps en temps des chameaux meurent 

* Communicoiion présentée au 1@ congrés mondial de peste bovine da~ns les formations méharistes 
vétérinaire. Paris. 17-22 juillet 1967. de l’Inde. Pour vérifier la susceptibilité des ani- 
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maux, il inocule 3 chameaux âgés respective- 
ment de 1 an, 6ans et 12 ans, en même temps que 
2 veaux témoins. Les 2 plus jeunes des chameaux 
présentent une peste typique mals guérissent. 
Le 3e ne présente pas d’autres symptômes qu’un 
peu de diarrhée et une perte d’appétit puis se 
rétablit lentement. CONTI (3) et P’RICOLO (15) 
en 1913, en Erythrée, constatent urirz forme 
bénigne de peste cher le chameau et en 1932, 
en Inde, HAJI (7) signale des épizooties de perte 
bovine frappant les chameaux : les bovins conta- 
minateurssontatteintsd’uneformetrèspathogène 
et les symptômes cher les chameaux consistent 
en fièvre, abattement, diarrhée, ulcérations fai- 
sant suite à une éruption vésiculaire sur les gen- 
cives, la langue, les lèvres. Par contre LEESE (10) 
dit avoir recherché vainement pendant 6 ans de 
prospection dans l’Inde la peste bovine chez 
le chameau. PECAUD (13) au Tchad, PIOT 
BEY (14) et LlirLEWOOD (12) en Egypte, 
SAMARTSEU et ARBUSOV (18) en Asie russe 
tiennent également l’espèce pour non réceptive. 
Plus récemment, DHILLON (6), en 1959, note 
de 1948 à 1958 17 foyers de peste bovine chez 
le chameau dons le district de Hissar en Inde : 
128 chameaux sont ‘atteints dont 60 meurent. Au 
Kenya, en 1962, SCOTT et MAC DONALD (19) 
constatent que 30 chameaux du Nord Kenya 
qui avaient traversé la vague épizootique de 
1962 n’ont pas conservé la trace d’anticorps 
s&riques. 

Devant tant de données contradictoires, il nous 
a paru intéressant de rechercher les anticorps 
antibovipestiques dans les sérums de droma- 
daires du Tchad, d’autant plus qu’aucune men- 
tion n’a été faite jusqu’ici dans ce pays sur d’éven- 
tuels cas de peste bovine chez le dromadaire 
alors que se manifestent tous les ans des foyers 
de cette maladie chez les autres ruminants. 

II. -TECHNIQUES 

L’enquête a été menée à l’aide de deux tech- 
niques : 

10 Réaction d’inhibition de I’hémogglutinine 

* Aniig&ne Rougeole fourni par la maison Behring- 
werke AG. Marburg Lahn, Allemagne ; il s’agit d’une 
h&magglutinine cammerciole préparée par action de 
I’eiher éthylique et de tween 80. 

du virus de la rougeole* pour détecter la pré- 
sence éventuelle d’anticorps inhibant I’hémagglu- 
tinine morbilleuse (en abréviation = test I.H.). 

La description de cette technique a fait l’objet 
d’une publication (1). aussi sera-t-il donné sim- 
plement un résumé de celle-ci. On met en contact 
2~ ans des tubes de Kahn 0,2 ml de sérum aux 
dilutions 1/2, 1/4, IjS... I/l.024 etc... avec 
4 unités hémagglutinantes sous le volume de 
0,2 ml d’hémagglutinine morbllleuse non infec- 
tieuse. Les sérums ont été préalablement inac- 
tivés pendant une demi-heure à 56 OC et adsorbés 
avec des globules rouges de singe Patas pour 
épuiser les hétéroagglutinines non spécifiques. 
Les dilutions de sérum et d’hémagglutinine sont 
faites en tampon de COHEN. Après une heure 
de contact à 37 OC. on ajoute ou mélange 0,2 ml 
d’une suspension au 1 : 250 d’hématies de singe 
(soit à 0,4 p. 100). La lecture de la réaction se 
fait après un séjour de 45 minutes à 37 OC. 

20 Réaction de séroneutralisation du virus 
bovipestique en cultures cellulaires, effectuée sur 
des sérums négatifs et sur des sérums positifs 
au test IH pour s’assurer de la présence ,effec- 
tive d’anticorps spécifiques du virus bovipes- 
tique (en abr&iation : test SN). 

Les cultures de cellules sont réalisées à partir 
de reins d’embryons de veau. Les sérums sont 
dilués en progression de ‘l/2 en lj2 en tampon 
phosphate. La souche RPKO de Plowright et 
Ferris du virus pestique utilisée est à zen 35e pas- 
sage. Elle est diluée à partir d’une récolte de 
façon à contenir environ 102’2 D. C. P.,, par ml. 
Des volumes égaux de virus et de sérums sont 
mélangés et laissés 1 heure à 37 OC puis chacun 
d’eux est réparti dans les tubes de cultures de 
cellules (une partie de mélange pour 9 parties 
de milieu de culture). Les cultures de cellules 
sont examinées chaque jour pendant 12 jours. 

Quelques remarques s’imposent à propos des 
techniques suivies et de la valeur du test IH. 
Celles-ci seront brièvement commentées, le 
détail de ces analyses devant faire l’objet d’une 
prochaine publication. La réaction d’inhibition 
de I’hémagglutlnine du virus de la rougeole est 
rapide et facile à mettre en ceuvre (1) (2) (16) : 
c’est une méthode élégante de diagnostic de 
peste bovinequi afaitses preuvesàFarchadepuis 
deux ans. II ressort du travail effectué dans ce 
laboratoire sur la réaction d’inhibition de I’hé- 
magglutination que ‘son utilité est restreinte en 
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Contre toute attente une certaine proportion 
des sérums étudiés o présenté des anticorps inhi- 
bant I’hémagglutinine morbilleuse. Le détail des 
résultats est rapporté dons le tableau 1. Onze 
sérums sur 482 étudiés présentent des traces 
d’anticorps ; 37 sur 482 soit 7,70 p. 100 sont net- 
tement positifs : 22 au 1 : 2, 13 au 1 : 4 et 2 au 
1 :8. 

grande partie à ce diagnostic. En effet il a été 
constaté avec des sérums de bovins qu’une dis- 
sociation s’installe dans le temps entre anticorps 
inhibant i’hémagglutination et anticorps neu- 
tralisant, les premiers pouvant disparaître alors 
que les seconds persistent. II s’ensuit que la réac- 
tion ne peut être employée pour effectuer des 
sondages d’immunité dans les troupeaux. En 
pays d’enzootie pestique, une réaction négative 
ne.témoigne do& de ia réceptivité au virus pes- 
tique qu’avec certaines restrictions. II est néan- 
moins possible d’utiliser le test IH pour déceler 
des anticorps antipestiques chez des animaux 
apparemment sains, étant bien entendu qu’il ne 
sera tenu compte que des résultats positifs, qui 
signeront la trace d’une infection récente due au 
virus pestique. Enc;re est-il qu’il sera diffcile- 
ment possible de mesurer quantitativement l’état 
immunitaire de l’animal, et ceci d’autant plus 
que l’infection S~KI ancienne. C’est dans cette 
optique et avec ces restrictions qu’a été entre- 
prise, en utilisant le test IH. l’analyse de 482 sé- 
rums de dromadaires du Tchad tant pour détec- 
ter la présence d’anticorps antibovipestiques 
chez cet animal que pour s’assurer de la spécifi- 
cité d’espèce de ce test, les sérums éventuelle- 
ment positifs étant alors analysés par la méthode 
de séroneutralisation en culture de tissus. 

Ill, -RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Ce résultat était à priori étonnant, car le dro- 
madaire n’est pas, tout au moins en Afrique, 
considéré comme étant une espèce réceptive au 
virus bovipestique. II convenait donc de s’assu- 
rer de la spécificité des anticorps détectés. Ainsi 
24 sérums positifs au test IH et 22 sérums néga- 
tifs à ce même test ont été analysés par séro- 
neutralisation en cultures cellulaires. Les résultats 
obtenus sont rapportés dans le tableau Il. On 
peut constater que : 

10 Les 24 sérums positifs au test IH le sont 
également au test SN. Les dilutions ont été pous- 
sées pour 10 de ces sérums : les taux d’anticorps 
présents sont relativement faibles (1/64 au maxi- 
mum). La spécificité de la réaction de séroneutra- 
lisation en matière de peste bovine permet d’af- 
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firmer qu’il s’agit d’authentiques anticorps ( 
antibovipestiques. 

20 II n’existe pas de concordance quantitative 
entre anticorps inhibant I’hémagglutination et 1 
anticorps neutralisant. Ainsi les s&rums 4 et 5 qui 1 
inhibent I’hémagglutination morbilleuse aux 
dilutions 114 neutralisent le virus pestique dans 
les conditions de la réaction aux dilutions 1/4 et ( 
lj2. Par contre les sérums 8 et 9 qui inhibent ( 
I’hémagglutination au lj2 neutralisent respecti- ( 
vement le virus pestique aux dilutions 1132 et 1 
1164. 

I 
30 II n’existe pas non plus de concordance qua- 

litative entre anticorps inhibant I’hémagglutina- 
, 
, 

tion et anticorps neutralisant. En effet, sur les 
22 sérums négatifs au test IH, 4 présentent cepen- 
dant des anticorps neutralisant. L’un de ces 
sérums neutralise mêmelevirusàladilution1/64. 

Ces résultats sont une illustration des restric- 
tions apportées précédemment 0 la valeur du 
test IH, en particulier en cas de résultat négatif. 
Compte tenu de ce dernier résultat, il est donc 
vraisemblable que le pourcentage exact de sérum 
positif est bien supérieur 0 7,70 p, 100. 

IV. - CONCLUSIONS 

Etant donné l’extrême étendue du spectre de 
récebtivité à la péste bovine chez les ruminants, 
on devait se demander si le dromadaire d’Afrique 
Stoit réceptif à cette virose. Les résultats obtenus 
ici sont intrinsèquement intéressants car ils 
demontrent d’une manière non équivoque qu’il 
en est bien ainsi sans que l’on puisse pour autant 
zfiÎrmer pour l’instant que la peste soit une 
composante pathologique de l’espèce cameline. 
La rareté des observations cliniques à ce sujet 
chez le dromadaire d’Afrique laisse plutôt à 
penser que la réceptivité du dromadaire à la 
peste bovine est faible. II est possible d’ailleurs 
qu’il puisse être touché sous une forme inappa- 
rente. 

Il serait également intéressant de préciser le 
râle de cette espèce dans l’écologie du virus : 
est-ce un relais ou un cul de sac ? Autant de ques- 
tions à éclaircir dans les années à venir. 

Institut d’Elevoge et de Médecine 
vétérinaire des Pays tropicaux. 

Loboraiore de Forcho. Fori Lamy. 
Tchad. 

SUMMARY 

The prerence of aniibodies ogainst Rinderpest virus hos been evidenced 

in fhe sera of dromedary in Chad, by use of H. 1. Test with measles virus ond 

seroneufralirotion of Rinderpesf virus I~I cell culfures. 

RESUMEN 

Utilizando IOP reocciones de inhibicidn de Ia hemaglutinina del virus del 

sarampidn y de seroneutralizocidn del virus bovipestico en cultiva de célular. 

10s outores mostroron la presencio de onticuerpas contra el virus de la perte 

bovina en IOP sueros de 10s dromedarios del Chad. 
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Enquête sérologique sur les Rickettsioses 
chez le dromadaire au Tchad * 

Y. MAURICE. J-F. BARES, et Mme BAILLE 

RÉSUMÉ 

Les auteurs ont examiné en utilisant la réaction de microaggluiination sur 
lame suivant la technique de GIROUD, 500 échantillons de s&umr de dramo- 
daires de diffbrentes réglons du Tchad dans le but de deiecier 10 pr&ence 
éven+uelle d’anticorps conire les antigènes rickeitsiens majeurs e+ I’oniigène 

de la souche Q 18 de néorickeltrie. Les réruliols rapportés sur les iableaux en 
annexe meflent en évidence 10 rorefé des anticorps antiépidémique et onfi- 
boutonneux. Par contre un certain nombre de s&rumr r&girsen+ positivement 
vis-à-vis de I’ontig&ne murin tondis que d’autres répondent positivement à 

Ricketisio burnefi et à Ia rauche Q 18 de néorickdsie. 

Le problème de I’épidémiologie des rickettsio- 
ses a été étudié jusqu’ici principalement chez 

1 l’homme et le dromadaire dans certaines régions 
d’Afrtque et en particulier chez certaines popula- 

l’homme. les animaux sauvages et les animaux tiens du Tchad, d’effectuer chez cette espèce 
domestiques. Parmi ceux-ci les chevaux, les animale une enquête portant sur un nombre 
caprins, les ovins et les bovins ont surtout retenu relativement élevé d’échantillons de sérums 
l’attention des épidémiologistes. Le comporte- provenant de régions géographiques différentes. 
ment sérologique de ces espèces animales vis-à- en analysant ceux-ci vis-à-vis des 5 antigènes 
vis de Ricketfsia prowazeki, Rlckeitsio mooseri. 
Ricketisro conori, Ricketisio burneii et Néorickeitsie ’ 

majeurs : Ricketfslo prowazeki. Rickettsio mooseri, 
Rickettsia conori, Rickettsio burneti, et la souche 

afait l’objet depuis plusieurs années d’un nombre Q 18 de Néorickettsie. 
considérable d’enquêtes et de travaux. AinsI il 
nous a été donné l’occasion ces dernières 
années d’étudier l’incidence des rickettsioses et MATÉRIEL ET MÉTHODE 
néorickettsioses cher les bovins et les petits 
ruminants d’Afrique centrale (12) (13) (14) (15) 1) Sérums : 500 sérums de dromadaires adul- 

et en particulier chez ceux du Tchad (6), Cepen- tes en bonne santé ont été examinés. La prove- 

dant à notre connaissance aucun travail d’en- , nance de ces sérums est la suivante : 

semble n’a été entrepris jusqu’ici chez le dromo- Mao 131 sérums 
daire. Seuls les anticorps antiburneti ou anti- : Nokou 23 sérums 
prowazeki ont été recherchés séparément chez Moussoro _, 129 sérums 
le chameau ou le dromadaire (3) (4) (5) (10) Zigueï 34 sérums 
(11) (16) (17). II état donc intéressant. quand Massakory 1 sérum 
on pense à l’association étroite existant entre Fort-Lamy 84 sérums 

Ati 5 sérums 

* Communication présentée au lBe cangrés mondial 
Abéché 93 sérums 

véterinoire. Paris. 17-22 pille+ 1967. Il) Antigénes et lechniques utilisées : Cette 
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Densité des camellns pour 100 habitants: 
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enauête a été effectuée en utilisant la réaction 
de ‘microagglutination sur lame de GIROUD. I!n 
effet, depuis que BABUDIERI en 1953 (1) a 
confirmé la valeur de cette réaction et que en 
1959 WELSH et ses collaborateurs (21) ont 
reconnu en examinant 1.017 sérums que le test 
d’agglutination était supérieur CLU trois autres 
tests à savoir la fixation du complément, I’agglu- 
tination macroscopique et l’agglutination en 
tube capillaire, cette technique s’est révélée être 
la méthode de choix par sa sûreté et sa précision 
qui sont maintenant bien établies. 

Les suspensions des divers types de rickettsies 
préparées par l’Institut Pasteur (ServicedeM. Paul 
GIROUD) ont été utilisées dans cette réaction. 
Les sérums ont été éprouvés vis-à-vis des souches 
épidémiques (taux 1/320), murine (taux 1/160), 
boutonneuse (taux 1/160), fièvre Q (taux 1/20). 
et Q 18 (taux 1/20). Seules les agglutina!ions 
nettement positives ont été retenueg. Certaines 
d’entre elles ont été vérifiées en dilutions supé- 
rieures mais on n’a pas cherché à établir un 
taux limite de positivité. 

RÉSULTATS ET COMMENTAIRES 

A) Résultais : 

568 réactions ont été effectuées au titre de cette 
enquête sur les sérums de dromadaire. 

10 Réactions qualitatives : 

500 réactions ont été effectuées. Les résultats 
sont les suivants : 

- sérums positifs vis-à-vis de l’un ou de 
plusieurs ontig&s : 102 soit 20,4 p. 100 : 

- sérums douteux vis-à-vis de l’un ou de 
plusieurs des cinq antigènes avec absence de 
réaction positive vis-à-vis de l’un des cinq 
antigènes : 4 soit 0,8 p. 100. 

- sérumsnégatifsvis-à-visdescinq antigènes : 
394 soit 78,8 p. 100 : 

La répartition des sérums positifs vis-à-vis de 
chacun des cinq antigènes est indiquée dans les 
tableaux I et II. Le tableau I correspond aux 
résultats globaux, le tableau II tient compte de 
l’origine géographique des sérums. 

Retour au menu



Quelques sérums ont été positifs simultané- 
ment vis-à-vis de deux ou plusieurs antigènes. 
Les seules combinaisons qui se sont trouvées 
réalisées, sont celles rapportées sur le tableau III. 

,I Bouta**e”x (B.) I 1 I I 
Néoricketfsien 20 
Q 1s w 

E.N. 6 

M.Q. 2 
M.N. 2 (1) M + N + 

1 

t 
l4.B.q.N. (1) M+BtQ$+ 

20 Réactions quantitatives : 

68 réactions quantitatives ont été effectuées. 

- Antigène épidémique : 6 réactions : 
5 sérums positifs au 1/640, 1 CI” 1/320. 

- Antigène Murin : 35 réactions : 4 sérums 
positifs au 1/1.280, 1 au 1/640. 12 au 1/320, 
18 ou 1/160. 

- Antigène Fièvre Q : 16 réactions : 2 sérums 
positifs au 1/160. 5 au IjSO, 3 au 1/40, 6 au Ij20. 

- Antigène Néo Q 18 : 11 réactions : 2 sérums 
positifs au 1/320, 5 ou IjSO, 1 au 1/40, 3 au Ij20. 

6) Commentaires : 

10 20,4 p. 100 des animaux ont une sérologie 
rickeftsienne ou néorickeftsienne positive. Le pour- 
centage de sérologie posiiive est dans l’ensemble 
moins élevé que celui des autres animaux domes- 
tiques (bovins, ovins, caprins, chevaux) vivant 
dans les mêmes régions (13), il est cependant 
appréciable. Le tableau IV est donné à titre de 
comparaison. 

20 1,8 p, 100 seulement des sérums étudiés sonf 
paltifs vis-d-vis de I’ontig&x du iyphus épidémi- 
que. Les résultats obtenus chez les bovins. les 
ovins. les caprins et les équins dons la région 
de Mao, Moussoro, Abéché sont du même ordre 
de grandeur (tableau V). Parmi ces 9 sérums 
positifs l’un d’eux l’est vis-à-vis du seul antigène 
épidémique. 7 des autres le sont également vis- 
à-vis de l’antigène murin. Les analyses quanti- 
tatives effectuées sur 6 de ces sérums ont donné 
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respectivement pour les antigènes ‘épidémiqu; 
et murin les toux d’agglutination suivants : 

(Nol :1/640 0: N”2 :1/640.1/160; No3 : 
1/640. 1/320 ; No 4;: 1/640. 1/1280; No 5 : 1/640, 
I/l.280 : No 6 : 1/320, 1/160). 

La question qui se pose est la suivante : le 
dromadaire qui réagIt vis-à-vis de R~ckeftsio 
prowozeki est-il capable de conserver la souche 
épidémique (17) (18) (19) ? Est-il seulement le 
témoin de l’infectlon des tiques ? Ou bien, 
assistons-nous chez lui à la transformation de 
certains types d’antigènes puisqu’en effet on sait 
qu’il y  a communauté antigénique entre certaines 
souches comme Rickeffsio prowareki, R~ckeftsio 
mooseri, Rickettsio conor~ (7) 7 Autant de questions 
auxquelles il est difficile de répondre. Rappelons 
à ce propos que récemment IMAN et ALFI (10) 
en Egypte ont trouvé 14,l p. 100 de sérums de 
chameaux positifs vis-à-vis de Ricketisio @wo- 
zeki mais n’ont pu isoler de souches de rickettsies 
à partir du sang des animaux. 

30 les dromodoires des régions de Mao, 
Moussoro, Fort-lomy, Abéché, Zlgueï répondent 
positivement à I’oltigène murin et parfois 0 des 
toux élevés. Ceci n’est pas pour nous étonner. 
II a été constaté en effet après 3 années d’enquête 
sur les sérums d’animaux domestiques et sau- 
vages en Afrique centrale que la positivité des 
sérums vis-à-vis de Rickeitsia mooseri constituait 
la dominante des réactions positives en matière 
de sérologie des rickettsioses majeures (13). Le 
chiffre de Il,6 p. 100 est cependant dans l’ensem- 
ble inférieur à celui obtenu chez les autres, 
espèces domestiques dans les mêmes régions 
(tableau v), 43 des 58 sérums positifs le sont 
exclusivement vis-à-w de l’antigène murin. II 
semblerait donc que l’agent du typhus murin 
puisse infecter de façon inapparente le droma- 
daire, l’infection étant révélée par les anticorps 
presque exclusivement antimurin de leurs sé- 
l-“rnS. 

obtenu chez les bovins et les autres animaux 
domesiiques dans les mêmes régions (15) 
(tableau V).;Mais on remarque que 16 de ces 
24 sérums correspondent à des animaux vivant 
dans le même troupeau de 56 têtes, c’est-à-dire 
que 28.57 p. 100 de l’efictrfconsidéré montre la 
trace d’ube infection 0 Rickeitsia burneii. ancienne 
ou actuelle et silencieuse, ou les deux à la fois, 
les animaux de ce troupeau .n’extériorisant en 
effet aucun symptôme. Cette observation complète 
les résultats obtenus lors de nos précédentes 
enquates sur la Fièvre Q (15) au cours de laquelle 
le rôle du dromadaire dans I’épidémiologie de 
cette zoonose n’avait pu à l’époque être mis en 
évidence. II est utile de rappeler à ce sujet que 
c’est en 1948 que BLANC et collaborateurs (2) 
ont démontré au Maroc la sensibilité du droma- 
daire à la Fièvre Q en infectant expérlmentale- 
ment l’un d’eux avec Rickeitsio burneii. En 1954, 
GIROUD et collaborateurs (8) ont constaté que 
deux sérums de dromadaires du Tchad sur 
9 analysés montraient des traces d’anticorps 
vwà-Yis de l’antigène de la fièvre Q. La même 
année en Iran, RAYFI et MAGHAMI (16) ont 
décelé sérologiquement cette infection àpartirde 
2 sérums de dromadaires sur 12 étudiés. ELYAN 
et DAWOOD (1954) (5) en Egypte, IMAMOV 
(1962) (11) en Asie centrale ont pu faire les 
mêmes constatations ainsi que BROWN (1956) 
(3) au Kenya qui a noté que 4 sérums dè cha- 
meaux sur 20 étudiés présentaient des anticorps 
déviant le complément vis-à-vis de la souche 
américaine Nine Mlle. Le dromadaire intervient 
donc également au Tchad dans I’épidémiologie 
de la Fièvre Q. II était intéressant de le signaler 
et de montrer surtout que certains troupeaux 
pouvaient êire lourdement infectés. 

40 5 animaux seulement, soif 1 p. 100 possèdent 
des anticorps onfibouionneux. Parmi ceux-ci, un 
seul est positif vis-à-vis de Rickettsio&wri exclusi- 
vement. Le tableau V montre que suivant les” 
espèces et les localités considér& les régultats 
peuvent être variables. 

50 24 des sérums, soif 4,8 p. 100 sonf posit$ 
vis-d-vis de l’antigène de la Fièvre Q. Ce pourcen- 
tage est du même ordre de gnandeuy que celui 

60 27 sérums soit 5,4 p. 100 se monirent positifs 
vis-d-vis de Jo souche Q 18 de néoricketisie. Parmi 
ceux-ci on.relève (tableau Il) 18 sérums de Mao 
et 6 de Moussoro. On serait tenté de tirer une 
conclusion faisant intervenir le rôle du facteur 
géographique. Ainsi les néorickettsies du groupe 
Q 18 seraient présentes dans la région de Mao 
et de Moussoro, pratiquement absentes à Abéché 
et For!-Lamy. Une telle conclusion serait sans 
&leur. tel sérum prélevé à Fort-Lamy pouvant 
très-bien provenir d’un animal venant de Mao 
Moussoro 04 Abéché et inversement. En effet 
les mouvements des dromadaires dans le nord 
et l’est bu Tchad sont variés. Ainsi les Goranes 
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anakasas de Faya-Lorgeau descendent avec 
leurs dromadaires à Moussoro pour livrer des 
dattes et remonter du mil : certains chameliers 
de Moussoro vont jusqu’à Zouar situé au nord 
de Faya et se déplacent bien au-delà des fron- 
tières de l’état tchadien en passant au Niger par 
le nord du lac Tchad. Sans préjuger de I’inci- 
dace relative des néorickettsioses dans ces 
régions, il est permis de penserque les néorickett- 
sioses sont une composante de 10 pothologre du 
dromadaire et interviennent vraisemblablement 
dons le complexe «Affections pulmonaires du 
dromodam>>. II est à remarquer que seule la 
souche Q 18 de Néorlckettsies a Hé utilisée : 
certains sérums qui ont réagi négativement 
vis-à-vis de cette souche auraient peut-être été 
positifs vis-à-vis d’une souche différente de Q 18. 

Sur les 27 sérums positifs, 24 le sont vis-à-vis 
de la souche Q 18 seule ou simultanément vis- 
à-vis de la souche Q 18 et d’un autre antigène, 
différent de celui de la Fièvre Q. C’est donc un 
total de 48 animaux soif 9.6 e, 100 qui @sentent 
une infection Q ou Q 18, résultat qui a son impor- 
tance du point de vue de la pathologie comparée. 
(Il n’a pas été tenu compte des sérums présentant 
des traces d’anticorps). 

CONCLUSION 

10 20,4 p. 100 des dromadaires du Tchad ont 
une sérologie rickettsienne ou néorickettsienne 
positive. L’isolement des souches reste à faire. 

Le pouvoir pathogène de celles-ci est inconnu. 
II est logique de penser que le cheptel camelin 
du Tchad est atteint des mêmes affections 
rickettsiennes et néorickettsiennes que les bovins 
se manifestant notamment par des avortements, 
des pneumonies, des maladies inapparentes, 
etc... II est vraisemblable que l’homme vivant 
en contact étroit wec le dromadaire en subisse 
les conséquences sous forme de maladies très 
diverses : vasculaires, teratogènes, oculaires, 
manifestations méningées et exanthématiques, 
manifestations fébriles pseudogrippales, affec- 
tions pulmonaires dIverses, avortements, etc... 

20 Les résultats obtenus confirment les travaux 
antérieurs qui ont montré que le chameau 
possède des anticorps ontiépidémiques et Inter- 
vient vraisemblablement dans I’épidémiologie 
de la Fièvre Q. Ils montrent également que les 
effectifs de dromadaires au Tchad peuvent dans 
certains cas être lourdement infectés par Rickeit- 
sio burneti. 

3” Le dromadaire est le témoin d’une infection 
i Ricketfslo mooseri et 0 Néorickeftsia souche Q 18. 
II intervient vraisemblablement dans I’épidé- 
miologie du typhus murin et des néorickettsioses. 
II serait intéressant de préciser le rôle des 
néorickettsies dans le complexe; « affection 
pulmonaires du dromadaire ». 
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de anticuerpor conira 10s principales ontigenor rickettrionos y el ontigeno 

de Ia cepa Q18 de neoricketfria. 
LOS resultodor notodas en 10s cuadror anejos demuestran la rareza de 10s 

anticverpor antiepidémicos y antiboionosos. En cambio un cierta ntimero de 
sueros reaccionan positivamenie para con el antigeno murino mientrar otror 
reaccionon poritivamente para con Rickelisia burneii y la cepa Q 18 de neori- 
ckettsia. 
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Les pneumopathies du porc à Madagascar * 
par 1. J. RIBOT avec la collaboration technique de M. RAZAFINDRATSITA Roger. 

RÉSUMÉ 

On observe à Modogascor sur des porcelets de 2 à 5 mois des pneumopothies 

enzooiiques. La maladie sévit en saison fraîche, elle est favoris& par I’humidiG 
de Ia porcherie, une alimentafion déséquilibrke e+ le parasitisme. 

Ces pneumopothies &oluen+ de facon subaiguë ou chronique e+ Io terminai- 
SO” mortelle est fréquente. 

Les moyens de lutte actuels font appel à la prophylaxie sanitaire basée sur 
I’isolemeni des malades, I’amelioraiion des conditions d’hygiène du logement 

e+d’alimentotion etsur le déporositage tigulier. La prophylaxie mkdicale bas& 
sur l’emploi de vaccins antipasteurellique et onti-pyocyanique a permis d’en- 
rayer les enzooiier dans certains 6levages. 

Lors d’autopsies pratiquées au service de 
diagnostics du laboratoire, des atteintes pulmo- 
naires plus ou moins graves ont été fréquemment 
observées sur des porcs en général âgés de 
2 à 5 mois (13). Ces pneumopothies accompa- 
gnent le plus souvent le parasitisme et la mal- 
nutrition. Dans quelques cas néanmoins elles 
sont la complication d’autres maladies. 

Sy+matiquement. la recherche des germes 
en cause a été effectuée et a donné les résultats 
qui sont exposés plus loin. 

I. - ÉPIDÉMIOLOGIE 

Les lésions pulmonaires sont trouvées toute 
l’année avec une fréquence plus marquée en 
juillet-août (mois froids), en janvier (mois chaud 
mais trés humide) et en mai (début des froids 
nocturnes avec parasitisme important). 

Les porcelets de 2 à 5 mois qui sont atteints. 
présentent des lésions pulmonaires que nous 

* Communication ou 180 congrés mondial vétérinaire. 
Paris, 17.22 juillet 1967. 

qualifierons de primitives. Chez les porcs adul- 
tes, les lésions du poumon accompagnent soit 
la maladie de Teschen. soit surtout une hépatite- 
cirrhose (23). 

II. - LES LÉSIONS OBSERVÉES 

Elles vont de la simple congestion pulmonaire 
à la pleuro-pneumonie, purulente ou non, en 
passant par de nombreux stades intermédiaires 
tels que cedème pulmonaire, broncho-pneumo- 
nie, abcès pulmonaire (10-20-22). 

Souvent et cela dans une zone délimitée des 
Hauts-Plateaux (Antsiriribe) une infestation mas- 
sive par métastrongles accompagne la pneu- 
monie. 

III. - LA MALADIE PRIMITIVE 

Nous désignons ainsi une pneumopathie dési- 
gnée classiquement par Von GOIDSENHOVEN 
et SCHOENAERS (31) et par DUNNE (4) sous 
les termes de broncho-pneumonie des porcelets, 
pasteurellose porcine, pneumo-entérite du porc, 
pyobacillose porcine. 
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La maladie, d’allure enrootique, et d’évolu- 
tion subaiguë ou chronique se termine fréquem- 
ment par la mort. Toux, jetoge, difficulté respi- 
ratoire, dyspnée, matité, râles à l’auscultation 
constituent les symptômes caractéristiques. 

Souvent la maladie s’accompagne de trouble! 
digestifs (entérite diarrhéique) qui fait maigrir 
les animaux. De nombreux facteurs débilitants, 
en premier lieu le parasitisme favorisent ces 
pneumopathies. 

La recherche systématique de métastrongles 
n’a pas toujours été fafte sur les 109 cadavres 
autopsiés. 

Néanmoins. 14 porcelets étaient atteints de 
façon certaine de strongylose pulmonaire. 
Notre opinion rejoint celle de MACKENZIE (19) 
qui a démontré le rôle néfaste et aggravant des 
métastrongles pulmonaires. 

A côté du parasitisme «spécifique» du pou- 
mon. les parasites intestinaux diminuent les 
défenses de l’organisme infesté (6-7. Certains 
de ces parasites (axarides, sirongiloïdes) du 
fait de leur cycle parasitaire, passant par le 
poumon, contribuent pour une large part à 
favoriser l’éclosion des pneumopathies et sui- 
vant l’expression de Stefanski (28) «ouvrent 
la porte aux microbes » qu’ils transportent. 

La recherche des parasites intestinaux n’a 
pu être faite systématiquement sur les 109 cada- 
vres. Nous avons cependant relevé dans nos 
régistres d’autopsies l’infestaiion de 28 de ces 
porcs pas Ascarides (30) et Acanthocéphales. 

A côté de ces parasites, on retrouve fréquem- 
ment trichures. orduenno, cesophagostomes. 

En outre, malnutrition (3) avitaminoses (16) 
sont d’autres facteurs d’éclosion de maladies 
infectieuses habituellement rencontrés en milieu 
tropical. 

IV. - LA PNEUMOPATHIE SECONDAIRE 

Dans ce ca la lésion pulmonaire fait suite à 
une autre maladie. Les porcs atteints sont plus 
âgés, le plus souvent, il s’agit d’adultes. 

La maladie que l’on doit incriminer en premier 
lieu à Madagascar est I’hépatite-cirrhose due 
à la présence d’aflatoxine dans certains aliments 
(tourteaux d’arachides) entrant dans la ration 
(23, 25). 

Treize fois, sui- soixante-huit ca d’hépatite- 

cirrhose relevés dans notre service, nous avons 
trouvé conjointement sur les cadavres des 
lésions de cirrhose et de pneumonie. 

En deuxième lieu, l’atteinte pulmonaire micro- 
bienne peut êire une complication de maladie 
virale. A Madagascar, c’est presque uniquement 
la maladie de Teschen (26) qui est en couse et 
qui a été diagnostiquée dans onze cas. 

La peste porcine européenne existe depuis 
peu à Madagascar, sa diffusion a pu être limitée. 
Sur un seul cadavre autopsié, la pneumonie 
pouvait être considérée comme une complication 
de la peste. 

V. - LES GERMES RENCONTRÉS 

Des germes très divers, qu’il s’agIsse de 
xv?umopathie primitive ou secondaire ont été 
solés. A côté de germes que l’on peut qualifier 
de spécifiques, très souvent, des germes entéri- 
ques, sans spécificité pulmonaire, ont été iden- 
,lfiéS. 

Le tableau mérite quelques commentaires. 

a) Escherichia Coli : est le germe le plus fré- 
quemment isolé, 43 cas (24). Sur ces 43 cas, 
!3 fois le colibacille a été isolé seul ou associé 
i des germes entériques (Hafnio, Alcolrgenes, 
‘rotéus Providencio, Cifrobacier, Bocrllus). 

Sur ces 23 cas. il s’agissait, outre les lésions 
)ulmona!res de : 

- 10 porcs présentant une hépatite-cirrhose 

9). 
- 6 porcs présentant la maladie de Teschen, 
- 6 porcs présentant une gastro-entérite, 
- 1 porc sans lésion intestinale visible, mais 

wasité par Ascaris (30). 

Dans les 20 autres cas, le colibacille était 
Issocié à des germes ‘nettement plus pathogènes 
lue lui et plus spécifiquement pulmonaires 
Pasteurella mulfocida. Klebsiella pneumonioe, Strep- 
~CO~CUS hémolyticus). 

b) Porieurella mulfocida : est très souvent le 
,erme causal. 

La posfeurello a été isolée 25 fois dont 16 en 
ulture pure (15). 

Sur 9 prélèvements, on l’a trouvé associée à : 

Klebsiello pneumoniae (4 fois). 
Pseudomonos oeruginoso (3 fois). 
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Escherichio Coli (2 fois). 
Strepfococcus hémolyiicus (1 fois). 

c) Klebsiella pneumoniae : arrive en 3e position 
ccr isolée 23 fois dont 4 seulement en culture 
pure. 

Les germes le plus souvent associés sont par 
ordre d’importance : E. Coli (7 fois) Pasteurella 
(5 fois) Pseudomonos (3 fois) Bordefello (1 fois) 
puis Streptococcus, Alcaligènes, Hafnio. Pro- 
téus (1 fois). 

d) Pseudomonos oeruginoso : Le bacille pyo- 
cyanique (2) coloré ou variété achromogène a 
été isolé sur 9 poumons. Deux fois isolé pur, 
3 fois associé à Posteurello. 3 fois 0 Klebsiello, 
une fois à Protéus ce germe a un rôle indéniable 
dans les pneumopathies primitives des porcelets. 

e) Autres germes rencontrés : Nous avons 
également isolé des poumons lésés : 

Strepiococcus hémolyfms (7 fois). 
Corynebocterium pyogenes (3 fois). 
Bordefella Bronchisepfica (2 cas) (5-8). 
Stophylococcus aurevs (1 cas). 

En outre, il a été possible d’isoler de la moelle 
osseuse des porcs présentant des lésions pulmo- 
naires : 

Solmonello iyphi-murwm : 2 cas. 
Solmoneilo Choleroe suis : 1 cas. 

II s’agissait pour Salmonello choleroe suis d’un 
porc atteint par ailleurs de peste porcine euro- 

péenne et pour Salmoneila typhimurium de deux 
porcelets originaires de la même région, atteints 
de pneumonie vermineuse à métastrongles et 
parasités en outre par des Ascarides, des Tri- 
chures et des CEsophagostomes. 

Les bactéries les plus spécifiques sont donc 
Posieurello muifocido, Klebriello pneumoniae et 
Pseudomonos oeruginoso. Ce sont des germes 
classiques qui sont retrouvés par grand nombre 
d’auteurs dans des cas similaires. 

VI. - LES MOYENS DE LUTTE 

S’il est exact en Europe que « les maladies 
du porc ont changé de visage » (18) cela se 
vérifie beaucoup moins en milieu tropical ; 
milieu plus neuf mais aussi moins exploré. 

Cependant, les «maladies de la civilisation » 
guettent à brève échéance les pays tropicaux 
qui tendent à orienter leurs élevages vers le 
mode industriel ou semi-industriel afin d’en 
augmenter la productivité. L’hépatite-cirrhose 
due à I’aflotoxine des tourteaux d’arachides en 
est un exemple. 

Néanmoins. encore actuellement, les moyens 
de lutte contre les maladies en général, doivent 
faire appel essentiellement (et c’est le cas des 
pneumopathies des porcs) à la prophylaxie 
sanitaire. 

Le service vétérinaire lutte pour améliorer au 
maximum les condiiions d’hygiène, du logement 
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et de l’alimentation (16). Du point de vue loqe- I Ce vaccin employé à la dose de 5 cm3 par voie 
ment, la porcherie à sol cimenté en pente douce, 
bien exposée et aérée (12) telle qu’elle est classi- 
quement cangue (11) est un idéal qui se heurte 
souvent à Madagascar à la peur du vol. En 
effet par crainte d’être volés, les propriétaires 
confinent leurs animaux dans des locaux ne 
comportant qu’une porte, d’ailleurs solidement 
cadenassée. De ce fait les désinfections préco- 
nisées n’ont pas toujours les bons résultats 
escomptés (14.17). 

Du point de vue hygiène alimentaire, I’utili- 
sation de concentrés semble devoir être une 
arme eftÎcace (27) contre les carences. 

Une législation est à l’étude pour exclure 
systématiquement de l’alimentation animale les 
tourteaux contenant de I’aflatoxine. Ce rejet 
des tourteaux toxiques évitera les dyslropQ!es 
hépatiques et par tant certaines pneumopathles 
secondaires (29-21). 

Enfin le déparasitage systématique est vul- 
garisé par les agents du service de l’élevage. 

Malheureusement. l’éloignement, la dispersion 
des élevages et le manque de personnel ne 
permettent que d’atteindre une faible partie de 
la population, donc des animaux. 

La prophylaxie médicale, basée sur l’emploi 
d’un vaccin antipasteurellique et antlpyocyani- 
que a permis d’enrayer les enzooties observées 
dans des élevages assez importants (50 porcs 
et plus) donc mieux surveillés. 

Ce vaccin est préparé à partir d’une culture 
de Posieurello muitocido tuée par le formol 
(0,s p, 100) et d’une culture de Pseudomonos 
oeruginoso tuée par la chaleur (1 heure à 70 OC). 

Après mélange des cultures. un volume égal 
de gel d’alumine est ajouté comme adjuvant. 

sous-cutanée a donné des résultats encourageants 
et nous en préparons plusieurs milliers de doses 
annuelles. 

II ne peut être question d’employer des médi- 
cations variées en particulier les antibiotiques 
dont le prix de revient est trop élevé (32). pour 
des élevages dont la rentabilité est par trop 
soumise aux fluctuations des marchés et des cours 
des produits. Le vaccin préparé revient aux 
environs de 7 FMG la dose alors que le porc se 
vend sur la base de 150 FMG le kilo vif. 

Les pneumopathies du porc, et c’est essentiel- 
lement à la maladie primitive que nous pensons, 
ne sont pas actuellement l’obstacle essentiel à 
l’élevage porcin malgache. Elles méritent cepen- 
dant d’être prises très sérieusement en considé- 
ration afin d’en éviter la diffusion. La meilleure 
prophylaxie consiste pour le moment, à notre 
avis, à vulgariser dans tout le pays la pratique 
de l’élevage des porcs sur sol cimenté, le dépa- 
rasitage interne systématique et l’emploi de 
concentrés alimentaires permettant d’équilibrer 
des rations qui sont exclusivement composées 
d’un des trois produits suivants : manioc, mais 
ou son de riz. 

Ces mesures simples, l’expérience l’a démon- 
tré, permettent à des animaux sains, nourris 
correctement, de réaliser outre-mer dans certai- 
“es zones (Hauts-Plateaux malgaches par exem- 
ple) des performances égales à celles des porcins 
d’Europe. 

Insiitut d’Elevoge et de Médecine 
vétérinaire des Pays tropicaux. 

laboratoire central de I’Eievoge 
Tananarive-Modogascor. 

SUMMARY 

Pulmonory disemes of pig in Madagascar 

Enzoaiic pulmanary diseases hove ben recorded in Madagascar in piglets 

from 2 io 5 monihr. Humidity of the housing, unbalonced diet and parositic 

direases are favourable foctors of the disease. which meurs during the cool 

seaso”. 

The pulmonary diseares occvr subacu+eIy or chronically ond the issue is 

very oiten faiol. 

The germr, which bave been morfly irolated in 109 pigr. after post-morien 

and loboratory examinaiion, are : Gcherichia coi/, Posfeurelio mulfocida, Kleb- 

siella fmeumonioe. Pseudomonas oeruginosa. 
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The control of the diseose is based on fhe isolation of infected animols. the 
improvement of the hygiene of housing ond food, ond a regulor parasites 

control. The medical prophylaxie includes vaccination agains+ Posfeurella and 
S. pyqmeus : Good results hove ben reported in some oreo~ 

Se observon en Madagascar neumopot~as enzooiicos en cerditos de Z o 5 meses 
de edad. La enfermedod ocurre durante 1a estocion fresca. La humedod de la 

porquerizo. una alimentaci6n desequilibrodo y el paroritismo la fovorecen. 
Eslas neumopatios evolucionon de modo subagudo o cr6nico y o menudo la 

muerte es frecuenie. Se hicieron 1a autopsia y el examen en el loboratorio de 
109 cerdos. Los germener m6r frecuenkmenle aislados fueron : Escherichia 

mi, Posfeurello mdiocido. Kiebsiello pneumooioe, Pseudomonas oeruginoso. Lo 
profilaxio raniioria, incluyente el aislamiento de 10s enfermer, la mejoroci6n 
de las candiciones de higiene del alajamiento y de la allmeniaci6n. y 10 utiliro- 
ci6n regular de parasiticidas, represenlo 10s medior wluoles de lucha. La 
profilaxia medical con vw~nas contra la pasteurelosir y la piocianosis permiti6 

enroyar 10s en~oo~~os en cierlos ganaderiar. 
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La Distomatose à Madagascar 
Cycle de Fasciola gigantica 

par Pierre DAYNES 

RÉSUMÉ 

INTRODUCTION 

De l’étude des archives du Service d’Hel- 
minthologie (Il), il ressort que la présence de 
Douves semble avoir été signalée pour la 
première fois 0 Madagascar en 1904 sur des 
ovins de la ferme de I’IBOAKA (Province de 
Fianarontsoa) (5). Mais il est surtout fait mention 
d’une «cachexie ictéro-vermlneuse » ayant en- 
traîné la mort de « moutons malgaches ». 

En 1905 par contre, il est précisé que les foies 
des moutons morts à la même ferme contiennent 
des « distomes » sanx qu’il soit précisé cependant 
de quels moutons il s’agit non plus d’alleurs que 
de quels distomes. 

Puis c’est en 1917 que l’on signale des « Dou- 
ves» dans les foies de moutons à Antsirabe 
(Province de Tananarive) soit à la Station 
d’Antsirabe même, soit chez un colon du voi- 
sinage. 

Dans les 2 cas précédents, il semble qu’il se 
soit agi de moutons importés de France. 

POISSON (6) parlant des ovins importés 
(Mérinos à Nanisana-Tananarive en 1896 - 
Solognots et Algériens à Nanisona - Tanana- 
rive en 1901) et des brebis malgaches saillies 
estime «très vraisemblable de penser que 
ceriains de ces animaux eurent le foie parasité 
par la « petite douve »... ». 

En 1929 on trouve des << Douves >> chez des 
brebis Dishley-Mérinos à la ferme de Vavavato 
près de Betofo (Antsirabe) et sur des ovins 

importés de Camargue à la ferme d’Ambovombe 
(Province de Tuléar, près de Fort-Dauphin). 
Dans ce dernier cas c’est Fosciolo hepoiico 
qui est expressement reconnue. 

Ces Foscroio ne 5e sont pas multipliées et il 
suffit de rappeler que les Limnées du groupe 
Lymnoeo fruncotulo sont absentes de Madagascar 
pour qu’on le comprenne aussitôt. 

POISSON et ADVIER (7) font le rapproche- 
ment entre les trématodes en cause cher les 
ovins et les limnées ; ils précisent que ces derniè- 
res sont très voisines de Lymnoeo natolenris. 

Mais en fait, jusque-là. les observations sûres 
faites ne concernent que les ovins importés. 

En ce qui concerne les grands ruminants, 
diverses importations ont introduit du bktail 
d’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Afrique, mais 
nous ne trouvon5 signalée nulle part la présence 
de Fosciolo. 

Les animaux que nous avons pu examiner à 
l’occasion d’importations entre 1960 et 1966 
provenaient d’Afrique (10 bovins Sahiwal en 
1962) et d’Europe (bétail norvégien en 1965, 
Ovins d’Arles en 1966). Les coprascopies systé- 
matiques ne nous ont pas montré d’ceufs de 
Fosciolo sur les uns et sur les autres. 

Des animaux Frisons importés de France en 
1966 étaient porteurs de F. hepoiico, ce qui a été 

reconnu par la coproscopie et confirmé par 
une autopsie effectuée sur une vache morte pour 
d’autres raisons. 

En 1966, a été signalée pour la première fois 
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à Madaqascar la présence de F. qiqontico (2). 
Cette doive a été irouvée sur un bovin âgé‘& 
5 ans environ et né 0 Madagascar. Cet animal, 
une vache de race « Ranaa avait vécu 3 ans 
environ dans la région de Tananarive puis 
vivait dans le Moyen-Ouest sur des sols ferralli- 
tiques dans des pâturages composés d’Heteropo- 
gon, d’liyporrhemo ei d’ilrisfida et fréquentait 
des bas fonds tourbeux où dominent les Cypé- 
racées avec Leersio hexandra et Panicum glondu- 
iiferum. Dans ces bas fonds le pH du sol est de 
l’ordre de 4,5 et le pH de l’eau est de l’ordre de 
6. 

I’ceuf, après incubation, donne un miracidium 
qui va infester un mollusque gastéropode 

I’hôfe intermédiaire. Dans le milieu extérieur 

pulmoné aquatique où il se transforme successi- 
vement en sporocystes, rédies, et cercaires ; 
ces dernières quittent le mollusque pour aller, 
sur un support, s’enkyster en métacercaires qui 
deviennent vite infestantes pour les ruminants. 

Les hôtes intermédiaires sont des mollusques 
gastéropodes pulmonés dulçaquicoles. II s’agit 
en général de Limnées. Lymnoeo iruncatulo et 
toutes les limnées de même groupe sont en cause 
lorsqu’il s’agit de Çasciolo hepofica. Lymnaeo 
ouricuho et toutes les espèces du même groupe 
sont en cause dans le cas de Fosciolo gigant!co. 
Pour cette dernière, Physopsir ofricono (Bulinus 
africanus) est également signalée comme hôte 
intermédiaire par NEVEU LEMAIRE (4) et par 
EUZEBY (3) mais non par A. PORTER (8) et (9). 

Les coproscopies réalisées sur les autres 
animaux du troupeau auquel appartenait cet 
animal ont montré chez un certain nombre 
d’animaux la présence d’oeufs qui nous ont 
fait penser à Fosciola. Ces cafs mesurent 160 
à 180 microns de long et 90 microns de large 
et présentent une coloration jaunâtre. Ils ont la 
forme assez typique d’oeufs de Trématodes, en 
amphore et operculés. Des autopsies pratiquées 
sur ceux de ces animaux qui sont morts ont 
confirmé la présence de F. giganfrco. 

Dans les bas-fonds fréquentés par ces animaux 
nous avons rencontré des Biomphalorio et des 
Lymnoeo. Ces derniers gastéropodes nous ont 
paru se rapporter à l’espèce Lymnoeo hovorum 
(Tristam) (*), Ces Limnées étudiées se sont 
montrées infestées de formes larvaires de tré- 
matodes divers (Métacercaires d’échinostomes, 
Sporocystes indéterminés, Xiphidiocercaires, 
Furcocercaires) et dans certains cas de Cercorio 
pigmentosa, forme larvaire de Fasciolo gigontrca. 
Dix sept Limnées ont été trouvées porteurs de 
formes larvaires se rapportant à F. gigontico 
(rédles ou cercaires) avec ou sans formes lu- 
vaires appartenant à d’autres trématodes. Nous 
avons décidé de confirmer ces résultats par une 
infestation expérimentale de ruminants et de 
réaliser le cycle expérimental de Forciolo gigon- 
tico afin d’éliminer toute erreur. 

GÉNÉRALITÉS 

Le cycle des Fosciolo est un cycle typique de 
Trémotode. avec multiplication asexuée chez 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le but recherché était de fermer le cycle de 
Fosc~olo gigonfico à l’aide de matériel infestant 
(ceufs de F. giganfico) provenant d’un bovin 
trouvé infesté naturellement et de Limnées 
neuves obtenues par descendance de Limnées 
récoltées dans le pays. 

Le protocole expérimental a été le suivant : 

- Elevage de Limnées sauvages et obtention 
d’une descendance. 

- Récolte d’œuf5 de Fasciola glgontico. 
- Infestaiion de Limnées neuves. 
- Obtention de métacercaires de Cercorio 

pigmentosa. 
- Infestaiion de rumlnants neufs. 
- Récolte de F. gigonfico sexuellement mûres 

sur les ruminants infestés. 

A) Elevage des lim+es. 

Nous avons essayé plusieurs méthodes d’éle- 
vage : Pontes de mollusques placés en cristalli- 
soirs à 280 C avec sable et eau provenant du 
même bas fond que les limnées : Limnées placées 
dons les mêmes comditions et pondant dans ces 
cristallisoirs ; Eclosion de pontes en boîte de 
Pétri et transport des jeunes mollusques dans les 
cristallisoirs ci-dessus. Aucune de ces méthodes 
n’a donné de bons résultats. 
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Des élevages en grands aquariums rectan- 
gulaires de 40 0 50 litres ont été couronnés de 
succès. 

Ces aquariums sont en verre. Le fond est 
tapissé sur 3 à 4 cm de sable de rivière lavé. 
L’eau utilisée est celle du robinet mais comme 
elle contient beaucoup de chlore, nous la laissons 
reposer au moins 8 jours en flacon ouvert avant 
de l’utiliser dans les aquariums. Des sagittaires 
sont plantées dans le sable. L’eau est aérée en 
permanence grâce à un compresseur et un 
diffuseur. La température de l’eau se situe 
autour de 27-280 C grace à “ne canne chauffante 
à rhéostat. Le pH de l’eau se situe aux environs 
de 8. 

Dans ces aquariums sont introduites des 
Limnées provenant du bas-fond nous intéressant. 
Celles-ci sont nourries à l’aide de salade dont 
nous plaçons quelques morceaux à la surface 
de l’eau, morceaux remplacés tous les 2 ou 
3 jours. Dans ces conditions les Limnées ont 
vécu plusieurs semaines. Elles ont pondu soit à 
la surface des feuilles de sagittaires, soit sur les 
vitres de l’aquarium, puis elles sont mortes. 
L’eau était changée par 1/3 toutes les semaines 
par siphonnage. Dans l’aquarium les pontes 
ont donné des mollusques libres en moins de 
2 semaines : certains ont pu se développer et 
vivre plus de 8 mois dans ce même aquarium 

Ces mollusques neufs ont servi à I’infestation 
par des miracidiums de Fosciola gigontica. 

8) Récoltes d’œufs de F. gigonfico. 

Une vache du même troupeau que la première 
vache à Fosciolose signalée, meurt et sonfoiese 
montre très infesté de F. giganiico. La bile de la 
vésicule biliaire apparaît riche en ceufs de 
Douve. Cette bile est récoltée puis diluée dans 
du sérum physiologique. On laisse ensuite sédi- 
menter puis on décante doucement. 

C) Infestotion de Limnées neuves. 

Ce sont les Limnées neuves obtenues comme 
décrit ci-dessus qui sont infestées. A la date de 
l’infestaiion, elles sont âgées d’environ un mois 
et demi. 

Le sédiment obtenu à partir de la bile diluée, 
sédiment riche en ceufs de Fosciolo, est tout 
simplement versé dans l’aquarium. II n’a pu 

Itre fait de contrôle de l’éclosion des ceufs. de 
,‘infestation précise des Limnées par les miraci- 
jiums éclos, de même qu’il n’a été fait aucun 
:ontrôle de l’évolution de I’infestation chez les 
Limnées. La date exacte d’infestation des mollus- 
ques n’est donc pas connue. On a pu noter 
seulement une mortalité importante cher les 
mollusques entre le 60e jour et le 75e jour après 
que les ceufs aient été placés dans l’aquarium. 

D) Obtention des métocercaires 

Cent jours après que l’aquarium ait été infesté 
trois Limnées y  sont prises au hasard. Elles sont 
mises chacune dans un petit cristallisoir avec de 
l’eau et placées à la chaleur et à la lumière du 
soleil sur un rebord de fenêtre. Elles émettent 
alors. toutes les trois, de nombreuses cercaires 
correspondant à Cercorio pigmentosa. cercaires 
qui s’enkystent assez vite sur les parois des 
cristallisoirs ou sur la coquille du mollusque et 
très vite sur la lame porte objet si on les y  trans- 
porte pour les étudier. 

Les mollusques sont ouverts et se montrent 
très infestés de rédies et de cercoires, ces derniè- 
res s’enkystent assez vite sur les parois et les 
morceaux de coquilles. 

E) Infertation de ruminants neufs. 

Les métacercares enkystées sur les parois des 
cristallisoirs ayant contenu les Limnées sont 
«décollées » déltcatement à l’aide d’un pinceau 
et repoussées au fond du cristallisoir. Les mor- 
ceaux de coquilles sur lesquels sont fixées 
beaucoup de métacercaires sont également 
conservés au fond du cristallisoir. 

Tenant compte d’une remarque de TAYLOR 
(IO), nous avons laissé « mûrir » ces métacer- 
caires avant d’infester des ruminants. Afin de 
conserver une certaine humidité, les petits 
cristallisoirs ont été placés sur un coussin de 
coton très humide dans une boîte de verre 
fermée. Cette mâturation permet à la petite 
douve enfermée dans son kyste d’acquérir toute 
sa maturité et toute sa capacité d’infestation. 
Après 9 jours de maturation les métacercaires 
sont administrées à un bovin « 81 » et à un 
ovin «OI » dons un bol alimentaire. Celui-ci 
est constitué de pâte de farine et d’eau sur 
laquelle se collent facilement les métarercaires. 
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Le bovin recoit une centaine de métocercaires. 
L’ovin reçoit une cinquantaine de métacercaires, 

F) Récolte de F. gigonfica chez les ruminants 
infestés. 

Chez le bovin « B 1 » I’éosinophilie passe de 
4 p. 100 à 7 p, 100 en trois mois puis atteint un 
rnax~mum de 12,5 p, 100 cinq mois après I’infes- 
tation. Cher l’ovin « 0 1 » I’éosinophilie passe 
de 3 p, 100 à 22 p, 100 en trois mas pour attein- 
dre 30,5 p. 100 cinq mois après l’infestation. 

Ces 2 animaux sont contrôlés du point de vue 
élimination des ceufs de douves par des copros- 
copies bi-hebdomadaires d’abord puis effectués 
tous les 2 jours à partir de deux mois après 
I’infeestation. 

Des œufs de Fosciolo apparaissent dans les 
excréments 146 jours après I’infestation pour 
« Bl » et 137 jours aprk l’infestaiion pour 
«OI ». 

L’ovin est abattu 170 jours après son infeesta- 
tion. Son foie sclérosé crisse sous le couteau. 
On y  note des lésions nettes d’Angiocholite. On 
récolte 32 douves adultes. 

Le bovin est abattu 200 jours après son infes- 
totion. Le foie sclérosé porte des traces d’Angio- 
cholite. II contient 41 douves adultes. 

G) Infestotions parallèles. 

Parallèlement ont été infestés expérimentale- 
ment trois autres ruminants, un bovin « B 2 ». 
un ovin « 0 2» et un caprin «Cl ». Ont été 
employées des métacercaires obtenues à partir 
de Limnées infestées naturellement et récoltées 
dans le bas-fond intéressé. 

l \ 

Les métacercaires obtenues comme précédem- 
ment et recueillies de la même façon n’ont été 
gardées pour maturation que 7 jours au lieux 
de 9. 

Le bovin « B 2» reçoit un grand nombre de 
métacercaires (plusieurs centaines). Son éosi- 
nophilie passe de 3,5 p, 100 à 35 p. 100 en trois 
mois et atteint après quatre mois un maximum 
de 42 p, 100. On trouve des ceufs de Fosciolo 
dans ses excréments 111 jours après son infes- 
tation. A partir de 6 mois après son infestatlon 
il commence à maigrir. II est abattu 7 mois après 
son infestation et son foie très sclérosé contient 
538 douves adultes. L’ovin « 0 2 » reçoit environ 

c 
r 

une centaine de métacercaires. Son éosinophilie 
pale de 3 p, 100 à 13 p, 100 en trois mois et 
atteint un maximum de 19 p. 100 quatre mois 
après l’infestation. On trouve des ceufs de 
Fascioio dans ses excréments 123 jours après 
son infestation. Abattu 7 mois et demi après 
I’infestation, il présente une angiocholite avec 
ectasie des canaux sclérosés. Le foie contient 
a” total 21 douves adultes. 

Le caprin «Cl » reçoit une centaine de 
métacercaires. Son éosinophilie évolue de 3,5 p, 
100 à 10 p. jlO0 en trois mots. Elle atteint 
23 p, 100 quinze jours plus tard et l’animal 
meurt sans qu’on ait trouvé d’ceufs de Foscolro 
dans ses excréments. Le foie, mou, montre la 
présence de 60 jeunes douves (de 2 cm de long 
environ) présence s’accompagnant d’une forte 
hépato-mégalie avec congestion et périsplénite. 

CONCLUSIONS ET DISCUSSIONS 

Nos expériences nous ont permis de fermer 
i Madagascar le cycle de Fasc~olo gigontica. 

L’hôte intermédiaire en couse est la Limnée 
connue sous le nom de Lymnoeo hovarum (Tris- 
-ram). Les mollusques étudiés par RANSON de 
1955 à 1960 pour BRYGOO (1) ont été identifiés 
xnme lymnaeo hovorum (Tristam). Selon RAN- 
<ON, d’après BRYGOO (l), L. hovorum était 
xobablement une espèce différente de L. noto- 
‘ensis I<RAUSS. 

Le professeur MANDAHL-BARTH (*) a bien 
IOUIU étudier notre matériel animal et selon lui, 
I s’agirait d’une variété de l’espèce 1. notolensis. 
+pandue en Afrique du Sud. Cette dernière est 
i rattacher à la Super espèce L. ouriculorio. Ce 
II-wpe, qui s’oppose en gros au groupe de 
_. truncafulo, se caractérise, entre autre, biologi- 
]uement. par son aptitude à assurer le dévelop- 
xment des formes Iàrvaires de Fasciolo gigontica. 
.e Professeur MANDAHL-BARTH (in leiferis) 
:stime que si i. notoienris peut être considérée 
:omme une espèce du groupe «auricu/ori~» 
_. hovarum ne peut être considérée comme une 
ous-espèce de 1. nofoiensis mais uniquement 
:omme une variété écologique de cette dernière. 

(*) Nous tenons à remercier ici le Profesreur MAN- 
)AHL-BARTH pour Ier renseignements qu’il Û bien voulu 
10~s fournir. 
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C’est ce qu’avaient pressenti POISSON et 
ADVIER (7) sans toutefois le prouver. 

.Le problème n’ayant pas été approfondi et 
aucune expérimentation n’étant réalisée il était 
tacitement convenu que Madagascar était d’une 
part indemne de douve, d’autre part à l’abri 
d’une infestation par les douves*. On se basait 
sur le fait que les douves introduites n’avaient 
jamais donné de distomatose sur le bétail 
malgache et sur l’absence reconnue de Lymnoeo 
fruncatulo. Or les douves jusqu’ici introduites 
étaient des Fasciolo hepatica et nous-même avons 
considéré comme non dangereux l’introduction 
de cet helminthe dans I’lle. 

La découverte de F. gigantu à Madagascar 
conduit à modifier cette opinion systématique 
sur la << douve ». 

Le fait que Ç. gigantm ait été trouvée sur un 
bovin né à Madagascar disait assez que le cycle 
s’était fermé sur place. Restait à la rigueur une 
quelconque et peu probable possibilité d’intro- 
duction de métacercaire avec un fourrage ou 
une litière indéterminés. Même en admettant 
cette possibilité il est maintenant prouvé que le 
cycle de F. gigontico peut se fermer sur place 

(a) Le terme Douve signifie ici Fosciolo et dicrocoelium. 

(ce qui était supposoble puisqu’on connaissait 
l’existence de Lymnaeo hovarum (Tristram) (= L. 
noiaiensis). 

II faut noter dans nos résultats, les différences, 
apparentes tout au maris. d’évolution chez les 
hôtes définitifs expérimentalement infestés. Les 
animaux infestés avec des métacercaires obte- 
nues sur des mollusques neufs élevés et infestés 
en laboratoire ont extériorisé leur infestation 
avec certitude (Coproscopie) plus tard que les 
animaux infestés avec des métacercaires prove- 
nant de mollusques naturellement infestés dans 
la nature. 

II faut noter également que le degré de I’éosi- 
nophilie qui apparaît lors de l’évolution chez 
l’hôte définitif semble en rapport avec le degré 
de I’infesiation. 

Enfin, il convient de relever la facilité de 
développement des métacercaires en douves 
cher les ruminants infestés : 20 à 60 p. 100 des 
métacercoires absorbées donnent des douves 
dans le foie. 

Instifut d’Flevoge et de Médecine 
Véiérinare des Pays Tropicaux 
Laboratoire Central de YElevage 

Tananarive 

SUMMARY 

The prablem ofthe liver-fluke in ruminantr in Modagoscor hos been reviewed. 
The biological cycle of Fasciola gigaofico. which wos recently reporled in the 
Country, bas been described and experimentally carried out. The intermediaie 

host is Lymooeo natolensis (var. L hovarwn). The permanent hosk used for 
experimenl are the Zebu, the Sheep and the Goat. 
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Eperythrozoon toomii, n. sp. (Rickettsiales), 
troisième espèce d’Eperythrozoon des bovins 

à Madagascar 
par G. UILENBERG 

RÉSUMÉ 

Une troisième espèce d’Eperyihrozoon des bovins, E. iuotiii er+ décrite et son 

ideniit6 rpkcifique est prouvée. Les parasites infestent uniquement les thrombo- 
cytes. et semblent les d&ruire. Ce fait. et I’hyperthermie qui occompagne le 
plus souvenl Ia porosliémie, sont les seuls signes de palhagénicité obrervk 
L’organisme n’a été irouvé que sur des bovins rplénectamisés. soit en sortie 
après l’opération. soit après +ran~m~~~~on avec du sang d’un porteur. 

INTRODUCTION 

SCHILLING (1928) a créé le genre Epery- 
fhrozoon pour un parasite sanguin de la souris 
blanche. Des micro-organismes similaires ont 

depuis été découverts chez plusieurs autres mam- 
mifères. La première espèce du bovin, E. wenyoni, 
futtrouvéeen 1934parADLERet ELLENBOGEN. 
HOYTE a prouvé en 1962 l’existence d’une 
deuxième espèce chez le bovin, E. fegonodes. 
E. wenyoni est associé aux érythrocytes. E. iego- 
nodes est libre dans le plasma sanguin. 

Notre confrère J. P. RAYNAUD a démontré 
en 1960 l’existence d’Eperythrozooo chez les 
bovins à Madagascar (RAYNAUD, 1962) ; il a 
été reconnu en 1963 qu’aussi bien E. tegonades 
que E. wenyoni existent dons le pays (UILEN- 
BERG 1964 a). Finalement, des Eperythrozoo infes- 
tant les thrombocytes ont été observés en 1964 
(UILENBERG. 1965) formes dont nous n’avions 
trouvé aucune mention dans la bibliographie. 

Par la suite TUOMI (1966) et TUOMI et VON 
BONSDORFF (1967 0, b) signalent également, en 
Finlande, des micro-organismes associés aux 
thrombocytes, qu’ils rapprochent des Epery- 
throzoo ou Haemobortonelloe. Finalement, des 

formes thrombocytaires d’Eperyihrozoon sont 
signalées aux Pays-Bas par WILSON e. a. (1967) 
formes déjà observées en 1965 (Prof. ZWART, 
correspondance). 

II n’était pas encore possible en 1965 de savoir 
si les formes thrombocytaires constituaient une 
troisième espèce d’Eperythrozoon ou bien si elles 
appartenaient à une des deux espèces connues. 
Depuis, d’outres observations nous ont convaincu 
qu’il s’agit d’une espèce non encore décrite. 

MÉTHODES DE TRAVAIL 

Elles ont été décrites ailleurs (UILENBERG, 
1965). 

Ajoutons qu’en plus des examens normaux des 
frottis de sang. nous les faons de toute façon sur 
choque animal ayant une température matinale 
de plus de 39oC. Depuis 1966, les animaux à 
l’étable antitiques sont douchés 3 fois par serno~ ne, 
deuxfois au carbaryl (x Sevin » N. D.)à0,4p. 100 
et une fois au DDT à 0,s p. 100 ; la pulvériso- 
fion de l’étable au fenthion (a Baytex », N. D.) 
à 1 p. 100 est actuellement mensuelle au lieu 
d’une fois tous les deux mois. 
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DESCRIPTION 
D’EPERYJHROZOON JUOMII, SP. N. (fig. 1) 

son4 infectieux, ainsi que les rechutes secon- 
dai&, sont indépendkts des accès et rechutes 
d’E. wenyoni ou E. tegonodes. lorsque l’hôte porte 
une infection mixte, bien qu’il puisse y  avoir par 
hasard des chevauchements d’accès de deux 
espèces. 

Dans des frottis de sang fixés à l’alcool méthy- 
lique et colorés au Giemsa, les organismes déta- 
chés des thrombocytes se présentent comme des 
petits anneaux ou des ovales plus ou moins régu- 
liers, d’un diamètre d’environ 0,3 à 1 p, I’inté- 
rieur vide, le pourtour de couleur rouge-violet 
clair. Des formes «en raquette », comme celles 
décrites par HOYTE pour E. iegonodes, n’ont 
pas été observées, mais ces Eperythrozoo détachés 
des thrombocytes sont morphologiquement tout 
à fait semblables aux formes libres d’E. wenyoni 
et aux anneaux d’E. tegonodes. E. iuomii est nor- 
malement adhérent à la périphérie des thrombo- 
cytes, et les organ,imes se présentent alors le plus 
souvent en profil, comme des traits de couleur 
rouge-violet plus foncée que celle des formes se 
présentant en anneau. 

Certains animaux n’ont montré qu’une seule 
des trois espèces, d’autres n’en ont eu que deux, 
certains enfin se sont révélés être porteurs des 
trois, après splénectomie. 

Finalement, des inoculations croisées montrent 
également qu’il s’agit d’une espèce indépendante. 

Voici des exemples parmi nos observations, 
toutes faites sur des animaux splénectomisés : 

Au maximum de la parasitémie tous les throm- 
bocytes peuvent être infestés et chaque plaquette 
porte alors à sa périphérie plusieurs, souvent des 
dizaines, d’E~erythrorao, qui peuvent former une 
couche épaisse dans laquelle les micro-orga- 
nismes individuels ne peuvent pas toujours être 
distingués. C’est surtout dans la queue du frottis 
que des individus libres sont trouvés, avoisinant 
les thrombocytes, sans doute détachés de ceux-ci 
par une action mécanique lors de la confection 
du frottis (comme pour E. wenyoni, détaché des 
érythrocytes). 

E. fuomii est Gram-négatif. 

10 Bovin B 30. E. iuomii apparaît 26 jours après 
la splénectomie, aucune autre espèce n’est obser- 
vée jusqu’à sa mort, 3 mois et demi plus tard 
(N. B. : B. 30 et également V 5 (ci-dessous) ont 
été étudiés à une époque où E. iuomii n’avait 
pas encore été découvert ; les quelques formes 
libres observées sur B 30 avaient alors été iden- 
titi& comme E. fegonodes (UILENBERG, 1964 b) 
tandis que l’infection thrombocytaire de V5 
n’avait pas été remarquée du tout (voir «Dis- 
cussion n), à tort comme nous avons pu le voir en 
réexaminant plus tard leurs frottis de sang.) 

HÔTE 

20 Bovin V5. II montre E. tegonodes 22 jours 
après la splénectomie. 30 jours après l’opéra- 
tion il reçoit du sang de B~30, qui n’avait montré 
que E. fuomii (voir ci-dessus) ; cette dernière 
espèce apparaît, 20 jours plus tard, dans le 
sang de V 5. V5 ne montre E. wenyoni que 
18 mois plus tard, un mois après l’injection de 
sang d’un porteur d’E. wenyoni. 

Bovin domestique, aussi bien les taurins que 
les zébus. 

30 Bovin V8. E. tuomii apparaît 29 jours après 
sa splénectomie, aucune autre espèce n’est 
observée pendant une période de 11 mois et 
demi. 

IDENTIFICATION DANS LE SANG 

Eperyfhrozoo typiques, infestant uniquement les 
thrombocytes, SCLIIS que les érythrocytes soient 
atteints : des formes libres peuvent avoisiner les 
thrombocytes, surtout dans la queue du frottis. 

40 Bovin V 23. E. tuomii se montre 5 jours après 
la splénectomie, aucune autre espèce pendant la 
période d’observation de 4 mois. 

IDENTITÉ SPÉCIFIQUE 

E. tuomii se comporte comme une espèce tout 
à fait indépendante d’E. wenyoni et d’E. tegonodesl 

Les accès après splénectomie ou inoculation de 

50 Bovin V29. II ne montre pas d’Eperythrozoon 
pendant les 3 mois suivant la splénectomie. II 
est alors inoculé avec du sang d’un porteur 
d’E. tuomli et d’E. iegonodes, mais n’ayant pas 
montré E. wenyon! pendant les 18 mois suivant sa 
splénectomie. E. iuomii qpparaît dans le sang de 
V29 10 jours plus tard, E. teganodes après 18 
jours : E., wenyoni n’est pas o,bservé jusqu’à la 
mort de V 29, 33 jours après l’injection. 
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Fig. 1. -Thrombocytes portant à la périphérie des E. fuomii et entour& de formes déloch& 

60 Bovin B 47. E. wenyoni fait son apparition 1 suivie 2 jours plus tard par l’apparition de cetfe 
7 jours après la splénectomie, E. iuoAi après 
24 jours. E. tegonodes n’est pas observé pendant 
une période de 19 mois. 

espèce. 

100 Bovin 6 55. E. iuomii se montre 5 jours 
après splénectomie, les autres espèces ne sont 
pas observées jusqu’à la mort de l’animal,4 mois 
plus tard. 

7~ Bovin 8.51. E. fuomii est observé 3 jours 
après la splénectomie, E. teganodes apparaît 
22 jours après celle-ci, E. wenyon, n’est observé 
h aucun moment pendant une période d’obser- 
vation de 9 mois. 

80 Bovin 052. II ne montre pas d’Eperythro- 
zoon pendant 2 mois après la splénectomie. et 
reçoit alors du sang de B 51 (qui n’avait montré 
que E. fuomii et E. tegonodes). E. fegonodes appo- 
mît dans le sang de B52 8 jours après I’injec- 
tion, E. tuomii après 20 jours. Pas d’E. wenyoni 
jusqu’à 8 mois plus tard, quand cette espèce se 
montre 38 jours après l’injection de sang d’un 
porteur d’E. wenyoni. 

90 Bovin 8 53. E. wenyoni et E. tegonodes 
apparaissent respectivement 4 et 7 jours après 
la splénectomie. L’inoculation du sang d’un por- 
teur d’E. tuomii, 32 jours après l’opération, est 

110 Bovin B 60. E. wenyoni est observé 3 mois 
après la splénectomie. B 60 reçoit, 4 mois après 
l’opération, du sang d’un porteur d’E. iuomii. 
qui apparaît sur B 60 6 jours plus tard. E. kgo- 
nodes ne se montre que 8 mois après la splénec- 
tomie. 11 jours après l’injection de B 60 avec du 
sang d’un porteur des 3 espèces. 

120 Bovin B 61. E. wenyoni se montre 2 mois et 
demi après la splénectomie. aucune autre espèce 
n’apparaît pendant plus de 6 mois. 

130 Bovin B62. E. wenyoni apparaît 41 jours 
après la splénedomie. aucune autre espèce 
n’est observée pendant plus de 4 mois. B62 
reçoit alors du sang d’un porteur d’E. tuomii, 
qui apparaît sur B 62 24 jours plus tard. 31 jours 
après cette première injection, il reçoit du sang 
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d’un porteur d’E. teganodes, espèce qui fait 
son apparition dans le sang de B 62 après 
18 jours. 

Les Eperythrozoo thrombocytaires se compor- 
tent donc immunologiquement comme une espèce 
différente d’E. wenyoni et d’E. teganodes (il est 
par la même occasion prouvé une fois de plus 
pour E. feganodes qu’il s’agit bien d’une epèce 
différente d’E. wenyoni, fait que certains cher- 
cheurs (desquels nous étions jusqu’en 1963) 
mettent encore en doute). De plus, il existe par 
l’absence de formes «en raquette» une diffé- 
rence morphologique avec E. teganodes, mais 
non avec E. wenyoni. Enfin, la localisation dans 
le sang est différente de celle d’E. wenyoni ei 
d’E. teganodes. 

ÉVOLUTION DES INFECTIONS 

ET INFLUENCE SUR L’HÔTE 

L’organisme n’a été trouvé que chez des bovins 
splénectomisés, soit en sortie spontanée après 
l’opération, soit après transmiwon par injec- 
tion de sang. Au total, il a été observé chez 
42 bovins. 

14 animaux qui montraient E. iuomii après Ic 
splénectomie ont pu être suivis régulièrement. Le 
parasite est apparu dans leur sang après une 
période de 3 à 29 jours ; la durée des accès 
variai de 3 à 13 jours. 

15 animaux, indemnes d’E. fuamii après Ic 
splénectomie, ont pu être suivis régulièremen 
après injection de sang de porteurs du parasite 
La période d’incubation variait de 2 à 24 jours 
la durée des accès variait de 3 à 10 jours. 

Les accès sont le plus souvent accompagné: 
d’hyperthermie, de durée plus courte que Ic 
durée de l’accès parasitaire ; I’hyperthermiE 
est souvent modérée, la température matinal< 
étant entre 390 et 400, parfois elle dépasse 40’ 
et même 40,5O, et une fois une températurc 
de 41,20 a été enregistrée ; dans quelques cm 
I’hyperthermie fait défaut. 

Les animaux ne montrent aucun outre symp 
tôme de maladie, et aucune mortalIté par E. iuo. 
mii n’a été observée. L’infection ne cause pa: 
d’anémie (à l’opposé d’E. wenyoni et d’E. tego. 
nodes), probablement en raison de sa localisa. 

ion spéciale et aussi puisque le nombre total 
ies parasites dans le sang ne devient jamais 
ussi élevé qu’avec E. wenyoni ou E. fegonodes. 
itont donné qu’ils sont uniquement associés 
I~X thrombocytes et que ceux-ci sont beaucoup 
nains nombreux que les érythrocytes. 

Les thrombocytes sont apparemment détruits 
YX I’lnfestation ; après quelques jours de para- 
;itémie il y Q vne rapide diminution du nombre 
je plaquettes trouvées sur frottis et souvent elles 
;ont complètement absentes pendant un ou deux 
Iours, pour ensuite réapparaître et augmenter 
rapidement en nombre jusqu’à un taux qui 
semble normal deux jours après leur dispari- 
tion. L’accès parasitaire prend le plus souvent 
fin avec la disparition temporaire des cellules 
hôtes, et les thrombocytes qui réapparaissent 
sont alors indemnes de parasites. 

Ajoutons qu’aucune hémorragie anormale n’a 
été observée pendant l’absence des trombocytes, 
après ponction des veines de I’ore~lle pour les 
frottis quotidiens. 

II y a souvent des rechutes parasitaires après 
le premier accès, rechutes parfois faibles en 
intensité, d’autres fois importantes et de n~wea~ 
accompagnées d’hyperthermie et d’une dispari- 
tion temporaire des thrombocytes. 

TRANSMISSION 

Le mode de transmission naturelle est inconnu, 
tout comme pour les autres espèces. Le parasite 
a parfois été observé après splénectomie deveaux 
nés et élevés à l’abri de tiques, puces et poux, 
mais non d’insectes piqueurs ailés (surtout mous- 
tiques et Stomoxys). La transmission par la 
seringue réussit aussi bien par la voie sous- 
cutanée que par la voie intra-veineuse. 

TRAITEMENT 

Un seul essai de traitement a été fait, avec 
de la néoarsphénamine (e Novarsénobenzol », 
N. D.). à la dose de 1 g pour 100 kg, par voie 
intraveineuse. La parasltémie, qui était élevée, 
a été coupée de façon nette, mais l’animal n’était 
pas stérihsé de l’infection, E. tuomii faisant sa 
réapparition 9 Tours plus tard, S~IS nouvelle 
inoculation de sang. 
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Fig. 2. - Diverses formes de thrombocytes non infestés. 

&CUSSlON ’ 

II ne semble pas douteux que le micro-orga- 
nisme décrit et étudié par TUOMI (IOC. cit.) soit 
le même que l’espèce dont il est question ici, 
d’autant plus que le Dr. TUOMI nous a donné 
par correspondance des renseignements supplé- 
mentaires sur ses observations. Bien qu’il avait 
auparavant des doutes quant à la classification 
(TUOMI ei VON BONSDORFF. 1967). il CO~~I- 
dère actuellement que ce microorganisme peut 
être placé, au moins provisoirement dans le 
genre Eperythrozaon. Nous proposons de lui 
dédier cette espèce en lui donnant le nom de 
Eperythrozoon tuomii. 

E. tuomii n’est donc pas une espèce limitée à 
Madagascar, ni aux pays chauds. Le Profes- 
seur ZWART d’utcecht a également bien voulc 
nous donner des précisions sur les Eperyfhrozoo 

thrombocytaires observés aux Pays-Bas (IOC. 
cit.). précisions qui montrent qu’il s’agit encore de 
,IQ même espèce L nous avons pu examiner les 
micro-organismes des Pays-Bas sur frottis, et 

voir que leur morphologie est identique 0 celle 
de E. fuomii de Madagascar. Les premières 
observations du Professeur ZWART sur des 
essais d’inoculation de veaux splénectomisés lui 
font également croire qu’il s’agit d’une espèce 
indépendante. 

Le fait que les formes thrombocytaires n’aient 
pas été observées avant 1964 est sans doute dû à 
la difficulté initiale de les distinguer. la couleur 
des thrombocytes et des micro-organismes étant 
similare, et les thrombocytes ayant souvent une 
forme irrégulière, surtout sur des frottis qui ne 
sont pas immédlatement’falts et séchés après 
i’obtention du sang (fig. 2). Ainsi, en 1964, nous 
n’avions pas remarqué I’infestation pourtant mas- 
SI”~ des thrombocytes sur les on~maux B 30 et 
V 5 : ce ne fut qu’une fois l’attention Cveillée que 
les Eperythrozoa furent facilement trouvés, en 
observant attentivement les plaquettes. 

Nous nous sommes rendu compte, après la 
découverte d’E. tuom/i, que des accès de fi+ 
sur nos bovins splénectomisés. pour les.quels 
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aucune explication ne pouvait être trouvée aupa- 
ravant, étaient en réalité souvent dûs à des accès 
d’eperythroroonose thrombocytaire, et I’impor- 
tance pratique du parasite, que nous n’avons 
observé que sur des animaux splénectomisés, 
nous semble essentiellement tenir dons ce 
domaine. 

Ajoutons que nous tenons des frottis de sang 
montrant E. fuomlr 0 la dIsposition des chercheurs 
intéressés. 
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Eperyihrozoon Tuomii, rp. n. (RickeWoles) third specier 
ol Epery,hrozaan in cottle in Mdogasy Republic 

Athird specier ofEpery+hraroon in catile, E. fuamir, is described ond its specific 
identity is proved. The pararties only infest the thrombocytes, and reem io 
destroy these. Thir foct and the lever +ha+ most oRen accomponies the parasi- 
toemia, are +he only signs seen of pathogenicity. The orgonism hor anly been 
iound in rpleneciomired catile. either becoming appareni ofter the operotion. 
or ofier Iranmission with blood-from a carrier. 

RESUMEN 

Se describe uno tercera especie de Eperyihrozaon de 10s bovinos, E. luomii y 
re demoslro su ideniidad especifica. LOE por&i+os solo infestan 10s trombocitos, 

y parecen destruirlos ; Lo que. con la hipertermia acomparïondo a menudo 
la porasttemia, representa 10s finicar signas de potogenicidad obrervodor. No 

IN, se enconir6 el germen m6r que en bovinos espleneciamizadas, sea ocurriendo 
despuér de 10 operacion. yo sea ,despuér de la tronsmisi& con la sangre de 
U” portaaor. 
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Clossina palpalis ga mbiensis 
Vanderplank 1949 (Diptera) 

dans la région des Niayes et sur la Petite Côte 
(République du Sénégal) 

par P. C. MORE1 et S. M. TOURE 

RÉSUMÉ 

1. - Des prospections effectuées dans les Niayer et sur In Peiiie Côte (Républi- 
que du Sénégal) font ressortir la dislribulion géographique aciuelle de Glossina 

palpolis gambiensis dans ces régions. Son biotope est conriitué dons les Nioyer 
par des galeries de palmiers à huile et sur Ia Petite Côte par des for@ts riveraines 

qui longenf de peiifs cours d’eau. Ces formafions composeni des microclimoln 
ob la végétation dense et humide contraste avec celle des rovaner environnantes, 
séches e+ éclaircies. 

II. - La distribution géographique est caractérisée par des îlots r&porér les 

uns de; autr& L’isolement géographique des populotionr de glorrines Sac- 
compagne de l’apparition de +ypes écogéographiques différant par la forme 

des plages darsoles dépigmentées de I’obdomen. 

111. - La superficie relativement peu importante occupée par les glosriner 
et I’importonce économique des rkgions infestées justifient une compagne de 
lutte par traitement insecticide. Les bases biologiques de cette lutte sont som- 
moirement exposéer. 

La presqu’île occidentale du Sénégal ou Cap- saumâtre (lac Tanma) ou salée (lac Retba). 
Vert est prolongée au nord et au sud par deux D’autres lacs sont complètement séparés de la 
cotes atlantiques : mer par un relief dunaire et leur ea,u reste douce 

- IU CYIC >F)a.,” I”IILLIC, uyy1, 

Côte, est plate, sablonneuse, rectilign 
s”r p,ur A* In” IL... 

- la C”#C Il!Çl IUIYIIUIC up,J>c,c 1 
d’abord plate, devient ensuite abrup 
et plus ou maris échancrée pc- ---l-. 

- la cate septentrionale. appelée Grande 
~ en permanence ; c’est le cas du lac Mbaouane. 

Côte, est plate, sablonneuse, rectiligne et s’étend 
La présence de marigots et de lacs dans ces 

sur plus de 200 km : 
bas-fonds argaleux a permis une. végétation 

- la côte méridionale appelée Petite Côte, 
coractérlstique où domine le palmier à huile 

d’abord plate, devient ensuite abrupte (falaises) 
(El@is guineensis). Ce complexe hydrobiologique 

et plus ou moms échancrée par endroits. 
porte le nom de nioye en langue ouolof. Nous 
retiendrons ce terme dans les pages suivantes 

Le long de la Grande Côte s’alignent de I pour désigner un peuplement de palmiers ou 
nombreuses dunes entre lesquelles existent des un ensemble de galeries de palmieis. 
bas-fonds argileux qui retiennent l’eau des : La densité de la végétation et le’degré hygro- 
pluies. II s’y est formé un réseau de marigots se .métrique très élevé (90 à 100 p. 100) sont deux 
collectant pour former des lacs. Certains de ces facteurs favorables à la présence’ de glossines 
lacs communiquent périodiquement avec la hygrophlles. Glossrno palpolis gambiensls Vonder- 
mer lorsqu’ils débordent de leur cuvette en plank 1949 est abondante dans les niayes. 
saison des pluies. Il en résulte des nappes d’eau Un phénomène analogue se produit avec des 
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Fig. 1. - Ilots de Glossioa palfioiis gambiensis le long de Ira gronde Côte e+ de la petite C8+e du Sén6gol. 

associations végétales différentes le long des 
cours d’eau de la Petite Côte entre Bargny et 

, I tk;~: ;eWF-Mbaouane. 

Joal (fig. 1). où de petites rivières se jettent dans 
les marigots côtiers. On rencontre G. polpolis 1) Niayes de Songalkam-Nioga. 

gombiensis en bordure de certaines de ces Un réseau de marigots convergents forme au 
rivières. nord le lac Retba. Les galeries de palmiers qui 

longent ces petits cours d’eau sont autant de 

1. - RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
rameaux mesurant au total environ 14 km. On 
distingue cinq branches principales à orientation 

A, - Répartition géographique dons les niayes. nord-sud ou sud-est-nord-ouest qui confluent 

carte 1, 
au niveau du village de Sangalkam. Sur ces 
cinq branches les glossines ne sont présentes 

Les prospections effectuées sont fondées sur la que dans certaines galeries à cause des clairières 
distribution des galeries de palmiers représentées pratiquées en plusieurs points pour les besoins 
sur photographies aériennes au Ij20.000. II a été de la culture maraîchère. Des gîtes persistent 
tenu compte d’autre part des résultats de pros- tout QU long de la niaye de Sangalkam (branche 
pections antérieures sur la trypanosomiase 4). Dans les autres niayes on ne les rencontre 
humaine effectuées par THIROUX et ANFRE- que SUT certains tionçons (Sêk. Tapdunka, 
VILLE (1911) et MOULANIER et DIOUF (1953). Kounoune,, Satiana). 

La présence de G. polpolis gambiensir a été 
constatée dans quatre groupements de niayes : 2) Nioyes de Bambilor. 

- niayes de Sangalkom-Niaga, Elles s’étendent sur une longueur d’environ 
- niayes de Bambilor-Gorom, (10 km. Trois principaux marigots draînent ce 
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groupe de n~oyes (Molaka, Wayegui et Woyem- se déversent dans la mer par l’intermédiaire de 
bam). L’ensemble se jette également duns le dépressions logunaires de faible étendue. Leur 
lac Retba mais beaucoup plus à l’est. 

Les glossines qui devaient primitivement 
occuper tout le réseau de cours d’eau sont 

1’ 
maintenant confinées en certains points. On les 
trouvesurtout le long du marigot de Wayembam. 
Quelques autres îlots existent mais sont de faible 
étendue : ou nord du marigot de Malaka se 1’ 
trouve une galerie à glossines longue d’un 
kilomètre environ ; à la niaye de Woyegui se 
rattache un bosquet de palmiers et de manguiers 
où on rencontre des glossines. 

3) Niayes de Golam-Mboouane. 

Les marigots du secteur se jettent au nord dans 
le lac Mbaouane. L’ensemble de ces niayes, 
d’une longueur d’environ 20 km, prend une 
direction générale nord-sud mais décrit de 
larges méandres en se dirigeant vers la rive sud 
du lac Mbaouane. G. p+olrs gambiensis est 
rencontrée dans les principaux tronçons. Les 
boisements de palmiers qui s’étendent le long 
du lac sont relativement denses, surtout à l’est, 
mais la présence de nombreux jardins de 
maraîchers dans le sous-bois entraîne une 
ventilation intense, avec, comme conséquence, 
le retrait des glossines. 

4) Nioyes de Tanma. 

Le lac de Tanmo est un lac à eau saumâtre qui 
communique en partie avec la mer lors des 
pluies d’hivernage. II est à sec le reste de l’année, 
de janvier 0 juin. A so périphérie cependant, 
des affleurements d’eau douce subsistent, pour 
la pluporf, foute l’année, protégés de Iëvopora- 
tion par une couverture épaisse des palmiers. 

Les nioyes qui sont au nord-est du lac se 
présentent en îlots de faible étendue. 

Le long du lac s’étend une longue galerie de 
palmiers qui prend une directlon sud-ouest- 
nord-est. Elle est prolongée par les niayes de 
Toldo disposées en séries parallèles disconti- 
nues. 

L’ensemble de ce réseau est infesté de glossinei. 

8. - Répartition géographique sur la Pefite 
côte. carte 2. 

Les Îlots de glossines sur la Petite Côte sont 
liés à l’existence de vestiges de cours d’eau qui 

cours inférieur est saumâtre ou salé, bordé par 
un terrain sabla-argileux et dénudé appelé fane 
en ouolof. 

La végétation y  est constituée généralement 
de palétuviers nains. Ce n’est pas le domaine 
de la glassine. 

Au contraire, en amont, l’eau est douce et les 
rives sont occupées par une végétation Iuxu- 
riante compatible avec le malntien de G. pal- 
pOl!S. 

Entre Bargny au nord et Nianing (iig. l), 
subsistent quelques cours d’eau permanents : la 
Nougouna, 16 Somone, le Baling. D’autres ne 
sont maintenant que des vallées asséchées 
(Panntior. Mbourouk). 

La présence de glossines 0 été constatée dans 
la vallée de la Nougouna et la vallée de la 
Somone. Quant au Baling, c’est un bras de mer 
0 eau saumâtre occupé par des palétuviers de 
faible hauteur ; les glossines y  sont absentes. 

1) la vallée de la Nougouno. 

De direction sud-ouest-nord-est, la Somone se 
déverse dans une dépression d’un kilomètre de 
diamètre au maximum. Le cours principal ne 
dépasse guère une longueur de 2 km. La végéta- 
tion qui borde ses rives est de même type que 
celle des cours d’eau de la zone sud-soudanienne, 
avec en particulier des arbres 0 racines-échasses 
qui émergent de l’eau. Le genre le plus fréquent 
est représenté par les Ficus. La couverture végé- 
tale est dense et maintient une ombre épaisse. 

En bordure de ce couvert arboré, l’humidité 
entretient une végétation Secondaire~ souvent- 
dense : les glossines trouvent là un gîte de 
reproduction sur un sol relativement sec. 

2) la vallée de la Somme. 

Située à une dizaine de kilomètres au nord 
de Mbour. la Somone s’étend au sud du Cap de 
Naze sur une longueur de 12 à 13 km. Elle 
prend naissance à partir de marigots situés à 
l’est dans la réserve forestière de Bondia. 

La végétation riveraine de ces cours d’eau 
est dense mais n’a que quelques mètres de pro- 
fondeur. Elle est souvent interrompue par des 
espaces dénudés. Leur lit est encombré de 
Typho. Au nord et au -sud de la Somone se 
déploient des savanes arbustives à Acacia sp. 

Retour au menu



G. malpolis gambrensis se trouve en perma- I envahir tous les couverts arborés dans une 
nence sur les berges de la rivière et remonte 
dans les savanes avoisinantes, utilisées comme 
terrain de chasse. 

DISCUSSION 

La distribution géographique, telle qu’elle est 
présentée ici, est le reflet de l’habitat permanent 
de G. pdpdis en saison sèche. Lorsqu’arrivent 
les pluies, les populations de glossines prennent 
une extension maximale et ont tendance à 

niaye ou en bordure des cours d’eau. 
On peut conkdérer les différents îlots occupés 

par les tsé-tsés comme vestiges d’un peuplement 
initial continu le long de la Petite Côte et de la 
Grande Côte. 

G. polpol~s fut mentionnée très au nord jus- 
qu’à l’embouchure du fleuve Sénégal (THIROUX 
et ANFREVILLE. 1911 ; ROUBAUD, 1922; 
NEWSTEAD, 1524 ; ZUMPT, 1936) et du sud 
jusqu’à Nianing. Actuellement, la limite nord 
de son aire de distribution semble constituée 
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par les niayes les plus reculées du lac Tanmo 
situées 0 150 de latitude nord. Au-delà de cette 
limite, l’intervention de l’homme sur la végéta- 
tion pour les besoins agricoles a modifié le 
biotope et fait disparaître la glossine. 

II. -TYPE~ ÉCOCSOGRA~HIQUE~ 

La distribution actuelle de G. polpal~s gombieo- 
sis dans les niayes et sur la Petite Côte est 
caractérisée par une discontinuité qui est le 
résultat de diverses interventions de l’homme 
et de l’action de phénomènes climatiques sur un 
peuplement supposé initialement continu. 
-‘!,!,y a eu peu 0 peu isolement géographique 

des divers peuplements de glossines. De plus, 
les conditions écologiques varient suivant qu’il 
s’agit des niayes du nord ou des vallées du sud. 
Ces faits ont conduit à des variations d’ordre 
infra-subspécifique. La population à l’intérieur 
de chaque îlot glossinien peut être considérée 
comme une race écogéographique et l’on remar- 
que comme conséquence de l’isolement, des 
différences morphologiques plus ou moins occen- 
tuées entre les différentes populations. 

Les critères de comparaison sont basés sur la 
pigmentation de la face dorsale de l’abdomen. 
Les sept segments visibles présentent des bandes 
pigmentées qui limitent des plages claires dont 
la forme et le nombre varient suwant les popula- 
tlons (fig. 2). 

Dans I’écotype de Sangalkam les plages de V à branches rapprochées (fig. 2 c et d). On 
médio-dorsales de dépigmentation de l’abdomen note une légère différence entre ces deux der- 
sont ininterrompues du 2@ au 5e segment, formanf mers : petite plage claire au niveau du sixième 
inférleurement un V à longues branches étendu segment dans I’écotype de Nougouna. 
sur les 3e, 4e et 5e segments. Le 6e anneau porte Des variations portant sur l’extrémité distale 
une petite plage triangulaire isolée (iig. 2 a). des paramères des génitolia mâles (longueur 

L’écotype de Tanma diffère du précédent par et nombre de soies) ainsi que sur les épines du 
des plages individualisées, séparées de segment 2e segment de l’antenne ne peuvent être retenues 
en segment par une mmce bonde pigmentée ; comme caractéristiques d’une population. Ce 
de plus, la largeur de la partie Claire sur chaque sont des varlations individuelles phénotypiques. 
anneau est plus importante que dons I’écotype 
de Sangalkom (fig. 2 b). 

Entre ces deuxtypes situés aux limites extrêmes 111. - LES BASE~ DE soN ÉRADICATION 
de l’aire d’extension de G. palpolis dans les 
nioyes, on trouve des formes de transition qui Les niayer et les vallées de la Petite Côte 
se rapprochent tantôt de l’un, tantôt de l’autre. jouent un rôle important dans l’économie ogri- 

Les écotypes de Nougouna et de la Somone cale et pastorale Q” Sénégal ; ce rôle est appelé 
diffèrent des deux précédents par une réduction à s’intensifier ou cours des prochanes années. 
des aires de dépigmentation qui se présentent De plus, les unes et les autres sont des foyers 
sous forme de petites plages isolées en forme résiduels de trypanosomiase humaine à Urypo- 
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nosomo qombrense, tandis que de nombreux 3) Fluctuations saisonnières. 
animaux-y sont parasités par T. vIvox. 

Ces constatations rendent souhaitable 1~ 
destruction de l’agent vecteur. Le succès d’une 
telle opération semble d’autant plus assuré qu 
la surface occupée par les glossines est relative. 
ment peu importante et les différents gîte: 
naturellement isolés les uns des autres. 

La topographie exacte des gîtes étant connue 
les campagnes de lutte devront être fondées svr 
certains éléments d’ordre biologique et écologi- 
que concernant G. pol@is gambiensis. 

1 
L’importance numérique des populations de 

glossines varie avec la saison. Les~ facteurs de 
variation sont principalement la température et 
le degré d’hygrométrie, L’extension maximale 
se situe en août après les premières pluies. La 
population reste importante jusqu’à la fin du 
mois d’octobre et diminue ensuite progressive- 
ment pour être réduite vers mai. Cette variation 
est en relation avec la durée de la période de 
pupaison. Longue en saison fraîche (5 à 6 semai- 
nes), elle est courte en saison chaude (3 à 
4 semaines). 

A. - Données générales sur la biologie et I’éco. 
logie de G. palpalis. 

1) Acfivifé et comporfemenf. 

L’actwité de la glossine est essentiellement 
diurne. Habituellement elle est posée sur les 
troncs des arbres ou les feuilles lorsqu’elle est 
au repos. II est admis qu’elle ne se pose pas à 
une hauteur supérieure à 1,50 m au-dessus du 
sol. Lorsqu’elle chasse, elle quitte l’hôte pour 
se poser sur des substrats sombres et souvent 
sur les feuilles qui jonchent le sol. 

En conséquence, un traitement insecticide doit 
être appliqué sur tous les arbres à l’intérieur 
d’une niaye ou le long d’un courz d’eau sur 
une hauteur de 1,50 m et toute la surface du sol 
pour détruire les mouches adultes au repos 
ou en activité. 

2) Reproduction. 

Dans les niayes les gîtes larvaires sont consti- 
tués par les jeunes pousses de palmiers dont les 
branches les plus basses sont incurvées vers le 
sol. La base du pétiole des anciennes feuilles 
encore accolée au tronc peut renfermer des 
pvpes. II en est de même des plants de bananiers 
dont les pieds représentent d’excellents gîtes 
si le sol n’est pas submergé. Dans la plupart des 
cas c’est au-dessous des troncs d’arbres morts 
gîsant sur le sol que se situent les IIWX de ponte. 
II est à noter que ces derniers peuvent se trouver 
à la périphérie ou en dehors de l’habitat re- 
connu. II en résulte que le traitement insecticide 
devra être appliqué à tous les gîtes larvaires 
théoriques à la périphérie de l’aire réellement 
occupée. 

1: 
Les niayes sont composées d’îlots circonscrits 

xien délimités qui abritent G. poieoiis gombrensis 
i l’exclusion des savanes environnantes où les 
ubres sont rares et dispersés. Etant donné 
‘individualité topographique d’une niaye, la 

kessité d’étendre le traitement insecticide en 
khors de celle-ci ne semble pas s’imposer. II en 
:st de même pour les galeries riveraines sur la 
Wite Côte. Les glossines en quête de nourriture 
ians la savane arbustive au moment du tralte- 
rient meurent à leur rentrée dans l’habitat réel, 
XJ à plus longue échéance si elles restent en 
iehors, où les conditions de survie sont très 
Iléatoires. 

Le mode d’assainissement qui semble le mieux 
c Idapté aux conditions locales serait des pulvé- 
,xations de dieldrine en suspension à 2 p, 100. 
.‘insecticide sera appliqué sur tous les arbres 
usqu’à une hauteur de 1,50 m et sur toute la 
urface du sol des galeries. La rémanente de la 
‘ieldrine aboutirait dans un premier temps à une 
?Ile réduction du nombre des glossines qu’un 

En conséquence, la date du traitement devra 
être fixée 0 une époque de l’année où la popula- 
tion est très réduite en nombre (mai), D’autre 
part, elle devra précéder largement l’hivernage 
pour que la déperdition d’insecticide par lessi- 
vage ne survienne qu’après l’obtention des 
résultats escomptés. 

4) Poinf de vue écologique. 

1. -Moyens de lutte recommandés contre 
G. palpolis en vue de son éradication. 
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deuxième traitement serait capable de les faire deuxième traitement serait capable de les faire 
disparaître totalement des zones infestées. Si disparaître totalement des zones infestées. Si 
l’ensemble des gîtes est traité, la possibilité l’ensemble des gîtes est traité, la possibilité 
de réinfestation est pratiquement exclue. les 
outres localités habitées par G. polpalis étant 
à plusieurs dizaines de kilomètres au sud. 

Nous exprimons nos remerciements au méde- 
cin-capitaine PERETTI du Service de Lutte contre 
les grandes endémies de Mbour, qui nous a 
permis de comparer les résultats de notre 

enquête entomologique avec les statistiques de 
fréquence de la trypanosomiase humaine dans 
les régions considérées. 

InstITuf d’Eievoge ef,de Médecine 
véférinoire des Pays tropicaux 

Maisons-Al,foorf 

laboratoire national de I’Elevoge 
et de Recherches vétérinaires 

DOkOr-HOnn 

1. - Suweys made in mm are~r (the « Nioyes » ond the «Petite Côte >a) 

of the Republic of Senegal showed Ihe presence ai colonies oi Giossino palpalis 

gambiensis Vanderplank 1949 in palm-graves (Nioyes) or olong moll rivers 

(Petite C&e).The prerence oftrelse flics in these countries wos related io micros 

climates whore humidity and dense vegeiation stand ou+ agoinsiihesurrounding 

rhrub-sovanna. 

II, - The main feature ofthe fly distribution wos that ihe areos accupied was 

rcattered inio separated spots. There wos o. geographicol segregation of the 

different fly populations which induced ecogeogrophical types. The differencer 

consirted in the dorsal unpigmented transverse bonds ofthe abdomen. 

11,. - The toio, area infesied with tsetse flics is net very widerpreod, while 

ihe economic aciiviiy of these countries is of importance. For this rason ihe 

tse+se contra, by means of insecticide is quite necesrory. The biological groundr 

of such a coniro, are then rummarised. 

RESUMEN 

Glossina p.,,pa,ir gambienris Vonderplonk ,949 (Diptera) en ,a regi6n de Niayes 

y en la« Petite cote» (Republlco de Senegol) 

1, - Busquedas efectuodas en 10 regi6n de Niayen y en la « Petite Côte » 

(Republica de Senega,) demuertran Ia repartici& geografica acluo, de Giossioo 

palpaiis gombiensis en estar regioner. En hs Nioyes, galerias de polmos comti- 

tuyen e, biotopo de 10 dicha, y en ,a « Petile CB+e% selvas riberefias exien- 

diendose a ,o largo de pequefios rioz. 

Estas formacimes componen microclimo donde ,o vegefocion densay humeda 

CO,,+~S+~ mn ,a de ,as sabonas cerconos. secas y acloradar. 

II, -Se caracterim la reporticiôn geogrdfica par iklotes portidos unos de 

otros. La apariciôn, de lipos ecogeagr6ficor est6 ligodo con ei oislomiento 

geag&ico de Ix populocianer de glosinas. Se caracterizan estos iipos par la 

brmo de manchas dorsales sin pigmenta 

111, -No es extenso la zona infestoda par ,a~ glosinar, en combio fiene 

uno gran imporfoncia econ6mica. ,o que necesita una lucho mediante ,a apli- 

cocidn de inrecficidas. Se resumen ICI~ bases biologicas de er+a lucha. 
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Observation sur l’emploi du Prosalt d’antrycide 
et la résistance du bétail aux trypanosomiases 

par R. COOLS 

RÉSUMÉ 

Au Congo Kinshasa, dan5 un élevage à dominonce Afrikander si+& en r&gion 
trypanoromée, le croit d’un troupeau 0 depuis cinq ans é+é systématiquement 
traité à titre préventif ov ProsalI d’Anlrycide. à l’âge de 9-12 et 18 mois. 

Lo comparaison des r&ultats des examens de sang à I’&ot frais effectués sur 
l’ensemble des animaux de l’élevage semble indiquer que l’effet de ce produit 
dépasse sa simple action préventive. 

En effet. les animaux du troupeau traité rani, lorrqu’âg6s de 30 à 36 mois. 
significativement plus résirtanir aux trypanosomiases loc&s que ceux des 
troupeaux non troitér. 

Cette r&stonce accrue est aiiribuée 0 la prémunition chimlo-biologique qui 
s’instaurerait ou cours de Ia période ob les jeunes onimoux son+ sous l’effet 
proiecieur du Prosali d’anlrycide, 

L’élevage où a eu lieu cette observation est 
situé ou Katanga dans la région appelée 
« Lomani ». à savanes plus ou moins boisées, 
avec galeries forestières hébergeant GI. palpalis 
et GI. fusa vectrices de J. vivax et surtout de 
J. congolense. 

II est divisé en six sections (consulter la carte 
jointe) comportant chacune des groupes de 120 
à 160 animaux suivant la catégorie du bétail, 
qui vivent en vaine pâture de 6 h à 18 h et sont 
parqués la nuit dans des « kraals » de 4 hectares 
environ. 

Les trypanosomiases animales, qui entravent 
à la fois l’élevage et le développement éconan- 
que et social de ces régions, ont de tout temps 
constitué la préoccupation essentielle des éle- 
“e”rS. 

Contre les glossines, après abandon des zones 
par trop infestées. tous les moyens classiques 
habituels ont été utilisés (déboisement partiel : 
pièges Harris : nébulisation d’insecticides au 
swing-fog, etc...) avec des résultats trop relatifs 
ou temporaires pour être vraiment efficaces. 

Contre les trypanosomes, il a surtout été fait 

appel au traitement curatif (Bérénil ou Antrycide) 
des animaux reconnus atteints à l’occasion de 
mesures de dépistage automatiques par examen 
de sang à l’état frais, et à la chimie-prophylaxie 
grâce au Pro-Salt d’Antrycide pour les animaux 
appelés à vivre en régions reconnues comme 
très infestées. 

C’est ainsi que depuis 1962. dans la section de 
Mondoie, la plus infestée de l’élevage, le P. A. 
est systématiquement utilisé chez le croît et 
uniquement ainsi que suit : 

- à 9 mois (au sevrage) : Ire injection à rai- 
son de 4 mg/kg ; 

- à 12 mois : 2e injection à raison de 4,4 mg/ 
kg ; 

- à 18 mois : 3e injection 0 tason de 4,4 mg/ 

kg. 

par voie sous-cutanée au fanon, de façon à 
m&ti-e les jeunes animaux à l’abri de la maladie 
pendant la période la’ plus critique de leur 
existence. 

Cette méthode nous a donné les meilleurs 
résultats puisque l’état général de ces animaux 
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Carte de la région de Lomomi. ou Katanga (Congo Kinshasa). 
Ler zones hachurées délimitent fer secteurs d’intervention. 
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s’est amélioré avec une très sensible diminution 
de la mortalité générale passée de 5.3 p. 100 
en moyenne entre 1959 et 1961. à 1,7 p. 100 en 
moyenne entre 1962 et 1966 : 

1959 3,a p.100 1963.... 1.09 p.100 
1960 ,.., 5,4 pIO 1964.... 1,3 p.100 
1961 6,6 p, 100 1965.... 1,4 p.100 
1962 ,.., 2.6 p, 100 1966.... 1,7 p.100 

En matière de dépistage des trypanosomiases 
la méthode de l’examen de sang à l’état iras 
n’a certes qu’une valeur relative mais dans le 
cas de nos observations elle prend une valeur 

certaine du moment qu’elle est appliquée 
uniformément, systématiquement et de façon 
analogue h l’ensemble des animouxdel’élevage. 

Le tableau l concrétise les résultats annuelle- 
ment obtenus avec le pourcentage des cas positifs 
par rapport au nombre d’examens pratiqués et 
par rapport au nombre moyen d’animaux que 
nous désignons comme « non réfractaire » 
c’est-à-dire la totalité du bétail moins les veriux 
réputés naturellement résistants qui n’ont pas 
fait l’objet d’examens de sang, et moins les 
animaux soumis à l’activité préventive du Pro- 
sali. 

Ces chiffres montrent, à partir de 1962. année 
où o. débuté le traitement systématique préventif 
du croit du troupeau de Mondoie, au sevrage, 
une très nette amélioration tant par rapport à 
l’ensemble des animaux non traités que par 
rapport aux résultats antérieurement obtenus 
dans cette même section. 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

La différence observée entre la période 

s’étendant de 1959 à 1961 et la suivante peut 
théoriquement s’expliquer soit par : 

a) Une diminution de la population des glossines. 

Cette hypothèse reste peu valable car sur le 
plan écologique. le milieu où ont évolué les 
animaux est resté identique à lui-même tout au 
long de /a période d’observation. En outre, le 
Pro-Salt est reconnu comme dépourvu de toute 
action insecticide vis-à-vis des glossines. Nous- 
mêmes avons maintenu en vie pendant 25 jours 
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plusieurs glossines nourries à 15 reprises sut- 
des taureaux imprègnés de P. A. (voir détails 
de l’observation en annexe 1) confirmant ainsi 
les résultats déjà publiés dans ce sens par 
ROUBAUD (E.) (16). 

On pourrait penser à une action antiglossi- 
nienne des acaricides. utilisés dans les bains 
antitiques, SUTER (H.) (20) ayant démontré 
l’existence d’une telle action avec une rémanente 
de 2 jours pour les produits 0 base d’H. C. H. 
et de 10 jours pour ceux 0 base de D. D. T. 

Utilisant depuis 1959, tant dans la section de 
Luniemu que dans celle de Mondoie, le Thio- 
phosphate de chlorocoumarine (Asuntol Bayer) 
comme acaricide, nous nous sommes vainement 
employés à mettre en évidence une possible 
action insecticide de ce produit vis-à-vis des 
glossines ou courz d’expériences dont le détail 
figure en annexe I 0 cette note. 

b) Une diminution de I’infectivité des glossines. 

Cetle hypothèse ne doit pos être à priori 
exclue ne serait-ce que parce que ROUBAUD(E.) 
a obtenu une réduction de 60 p. 100 des 
infections salivaires chez des glossines nourries 
sur des animaux imprégnés de Pro-sali à raison 
de 5 et 10 mg/kg et bien que des expériences 

ultérieures ne lui aient las Dermis d’obtenir un 
effet «désinfectant » a& appréciable. 

D’ailleurs dans les conditions où nous avons 
opéré on ne peut concevoir que des glossines 
s’infectent sur des animaux sous protection du 
Pro-Salt du moment que sous son action les 
parasites disparaissent totalement de la circula- 
tion périphérique. Par contre, le pourcentage 
de glossines infectées doit diminuer au fur et à 
mesure que du bétail sous protection remplace 
soit le petit gibier, soit le bétail non protégé, 
réservoirs possibles de parasites. 

Ainsi les animaux traités préventivement ne 
doivent pas être considérés comme une réserve 
de contamination bien que cet état de prémuni- 
tion chimique puisse aller de pair avec une 
certaine infection cryptique ainsi que cela 0 été 
mis en évidence par FIENNES (R.) (5). 

c) Une augmentation de la résistance du bétail. 

C’est là qu’à notre avis réside la raison 
essentielle de la différence marquée observée 
sur le troupeau de Mondoie dès utilisation du 
Pro-sait comme trypanopréventif. 

Tant pour vérifier ce fait que pour en préciser 
la nature et l’importance, nous nous sommes 
livrés à l’expérience suivante : 

Le 15 septembre 1966, nous avons constitué 
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tant à Luniemu qu’à Mondoie un troupeau de 
60 génisses de 30à 36 moischacun d’eux composé 
de lots de 20 génisses de Mondoie, de Luniemu 
et de Lutwai. 

Nous disposions donc : 

à Mondoie (M) de 20 génisses de Mondoie (M 1). 
20 génisses de Lvniemu (M 2), 
20 génisses de Lutwoi (M3). 

à Luniemu (L) de trois lots identiques L 1 
alnsi désignés L 2 

L3 

qui toutes les deux semaines au moins ont été 
soumises à un examen de sang à l’état frais : 
au 31 décembre chaque animal avait été exa- 
miné à 9 reprises. 

Les résultats obtenus sont consignés dans le 
tableau II qui donne le nombre des animaux 
parasités par rapport au lot (20). ainsi que les 
limites de l’intervalle de confiance (coefficient 
95 p. 100) (7). 

Ils sont en outre donnés en pourcentage sous 
forme du graphique suivant, afin de faciliter 
les comparaisons. 

Pour en faciliter la lecture il faut par exemple 
lire : 

Luniemu - lot L 1 : 
10 animaux trypanosomés sur 20 soit 50 p. 100. 
- limite maximum suivant tableaux statisti- 

ques : 
14,6/20 ou 73 p, 100, 
- limite minimum suivant tableaux stotisti- 

ques : 
5,4/20 ou 27 p, 100. 

A noter que deux génisses du lot L2 et une 
du lot L 3 ont été trouvées infectées deux fois, 
une des deux du lot L2 a même été trouvée 
infectée une troisième fois, ce dernier cas 
constituant l’unique infection à T. vivox constatée. 

Chaque cas positif de frottis & l’état frais a fait 
l’objet d’un examen coloré, qui a toujours 
confirmé le premier à l’exception de deux cas 
du lot Ml. 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

1. -Comparaison en fonction du milieu : 
totaux A 

Ml +M2+M3:33p.100 
- limites 22 et 47 p. 100 

Ll + L2+ L3:77p.100 
- limites 66 et 86 p. 100 

La différence entre le nombre des bêtes trypa- 
nosornées à Mondoie et celui observé 0 Luniemu 
est significative. Elle peut s’expliquer par la 
résistance du bétail, une fois mis 0 Mondoie 
ou ce qui paraît plus vraisemblable, pour une 
raison de milieu soit que les gloss’ines y  vivent 
moins nombreuses, soit qu’elles vivent moins 
infectées ou infectées avec une souche moins 
virulente, ces causes ayant par ailleurs pu 
jouer ensemble ou séparément. 

Quoi qu’il en soit nous nous trouvons là devant 
une différence significative se situant dans le 
cadre de l’observation à laquelle les deux trou- 
peaux ont été soumis, essa, qui n’est par aIleurs 
pas nécessairement représentatif pour les deux 
sections considérées. 

II. - Comparaison entre les origines des lots : 
totaux 8 

Ml +Ll :30 p.100 
-limites 17 et 46,5 p. 100 

M 2 + L 2 : 67.5 p. 100 
-limites 51 et 81 p, 100 

M 3 + L 3 : 67,s p. 100 
- limites 51 et 81 p, 100 

Ces résultats montrent qu’il n’y a vraisembla- 
blement pas de différence entre le bétail issu de 
Luniemu et celui issu de Lutwai. 

Par contre la différence entre le bétail en 
provenance de Mondoie est significotwe. 

Ill. - Comparaison des origines par lot : 

Les différences entre Ml et L 1 ainsi qu’entre 
L 3 et M 3 ne sont pas significatives bien que les 
épreuves de M et de L soient différentes. Ceci 
semble indiquer que le simple transfert de bétail 
vers Mondoie n’a pas augmenté sa résistance. 

IV. - Comparaison par lot : par troupeau : 

Les comparaisons entre M 1 et M 3 et entre 
L 1 et L 3 indiquent que la valeur de la résistance 
est fonction de l’épreuve à laquelle ont été 
soumis les animaux. 

Aucune spécificité éventuelle n’a pu être mise 
en évidence de façon significative. 

Les comparaisons entre M 2 et M 3 et entre 
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Comparaisons 

I).Ml+MZ+M3 

Ll+LZ+ L3 

II) Ml + Ll 

M2 * L2 

M3 + L3 

Ill) 1. Ml 

Ll 

2. M2 

L2 

3. M3 

L3 

IV) 

IV)1/3.Annexe 

M2+MI 

LZCLZ 

POURCENTAGE DE GÉNISSES TRYPANOSOMÉES ET LIMITES 
DE L’INTERVALLE DE CONFIANCE 
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Ll...., Ml...., désignent les lob-Lmite de l’intervalle deconfionce- 

Pourcentages .._..........<........ 0 
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L 2 et L 3 montrent que le milieu d’origine n’a La conclusion est négative bien que I’Asuntol 
en émulsion à 0.05 p. 100 tue les glossines mises ù lui seul pas provoqué de différence dons la 

résistance même pas à l’égard de la souche 
locale de trypanosome en admettant qu’elle 
existe en tant que telle. 

directement en contact avec elle. 

Expérrence 1. 

CONCLUSION 

A) Les observations faites ont mis en évidence 
l’existence d’une différence significative entre le 
taux d’infestation du bétail élevé à Mondoie et 
celui des animaux des autres sections. 

II est généralement admis que du bétail vivant 
depuis plusieurs générations en milieu trypano- 
somé acquiert un certain degré de résistance et 
plus précisément de prémunition contre la mala- 
die, Cet état de prémunition pouvant être attribué 
0 tout le bétail de l’élevage nous devons en 
conclure que c’est le Pro-Salt qui, injecté à trois 
reprises ou jeune bétail de Mondoie. o joué le 
rôle déterminant dans la résistance qu’il o 
manifesté de façon plus marquée contre la 
trypanosomiase. 

Nous nous trouvons donc en présence d’un 
ca ou un produit chimique utilisé à titre pré- 
ventif a permis ou jeune bétail ainsi traité de 
développer une prémunition accrue que nous 
appelons avec d’autres auteurs prémunition 
chimie-biologique. 

B) Une différence significative existe entre 
les épreuves de milieu auxquelles ont été soumis 
le troupeau d’expérience de Mondoie et celui de 
Luniemu. Cette différence peut s’expliquer par 
une possible différence d’infestivité des glossines. 
Mois ces essais et les résultats obtenus ne sont 
peut-être pas représentatifs pour les deux 
sections. 

ANNEXE I 

Action du Thiophorphate de chlorocoumarine 

lotroduciion et résumé. 

Utilisant ce produit, sous sa forme commerciale 
(Asuntoi Bayer), comme acoricide dans les 
dipping-tanks de l’élevage nous avons voulu 
contrôler sa possible influence parasiticide à 
l’égard des glossines se nourrissant sur le bétail 
baigné chaque semaine. 

- 24 glossines mises directeme& en contact 
avec une émulsion de 0.05 p. 100 d’Asuntol 
meurent toutes dans les 4 heures qui suivent 
après avoir montré les signes d’intoxication 
classiques en la matière. 

Expérience II. 

- 54 glossines sont nourries sur un taureau A 
traité ou P. A. qui passe chaque semaine ou 
bain d’Asuntol. 

- 52 glossines sont nourries sur un taureau B 
également au P. A. qui lui ne passe pas au bain. 

- 5 glossines seulement nourries sur A, et 
6 nourries sur B meurent dans les 6 heures qui 
suivent leur mise en contact avec les animaux. 

Expérience III. 

Deux lots de glossines sont constitués en vue 
de les nourrir pendant plusieurs jours sur les 
deux taureaux. 

- 5 glossiner sont nourries tous les 2 jours 
sur le taureau A et pareillement 6 sur le tau- 
reau B. 

Après 10 jours d’observation deux glossines 
du lot A et trois du lot B sont encore vivantes. 

On ajoute alors respectivement 4 glossines 
neuves au lot A et 3 au lot B. 

15 jours plus tard après des repas tous les deux 
jours restèrent vivantes : 

Pour le lot Al glossine du lot initial et 2glossi- 
mes sur les 4 ajoutées. 

Pour le lot B 2 glossines du lot initial et 3 glossi- 
nes S”T les 3 ajoutées. 

II n’existe donc aucune différence sensible 
entre les deux lots de glossines, et une glossine 
est restée vivante pendant 25 jours bien qu’elle 
ait été 15 fois en contact avec le taureau A passé 
au bain choque semo~ne. 

Cette expérience permet d’exilure toute 
action trypanocide de Pro-Salt chez les glossines 
nourries sur du bétail traité avec ce produit. 

Conclusions. 

1) Le thiophosphate de chlorocoumarine 
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(Asuntol Bayer) n’a d’action insecticide sur G. 1 G. polpolis si le contact a lieu par I’intermé- 
&lpolis qu’i fa condition qu’il y  est contact 
direct avec le produit, en émulsion à 0,05 p. 100. 
La mortalité est alors de 100 p. 100 dans les 
quatre heures,, 

diaire d’un animal baigné chaque semaine dans 
une émulsion à 0,OS p, 100. 

L’Asuntol utilisé en bain acaricide ne peut 
donc être considéré comme constituant une 
arme valable dans la lutte contre les glossines. 2) L’Asuntol n’a aucune action insecticide sur 

SUMMARY 

Observation on fhe use af*nfrycide Prosalf an* the rerirtonce 

of cottle to Trypanosomiarir 

In Congo Kinrhaza, young cottle, mostly Afrikander from o herd living in 
on orea infected with Tryponoromiasis, bave ben systematicolly treoted with 
Antrycide Prosoliaiiheageof9.12ond 18 manths inorderia preventthedisease. 

The comprison ofihe results of the blood examinations carried au+ in these 
cattle showed +ha+ thir drug had more than a preveniive action and the animal8 
which had been treated a+ the age of 30 +o 36 monihs. were significonily more 
resistont to IocoI Trypanoromiosis ihan those which had na+ ben irealed. This 

rtrengihened drug-resirtance is supposed io be due io the chemio-biologicol 
premuniiian which would be set up during the period where the young animal8 
are under +he protection of Antrycide Prosalt. 

RESUME N 

En ei Congo Kinshasa. en una ganaderia principalmente constituida pro 
Afrikander y sifuado en una regi6n donde re encuenira la tripanoramiaris. se 

es+6 iraiondo sisiemfiticamenie desde cinco afios 10s animales de 9.12 y 18 meser 
de edod de modo preventivo con el Prosalt Antrycide. 

Lo comparacibn de 10s rerultodas de las ewzmenes de 10 songre en el estado 

frerco en el canjunto de lx animales de lo gonaderio porece indicar que la 
accidn de este praducio sabrepaso su tinica acci6n preventivo. 

En efecto. 10s animales de Ia gonaderia Iraiada, cuando tienen 30 a 36 meses 

de edad, son significotivomenie m& resistentes o 10s triponasomiasir locales 

que 10s de 1~s ganaderiar no irafadas. Se atribue esta resistencia a la premuni- 
ci6n quimiobiologica que se insiouraria duronte el periodo cuando 10s jovenes 
animales erton bajo la acci6n pro+ec+ora del Prosali d’Antrycide. 
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Les bovins trypanotolérants 
leur élevage en République Centrafricaine * 

J. DESROTOUR, P. FINELLE. P. MARTIN ef E. SINODINOS 

RÉSUMÉ 

Ces taurins on+ été introduits dons les pays d’Afrique Centrale. en particulier 
dans les deux Congo. ou Gabon, en République Centrafricaine. Dans ce dernier 
pays l’élevage du Moi1 zébu est limité à deux régions très restreintes. Les 9/10 
du pays étaieni totolemeni dénués de gros bétail. Depuis 1956, près de 4.000 
g&iieurs de race B~oulé ont 6th importés et placés en méloyoge dans les z&es 

0 irypanosomiore. L’effectif atteint maintenant prèr de 12.000 animaux qui 
~rérentent un étai soni+aire très milsfaisant. 

1. LA TRYPANOTOLÉRANCE taurins. c’est-à-dire qu’ils se différencient des 

La faible sensibilité aux trypanosomiases, des 
zébus par l’absence de bosse et par une taille 

taurins d’Afrique occidentale est bien connue : 
plus petite. Ils peuvent être groupés en deux 
races : 

le5 premiers auteurs ont aisément constaté que 
ce bétail vivait dans les zones infestées par les 1 .l .l. La race N’DAMA. dont le berceau sem- 
glossines. vectrices de ces maladies, alors que ble être le massif du Fouta-Djallon, en Guinée. 
les zébus ne se rencontraient qu’au nord de la Son aire d’extension couvre le sud du Sénégal, 
zone occupée par ces insectes. Ce n’est cepen- la Guinée, le nord-ouest de la Côte d’ivoire. le 
dant qu’assez récemment qu’ont été entreprises sud-ouest du Mali, le nord du Ghana. Ces 
des études pour essayer d’expliquer le méca- animaux possèdent des cornes en lyre, à section 
nisme de cette tolérance, et il faut reconnaître ronde ; la robe fauve est la plus typique. 
qu’il reste encore de nombreux points obscurs. 

1 .l .2. La rote BAOULE (qui englobe diverses 

1.1. Les Bovins Tryponotolérants. 
sous races connues suivant les pays sous les 
noms de race des Lagunes. Samba. Muturu, 

Les bovins tryponotolérants provIennent de la Dahoméens, bovins à courtes cornes d’Afrique 
moitié sud de I’Afrkque occidentale : ce sont des occidentale) se rencontre en Côte d’ivoire. dans 

le sud de la Haute-Volta et du Mali, au Ghana,. 
(*) Cammunicahon du 18~ congrès mondial vétérinaire, au Dahomey, au Togo, en Nigéria. 

Paris, 17.22 juillet 1967. Le bétail Baoulé est de taille plus petite que les 
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Ndamas. de conformaton plus massive, sa robe 
est généralement noire ou pie noire, ses cornes 
sont courtes, pointues, à section ovale. 

1 .2.3. Perte de la frypanofoléronce 

L’aire d’extension de ces deux races, ainsi 
que celle des zébus est mal délimitée et on 
rencontre de nombreux métis entre ces divers 
types d’animaux. 

La trypanotolérance n’est que relative et c’est 
pourquoi nous employons ce terme et que nous 
ne parlons pas de résistance. 

1. 2. Mécanisme de la Trypanotoléronce. 

La tolérance aux irypanosomiases du bétail 
taurin d’Afrique occidentale semble dépendre 
de deux groupes de facteurs : 

- des facteurs raciaux, 
- des facteurs acquis. 

Dans certaines circonstances, elle peut céder. 
Nous avons vu plus haut que l’inoculation des 
tryponcxomes était absolument indispensable 
à la production des anticorps. II ne faut cepen- 
dant pas que ces infections soient trop intenses 
ni trop fréquentes, car elles arriveraient à 
déborder les défenses de l’animal (STEWART, 
1951). De même, toutes les causes qui peuvent 
affecter la production des anticorps peuvent 
l’affaiblir ou la faire disparaître (STEWART, 
1951. GODFREY, 1964) : 

1 ,2,1 Facfeurs roc,oux. 

L’influence des facteurs raciaux a été claire- 
ment démontrée par CHANDLER (1952), qui, 
comparant la sensibilité aux trypanosomiases 
de 3 lots de bétail, formés de Ndamas. de Zébus 
et de métis Ndama-Zébus, a montré que la 
sensibilité de ces métis était intermédiaire entre 
celle des animaux de race pure. Le fait a été 
confirméen RépubliqueCentrafricaine(FINELLE, 
1958). 

- malnutrition, 
- travcil excessif, 
- parasitisme intestinal, 
- maladie infectieuse intercurrente. 

Le déplacement des animaux est également 
une cause de diminution de la tolérance, et il 
semble bien qu’ils soient moins sensibles aux 
souches de trypanosomes par lesquelles ils sont 
régulièrement parasités. 

De plus, CHANDLER (1958) o remarqué que, 
dons une certaine limite, cette tolérance n’était 
pas liée à une espèce ou une souche particulière 
de trypanosomes et il conclut que «cette tolé- 
rance est une qualité Inhérente ou bétail Nda- 
ma ». 

1 .2.2. Facteurs acquis. 

Si l’influence des facteurs raciaux paraît 
certaine, il n’en est pas moins évident que les 
facteurs ocquls jouent également un rôle essen- 
tiel. 

En conclusion, le mécanisme de la trypanoto- 
Iérance des taurins d’Afrique occidentale peut 
être alnsi expliqué : les animaux possèdent une 
aptitude raciale à produire des anticorps anti- 
trypanosomiens. Cette producton est déclenchée 
par une primoinfection, alors que le jeune 
animal est encore relativemeni protégé par les 
anticorps d’origine maternelle ; par la suite 
elle est entretenue et renforcée par les infections 
successives. Elle peut être diminuée ou même 
supprimée par toutes les causes qui agissent 
défavorablement sur la production des anticorps. 

DESOWITZ (1959) a montré que ces animaux, 
élevés dans des régions dénuées de glossines et 
donc soustraits à tout contact avec les trypano- 
somes. perdaient toute résistance et se compor- 
taient, vis-à-vis de ces parasites. comme les 
zébus : leur sérum ne contient aucun anticorps 
antitrypanosomien et lorsqu’ils sont soumis à 
une infection, ils font une maladie aiguë, à 
évolution fatale. Par contre, les taurins nés en 
zone infestée, font des maladies chromques, 
généralement asymptômatiques, et le taux de 
leurs anticorps augmente 0.” fur et à mesure 
que les infections se renouvellent., 

Ces taurins trypanotolérants ont été importés 
dans divers pays d’Afrique centrale, en particulier 
au Congo Kinshasa, au Congo Brazzaville, ou 
Gabon et en République Centrafricaine, où ils 
ont permis dëcréer dans les zones impropres 
à l’élevage du zébu, un élevage bovin déjà 
important et très prometteur. 

2. L’ÉLEVAGE BOVIN 
EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

2.1. Situation de l’élevage bovin. 

La République centrafricaine, comme les 
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régions voisines d’Afrique centrale, est presque 
en totalité infestée par les glossines, vectrices 
des trypanosomiases. L’élevage du bétail zébu. 
tr&s sensible à ces maladies. y  est restreint à des 
régions relativement très limitées, où les glossi- 
ries sont absentes ou peu abondantes. Sur les 
620.000 km2 que représente ce pays, seulement 
une trentane de mille sont exploités pour I’éle- 
vage, bien que la presque totalité du pays soit 
couverte de pâturages de qualité. 

Le cheptel zébu peut être évalué 0 450.000 têtes, 
réparti en deux zones d’élevage. 

2.1 .l. la zone occidentale, située à proximité 
de la ville de Bouar, est le prolongement du 
plateau de I’Adamaoua, qui, uu Cameroun. 
héberge un cheptel d’environ un million de 
zébus. Elle est située à une altitude variant entre 
1.000 et 1.200 mètres et est dépourvue de glossi- 
ries. Les troupeaux s’y rassemblent en saison 
des plues, mais, en saison sèche. du fait de 
l’insuffisance des pâturages. ils sont obligés de 
transhumer vers les régions plus basses et plus 
humides où les glossines sont présentes et où 
les trypanosomiases sévissent à l’état endémique. 

En 1954, le cheptel de cette région était évalué 
à environ 250.000 têtes. Depuis grace, en parti- 
culier, 0 l’utilisation des nouveaux médicaments 
trypanocides, il s’est sensiblement occru et il 
atteint maintenant 350.000 têtes. Cependant, 
cette croissance a entraîné une Importante 
altération des pâturages et il semble que ce 
chiffre ne puisse être augmenté sans la mise en 
ceuvre de coûteuses opérations de rénovation 
et d’amélioration des parcours. 

2.1 .2. La zone orientale sltuée 0 proximité 
de la ville de Bombari. héberge un cheptel 
d’environ 100,000 têtes, Les glossines y  sont 
fréquentes et le troupeau n’y survit que grâce 
aux nombreux traitements trypanocides qui y  
sont pratiqués. 

2.1.3. En SOIS~” sèche, un troupeau évalué 
à environ 100.000 têtes, transhume dans la 
région de Biroo, située à l’extrême nord de la 
R. C.A. : en saison des pluies. ces animaux 
retournent dans leur pays d’origine, le Soudan. 

2. 2. Lutte contre les Trypanosomiases. 

Dans le reste du pays, les glossines sont 

présentes partout et leur densité est trop impor- 
tante pour que les zébus puissent y  vivre. Plu- 
sieurs méthodes sont employées pour améliorer 
cette situation. 

2.2.1. Utilisation des médamxnis trypanopré- 
ventrfs. 

Des noyaux limités d’élevage ont été placés 
en pleine zone à glossines : 11s sont régulièrement 
traités préventivement, tous les 4 mois. Cette 
méthode ne peut cependant être généralisée, 
cor elle est fort coûteuse nécessitant une organi- 
sation sanitaire importante et l’emploi répété 
de médicaments onéreux. De plus, du fait des 
risques de chimiorésistance, elle ne peut être 
utilisée que sur du bétail parfaitement contrôlé. 
En pratique, en R. C. A., elle n’est employée que 
pour les bœufs de travail. 

2.2.2. lutte contre les giosslnes. 

La lutte contre les glossines. par traitement 
insecticide des lieuxde repos est maintenant bien 
au point, et elle a été utilisée dans plusieurs 
pays d’Afrique, en particulier dans les états 
anglophones. En R.C. A. deux opérations ont 
été réalIsées, une troisième est en projet. L’em- 
ploi de cette technique Q ainsi permis I’implanta- 
tion d’un troupeau de 15.000 têtes dans la région 
de Carnot. Cependant, vu son prix de revient, 
elle ne peut être mise en ceuvre que dans des 
régions bien choisies et d’un intérêt économique 
certain, il ne peut être envisagé de la généraliser. 

C’est devant cette Impossibilité d’étendre ces 
dlfférentes méthodes de lutte contre les trypa- 
nosomiases à l’ensemble du pays et la nécessité 
de développer l’élevage du gros bétail dans les 
zones agricoles infestées de glossines, que le 
service de l’élevage a enwsagé, dès 1952, de 
développer l’élevage de bétail trypanotoléraht. 

3. L’ÉLEVAGE DE BÉTAIL 
TRYPANOTOLÉRANT 

3. 1. Impxtation de Bétail Ndama. 

Les premières importations de bétail N’dama 
ont été faites durant la période de 1952.1954. 
Elles ont porté sur une cinquantaine d’animaux 
provenant du Congo belge. Ces importations 
n’ont par la suite pas été poursuivies car si ces 
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animaux, du fait de leur format plus élevé, 
paraissent plus intéressant, du point de vue 
économique, que le bétail Baoulé. ils présentent 
certains défauts qui limitent leur emploi : Le 
premier est leur sensibilité aux rickettsioses ; 
mais l’obstacle principal à leur diffusion réside 
dans leur caractère difficile et leur format qui 
imprewonne les villageois, “on habitués à 
manipuler le bétail. De plus. des essais réalisés 
au Centre de Recherches sur les trypanosomiases 
de Bouar ont montré que sa sensibilité aux 
trypanosomiases état nettement plus élevée que 
celle des Baoulés. 

Pendant ce long trajet, les animaux sont 
régulièrement déparasités. A l’arrivée à Bangui 
une quarantaine leur est imposée, pendant 
laquelle un “ouveau sérodiagnostic de Péripneu- 
manie est pratiqué. II5 recoivent également un 
traitement trypanocide pour éviter les possibles 
ruptures d’immunité consécutives aux fatigues 
du voyage. 

A partir de 1955. les importation5 ont donc 
porté uniquement sur cette dernière race. 

Grâce à ces nombreuses précautions, les pertes 
qui. au cours des premières campagnes étaient 
importantes et dépassaient 10 p, 100 (première 
campagne, plus de 30 p. 100, jusqu’à la mise en 
métayage), purent être notablement réduites et 
même parfois totalement annulées. 

3.2.3. DIffusion. 

3. 2. Importation de Bétail Baoulé. 

Les premières importations de bétail Baoulé 
ont été faites à la fin de l’année 1956. Par la 
suite, chaque année sauf en 1956, une campagne 
d’achat a été réalisée : en tout, 4.362 taurins 
ont été importés en R. C. A. 

Les animaux reconnus indemnes, sont placés 
dans les zones à glossines où l’élevage des zébus 
est impossible. Leur prix de revient étant très 
élevé (10 à 15.000 F CFA pour l’achat auxquels 
s’ajoutent le prix du transport évalué à environ 
35.000 F), il est hors de question que les paysans 
puissent les acheter eux-mêmes. 

3.2.1. les achats. 

Les achats ont été faits en Côte d’ivoire, en 
Haute-Volta et au Mali. II5 portent sur des oni- 
maux d’environ deux ans, conformes UV type 

Baoulé. ayant de préférence une robe noire ou 

pfe noire. Dès leur achat ils sont marqués, 

déparasités, vaccinés contre la peste bovine et 
le charbon bactéridien et soumis à un test séro- 
logique pour le dépistage de la Péripneumonie 
(fixation du complément de CAMPBELL e+ 
TURMER). Lorsque l’effectif est reconnu sain 
et CI subi ces divers traitements. il est expédié, 
par voie ferrée, vers Bouaké où l’ensemble du 
troupeau est rassemblé, 

Une formule de métayage est donc employée : 
Le métayer reçoit un troupeau composé de 5 
ou 6 femelles et d’un taureau, qu’il restitue au 
fur et à mesure de l’accroissement de 50” trou- 
peau. Les animaux ainsi récupérés servent à 
créer de nouveaux métayages. 

3.2.2. le ironsport. 

C’est alors que commence le long périple qui 
va les conduire de Bouaké à Bangui. Le voyage 
dure de 20 0 30 jours, utilise les moyens de 
transport les plus divers et comporte 4 ruptures 
de charge : c’est dire les multiples difficultés 
que représente ce transport. 

Les candidats métayers sont choisis avec soin. 

Ils doivent, en particulier, faire preuve de leur 
bonne volonié en construisani une étable rudi- 

mentaire et un parc de rassemblement. Une 
enquête entomologique et agrostologique précè- 
de de toute façon l’attribution du troupeau. 

Les animaux soni soumis à un contrôle sani- 
taire régulier de la part des agents du service 
de l’élevage. Les mâles excédentaire5 et de 
qualité médiocre sont castrés et dressés pour le 
travail. Pour éviter qu’une consanguinité ne 
s’établisse dans ces troupeaux très restreints, 
les taureaux sont régulièrement échangés entre 
les divers troupeaux. 

3.2.4. Résultats. 

Les animaux sont d’abord transportés par Le cheptel de race Baoulé vivant en R. C. A. 
chemin de fer de Bouaké à Abidjan, puis par atteint maintenant environ 12.000 têtes dont 

bateau d’Adbidjan à Pointe Noire, 0 nouveau. 4.000 environ ont été importées. La multiplication 
le chemin de fer de Pointe Noire à Brazzaville, peut paraître lente, mais II faut compter que les 
d’où ils gagnent Bangui par la voie fluviale. achats portent sur des animaux jeunes, qui ne 
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se reproduisent qu’environ 18 mois après leur 
mise en place. De plus. lors des premières 
missions, les animaux arrivaient très fatigués 
et mettaient longtemps 0 récupérer une forme 
satisfaisante. Ceci explique que le taux d’accrois- 
sement du troupeau o d’abord été très bas. 
Depuis 4 ans il s’est nettement amélioré. 

31-12-1964 
31-12-1965 
31-12-1966 
30- 6-1967...... 

I 

3.210 6.286 
3.526 8.389 
3.935 10.353 
4.362 12.000 

Les animaux se sont en général bien acclima- 
tés, la mortalité se situe autour de 4 p. 100 chez 
les adultes (1). Elle est très difficile à estimer chez 
les jeunes. L’état somtaire est satisfaisant. Les 
trypanosomiases ne s’y rencontrent que rare- 
ment, en général sur du bétail sous alimenté ou 
à l’occasion de déplacements. Dans ce cas, un 
traitement trypanocide permet de rétablir la 
situation. 

Les principales couses de mortalité sont 
d’ordre humain : 

- Le bétail est confié à des paysans qui n’ont 
généralement jamais vu de gros bétail et qui 
ignorent les règles d’élevage les plus élémen- 
tai res. 

- Le métayer est souvent l’objet de la jalousie 

(1) Chez les vaches principalement. Chez les mâle5 
beaucoup plus forte. mois difficile à déterminer en raison 
des obattages clandestins. 

des autres habitants du village et les actes de 
malveillance ne sont pas roïe5 (empoisonne- 
ments, coups de sagaies, etc...). 

Ces faits sont liés au démarrage de l’opération 
et on peut penser que ces difficultés s’atténueront 
ou fur et 0 mesure que l’élevage se développera. 

Dès 0 présent, une législation spéciale et 
sévère a été mise en oeuvre pour protéger cet 
élevage. 

4. CONCLUSION 

L’importation de bétail trypanotolérant en 
R.C. A. et son implantation dans les zones à 
glossines, démunies de gros bétail semble avoir 
réussi ; malgré les difficultés de tous ordres le 
troupeau croît régulièrement et son état sani- 
taire est satisfaisant. 

Cette opération o nécessité des efforts impor- 
tants et une persévérance obstinée de tous les 
agents du Service de l’élevage. Elle o déjà 
sensiblement modifié les conditions de vie de la 
paysannerie centrafricaine en augmentant ses 
revenus et en facilitant les travaux agricoles par 
l’emploi des bœufs de travail. 

La partie n’est cependant pos encore gagnée 
et une surveillance constante sera encore néces- 
saire, tant que le paysan centrafricain n’aura 

pas acquis les réflexes et les connaissances d’un 
éleveur averti. 

Service de YElevage de la République Centrafricaine. 
fnst!tut d’Ehage ei de Médecine Vétérinaire 

des Pays Tropicaux, 

Centre de Recherches 
sur les Trypanosomiases animales. Boum- (R. C. A.). 

Taurine cotile of Wert Mica is well known for its low swceptibdty +o Trypa- 
nosomiasis. Two breeds are dercribed : the *‘Dama breed ond on olher one 
whore name is according the regians. Baoule. Lagune. Dahomeon, Muturu. etc. 
These taurine conle show o naturel reristonce ogoinst Trypanasomiosis. which 

is lransmitled by heredily (Cross-breeding with zebu cotile shows an inferme- 
diary reskfance), ond an acquired rerislonce which is getiing las+ when the 

animal5 are no+ living in contacI with trypanoramoe. This resislance is only 
relative and cari be decreasing under the influence ofsome vorious foctors such 
as undernutrition. pararitic diseoses, iniercurrent diseare, excessive labour. 

The taurine cattle bave been brought into fhe Central Africon Countries 

particulorly in the Iwo Congos. in Gabon, ond in Central African Republic. 
In ibis latter Country the breeding ofthe zebu ii limited +o two very small orear 
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Until recenily no coiile WQI recorded in 90 p. 100 of +he cauniry. Sine 1956 

about 4,000 Baoule rires bave ben imporied ond kept in metoyoge system in 
tryponoromioris infecied amas. The stock includer now about 12,000 headr of 
cattle which are in ratisfoctory health condition. 

RESUMEN 

Los bovinos triponotolerantes. Su ganoderia en Repdblica Centroofricano 

Se conoce 10 sensibilidad paca imporiante para lasiriponosomiasisdel gonade 

taurino de Africo occidental. Se distingua dos razas, lo N’Dama y una TULO 
Ilomada segfin las regiones Baoule, Lagune, Dahoméenne, Muturu, etc. Dichas 
taurinos prerenian para con las +riponasomiosir una reririencio naturel irans- 
mitiendose herediiariamenie (~OS cruzamientor con 10s cebues iienen una 

resisiencia intermediario en relocidn con Ia de sus padrer) y una resistencia 
odquirido perdiendose cuondo se rubstraen 10s animales 01 coniocia con 10s 
tr~panoromos. Es solo relativa erta rerisiencio y puede deraporecer bajo Ia 
influencio de varia foctorer tal como malnutrici&, enfermedad infercurrente, 
trobajo excesivo. 

Se introdujeron estos tourinos en 10s paies de Africo Cenirol, pariicvlarmente 
en 10s dos Congo. en el Gobon. en /a RepOblica Cenfroafricona. El el riltimo pais, 
se limita Ia gonaderia del cebti a dos regioner muy reriringidas. No habia 
ningiin ganado mayor en 10s 9110 del pair. Desde 1956, se imporioron y purieron 
en oparceria en Ias zonas donde se encuenira Ia tripanosomiosis unas 4.000 

genitorer de raza Ba~le. Ahoro Io gonaderia Ilego a 12.000 reses teniendo 
un esioda swihrio muy sa+isfoc+orio. 
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Utilisation des drêches de brasserie desséchées 
dans l’alimentation du poulet de chair 

en régions tropicales 
!AU R. BRANCKAERT * 

RÉSUMÉ 

L’auteur. dans le but de préciser les conditions d’uiilisotion pour l’alimentation 

du poulet de choir des drêches de brosserie desséchées produites ou Cameroun, 
a conduit un essai wr 6 lots de 100 pousrinz qui ont regu 3 rbgimer dkférents 

à partir du 4e jour. Lo proporftan de drêches de brasserie incorporées dans 
les rations a été selon les lois de : 0 p. 100, 20 p, 100 et 40 p. 100. 

Les résultats sont analysés sta+~sIiquemen+. Lefkience du régime à 20 p. 100 
de drêches derséchées est sup&rieure au lot témoin. Par contre, le loi alimenté 
mec une ration conknont 40 p. 100 de drêches desséchées a eu un développe- 
ment raIen et même inhibe. cependant que I’an notait une augmentation 
significative de l’indice de consommation. 

L’utilisation maximale des ressources locales 
dans l’alimentation des animaux domestiques est 
un problème intéressant à la fois le zootechni- 
cien, le nutritionisteet l’économiste. Ce problème 
est particulièrement important pour les pays 
d’Afrique Centrale. contraints d’importer encore 
la plus grande part ou /a part qualitativementla 
plus importante (concentrés protéiniques, wta- 
mines, oligo-éléments) des aliments composés 
pour le bétail. Et le fait que l’importation de ces 
produits s’accompagne du paiement de droits 
de douane très élevés. n’arrange évidemment 
pas les choses. 

Ainsi, la création récente de plusieurs indus- 
tries agricoles (huileries et rizeries principale- 
ment) (1 permis de mettre sur le marché local 
des aliments pour le bétail toute la gamme de 
leurs sous-produits. Dans ce même ordre d’idées 
les Brasseries du Cameroun. ont mis en route 
à Douala, en septembre 1966. une installation 
de déshydratation de drêches. Cette installa- 

(*) Expert F. A. 0. en produchon animale. Universif< 
Fédérale du Cameroun. Ecole Fédérale Supérieure 
d’Agriculture, département de Zootechnie. 

lion permet de produre annuellement. environ 
120 tonnes de drêches desséchées à partir de 
650 tonnes de drêches fraîches. Le prix de vente 
du kg de drêches desséchées varie de 15 à 
18 F CFA* suivant la quantité commandée. 

LES DRECHES DE BRASSERIE 

Ce sont les résidus sohdes que l’on trouve au 
fond des cuves de brassage après la socchorifi- 
cation de l’amidon du malt, les produits liquides 
formant le moût. 

Les éléments de base utilisés par les Brass~~es 
du Cameroun pour la fabrication de leurs 
bières sont le malt, le riz et le ~~LIS, ces deux 
dernières céréales étant présentes à raison de 
400 kg par brassin. 

A l’état naturel, les drêches contiennent une 
très forte proportion d’eau (75 à 80 p. 100). 
Comme elles sont riches en matières fermen- 
tescibles et qu’elles séjournent longtemps aux 
tempéraiures favorables au développement des 

(*) 1 F CFA = 0.02 F Fronçais. 
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microoraanismes, elles sont susceptibles de se 
gâter t& rapidement en se refroid’issant. 

Leur composition moyenne est la suivante : 

Eau <. <, 75-80 p, 100 
Matières protéiques brutes 5 p, 100 
Matières grasses 2 p, 100 
Extractif non azoté 10 p, 100 
Fibre brute 5 p, 100 
Minéraux .,....,.,..,,,,.,.... 1 p. 100 

Leurs teneurs en P, 0, et en minéraux sont 
d’autant plus élevées que l’eau de brassage 
contient plus de calcium et de magnésium. 

La drêche fraîche est donc un allment de durée 
limitée, devant être utilisé dans les 48 heures, 
et donc, au voisinage immédiat des brasseries 
productrices. 

II n’enest pasdemêmedeladrêchedesséchée: 
le séchage fait en effet tomber l’humidité au 
dessous de 10 p. 100 et procure un aliment de 
haute valeur nutritive, dont la teneur en protéi- 
nes oscille entre 20 et 30 p. 100. 

Voici, d’après MORRISON, la composition 
bromatologique de deux échantillons de drêches 
séchées : 

Matières sèches 93 92.5 
Mat. prot. brutes 27,s 23.5 
Mat. prot. digestibles 22 17 
Relation nutritive (*) 2,l 287 
Matières grasses 6,5 6,2 
Fibre brute 14 15,5 
Extractif non azoté 41 43.5 
Minéraux 3.7 4, 
Calcium 0,30 0,32 
Phosphore <, os 0,54 
Unités fourragères 0,7 0,7 

Par ailleurs. voici les résultats de l’analyse 
bromatologique de deux échantillons de drêches 
desséchées produites par les Brasseries du 
Cameroun : 

Matières sèches 88.8 88,7 
Matières protéiques brutes 29,2 24,45 
Cellulose << ,. 15,85 18,46 
Matières grasses 7,9 6,4 
Mat. minérales totales 5,2 4,s 

(*) La reloiion nuiritive est le rapport entre la quantil& 
de matières proiéiques digestibles et les ~Ires compor& 
organiques alimentaires (hydrates de carbone et graisses). 

Extractif non azoté 41,9 46,2 
Insoluble chlorhydrique., 1,9 1,9 
Calcium .0,516 0,357 
Phosphore ,,<.,........... 0,718 0,510 

(Remarque : toutes les valeurs sont rapportées 
en p, 100 de la matière sèche). 

Les teneurs sont donc assez comparables à 
celles qui sont indiquées par MORRISON, avec 
toutefois un toux minéral un peu plus élevé dans 
les drêches camerounaises. La drêche desséchée 
constituant ainsi un aliment concentré de bonne 
valeur, il est curieux qu’à ce jour, peu d’essais 
concernant son utilisation aient été relatés. II 
est certain toutefois que l’installation d’un 
déshydrateur de drêches fraîches est “ne opéra- 
tion onéreuse, par laquelle seul un petit nombre 
de brasseries s’est laissé tenter. 

II est évident que le Cameroun se doit de 
profiter au maximum de cette occasion qui lui 
est offerte de procurer à son cheptel des protéines 
à bon compte. Cependant, le coût du transport 
grève assez lourdement le prix de vente du 
produit, de sorte qu’il n’est possible de l’utiliser 
que dans les régions proches de Douala. Or. 
dans le Centre-Sud Camerounas, il existe une 
aviculture semi-industrielle florissante, dont le 
développement est I’ceuvre de divers organismes 
officiels ou privés. C’est donc dans ce secteur de 
l’économie animale qu’il faut promouvoir I’uti- 
lisation des drèches de brasserie desséchées. 
II était tout indiqué d’entamer au plus tôt des 
essais sur les possibilités d’incorporation maxi- 
male de la D. D. dans les aliments composés 
pour volailles. Comme les résultats sur poules 
pondeuses réclament au moins un an de relevés, 
la première expérimentation a été entamée 
sur poulets de chair. 

En 1962.1964, KIENHOLZ et THORNTON 
(Université du Colorado - Fort-Collins U. S. A.) 
ont réalisé des essais semblables et ont obtenu 
des résultats assez encourageants. Cependant, 
les aliments de base qu’ils avalent utilisés (milo- 
corn et tourteau de soja) diffèrent considérable- 
ment des mêmes ingredients employés av 
Cameroun (maïs et tourteau de coton). II était 
donc intéressant de répéter-vu les problèmes 
d’intersupplémentation - l’expérimentation 
dans les conditions locales. 

De plus, il est à~noter que l’essai sur I’engrais- 
sement du poulet de chair est original. 
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MÉTHODE ET RÉSULTATS 

La présente note 0 trait 9 un essai mené sur 
poulets de chair (souche PETERSON 160). 
importés de France à l’âge d’un jour. de novem- 
bre 1966 à février 1967. Un phénomène curieux 
a perturbé le début de l’expérience : un pourcen- 
tage considérable (10 p, 100) de sujets sont 
morts dans les deux premières semaines, sans 
qu’aucune cause infectieuse ou infestante n’ait été 
mise en lumière à la faveur d’examens répétés. 
C’est la seconde fois que nous observons ces 
mortalités en série et nous l’attribuons au stress 
intense subi par les poussms provenant d’un 
pays à température très fraîche, et subissant des 
transbordements successifs (Par~s-Douala-Yaoun- 
dé), dans des hangars ouverts à tous les vents 

et dans des cales dont la température moyenne 
n’excède jamais 150 C. 

Le même phénomène s’est produit lors d’une 
expédition ayant eu lieu au mois de décembre, 
tandis que. sur des poussins importés en juillet, 
nous n’avons subi qu’un pourcentage infime 
(0,5 p, 100) de pertes. 

Les 600 poussins ont été répartis au hasard 
par lots de 100 dans 6 poussinnières et soumis 
à trois régimes différents à partir du 4e jour. 
Pendant les trois premiers jours, ils ont tous 
reçu de la farine de mais. Les régimes utilisés 
étaient à base de 0 p. 100. de20 p. 100 et 40 p, 100 
de drêches desséchées. Le régime témoin à 
0 p. 100 avait été déterminé antérieurement par 
essai sur la même souche de poulets. 

Retour au menu



On notera la teneur assez faible en cellulose 
de la ration à 20 p. 100 D. D. Les poussins ont 
été pesés à l’arrivée, ensulte chaque semaine 
à partir de 3 semaines jusqu’à 13 .semaines 
(tableau 3). 

Les indices de consommation des différents 
lots sont repris dans le tableau 4. 

L’interprétation statistique de cette dernière 
donnée s’avère assez difficile du fait qu’elle 
représente le rapport de deux variables aléa- 

toi res (” T’) 
C.’ 

La variante d’un rapport de deux variables 

aléatoires z = x de distribution normale et de 
Y 

moyenne X et y, a été calculée en utilisant la 
formule donnée par LISON dans son ouvrage : 
Statistique appliquée à la Biologie expérimen- 
tale, page 236. 

Le nombre de degrés de liberté a été calculé 
par la formule de WELSH : 

(Biométrika 29/1937, pages 350-362). 

- 

Tableau 5 

Analyse de la voriance des rndicesde consommation. 

La+ témoin 

zl = 3,06 
varionce = 0,000881277 

nombre de ddl = 1,4. 

Lot 6 20 p. 100 D. D. 

Z2= 2,90 
Vorionre = 0.00281482 
nombre de ddl= 1,07 

Lot 040 p.100 D.D. 

i 3 = 3,75 
Varianie = 0,02782691 
Nombre de ddl= 1,01. 

o) Variante de la différence entre Ier indices de consom- 
moiion deslotsiémoin et des lots à2O p.100 D. D. 
t= 3,663 pour 2,47 degrés de liberté. Différence non 
rignificotive. 

b) Variance de la différence entre les indices de consom- 
mafion des lois témoins et des lots à 40 p, 100 D. D. 

+ = 4,07 pour 2,41 degrés de liberté. Différence signi- 
ficattve ou seuil de 5 p.100. 
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c) Vorionce de 10 diffbrence entre les indices de consom- 

mation des lots àZ0 p.100 D. D. ei4Op. 100 D. D. 

+ = 5,2 pour 2.08 degrés de liberté. Diff&ence signi- 

ficotiveou seuil de 5 I). 100. 

COMMENTAIRES 

1. Aucune différence n’est perçue dans la 
comparaison des croissances des sujets des lots 
témoin et des sujets soumis au régime à 20 p. 100 
D. D. Au contraire, tout au long de la croissance, 
les sujets soumis au régime 20 p. 100 D. D. ont 
accusé un léger gain de poids qui, à 12 semaines, 
s’est même élevé à Il,43 p. 100. 

2. De même, aucune différence significative 
n’a pû être dégagée de l’analyse de variante 
des indices de consommation des lots soumis 
aux régimes témoin, et à20 p, 100 D. D. 

3. Par contre, les sujets soumis au régime à 
40 p, 100 D. D. ont accusé un retard considérable 
de croissance, et celle-ci s’est même pratiquement 
arrêtée à l’âge de 11 semaines et au poids de 
1.140 g, En effet, dans les deux semaines suivan- 
tes, les poulets n’ont plus réalisé que 7 g de 
gain de poids. 

De même, l’analyse de la varionce des indices 
de consommation de ces sujets comparés à ceux 
soumis aux autres régimes relève une différence 
significative, qui, en pratique, se chiffre par une 

consommation accrue de 700 g d’aliment environ 
par kilo de poids vif. 

CONCLUSIONS 

1. L’incorporation de drèches desséchées dans 
la ration du poulet de chair, à raison de 20 p. 100, 
n’entraîne aucun retard de croissance par 
rapport à un régime classique. 

II semble même que I’efficience alimentaire 
d’un régime à 20 p. 100 D. D. soit un peu supé- 
rieur à celle du régime témoin. 

2. L’incorporation de taux plus élevés de 
drèches desséchées-en particulier celui de 
40 p. 100 - entraîne un ralentissement et même 
une inhibition du développement des sujets, et 
une augmentation signlticative de l’indice de 
consommation. 
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SUMMARY 

The use of dried grewer’s groins in the food of broiler in tropical regionr 

Experiment bas been carried ou, on 6 groups of 100 chicks, which were 

given 3 different diets from the 4th day, tn carder lo study the utilirotion of the 

dried brewer’r grains in the food of meat producing chicken. The percentage 

ofbrewer’rgroins indhe dletwosrespecfivelyinthe3 groupr :Op.lOO, 2Op.100. 

and 40 p, 100. 

The resulk bave been slot~sl~co~ly onalysed. The rerulfr recorded with the 

20 p. 100 diet were befter fhan Ihose oblalned in the check group. The group 

fed with a diet contoining 40 p. 100 ofdried brewer’s grains showed a rlower 

and even inhibited growth rate while a significant increose of the cansumption 

rate vas recorded. 

RESUMEN 

Esie studio fiene par objeto delerminor 1~1s condiciones de utilizaci6n de 101 

heces de cerveceria derecodas. producidor en el Camer~n. para 10 olimentaci6n 

de Ia gallina paro carne.% ol~mentoran 6 lates de 100 pollitos con 3 rocianes 
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diferenier 0 partir del 4O dia. El termina media de I~I heces de cerveceria 

incorporados en las rocianes Ilegd, regbn 10s loier, a : 0 p. 100. 20 p. 100 y 
40 p, 100. 

Se analizoron 109 resultadas estadisticamente. 
La eficacia de la racidn con 20 p. 100 de hecer de cervecerio es superiara a 

la de la rocion teriigo. En cambia, el lofe alimentodo con una ration cante- 
niendo 40 p, 100 de hecer derecadas mostr6 un crecimienia derpacioso y  hasta 
inhibida, mieniras se noiabo un aumenio significative del indicio de cons~mo. 
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NOTE CLINIQUE 

Botulisme de type C chez une tourterelle 
(Streptopelia roseogrisea bornuensis) 

du Ferlo (Sénégal) 
M. P. DOUTRE 

RÉSUMÉ 

Le botulisme aviaire CI été maintes fois mis en observation constitue, à notre connaissance, 
évidence. Des épizooties frappant un nombre la première relation de botulisme aviaire en 
plus ou moins grand de volatiles ont été décrites Afrique francophone. De plus. cet aspect de la 
en Europe, en Amérique, en Australie et en maladie. frappant des Columbidés vivant dans 
Afrique du Sud (voir bibliographie). Les espèces les conditions naturelles, n’a fait l’objet d’aucune 

description jusqu’à ce jour, tout au moins 
d’après les références dont nous disposons. 

domestiques (canards, poules, dindons) aussi 
bien que celles want dans la nature ou en semi- 
liberté (canards, cygnes. sternes. mouettes, 
plongeons, cailles, faisans) peuvent être touchées 
par l’affection. Suivant l’origine de la contami- 
nation, les types A, B. C et D ont été isolés. 
Toutefois, le type C présente une fréquence 
beaucoup plus grande, il est en partialler 
responsable des épidémies (Limberneck) qui ont 
décimé des centaines de mille de canards aux 
Etats-Unis. Pour prévenir la maladie, la vacci- 
nation avec I’anatoxlne C adsorbée a été mise 
en cewre chez les anatidés et les faisans (3, 4). 

Au cours d’une tournée effectuée en avril 1967 
dans le Ferlo. nous avons eu l’occasion de 
rencontrer des tourterelles (Streptopelia roseo- 
griseo bornuensis) atteintes de botulisme, aux 
abords immédiats du forage de Lagbar. Cette 

SYMPTÔMES 

II nous a été possible d’examiner une dizaine 
de sujets pendant la semaine passée à Lagbar. 

Au premier stade de l’affection, les oiseaux 
attirent l’attention par leur Isolement des grosses 
concentrations observables au voisinage des 
points d’eau et par la difficulté $prouvée dans le 
vol. Après quelques envolées d’une dizaine de 
mètres, les malades se laissent facilement captu- 
rer à la main. Les onimayx peuvent encore 
marcher mais les ailes ne sont plus plaquées 
contre le corps. 

Au dernier stade, la paralysie flasque est 
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aénérale. les ailes Dendent. la tête retombe 1 souche provenant d’un prélèvement de foie 
_ , 
lateralement. Mis sur le dos, l’aseau montre 
une perte totale de rigidité de l’axe cervical 
(L~mberneck). 

effectué sur un bovin mort de botulisme (Yaré 
Lao)*. Parmi les glucides, seul le glucose est 
légèrement fermenté. La souche se rattache au 
sous-type beta. L’évolutmn ne semble pas dépasser trois à 

quatre jours. Un individu ramassé avec des 
symptômes frustres a succombé après 48 heures 
de captivité. 

EXAMEN POST-MORTEM 

A l’autopsie, la seule lésion macroscopique 
observable réside dans une forte congestion du 
foie. 

Les oiseaux examinés présentent tous un 
parasitisme Intestinal important (C&odes)*. 
Des individus sains abattus se révèlent infestés 
avec une fréquence élevée. 

EXAMEN BACTÉRIOLOGIQUE 

Sur le terrain, après chauffage 10 minutes à 
80 QC ou bain-marie, des broyots de foole et 
d’intestin sont ensemencés en bouillon VFglucosé 
0 10 p. 1.000. 

Au laboratoire, ces primo-cultures mixtes 
sont repiquées dans le même milieu. Au bout 
de sfx jours de culture à 37”C, le surnageant de 
la seconde culture mixte (provenant du broyat 
intestinal) se révèle toxique pour la souris avec 
une dose minima mortelle/souris située entre 
0,001 et 0,000 1 ml. 

La toxinotypie classique, réalisée sur souris. 
montre que l’on est en présence d’un toxine 
botulique de type C. 

A partir de la seconde culture mixte, la souche 
de Ciosirldium botuiinum en cause est isolée par la 
méthode des ensemencements successifs en 
tubes (180 x 90 mm) de gélose profonde (Brain 
Agor Difco). 

CARACTÈRE DE LA SOUCHE ISOLÉE 

Les caractères biochimiques de la souche 
isolée sont en touf polni identiques à ceux de la 

(*) Les certodes récoltér ont été confiés au Service de 
Pararitologie du loboratoire de Farcha Tchad) pour 

détermination. 

La toxicité de la toxine, constituée par le sur- 
nageant d’une culture de six jours en bouillon VF 
giucosé à 10 p. 1.000, est de 100.000 DMM/souris 
par ml pour des souris de 18 à 20 g inoculées 
par voie intrapéritonéaie. 

DISCUSSION 

L’isolement de la souche de Closiridium boiu- 
lwm à partir de l’intestin montre que l’on se 
trouve en présence chez la tourterelle d’une 
taxi-infection dont l’origine reste à préciser. 

La première hypothèse que nous avons invo- 
quée consistait à rendre responsable les eaux 
boueuses d’une mare alimentée par l’eau de 
débordement de la fontaine du forage. Là, aux 
premières heures du jour. des milliers d’oiseaux 
viennent s’abreuver. Les gangas (Pterocles exvs- 
fus), la tourterelle rose et grise du Bornou 
(Strepiopelio roseogrrseo bornuensis), la tourterelle 
maillée (Sligmoiopelio senegolensir senegolensis), 
la tourterelle du Cap ou tourterelle masque de 
fer des oiseleurs (Oeno copensis copensis) et un 
petit passereau, le bec d’argent ou gros bec 
chanteur (Euodice canions) constituent les espèces 
dominantes qui fréquentent le point d’eau. 

Compte tenu du nombre relativement faible 
d’individus atteints, nous croyons raisonnable 
d’écarter cette possibilfté d’infectlon. En effet, 
si l’eau de la more devait être incriminée, une 
quantité beaucoup plus grande d’oiseaux pré- 
senteralt des symptômes de la maladie. 

- Une seconde hypothèse, que nous estimons 
à l’heure actuelle plus valable, consiste à lier 
le botulisme aviaire au botulisme des herbivores, 
ruminants et équidés, en pleine extension dans 
cette partie du Sénégal. Nous avons dénombré 
environ une cinquantaine de cadavres non 
enfouis aux abords immédiats du forage de 
Lagbar. II nous paraît plausible de voir dans la 
consommation par les tourterelles de larves et 
de pupes de mouches porteuses de spores de 
Closiridium botulrnum l’origine de l’infection 
des oiseaux. 

(*) Rev. Eiev. Méd. vét. Pays fiop., 1966,lV (4), 495-510. 
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Le fait a été démontré chez le faisan (19). 
L’objection qui consiste à considérer la tourte- 
relle comme un granivore exclusif peut être 
facilement écartée. Cette critique peut tout aussi 
bien être envisagée pour le faisan. En captivité 
les Columbidés consomment facilement du vert 
lorsqu’ils en ont la possibilité. 

On peut également envisager comme source 
de contamination l’absorption, sur I’emplace- 
ment d’un cadavre ancien, de graines, de grit 

(sable, micro-graviers), de particules osseuses 
souillées par des spores botuliques. 

Institut d’Elevoge et de Médecine 
vétérinaire des Pays tropicaux 

Maisons-Alfort 

Laboratoire national de I’Elevoge 
et de Recherches vétérinaires 

D&r-H0”” 

SUMMARY 

Cases of Botulism, type C, bave ben abserved in a dove (Slrepfopelia 

roseogrisea borunenris) from Ferlo. 
The causoiive agent, a straln of Clortrtdium boiuiinvm WOI isoloted from the 

interiinal tract ois bird which had died in natural candiiians. This ouibreak of 
avian Botulirm reems +O be related to the extension of the diseare omong~t 

herbivoraus animuls. which hos been recorded in this part of Senegol. 
The conrumption of Iarvae and pupae from flics infecied with Ci. bolulinum 

spores could explain the infection ofthe birdr. 
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EXTRAITS-ANALYSES 

Maladies à virus 

67.167 DARBYSHIRE (1. H.) et collab. - Pothqénie et pofhologie de 
I’infecfion des veaux par une souche’d’Adenovirus type 3. (The pathoge- 
neris ond pathology of infectton in colves wiih a siroin of bovine Adenovirur 
iype 3). Rer. vel. Sci., 1966.7 (1) : 81-93. (Traduction du résum4 des oufeurs). 

Deux autres veaux inoculés de Io même façon avec du virus irypriné furent sacrifiks 
au bout de 7 jours : cet inocuium ovoil le même +i+re infectieux que le virus non trait& 

Cheztour ces animaux on observa une réaction clinique suboiguë avec conjonctiviie. 
jetage et fiévre. Deux sujets présentèrent de Ia dyspnée. Chezsix d’entre eux, la fièvre 
fut occampognée de diarrhée pendant 2 à 4 jours. 

L’écouvillonnage quoiidien de /a conjonctive, des noseaux et du recfum ont permis 
I’irolemen+ du virus 0 parlir des fècer pendant plus de 10 jours oprèr l’infection, 0 
partir des yeux et des naseaux pendant plur de 11 jours ei m@me après 3 semaines à 
partir des naseaux de I’un deux. Aucune virknie ne fui décelée cher tour ces animaux. 

A Yautopsie. d’impartantes ksions étaient confinées erseniiellemeni au niveau du 
poumon qui montrait des zones d’atelectosie, d’hépoiisalion et d’emphy&me, notarn- 
meni chez les animaux mocul&r avec du virus non traité et sacrifiés aux 4e e+7e jours. 
Les lésions pulmonaires etaient discrètes chez les sujets sacrifiés ou 3e mois et cher 
ceux qui avalent regu du virus trypriné. 

Les modifications histologiques chez les animaux abattus aux 4e et 7e jours consis- 
taient en une bronchiollie prolifératlve et une nécrose avec occlusion bronchiclaire 
due au collapsus alvéolaire. Der inclusions ~ntranucléairer corad&idiques des adeno- 
virus furent observées dans divers 1issus : poumon. amygdale. muqueuse de la trachk 
ganglions rétropharyngiens, médioriinoux et bronchtques. Les sujets sacrifiés ou 
3 mois n’avaient que des lésions résiduelles au niveau du poumon du tissu cicofriciel 
et un certain degré d’hyperplasie lymphoréliculoire. 

Le virus fui retrouve danr Ier lober pulmonaires des veaux infectés avec du virus 
non traité et sacrifiés aux 4e et 7e joun mais non pas chez ceux qui furent sacrifiés 
,ou 3e mois, ni cher ceux qui avaient regu du virus trypsiné. 

Les animaux abattus aux 4e et 7e J~U~S et au 3e mois avaient des anttcorps précipi- 
+ank sp&fiques du groupe des adenovirus. décelés par immunodiffusion. 

Deux témoins inoculés wec une culture stérile et élevés dans un enclos adjacent à 
celui des infectés resiérenl indemnes et non conbninés jusqu’au jour de leur abattage, 
4e et 7e jour respectivement. 

Le rble des adenovirur dans Ia maladie resptrafoire des bovins et leur implication 
porsibIe dons Ia pneumoentérite des veaux sont discutés. 

Peste bovine 

La méthode cinbtique de séro-neutralisation mise ou point par LEPINE. ROGER’et 
ROGER (1959) peut être adaptée avec quelques modifications à la recherche des 
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anticorps bovipestiquer cher les bovins, Ier ovins e+ les caprins. Dans le cadre de celle 
dernière espèce, elle a révélé, ou %négal, que 48 p, 100 des animaux vivants en zone 
d’endémie étaient parieurs d’anticorps neutralisonis, ce chiffre descendant à 30 p, 100 
pour des animaux vivants en zone indemne. La responsabilité de 10 présence de ces 
anticorps en zone indemne peu+ être aitribu& au virus PPR. 

67-169 MAURICE (Y.), BORREDON (C.). PROVOST (A.). - Présence 
d’onticorpr ontibovipertiqusr cher le dromadaire du Tchad. Rev. 
Elev. Med. “éf. Pays irop., 1967, 20 (4) : 

Les auteurs ont montré, en uiilisani les réactions d’inhibition de I’hémaggluiinine 
du virus de la rougeole et de séroneutralisoiion du virus bovlpertique en culiure de 
~ell~ler, 10 présence d’anticorps contre le virus de ICI paie bovine dans les sérums 
de dromadaires du Tchad. 

67-170 

Maladies microbiennes 

DOUTRE (M. P.).- Botulisme du type C chez une fourlerelle 
(Strqm~eli~ roreogrirea Bomuenrir) du Ferlo (Sénégal). Rev. Eiev. 
Med. véf. Puys trop., 1967. 20 (4) : 601-04 

Des LOS de botulisme C ont é+é observés cher une tourierelle du Ferlo (Strepto@lio 
roreogrisea barnuenris). La souche de Ciosiridun bofulmum responsable a é+é isolée du 
conienu intestinal d’un oiseau mort dans des condifions naturelIer. C&+e épizootie de 
boiulwme aviaire semble liée à I’extenrion du botulisme des herbivores constatée dons 
ceiie partie du Sénégal. La cansommotion de Iarves e+ de puper de moucher parieuses 
de spores botuliques expliquerait 10 coniominaiian des Coiumbid& 

67-171 RIBOT (1. J.). - Les Pneumopathier du Porc ?t Madagascar. Rev. 
Elev. Med. vél. Pays trop., 1967, 20 (4) : 551-56 

On observe à Madagascar sur des porcelets de 2 0 5 mois des pneumopaihies enzoo- 
tiques. La maladie sévi+ en saison k~lche, elle est favorisée par I’humidifé de ia por- 
cherie, une alimentation déséquiltbrée et le parorttirme. 

Ces pneumopothies &oluent de fo<on subaigur ou chronique e+ ICI terminaison 
morielle est fréquente. 

Sur109 parcs outopziés et examinés au lobaratoire. Ier germer les plus fréquemment 
isolés on+ été : Ercherich~a cdi, Pasieureilo muifocido, Klebsielia poeumonioe, Preudomonas 
ClW”ghOW. 

Les moyens de lu++e octuels Toni appel à Ia prophylaxie sanitaire borée sur I’irolement 
des malades, I’amélwotion des condiiions d’hygiène du logement et-d’alimentation 
et sur Ie déparasitage régulier. La prophylaxie médicale basée sur I’emplai de vaccins 
antiposteurellique et antipyocyanique o permis d’enrayer les enzooiier dons certains 
élevages. 

67-172 MOSTAFA (1. E.). - Etudes sur 1. nocardiose bovine ou Farcin au 
Soudon. (Siudier on cattie nocardiasis «bovine Farcy» in +he Sudan). Sudan 

1. vel. Sci. onim Hurb ,1966. 7 (1) : I-9. 

Le farci” des bovins au Soudan es1 décrit. sa répariition et son importance sont 
naléer. Les observations officielles de la maladie sont passées en revue dans I’infraduc- 
tien. Une enquête épidémiolagique o é+é rkalirée à I’obatioir central de Omdurman. 

67.173 ROBERTS (D. S.).- Ch’ amiothéropie de l’infection cutanée p-r 
Dermotophilur congolenrir. (Chemotherapy of epidermal infeciian wiih 
Dermoiophilus congoiensis). ,. camp. Polh., 1967, 7, (2) : 129-36. (Traduc+,on du 
résumé de i’ouleur). 

roction d’un grand nombre d’agents chimiothérapiques sur I’actinomycèie Derme- 
lophiius cangoienris a é+é étudke en ~uI+ure et sur Ia peau de cobayes et de moutons 
infectés par voie parentérale. Des huit agents donnani des concentrations bacikrioria- 
tiques dans Ie sérum, tous arrêteni au moins temporairement I’envahlrsemenI de ia 
peau des cobayes par Ie mycéltum. A partir des résuI+& observés chéz ces deux erpè- 
ces on en a déduit qu’une gronde quantité d’antibiotique diffuse presque librement à 
travers I’6piderme d’une peau enflammée indépendommeni de +au+e exsudation de 
ICI peau. 
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Du fait que le mycélium infectant n’esf pas accessible à 10 phogacyiose, un agent 
chimiothéraplque es+ nkersaire pour tuer complètemeni ce germe ou inhiber $0 
croissance pour une longue période. Streptamycme et dihydrorireptomycine sont les 
seuls antibiotiques qui donnent une concentration bactéricide dons le r&um. Ce sont 
aussi les seuls agents copobles de guérir par une dose unique lo. majordé der moutons 
infect&. Ler antibiotiques qui ne réalisent une concentration baci&riosto+ique dans le 
sérum que pendant 24 H donnent de moins bons résultats. Le ~Ilote de dihydrostrep- 
iomycine agit en synergie avec la pénicilline G pracalne in V&O, mois non vilro oppo- 
remment. L’ossoc~at~on des dragues dol+ répondre à 10 nécessité d’une dose unique 
pour un traitement effiicace. 

67-174 MOSTAFA (1. E.). - Etudes sur le fortin du boeufau Soudan. 1. Fotho- 
Iogie de 10 maladie. (Stades of bovine forcy in the Sudan. 1, Pothalogy of 
the disease). 1. camp. Poth., 1967. 7’1 (2) : 223.29. (Troduclion du r6sum6 de 
i’O”lW). 

Une enquête portant sur quelques centaines d’animaux et concernant le farcin du 
boeuf o et& faiie ou Soudan ou cours des années 1958-1959-1963. Les animaux de lo 
station de quarantaine de Khartoum Nord et de quelques abattoirs on+ é+& examinés. 
Une description compl&+e de Ia distribution des Iésionr ef des sympt8mes occompo- 
gnanis est donnée. La maladie kvolue très lentement et sons douleur ; elle se pr&en+e 
sous une forme chronique seulement. Cliniquement, elle est coradérisée par une 
tuméfaction et une inflammoiton granuloma+euse der ganglions superficiels, des vais- 
seovx et du tissu conjonciiisous-cuiané wec apparition de Ia suppuration à un stade 
ovanc& de l’infection. i’hirfopoihologie de ces lésions est caradéristique e+ montre un 
étai inflammatoire de faible intensité. 

67-175 MOSTAFA (1. E.). - Etude du farcin du bceufau Soudan. II. Mycolo- 
gie de 1. maladie. (Etudies of bowne farcy in the Sudan. II. Mycology of the 
diseose). 1. cor@ Polh.. 1967, 77 (2) : 231.36. (Troductioo du r&um~ de l’auieur). 

L’éiude de l’agent cawaI du farci” des bovidés sur le b&iaiI du Soudan monfre de 
ia~on probante qu’il s’agit de Nocoidm forcinico. II se présente sous forme d’amas 
étroitement enchevêtrér, composé de filaments minces et ramifiés de différentes lon- 
gueurs qui rontgram posiiifsau partiellementocido~réristontr. Une description détaillée 
du germe ainsi que les méthodes d’isolement sont données. Les culiurer son+ obtenues 
sur différents rmieux ; les carocières culturau~ caraciéristiques et Io rkisionce de 
Nocardio forcinico rani décrits. 

67-176 KERRY (J. B.). - Différences immunologiquer entre des souches de 
Clortridium chmvci (Immunolog~col differences between airains of Cladri- 
dum chouvei). Res. vef. Su, 1967,8 (1) : 89-97. (Trodurtion du r&umk de I’auteur). 

Le pouvoir protecteur de 9 soucher de CI. chauve, Tu+ étudié en u+iIisan+ comme ani- 
maux d’exp&rience des moutonr, des cobayes et des xxuris. Ces animaux résistèrent 
beaucoup mieux 0 l’épreuve par iasouche homologue qu’à celle par Ia souche héiéro- 
logue ; ce phénomène était éwdent wrIou+ avec Ier niveaux d’immunité les plus bas. 
Les réactions croisées étaient d’autant plus fréquentes que le degré d’lmmunit& était 
élevé. Plusieurs souches possédaient un «specIre» de Pro+~+ton contre les souches 
héiérolagues plus étendu que les auIrep. Les VKCI~S à employer dons Ia pratique 
doivent donc étre examinés avec beaucoup de 501” quant à leur pouvoir de produire 
des anticorps capables de proiéger le bétail vacciné, contre I’lnfection d’épreuve POT 
un large éventail de souches. 

67.177 OXER (D. T.), MINTY (0. W.) et LIEFMAN (C. E.). - Tmnrmirrion 
aux qne~~ux de l’immunité ma+ternelle contre le charbon rymptom~~- 
tique après 10 voccinotion des mères pr un vaccin polyvalent anti- 
clortridien. ~ranrmirsion to lombs of materna1 Immunity agamst blackleg 
follawing the ure ofcombined clortrldiol vaccine). Austr. vel. 1.. 1967. 43 (1) : 
25.28. 

Les auteurs décrivent une expérience dans loquelie deux grouper de brebis sont 
vamnés avant I’agneloge par un vaccin polyvalent contenanf Ier anttgènes de CI. chau- 
mi, de Ci. septicum et de CI. welchiitype D. L’un des groupes D de)& regu dix mois plus 
tbt une dore de vaccin contre Ci. chauvei tandis que lesecond a re$u du vocc~n polyva- 
lent 3 mois 112 wmt, c’est-à-dire à l’époque où les béliers furent mis dons letroupeau. 
Un troisième groupe n’es1 pas vacciné. 

51 JOUE oprèr 10 voccinahon ante-parfum. des agneaux issus des tro~r groupes de 
brebis sont &prouvés avec des spores de CI. chauvei additionnées de chlorure de cal- 
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cium. A Io daie de l’épreuve, les agneaux on+ de,7 à 28 jours d’âge. Les 6 agneaux 
issus des mères non vaccinées meureni tandis qu’un seul des 24 outres issus de mères 
vaccinées meurt. 

67-178 PAVRI (K. M.) et APTE (V. H.). - Isolement de Poneurello multocido 
sur des chevaux ef des ânes atteints d’une maladie mortelle, en 
Inde. (Isolation of Posteurello muilocido from o fatal diseoseofhorses ond 
donkeys in Indio). “et. Rec.. 1967.80 (14) : 437.39. 

Pasfeureilo muliorida a &é isolbe à partir de prélèvements effectués posf-morfem sur 
trois chevaux, un poney ei un âne, morts dons un foyer «suppos6 » de peste équine. 

Environ 50 0 60 ôries et 10 0 12 chevaux moururen1 dans quelques locoli+& de i’E+oi 
de Maharashtra en Inde. après une courte évolution terminée par une mort brutale. 

Les signes g8n&oux graves e+ les lesions observées (ph&om&es hémorragiques. 
exsudai péricordique et pleural, péiéchies sur la rote) avaient orienté le diagnostic 
vers la pesie équine. 

Des divers prélèvemenis, il fut impossible d’isoler le virus ; de même, ICI recherche 
des anticorps spécifiques de la peste Quine sur les animaux vivani ou contact des 
malades fut infructueuse. 

Par contre, une souche hautement virulente de P. multocida de iype B fut isol& 0 
partir de cinq cadavres : il semble donc que les équidés puissent, dans certaines condi- 
tions, subir comme les bovidés, une « septicémie hémorragique » à Pasieurelio. 

Mycoplasmoses 

67-179 CORSTVET (E. E.) et SADLER (W. W.). - Une étude compm-ée des 
infections rerpirotoires simples ou mixtes chez le poulet : infecfionr 
simples (avec Mycopbrma gallire~ticum et le virus de 1. maladie 
de Newcastle). (A comporaiive study of single and muliiple respiratory 
infections in ihe chicken : single infections (with Mycopiasmo gaiiisepiicum 
ond Newcastle disease virus). Am. 1, vet. Res., 1966, Zi (121) :1721-3X. (Traduc- 
tien du résumé des ouieurs). 

La pathogéniedel’infeition ~Mycoplosmogallisepiicum(souche Richey), de Ira maladie 
de Newcastle (souche Rookin) o éié éiudiée sur le système respiratoire du poulet par 
la mbthode directe d’immunofluorescence. Des rapprochements ont 6th établis entre 
les signes cIlniques. les lésions macroscopiques, les r&panses sérologiques et 10 présence 
de choque agent paihogène. 

L’infection de 10 trachée par Mycopfosmo galliseplicum n’est pas uniforme : il y o 
divers degrés et toutes les parties de 10 trachée ne sont pas atteintes. La fréquence de 
l’infection des socs aériens est faible. II y a arrP+ de la propagation ei de 10 multipi- 
cotion des mycoplasmes dons les socs aériens, ce qui est rms eo évidence par le foi+ 
que les mycoplosmes peuvent exister en grand nombre dans 10 trachée, mois en petii 
nombre ei sans provoquer d’infection dons les sacs aériens. Lorsque l’infection de 
ceux-ci se produit, les sacs aériens autres que les abdominaux sont infeciés les pre- 
miers. Mycqiosma gollisepiicum se muliiplie dans Io +rach& et les socs aériens en 
présence d’anticorps circulants ; sa multiplication dons ces tissus est g&n&alement 
extracellulaire. 

La maladie de Newcastle provoque une infeciion uniforme de latrachée e+ des sacs 
ahriens. Le virus migre de 10 +roch& d’abord vers les socs non abdominaux e+ enfin 
vers les abdominaux. Lo muliiplicotion du virus de lo molodie de Newcastle es+ iniro- 
cellulaire dons les tissus du système respiratoire du poulet et elle est brusquement 
arrêt& lors de l’apparition des anticorps cher 10 plupart des pouleis. 

67.180 CORSTVET (R. E.) et SADLER (W. W.). - “ne étude compmh des 
infections respiratoires simples au mixtes chez le poulet : infections 
mixtes (avec Mycophmo gdirepticum, le virus de la maladie de 
Newcastle et le virus de 1. bronchite inf~ecfievre).(Acomporolive siudy 

ofsingleand multiple respiratory infections in the chicken : muliiple infections 
(wifh Mycoplosma goiiisepticum, Newcastle disease virus, ond infeciious bron- 
chitis virus). An 1. vef. Res.. 1966, 27 (121) : 1703-20. (Troduclion du r&~m~, 
des oufeurr). 

La pothogenie, I’interaciion ei l’effet infectant de Mycopiasmo gollisepticum et du virus 
de la maladie de Newcastle ont 616 &udi&s dans l’appareil respiratoire du poulet. Des 
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expériences ont été faites pour déterminer les raisons de I’augmentotion de la multi- 
plicotion du mycoplasme dans les infections mixies ei d&erminer la port du virus de 
Newcaslle dons ces infeciions associées. Signes cliniques, lésions macroscopiques. 
réponses sérologiques et présence d’organismes pathogènes sont comparés. 

Les dommages subis par la couche protedrice de mucus et 10 muqueuse trachéale 
proviennent de la mul+iplico+ion o<crue de M. gollirepticum dons ,a trachée. L’impor- 
tance de cette prolifération est directement liée ou degré de délabrement du tissu 
irachéal. Cette muliiplicotion importante n’est pas observée quand Ia restauration du 
tissu irachéol 0 commencé ou lorsque le tractus respiratoire est immun à I’ogent 
«sfimulonfn (le virus). 

L’accroissement de Ia multiplicallon de M. galiiseplicum dons lo trachée n’a pas de 
rapport avec l’infection des sacs aériens. La fréquence de la multiplication inlracellu- 
loire de M. gollisepiicum est plus importante dans les infections que I’on a «stimulées» 
quedans lesinfectionssimples. Lamultiplication deM.goiiiseplicumesimiseenévidence 
par l’apparition d’aniicorps dans le r6rum. La production d’agglutinine est en rapport 
direct avec ICI multiplication de M. gallisepficum dons la trachée. 

L’evolution d’une infection par le VITUS de Newcastle n’est pas influencée de façon 
notable par une infection antérieure ou simultanée par M. gallisepiicum. Le titre des 
anticorps inhibant I’hémagglutination par le virus de Newcastle es1 plus important 
que la moyenne quand la maladie de Newcastle (souche Rookin) est inocul6e 5 jours 
avan+ le contact avec M. gaiiisepiicum. 

67-181 MOORE (R. W.), REDMOND (H. E.) et LIVINGSTON (C. W.). - 
Caractère* p~tbalogiques et sérologiques d’un mycoplasme rerpon- 
sable d’arthrite ch& le porc. (Potholagic and serologic charocieristics of 
a mycoplasmacausing arihrttis in swine). Am.]. vet. Res., 1966.27(121) : 1649- 
56. (iradudion du résum6 des oufeurs). 

Unsyndromed’or+hriiechroniqueprovoqu6parunenouvelleespècedemycoplasme 
Mycoplorma hyoorfhrioosa, est décrite. La I&on ressemblait 0 Ia phase première d’un 
erysipèle mois ne provoquait pas d’exostose proliféronte comme le fait habituellement 
le germe du rouget. La localisation articulaire était I%nique monifestotion pathologique 
provoquée por ce micro-organisme. En ce qui concerne les caractères culturoux et 
sérologiques. ce mycoplosme état different de Mycopiasmo hyorhinis et de Mycoplosma 
gronulorum. La lésion étoi+constiiu& par une hypertrophiedes villosités de 10 synoviale 
e+ une augmentation du volume du liquide synoviol qui était habituellement songui- 
“Oh,. 

L’histopathologie montroit une hypertrophie de l’extrémité des villosit6s des cellules 
synaviales avec une iniilfration de lymphocytes et de plasmocytes. Une infiltration 
périvasculaire et une voscularisolion accrue éioieni caractéristiques de celte infection. 

67-182 MARE (C. J.) et SWITZER (W. P.). -Virus de 1. pneumonie des 
porcs : sensibilité de l’agent causal aux médicaments et à l’éther. 
(virus pneumonia of pigs : drug and eIher sensitivity of a causative agent). 
Am. ,. “et. Res., 1966, 21 (121) : 1671-75. (Traduction du résumé des auteurs). 

Une souche du virus responsable de la pneumonie enzootique des parcs (VPP) a 
bté passée en série sur des porcs indemnes de cette affection respiratoire. 

Le virus, in vive. est r&istant à Ia tylosine mais présente une tr&s houte sensibilit6 
à la chlortetrocycline. II est également sensible 0 I’éfher. Sur Ia bore de ces résultats 
on en a conclu que cette souche de i’agent de Io pneumonie 0 VITUS etait une en+t+é 
non virole, un germe 0 membrane limttonte. 

Une augmenlation apporen!e du pouvoir pathogène. caractérisée par une plus 
grande infectiosité et Ia présence en plus grand nombre de cellules géantes dons les 
lésions de pneumonie, fut observée oprès plusieurs passages en serie. 

67.183 MARE (C.J.) et SWITZER (W.P.) -Virus de la pneumonie des 
porcs : Filtration et aspect de I’ogent cwscd. (VI~S pneumonia of pigs : 
filtration ond visuolizotion of o causative agent). An. 1. vel. Res., 1966, 17 
(12,) : 167746. (Trodudion du r&um6 des auteurs). 

Une coracléristique supplémentaire de la souche 11 du YITUI de Ia pneumonie du 
porc (VPP) es1 décrate. Les méthodes de filtration montrent que ce microorganisme 
passe 0 fravers une membrane dont les pores ont une moyenne de 300 mp (APD) de 
diam&+re. mois esl retenu parcelle dont le diométre est de 220 mp APD, ce qui indique 
que Ia plus petite particule infectieuse mesure entre 110 et 225 mg de diamUre. 

L’examen des calques et des coupes colorés par le Giemso met en éwdence de petits 

Retour au menu



organismes coccaldes oyant occoriannellemenf une forme coccobacillaire ou une 
forme en anneau. 

67-184 MARE (C.J.) ef SWIIZER (W. P.). - Virus de 1. pneumonie au 
porc : culture et coroctérirotion de l’agent CL~UB~. (Virus pneumonia of 
pigr : propagation ond charocierizatian ofa causoiive agent. Am. 1. vet. Rer.. 
1966, 27 (121) : 1687-93. (Traduction du résumé des auieurr). 

Der expériences ani été faiies pour isoler ei passer en serie le virus responsable de 
la pneumonie des porcs (VPP) sur embryons de poule+, culiures de celluier et milieux 
Scl”Z cellules. 

Bien qu’une culiure sur embryon de poulet n’ai+ pu @+re &monirée, le virus o bté 
passé wr cet lules de poumon de porc et. après 3 passages en série, un pouvoir infectant 
pour le porc fut démontré par I’inoculation d’un porc. Ce caracI&re iniec+ieux n’exiriait 
plus après Ier 7e e+ 8C passages. 

Un germe isolé d’une lésion typique de pneumonie « à virus »expérimentale et passé 
en série sur milieu sms cellules a été uiilisé pour faire apparaître, du point de vue 
macroscopique et microscopique, Ies I&rions coraciérisliques de lo maladie oprèr 7, 
8 et 25 porroger en série. Le micraargonisme a été réirolé des lésions expértmentoles. 

On o montré que l’agent covsol etalt un Mycoplosma sp, e+ on l’a d&ommé Myco- 
phmo hyopneumooiae. Mainienani que l’évidence es+ bien établie que 10 maladie 
connue sous le nom de « pneumonie 0 virus » en Angleterre eien Amérique es+ caus& 
par Mycoplosmo se., il es+ proposé que le nom de Pneumonie à myroplasme du porc 
soit odopié pour ceite maladie. 

67.185 SMITH (G. R.). - Mycoplasmo mycoïder var. mycoïder : production 
d’une bactériémie et mire en évidence d’une immunité passive cher 
1. souris. (Mycopiasma myco~des var. mycoides : production of bacteriaemia 
and demonstroiion of passive immunity in mice). 1. Camp. Poih., 1967, 77 (2) : 
203-209. (Traduction du résumé de I’ouieur). 

Des S~U~IS on+ é+é inoculées par voie intrapéritanéale avec une culture d’une souche 
de M. mycordes, r&emment isolée, en suspension dons du milieu BVF-05. Bien que Ia 
muI+ipIicaiion de ce+ organisme in vive n’ait pu é+re démontrée, Ia campIè+e élimination 
de I’inTection élalt souvent reiardée comme le montrait une boct&i&nie pouvant être 
rmse en évidence chez de nombreuses souris durant une très longue période. Ceci est 
en contradiction avec les résultats obtenus on+&rieuremen+ avec des doses comparables 
d’une souche de M. mycaides var. capri connue pour @+re virulente pour les chèvres 
e+ une souche de laboratoire de M. agolactioe. L’addition de mutine à I’inoculum a 
augmen+& l’importance e+ lo durée de Io bactériémie. Ler souris infectées ne monirèren+ 
par de signes évidents de maladie. Une immuniié porsive conférée par une inocvlotion 
sous-cutanée de sérum provenani de souris guéries fui iacilement démontrée par une 
épreuve intropéritanéale avec des germes en suspension soit dans du BVF-05 sait 
dons de 10 mutine. Les rérul+o+r furent évolués en fonction du pouvoir de l’immun 
r&um à supprimer Ia ba&riémie. 

Rickettsioses 

Les auteurs ont examiné en uiiliront 10 réaction de microagglutination sur lame 
suivant 10 technique de GIROUD, 500 échantillons de r&ums de dromadaires de 
différentes régions du Tchad dans Ie but de d&+ec+er 10 pr&ence éveniueile d’oniicorps 
conire les antigènes rickeitstenr majeurs et l’antigène de la souche QI8 de néoriclkett- 
sic. Les résultats rapportés sur les tableaux en annexe me+ten+ en évidence la rareté 
des anticorps oniiépidémique et antibouionneux. Par contre un certain nombre de 
sérums réagisseni positivement vis-à-vis de l’antigène murin tandis que d’autres répon- 
dent pasiiivement à Rickeftria burneli et à 10 souche e 18 de néorickeffrie. 
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67.187 

Maladies diverses à protozoaires 

UILENBERG (G.). - Epcrythrozoon tuomii, Sp. N. (Ricksttrioles). 
troisième espèce d’Epery-throzoon des Bovins a Madqarcmr. Rev 
Eh. Med. “6,. Pays Vo@, 1967, 20 (4) : 563.69. 

Une troisième espèce d’Eperylhrozooo des bovins, E. iuomii, est décr~ie ei son identiié 
Spécifiqu?es+ prouv&. Les parasiter infestent uniquement les thrombocytes, ei semblent 
les detruire Ce fait, et I’hyperthermie qv, accompagne le plus souvent Ia parori+&nie, 
sont les seuls signes de pathogénicité observ&. L’organisme n’a ét6 trou”6 que sur des 
bovins spléneciomirér, sol+ en sortie oprèr I’opérotion, soit après ironsmission avec 
du rang d’un porteur. 

Trypanosomoses 

67-188 COOLS (R.). - Observations sur l’emploi du ProsmIt d’antrycide 
et 10 résistance du bétail aux trypanosomiases. Rev. Elev. Med. ~8. Pop 
trop., 1967. 20 (4) : 579-87 

Au Congo Kinshasa. dans un élevage 0 dominante Afrikander situe en r6gion 
iryponosomée, le croii d’un troupeou o depuis cinq ans éIé sysiémoiiquement traité 
0 titre préventif ou Prasolt d’An+rycide, à I’Bge de 9.12 ef 18 mots. 

La compara~ran des résultats des examens de rang à I’&+oi frais effectués sur I’en- 
semble des animaux de I’élewge semble Indiquer que l’effet de ce produit depasse 
sa simple aciion pr&entive. 

En effet, les animaux du troupeau traité sont, lorsqu’âgés de 30 à 36 mois, signiiicaii- 
verneni plus rés~riantr aux tryponosomiarer locales que ceux des troupeaux non 
trait& 

Cette résirtance occrue est attribuée à ICI prémunition chimiobiologique qui s’instau- 
rerait ou cours de Ia période 00 les jeunes animaux sont sous l’effet protecieur du 
Prosalt d’onirycide. 

67-189 JONES-GA”IES (W. J.). - La déçouverfe d’un Try~oncromo vivc,x 
résistant cm bérénil en Nigeria du Nord. Fhe discovery of BereniI- 
resistant Trypaooroma vivox I~I Nothern Nigeria). Vef. Rec., 1967, BO (17) : 
531.32. 

Une partie du troupeau de race Fauloni blanche et Shuwa (Zébu) du Centre d’essai 
des Services du Cheptel o présenté, 0 10 station vétérinaire de compagne de Kaduna 
en Nigéria du Nord. des Infections trypanosomiennes hobllueller (princlpolement à 
Try~aoasoma vwax) entre septembre 1966 et ,anwr,967. 

Pensant que les tsé-frés avaient trouvé occèr 0 Ic ferme (la rt&on de compagne se 
irouve stiu& dans une enclave de 10 zone 0 G. morsilons no 27) et qu’elles P+oien+ Ia 
cause de l’infection. an o administré mensuellement un traitement au Bérénll (utilisé 
sur place depuis mai 1965) 0 Ia dose de 3,5 mgikg, après examen de frottis ranguins. 
D’apr& Ier observations, les mèmes animaux &oient presque toujows infectés 0 cho- 
que examen. Les recherches ont porté sur deux COS : I’un 0 J. uivax, I’autre mixte à 
J. viwx et J. coogoiense, les trypanosomer de ces deux cas an+ été inoculés secondaire- 
ment à 11 veaux indemnes, gardés dons des étables 0 I’abrl der mouches. J. vwox 
est apparu chez tous les animaux d’expérience. 

Les deux premiers ont été traifés ou Bérénil à3.5 mg/kg. ce qui aeu comme résultat 
une rechute après 20 et 14 jours. Un nouveau traitement des deux ou. Bérénil 
(7.0 mg/kg) a eu comme r&ulta+ une rechute aprèsl4 jours cher le premier animal, 
mois molheureusement le deuxième animal est marl des suites de l’infection le jour 
qui a WV Ia reprise du traitement. Deux outres ont ététroltés au Bérénil 0 7 mg/kg 
et l’an a noté à nouvmu chez chaque onimol une rechute 16 jours apr& Un de ces 
animaux a été à nouveau traité ou Samarin (chlorure d’lsométamidium) 0.25 mg/kg 
et un auIre 0 I’homidium 1 mg!kg. Au bout de 55 jours aucune rechute n’etoit notée. 

Deuxanimouxontététrailér parl’homid~wnl mg/kg, deuxauSomorin.O,2Smg/kg. 
et deux au Bérénil 10,S mg/kg Un animal de contrôle n’a pas été trallé et es1 mort 
ou bout de 38 jours. Chez aucun des animaux ne sont apparues d’infecfions ottribvo- 
bles 0 J. wvox et J. congolense. 

Le troupeau enfier (en gros 80) o éIé traité à la mi-janvier 1967 par du Bérénil 
7.0 mg/kg, et aucune des lames faites à 10 mi-février n’a révélé d’infections, mois un 
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des animaux (l’un de ceux utilisés pour la réinoculation) s’est montre positif pour 
J. vivox 0 la mi-mars. Ceci vient 0 l’appui de la décauverie de la résistance ou Bérénil 
des veaux d’expérience jusqu’: la dose de 7 mg/kg et explique la r&infection habituelle 
observée dans le troupeau. en dépit du iraiiement au Bérénil à 3.5 mgjkg. 

Les indications, dans les limites de temps observées, sont qu’il n’y a oucune r&is- 
tance croisée pour I’hamidium et le Samorin à des doses thérapeutiques normales 
e+ que le Bérénil peut amener la guérlsan à des doses triples des doses thérapeutiques 
“annales. 

Parasitologie 

67-190 DAYNES (P.). -La dirtomatose à Madagascar. Cycle de Foscloh 
gigmtico. Rev. Eiev. Méd. vé,. Pays trop., 1967, 20 (4) : 557.62. 

L’auteur fait le point de la Distamatose cher ies ruminanis à Madagascar. II decri+ 
le cycle, réalisé exp6rimentalement. de Foscialo giganlico nouveliemeni reconnue dons 
le pays, L’hôte intermédiaire est lymoaea naialensis (var. i. hovorum). Les hôtes défini- 
tifs utilisés sont le zébu, le mouion, 10 ch&vre. 

67-191 COSTA (H. M. A.). - Quelques considérations sur les helminther 
parasites du Sur domerticur Linnaeus. 1758 de P&af de Bahia, Brésil. 
(Alguns aspectas sôbre helminlas parasita de sus domesiicus Linnaeus, 1758, 
procedentes do estado de Bohia, BrosiI). Arr,. ESC. vei., Minas Gerois, 1965, 17 : 
11-44. (Jroducfion du résum6 des auleurs). 

L’auteur donne les résultats de recherches helminthologiques effeciuées lors de 
l’autopsie de 62 parcs (29 mâles et 33 femelles) provenant des provinces de l’est du 
fleuve Son Francisco. dons la quatri&me région administrative de l’état de Bahio, 
Brésil. de 1961 0 1964. Les résultats peuventse r&umer comme suit : 

o.-Une nouvelle espèce de nématode du genre Cruzia Travasros. 1917. appelée 
Cruzio brasiliensis sp. n. a été trouvée. 

b.-Deux espèces du genre Oesophagosfomum Molin, 1861, ont été identifiées : 
0. denfoium (R”d., 1803) e+ 0. iongicoudum Goodey, 1925. 

c. - Les espèces suivantes éioieni pr&en+es : 

Ascoris suum Goere, 1782. à 1452 p. 100 ; moyenne de 0.42 helminthes : variation 
de 1 à 8 helminthes. 

Cruzio brosiiiewis sp. n., 0 11,29 p. 100 : moyenne de S,88 helminihes ; variation 
de 5 à 160 helminihes. 

Oesophagosfomum spp, à 98.39 p. 100 : moyenne de 722.18 helminihes : variation de 
5 à 13.390 helminthes. 

Globocepholus urosubuloius Alessandrini, 1909, à 4,84 p. 100 ; moyenne de 0.37 hel- 
minthes : variation de 1 à 13 helminthes. 

Jrichoslroogylvs~olubr~~~armis Giles, 1892à12,90 p. 100 ; moyenne de?,66 helminthes ; 
variaiion de 1 à 38 helmlnthes : 

Hyostrongylus rubidus Hasso, e+ Siiles, 1892, à4,84 p. 100. 
Mefasfrangyius salmi Gedcelsi, 1923, 0 43.55 p. 100 : moyenne de 24.5 helminthes : 

variation de 2 à 290. 
Ascorops sirongylino Rudolphi, 1819, 0 83,87 p. 100. moyenne de 90,48 helminthes : 

variation de 5 à 765 helminihes. 
Physocepholus sexaiatus Molin, 1860, à 85.48 p. 100 : moyenne de 148,87, helminthes : 

variation de 5 à 1.525. 
Cysficercus lenuicolijs kudolphi, 1819, 0 8.06 p. 100 ; moyenne de 0,16 helminthes : 

variaiion de 1 à 3. 
Cysticercus cellulosoe Gmelin. 1790: 0 14,56 p. 100 : kystes hydoiiques à 6,45 p. 100 : 

moyenne de 0.16 helminthes : voriatlon de 1 à 3 helminthes. 
Macracon+horhynchus hirudinoceus Pailas. 1701, à79,03 p. 100 : moyenne de 19.73 hel- 

minthes : variation del à277 helminthes. 

d. - Parmi les helminthes, les femelles etaient prédominantes. 

e. - L’infesiotion par les parasites mâles était moins importonie. Les proportions 
les pIus fréquentes enire parasites mâles et femelles varia&+ de 1 : I-18 à 1 : ‘I-96. 

f.-Tous les porcs étoieni parasités par une ou plusieurs espèces d’helminthes : les 
infertations 0 5 ou 4 espèces étaient les plus fréquentes et ont éte rencontrées chez 
29.03 et 27,42 p. 100 des porcs. 
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67.192 COSTA (H. M. IL). - La validité de I’erpèce Oerophagostomum 
longicaudum Goodey, 1925 (Ncmamd~-Cyothortome) et 10 prd- 
seoce chez des porcs de I’Etnt de Bahia, B&.il. (Valtdode do Oesopha- 
gosfomum hgicaudum Goadey, 1925 (Nemaloda-cyothoslomidoq) e suo ocor- 
rèncio em suinos procedenfer do estodo do Bohm Brasil). Arq. Est. Vef., 
Minas Gerois, 1965. 17 : 109.17. (Traduction du résume des oufeurs). 

Au cours de ce lravoil. l’auteur o préle& trois spécimens d’0esophogosfomum denta- 
fum (Rudolphi. 1803) et d’Oesophagastomum langicoudum Goodey, 1925. pour fa,re une 
6tude comparée et détaillée au point de vue morphologique avec la méme espèce et 
deux espèces différentes. 

Trente môles et trente femelles de chaque espère ont été examinés, dont dix môles 
et dix femelles pour chacun des trois rpéc~mens différents trouvés cher des porcs des 
provinces de Guanombi, Paramirim. MocaSbas. Ibipitango, Ibitiora et Brotos de 
Macatibas (Bahia, Bréril). 

D’après les détails morphologiques et les données micrométriques. l’auteur conclut 
que Oesq5hagosiamum longicaudum doit être considéré comme une espèce valable. 

Une étude a révélé que ces espèces, rencontrées au cours de quatorze autopsies. 
étaient présentes rimultanément chez +~US les porcs éludiés, mais qu’en g&~&al les 
0. loog,caudum étaient plus nombreux. représentant 65.02 p. 100 des parasites consi- 
d&és globalement. 

Entomologie 

67.193 MOREL (P. C.) ef TO”RE (S. M.). - Glorrino pc,lf,& gambienris 
Vandcrplank 1949 (Diptcra) dans Ia région des Niayer et sur la petite 
c6te (République du Sénégal). Rev. Eiev. Méd. v6t. Pays Irop., 1967, 20 (4) : 
571-78. 

1. -Des prospections effectuées dons les Niayes ei sur la Petite Côte (République 
du Sénégal) font ressortir ICI diriribution géographique actuelle de Giossioa palpolis 
gombiensis dans ces régions. San biotope estcons+i+u& dons Ier Nioyes par des galeries 
de palmiers 0 huile et sur 10 Petite Côte par des forêts riveraines qui longent de petitr 
cours d’eau. Ces formotions composent des microclimats 00 10 végétation dense et 
humide contraste avec celle des savanes environnantes, sèches et éclaircies. 

II, - Lo dis+ribu+ion géographique est caractérisée par des iloir sépar& les UIIE 
des autres. L’isolement géographique des populations de glassines s’accompagne de 
l’apparition de iypes écogéographiques dtférant par la forme des plages dorsales 
dépigmentées de l’abdomen. 

III, - Lo superficie relativement peu importante occup& par les glossiner et I’impor- 
tonce économique der régions infestées justifieni une campagne de lutte par traitement 
insecticide. Les baser biologiques de cette lutte sont sommairement exposées. 

67.194 ROULSTON (W. 1.). WHARTON (R. H.). - Essais de certains 
accwicider sur 10 souche Biarra de la tique des bovins Boophilur micro- 
plus. résistante aux organophosphorér, provenant du sud Queens- 
land. (Acoricide tests an the Bmrra strain of orgonophosphorus resirtani 
caille tick Boophllus microplus fram routhern Queeoslond). Aust.j vel. 1.. 1967. 
43 (4) : 129.34. (Traduction du r&um& des ouleurs), 

Une nouvelle souche de tique der bovins, découverle pour Io première fois & Biarra 
dons la vallée de Bri&me, ou Queensland. a montré, ou cours d’essais de laboratoire 
avec des larves de tiques. une résirtance croisée non seulement envers les acorIcides 
utilisésauQueen+md pour 10 luitecontrelestiquesmais, du moinsd’unefaçonlimitée, 
envers tous les compos& organophorphorés et les corbomotes exp&rimenlés. Des 
essois de douchage der bovins à I’&table ont montré que le coumaphos. le carboryl et 
I’ethion ont lassé survivre un grand nombre de +iquerdesoucheBiarro,etqueledou- 
chage à l’arsenic !Ait relativement inefficace contre Ier souches résistantes et sensibles. 
Les pradulls chimiquer comme le bromophos éthyl. Dursban et fenchlorphos. qui 
avaient é+é clarsés comme des acortcides prometteurs avant l’apparition de 10 souche 
Biorra&oient plus oc+16 contre celte dernière que les autres acoricides. mais laissaient 
survivre un nombre considérable de liques dans les premiers jours opr& le dovchoge. 
L’imidan et le C 8514. qui n’est pas une anticholineslerase, elolentoctifscontrelesdeux 
souches. 
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67-195 GOLDSMID (J. M.). - Observations sur Ie comporfement de la 
tique bleue Boophilur decoloratur. (Observaiions on +he behaviour of the 
blue tick, Baaphilus decoioratus (Kock) (Acorina : Ixodidae). j, enf. Soc. Sth.Afr.. 
1967,29 : 74-89 (Résuméde l’atieur). 

Le compor+emen+ des larves non nourries de Boophilus decoioraius (Kock) o éié 
éiudié au laboratoire. Des expériences ont été poursuivies pour découvrir leurs r&c- 
tians à la lumière, l’humidile, la pesanteur e+ 10 +empéro+ure. En plus, on a étudié 
leur comporiemen+ à la tendance grégaire et leur camportemeni « r&xtionnel ». 

o) lumière. il es+ apparu que les Iorves âgées d’une semaine présentaient un ira- 
pirme négatifà 10 lumière tandis que celles de plus d’une semo~ne avaient un tropisme 
positif à la lumière. Le processus qui maintient les jeunes larves dans I’obscurilé s’est 
moniré comme incluant une fuite de la lumière (taxis) combinée à une octiviié arthaki- 
nétique les incitant 0 r’~nrtoller et à se grouper dans l’obrturiié. Les larves plus âgées 
sont attirées vers la lumière (processus englobani un telo taxis) et év~+en+ I’obscurlté, 
mais il semble qy cela n’englobe ni rapidlié ni activité orthokin&+ique. La larve ne 
poraîi pas suscepiible de dirilnguer entre lumi&re rouge et ob,scuri+é. 

b) Hum%&é, il n’y o aucune preuve de quelque réponre à I’humidiIé. 

c) Pesanteur, on a trouvé que les larves de moins d’une semaine etaieni sans réaction 
à la pesonieur, iandir que les larves de plur d’une semaine avaient un geotropisme 
négatif. La réaction à la pesanteur consiste en une réaciion qui se traduit par des 
mouvementr répé+Cr vers le hou+ du support ou vers I’extrémiié de celui-ci. Quand 
Ier deux réacrions son+ en opposition la tendance à se deplocer vers l’extrémité I’em- 
porte sur la réociian de pesanteur soufsur unetige courbe oh 10 réaction de pesanteur 
parai1 prédominanfe. 

d) Température, Ier larves élevées à environ 26” C se rani +oujours déplacées vers 
l’exirémiié froide quand lo tempéraiure varie le long d’une ligne droiie. Le processus 
comprend une fuite des iempératures élevées (taxis) combinée avec une allure e+ une 
acliviié orihokinétique, c’est-à-dire qu’elles se déplaceni plus lentement et s’installent 
plus +ô, dans les fempérotures les plus basses. 

e) Tendonce grégaire, des larves particulièrement celles de moins d’une semaine 
monirent une iendonce nette 0 s’agglutiner. On émet l’hypothèse que cela est dû à 
un stimulus chimrque e+ qu’il y u des indications que cette substance agglutinante 
est propie ‘à l’espèce. 

f) Comportement « réocfionnei». des larves de B. decoiorofur réagissent fortement 
aux vibraiions. odeurs, chaleur. ombre mais non 0 I’humidiié. Des études sur leurs 
réaciions aux ccwr~n$ d’air indiquent que les larves se déplacent vers une région 
pro&& quand ces couranis deviennent irop foc+% 

67.196 PILSON (R. D.) et PILSON (6. ~M.). - Etudes SUI le com~orfemenf 
sur le terrain de ci. morrimnr Wertw. (Behaviour studies of Glossino 
morriions Westw in the field). Bull. eni. Rer., 1967, 57 (2) : 227-257, 10 pl. 
(R&umk des ouieurs). 

A la station de Recherche Vétérinaire de Lusulu en Rhodésie, des enqu@ies ont été 
entreprises sur l’activité alimentaire, le comportement pour le repos ei 10 distribution 
ra~sonn~ère de Glassina mors~ioos Wertw. L’on o uiilisé neuf endroits principaux de 
capture, un dans chacun des cinq difl&enir +ypes de végéioiion e+, qualre dans des 
endroits 00 étaient réunis deux types de v&gé+a+ion dis+lnc+r. A choque endrolt de 
l’aube au crépuscule plusieurs jours de sui+= dons chacune des quatre saisons, l’on a 
capturé des +s&rér qui s’éioieni nourries noturellemeni sur un boeuf entrov&,on les a 
marquées puis rel&hées en méme temps que l’on natal+ les observations météorologi- 
ques. L’on o fait ies observations de jour sur les mouches au repos, marquees e+ non 
marquées, en fouilIon+ la végéioiion du niveau du sol à une hauteur de 25 pieds (au 
moyend’eche,les)e+éga,emen+en plaFon+derfiletsau-dessurde lieuxde repos inacces- 
sibles tels que desiraus d’oryctérope au moment le plus chaud de la journée, capiuront 
oins, Ier mouches qui sorteni plus iard. Les essais de déterminer les gîtes de repos de 
nui+ en rel&choni der niouches marquées d’une peinture réfléchissante ont éie infruc- 

,“BUX. 
Les résuliots mettent en évidence que l’activii8 alimentaire cher G. morsitoos se 

situait entre les températures de 18’~ C ou-dessous de cette iempéroture Ier mouches 
étaient Inactives ei 320 C au-dessus de laquelle les mouches manifestent une réaction 
négative à la lumière. Le cycle journalier de cette activité alimenioire varie considéro- 
blemeni d’une saison à l’autre mois reloiivement très peu suivant les types de vbgéta- 
iian. Un B sex ratio » voisin de un o été observe chez des mouches capturées lorsqu’elles 
se nourrissalen+ sur les bceufs. La proportion des mouches marquées recapiuréer 
(c’est-à-dire se nourrissant une deuxième fois sur le bceufappâi) était basse, qllant de 
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Oà 12 p.lOOsuivant letype de végétation et Iasaison : il était plus 4levb pour les mâles 
que pour les femelles. 

Pendant le jour les fûts et les branches d’arbre sont utilisés comme lieux de repas 
dans tous les types de végétation. les brancher surtout les horizontales sont utilisées 
de préférence au cours de la plupart des saisons. Quand la tempéraiure s’&ve a”- 
dessus de 320 C cependant ies mouches re déplacenf vers des lieux de repos dans “ne 
ombre épaisre. c’est-&-dire des +~O”S d’oryclérope, des fenies de rocher, des interstices 
de racines d’arbres et sur les O+s cannelés d’arbres à &orce sombre. La recherche 
la nuit à l’aide de torches électriques n’a pas r6”rsi à metire en evidace les lieux de 
repos 0 ce moment. 

Les captures des mouches en quele de novrriture oni monlré qu’une irèr gronde 
variété de types de végétation 0 LUS”~” était habitée par G. marsitons entoutessaisons 
et qu’à I’eucepiion des mâles dam 10 végétation en bordure des fleuves à la saison 
chaude, il n’y avoit vir+“ellemen+ aucune concentraiion de mouches dam un type 
donné de végétation à n’mporte quelle époque de I’onnée. Ces observerions son! 
disc”t6es en fonciion de Ira Iv++= par I’écloircisrement discriminatif. 

67-197 BURSELL (E.). - L’état de nutrition des tsé-+& en provenance de 
diff6renfr typer de végéfdion en Rhodésie. (The nutritIonaI siote of 
tseise flics from differeni vegeiation types in Rhodesia). Bull. En?. Res., 1966. 
57 (1) : 171.179. (Résumé de ,‘a”le”r). 

L’état de n”+ri+ion des môles de Glossino morsifons Westood (subsp orienlaiis Vonder- 
plank) observé par deux méthodes différentes sur quatre iypes de vbgétotion à deux 
saisons distinctes en 1964-65 en Rhodésie a été évolué par la délermination de leur 
toux en matières grosses et en hémoIine. et par ie”r ioilIe. Les r&“ltots prowent que 
même dura”+ 10 soison s&che chaude. quand les mnes baisées 0 Brachystegio et 0 
Colophospermum mopone étaient sans feuille. I’é+o+ de nuiriiion était meilleur chez les 
mouches provenant de ces deux types de végétation que chez celles de la végétation 
à feuilles persistantes du bord des fleuver : en saison des plules 10 différence persiste 
mois moindrement. C’est seulement dons Ira rég~n de taillis à Combrerum qui est moi- 
grement bots&, que le faible élot de nutrition des mouches capt”r&s dons I’“nee+ 
l’autre saison est en accord avec l’aspect relativement inhospltoller de ce iype de 
végéloiian. 

L’ensemble des réserves nutritives (corps gras et équivalent en corps gros de I’héma- 
tine) était plus élevé chez les mouches capturées dans les rondes de capIvre que chez 
celles capi”r&s sur des bceufs appâts, mois ladifférence était plus faible chez les pop”- 
lotions en état de sous-alimeniaiion c’est-à-dire chez les mouches de Ia végéioiion en 
bordure der rivières et de Ia zone des taillis à Combrefum en saison chaude. ce qui sug- 
gère que Ia période d’appbtit sexuel chez les mâles es1 abrégée dans des conditions 
de Sa”s-alimentation. 

L’on discute des cons&q”ences de ces r&“lIo+s relativemeni aux méthodes de lutte 
qui comporient 10 discrimination de certo~nes parties de l’habitat des tsé-+s&. 

Chimiothérapie 
67498 BIRGEL (E. H.). AMARAL (V. do), BARROS (H. M.).- Elude 

comparée de l’efficacité et des effets du phosphomte de diméfhyl- 
trichloro-oxyéthyl (Néguvon) et du thiodiphényf-mnine (Phénofhio- 
zinc) comme anthelminthique cher des bovins Néllore.(Ert”dacampa- 
rotivo do eficàcio e efeitos do forfonafa de dimetil-triclaro oxietilo e da tio- 
difeoilamina quanda “sados camo anlihelminticor en bovinos da raso Nelore. 
Rev. Foc. Med. vef.. 1965.7 (2) : 429-63. 

Cette &+“de décrit les nombreuses 6pre”ves conlrôlées qui ont éIé effectuées pour 
comparer I’effocacif& et les effets de deux anthelminthiques (Phosphonole de drnélhyl, 
trichloro-oxyéthyl el Thiodiphénilamine) chez des boulns Néllareen &levage extensif 
sur pâturage à Ponicum rn0Xirn”rn. 

Pour ces expériences on a choisi 21 génisses pesant entre 128 et 227 kg, et prérentant 
200 ceufs de strongylldés ou plus, par gramme de fèces. Ces ghnisses an+ éié réunies 
LIV hasard en trois groupes de 7 animaux chacun. l’un d’eux étant laissé sans aucun 
traiiement comme groupe témoin. On a administré aux deux autres groupes respecti- 
vement de 1a Ph&no+hiazme el du Néguvon. A la fin du traitement q”~ o duré 25 jours. 
quatre animaux de chaque groupe ont é+b sacrif& et an o recherche les vers dans 
leur appareil gostro-infesfinal. 

Lo présence de vers dans les feces était le critere d’efficoclté des traifemenls. L’acflon 
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des onihelminthiques a 6+6 v&rifi& au moyen d’épreuves biochimiques et hémaiologi- 
ques du sérum et par 10 pesée der animaux. Les résu!tats ainsi obtenus onf été soumis 
à l’onalyre sioiistique. 

ID Les anthelminthiques Néguvon et Ph6nothiazine étudiés ou cours de ceiie recher- 
che ani donne de bons résultats avec une supériorité évidenie pour le N&guvon. comme 
on peut le vérifier d’après les faits suivants : 

a) Parmi les animaux traités au Néguvan il y CI une diminution plus importante 
d’reufs de strongylides par gramme de fèces, et quelques animaux même présenieni 
des résultats négatifs après les épreuves p&riodiques. 

b) Aucun helminthe n’a été Irouvé durani les examens posi-morfem r4aIis& sur le 
groupe d’animaux traités au Néguvon, tandis que SO p, 100 de ceux traités à 10 Phé- 
nolhiarine ont présenlé des vers dans leurs tubes goriro-iniesiinaux, 

c) Le Néguvon a un spectre étendu, ce qui prouve que les vers éiaieni aiteinir dans 
la caillette aussi bien que dons le gros ei Ie petit intestin, et agit vraisembIablemen+ 
sur Haemonchus cooiortur (RUD, 1803), Haemoochus similis (TRAVASSOS, 1914) CEso- 
phagoriamum radioium (RUD, 1803) Cooperiopecfinoia (RANSON, 1907) et sur Orkrtogio 
osterfagi (STILES, 1892, RANSON, 1907). Aucune aciion sur Moniezia spp., Trichurir spp, 
e+ Bunasiomum phlebofomum (RAILLET, 1900) n’a pu êire vérifiée au cours de nos expé- 
riences. 

d) La Phénathlozine agit sur les vers dans /a cailletie ei vraisemblablement sur 
Hoemonchus cooforfus (RUD, 1803). Hoemanchus similis (TRAVASSOS, 1914), Coopena 
periinaio (RANSON, 1917) et sur Orierfogia asleiiagi (STILES, 1892, RANSON. 1977). 
mais n’est pas efficace contre Moniezia spp., Tnchuns spp. e+ Buoasiomum phleoo$omum 
(RAILLET, 1900), ni contre CEssophogosiomum radiafum (RUD, 1803) irouvés à I’autoprie 
faitesurles animauxiraiiés avecce produit. 

2O On a pu déceler quelques effets généraux résultani de l’administration de ces 
aoihelminihiques durani Ier expériences qui. d’une &$on gén@rale, n’étaient par 
iavorobles aux animaux apparienani ou groupe traité à Ia Phénoihiozine. 

a) Diminution du nombre d’éryihrocyier par miliimètrer cube par hémolyse chez 
les animaux du groupe ayant regu de Ia Ph6naihiazine. alors qu’il n’y en avait aucune 
cher les animaux du groupe traité ou Néguvon e+du groupe témoin. 

b) Diminution du toux d’hémoglobine dons le groupe Phénothiorine olors que le 
groupe Néguvon mointenoif son taux normal ei le groupe t&noin augmentaii le sien. 

Les deux points précédenir ont éié confirm& par I’augmentation de Ia moyenne du 
volume corpurculoire ainsi que celle de ICI moyenne corpusculaire d’hémoglobine e+ 
une rédudion dons la concentration d’hémoglobine corpusculaire chez les animaux 
traités à Ia Ph6noihiazine. 

c) Les onthelminthiquer expérimentés, adminwtrér aux doses thérapeutiques n’ont 
eu aucun effet toxique sur Ie foie, aussi aucune différence significative n’o été mise 
en évidence en comparanf les résuliois abienus par dorage de protéines iotales. d’albu- 
mine, de glabulines e+ de lipides dans le sérum des animaux irai+& ei dans celui du 
groupe témoin. 

d) L’emploi de Phénoihiozine a causé I’amoigrirrement des animaux ce qui n’a pas 
eu lieu avec le groupe témoin et celui traité ou Nbguvon. 

30 Aucun sympiâme clinique d’intoxication n’a été observé chez les animaux traités 
à 10 Phénothiazine ou ou Néguvon, ei à l’autopsie il n’y avait pas de I&rions mocroscopi- 
quer pouvan+&Irea+iribuées auxanihelminthiques. 

Physiologie - Physio-climatologie 

67-199 CHQUILOFF (M. A. G.), SILVA (1. M. L.). - Corrélation entre la 
fempérafure rectale, la rerpirotion et le pouls chez les races Gir, 
Brune des Alpes, Jersey, Guernesey et Frisonne Pie noire. (Correla- 
$es entre temperatura reial, respiraçüo e pulsa@o em navilhos das raços 
Gir, Schwyz, Jersey, Guernsey e halondesa P. B.). Arq. Est. vel., Minas G~ais, 
1965, li : 120.24. (Troductioo du résumb des auteurs). 

Dans ce+ arIicI+ I’auteur étudie Ier carrélaiionr existant entre la iempérature reciale, 
1~ respiraiion. e+ le pouls cher les races Gir (Zébu), Brune des Alpes, Jersey, Guernesey 
et Frisonne Pie Noire. Cinq génisses de choque race ont é+é viiIis&s au cours de ceiie 
expérience. 

Les coelficients de rimpie corrélation enire 10 iempéralure rectale et la respiraiion, 
10 iempéroture rectale e+ Ie pouls, le pouls el 10 respiration sont posiiifs et significatifs 
au point de vue sioiistique chez touier les races. 

Les r&ullo+s montrent que les interrelations physiologiques de ces trois variables 
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chez les races Brune des Alpes et Frisonne sont du%enies 0 pariir d’autre races. 
Chez ,o Brune des Alpes. le coefficient partie, le plus élevé es? celui du pouls et de la 
respiration, tondis que cher ,a Frisonne c’est celui de ,a +emp&a+ure rectale e+ de Ia 
respiration. Chez les races européennes, Io corrélation entre le pouls et la respiration 
est supérieure 0 celle observée entre la température reciale et le pouls. 

Dans cette étude. 186 correlot~ans ne sont pas sufhommeni élevées pour justifier 
l’utilisation d’une seule de ces variables physiologiques comme indication de ia réac- 
tion de ces gbnisses 0 l’influence prédominante du climat. 

67-200 HOLME (D. W.), COEY (W. E.). - Les effets de la tempérotura 
ambiante et des méfhodes d’alimentation SUI le rendement et la 
composition de 1. carcasse des porcs charcutiers. (The effects of environ- 
menia, temperature and method of feeding on the performance and c<~rcoss 
composition of bacon pigs). Anim. Prod.. 1967, 9 (2) : 209-18. (Traduction du 
résumé des auteurs). 

Les ~+BUTS dkriveni une expérience raite pour examiner les effets de deux tempé- 
raiures ambiantes, de trois régimes alimentaires et de leurs interactions réclpraques. 

Une temp&alure de 720 Fahrenheit est meilleure qu’une tempkature de 54O F. pour 
des parcs «à bacon » pesant entre 40 et 200 livres. Lo température ID plus &levée o 
pour résultat une croissance plus rapide, permet une meiileure conversion altmentaire 
e+ accroit IB longueur de ,a corcasse. Les outres caractéririiques cancernan+ 10 cor- 
casse ne sont pas modiNes de manière signiftcotive. 

Une alimentation « ob libitum » eut pour résultat une croissance plus rapide, e+ des 
carcasses plus grasses qu’avec une altmentation rationnée, mais elle n’eut pas d’effet 
important sur I’eficocité du taux de conversion alimentaire. 

Quand on diminue ,a ration alimentaire, le fait de nourrir les porcs une fois ou 
deux par jour, aboutit à un rendement et & une composition de carcasse semblables. 

II y o une Interaction significative entre Ia température ambiante et le mode d’ali- 
mentation. car le gain moyen journalier pour ces parcs nourris ad libhm augmenie 
plus vite 0 basse température et les porcs rationnés, à ,a iempéroiure élevée. grandis- 
se”+ plus vite. 

Aucune outre interaction o’esl significative. 

67-201 CLOUDSLEY-THOMPSON (1. L.). - ProblBmer biométéorologi- 
ques dans l’écologie des animaux sous lertropiquer. (Btometeorologlcol 
problems in +he ecology ofanimals in Ihe tropics). Ioi.]. Biomel.. 1966, 10 (3) : 
253.71. 

Ces principaux problèmes biométéorologiques d’kolagie animale sous les tropiquer 
sont liés à Ia chaleur ef aux précipitations saisonnières ou pérennes dans les savanes 
et les régions désertiques et ou foi+ que les variations climatiques saisannikes dans 
les forèts humides équoiariales et Iropicaies sont Iégkres en comparaison. 

Aussi, les facteurs qui déterminent les rythmes de reproduction saisonni& ne sont 
pas établis dans ces rkgians aussi clairement qu’ailleurs. La migration joue un rôle 
important dons les régions de sovone avec le5 pluies saisonni&res et le nomadisme 
dans les régions dkertiques ab les prkipitalions sont irrégulières dons le temps et le 
lieu. L’influence lunaire sur les ryIhmes de reproduction a été ropporiée occasionnelle- 
mm+ : les rythmes d’activité diurne sont particulièrement importants dans les déserk 
où le coniraste cltmotique entre le jour et la nuitest le plus important. 

Alimentation - Carences - Intoxications 

67-202 BRANCKAERT (R.). - Utilisation des dr&hes de brasserie dersé- 
chées dnnr l’alimentation du poutet de chair en régions tropicales. 
Rev. Elev. Med. véf. Povs trop., 1967. 20 (595.6W). 

L’auteur, dons le but de préciser les condAtions d’utilisation pour I’alimentation du 
poulet de chotr des drêches de brasserie desséchées produites ou Cameroun, a conduit 
un essai sur 6 lots de 100 poussons qui ont re$u 3 régimes différentr à porter du 4e jour. 
Lo proporfion de dréches de brosserie incorporées dons les rations a ét& selon ies 
lotsde :0p.100.20p.,00e+4Op.,OO. 

Les résultats sont analysés stat~sltquemenf. L’efficience du régime à 20 p, 100 de 
drêches desséchées est supérieure au lot témoin. Por conk. le lot alimenté avec une 
ration contenant 40 p. 100 de drèches desséchées a eu un développement ralenfi et 
même inhibé. cependant que ,‘on notait une augmentation significative de I’mdice 
de consommation. 
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67-203 STOBO (1. J. F.) et collab. - Le besoin en protéines du veau. La 
capacité du veau sevré à cinq semaines, d’utiliser de l’urée donnée 
comme complément a un concen+*é pauvre en protéine*. (The protein 
requirement of the ruminant colf. Ill. The ability of the colf weoned ot iive 
weeks of age fo utilise ureo given 05 0 supplement to 0 low-proiein concen- 
trate). Anim. Prod., 1967, 9 (2) : 155-65. (Traduciion du résumé des outews). 

1~ 45 vewx mâles de race Ayrrhire ei Shorthorn furen+ uiiIis& pour une expérience 
destinée 0 Etudier lo possibilité pour le veau, sevré 0 cinq semoiner avec des concen- 
irés. du foin e+ de I’eou. d’utiliser de l’urée additionnée 0 un concentré pauvre en 
protéine. 

20 Des veaux 0 qui l’on avaii donné le conceniré contenon+ 20 p. 100 de protéine 
brute. prirent du poids beaucoup plus vite de lo 3e à ICI 12e semoine. que ceux 0 qui 
I’on ovaitdannédesconcentr8s contenaniroitl2 p. ‘lOOsoii18 p.‘IOOde prot6ine brute, 
don+ 33 p. 100 sous forme d’urée. Les veaux à qui I’on ovoit donné un complément 
d’urée, eureni iendonce à prendre du poids à un rythme légèrement plus rapide, 
jusqu’à 8 semaines, que ceux qui avaient reçu une alimentation pauvre en proi6ine. 
mois ceiie tendance e+oi+ inversée enire l’âge de 8 à 12 semaines. 

30 A 15 semaines, les coefficients de digestibilité opporente de lu matière s&che, des 
protéines bruies. de Io ceiluIose e+ de I’extractifnonozoi6, étaientbeoucoupplusgrandr 
quand on donnoii une alimentation entièremeni concentrée contenant 19,6 p, 100 de 
protéine, que lorsqu’il s’agissait d’un concentré conienant 12.2 p. 100 de protéine 
brute. Quand on donnait un concentré pauvre en protéine avec un complément d’urée 
(18,5 p. 100 de protéine bruie). Io digestibiliie apparenie de lo maiière sèche, de la 
protéine bruie et de I’extroit éthéré étoit plus grande que celle des concentrés pauvres 
en protéine. 

La digestibilité de lo cellulose dans Io ration, avec un complément d’urée, étoit 
intermedioire enire les voleurs obtenues avec une railon riche ou pauvre en protéine. 

40 Malgré de ne++es différences, entre les dii%ren+s lots, de conrommoiion d’orote 
apparemment digestible, des quaniiiés équivolenter d’azote~urenifinées, cor de grandes 
dlfférencer ex~r+wen+ égalemeni enire les quantités d’azote excréiées dans l’urine. 
Cependani, Io quanIi+é d’azoie iixée por unité de gain de poids VIT éial+ de 27 p. 100 
plus forte chez les veaux qui wo~eni reju les concenirés con+enon+ 19,6 p. 100 de pro- 
téine brute, que cher ceux qui avaieni regu soit : des concentrés à faible taux de pro- 
téines, soit des rotions compIémentées par de I’urée. 

67.204 HINTZ (H. F.), HEITMAN (l-l.). - Les algues cultivées sur eaux 
d’égouf comme supplément de protéines pour les porcs. (Sewoge- 
grown olgoe OS a protein wpplement for swine). Aoim. Prod., 1967. 9 (2) : 135. 
40 (Troduciion du r&ume der outetrs). 

Lors de 2 expériences réalisées avec 48 porcs, des algues supplémentées avec 
cerioiner viiamner du groupe B, rempIogaien+ Io farine de poisson. sur lo bore d’une 
quantité équivoIen+e d’ozoie, danr une ra+~on composée d’orge e+ de farine de poisson. 

Aucune dimnuilon, du gain de poids ni de lo rotion, ne iu+ observée. 
Quand lo vitamine B,, n’était pas ajouiée ou régime comprenant les algues, une 

dlminuilon du gain de poids était cons+a+& 
En ce qui concerne les corocières des corcosses, iI n’y eut par de différences instables 

entre ies porcs nourris wec des rations composées d’algues ei les porcs nourris avec des 
rations conienani de lo farine de poisson. 

De; études de digertibiliiés montrent que les algues son+ pauvres en énergie digestible 
mois que Ie coefficient de digesribiliié de leurs proié~nes esi de 70 p. 100. 

67.205 PlAT (D.), BRETTE (A.). -T aux de protéine brute et équilibre de 
l’énergie et des aminomides dons Ier régimes pour poulets de choir. 
lad. Aiim. aoim.. 1967 (l82) : 27-39. (Résumé des oufeurs). 

CALETe+col!ob. (1966) d’une partetCOMB5 (1966) d’outre part. utilisant une Irès 
large gomme de toux de protéine on+ montré une amélioration de I’efficacit6 olimen- 
taire en rapporl avec l’élévation du taux de protéine de l’aliment. 

Le problème est de savoir si ces conclurions, valables pour de grandes variaiions 
du taux de protéine, peuvent s’oppIiquer aux variations dons les limiies étroites des 
exigences économiques du toux de proi&ine des aliments industriels et permeitre. por 
conséquent. une baisse sensible de l’indice de consommation ou prix de quelques 
points de protéine supplémentoirer. 

Pour répondre à cette question. on ci uiiliré un éventail de 20 à27 p. 100 de protéine 
bruie dans des régimes iso-énergéiiquer à 3.150 calories métobolisables par kilo. 
Mols/Soya/Poisron, à 3tauxdeforine de poisson : 0 p. 100. 3 p, 100,6 p, 100. 
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En outre. les régimes à bas toux de praf&ne (20-21 p. 100) présentent un déficit en 
Lysine de 10 p. 100 environ par rapport <I”X recommandations de I’Universiié de 
Maryland. 

Les résultats exp&rimen+o”x permeftent de tirer les conclurions suivantes : 

10 L’incarporotion de 1” farine de poisson n’est pas indispensable dais “ne formule 
d’aliment et I’ufilisdion de cette matière première doit Hre subordonnée à son coûf. 

2O La recommondalion de l’Université de Maryland en lysine, 4.13 g par 1.000 calo- 
ries méiobolisobles pour des poulets de 2,5 0 5 semaines, comporte “ne marge de 
sécurité importante et un niveau de 3.72 g de Lysine par 1,00Oco,oriesmétobolisab,er 
est largement suffisant pour pecmetke “ne croissance maximale et un indice de con- 
sommation minimale du poulet de 2,s à 5 semaines. 

3O En faisont varier le 1a”x de proléine dons les limiier de 20 0 27 p, 100. on n’o 
constaté aucune amélioration sensible des résultats dans ,a mesure où I’apport en 
amino-acides essentiels est correct. 

En conrequence, pour un aliment contenant 3.150 colories métabolisables par kilo. 
un minimum de 20 p. 100 de protéine brute. pour ,a période 2.55 semaines, nous 
semble comporter “ne large marge de rkurité pour ,a sotisiaction des besoins en 
azote indiff&enci& du poulet. 

67-206 MORRIS (1. G.). - Supplémeniation des ruminants avec de l’azote 
protéique et non protéique dans les condifionr de l’Australie du Nord. 
(Supplementation of ruminants with proiein and non proiein nitrogen “rider 
Northern Australion conditions). J. A&. inst. Agi. Sci., 1966. 3’2 (3) : 185.95 
repris dans : trop. Abstr., 1967, 22 (3) : 192. 

Les pâturages du nord de l’Australie durant I’hiver ne produisent en généra, que 
des rations de subsistance pauvres en azote. La supplémentotion avec Iégumineurer ou 
concentrés est efficace mais I’approvisionnement de ces produits cri réduit. Des essais 
an+ été faits afin de déterminer I’efficaclfé de rations supplémentées avec de ,‘“rée q”~, 
somme touie, est un produit normol d” méfabolisme des ruminants. L’alimentaimn 
avec de l’urée de moutons ei bovins parqués o généralement provoqué “ne améliora- 
tion de leur &a+ par ,‘“+i,isa+ion du r&id” cellulosique. 

Les résultats avec des animaux a” pâturage ont éi6 p,“iât contradictoires et i/ n’est 
pas évident que l’urée accroît ,a production de laine. La différence dans les rérultais 
pe”+ s’expliquer en parile par I’aciian du pâturage sélecfif ei de Ia railon insuffisonk 
d’urée pour les bov,ns a” pâturage. 

L’influence de I’“r& sur io décomposition du résidu cellulosique dans le rumen est 
discutée. 

67.207 ALEXANDER (G. 1.) et c.,+lob. - Etudes sur le traitement au cuivre 
et au cobalt de bovins de +a côte cenfrale du Queansland. (Sudles on 
capper ond cobalt therapy of cattle in Centrai CO~S+~, Queensland). A”rt. 1, 
Agric. Rer., 1967. 18 (1) : 169-81. 

Les quatre expériences décrites ont precisé l’effet de I’odministrafion de cobaii et 
de cuivre sur ,a croissance et ,a productivité des bovins des plaines côtières centrales 
du Queensland. le cuivre 0 &é administré en injedions sous-~Ion&s de Glycinate. 
de c”ivre et le cobalt, per os, en comprimés d’une teneur élevée. 

La croissance du b&+oil sevré o été améliorée de moniére significative par le cvivre, 
en particulier de juin 0 octobre lorsque les aliments appétér devenus rares sur les ho”- 
tes terres. les animaux sont obligés de pâturersur les bas-fonds d’herbe de Para. 

Durant la même pkriode, des génisses de 2 ans ani accus& aussi un goin de poids 
dû ou cuivre. Leur taux de fécondité s’est accru après 19 mois de traitement ou cuivre 
mois non après 10.5 mois. Le taux de croissance de leurs veaux a augmenté d’une 
focon rignificalive oprèr s”ppl4menfafion ou cuivre. Les concenfrafions de cuivre 
dans le foie étalent Io”jo”n basses chez le bétail non trait&, le froitement a” cuivre a 
maintenu ces réserves à des niveaux plus élevés, qui ont varie selon ,a saison et le 
taux de croissance des animaux. Les veaux nés de vaches traitées avaient à I’origlne 
des réserves de cuivre hépatique pi”s importantes que celles des veaux issus de vaches 
non traitées. mais en l’absence de traitement ou cuivre. ces réserves s’obaissaienl 0 
des taux comparables 0 ceux de tour les ve<l”x a” sevrage. 

Les analyses de pâturages font penser que ,a carence en c”,vre dkelée chez les 
animaux était due à “ne interi&ence dans le métabolisme du cuivre plutôt qu’à 
une faible concentration de cuivre dans Ia raIion : le molybdène ne semble POE êire 
à I’origlne de cette anterférence. 

Les bovins sevr& ont par” réagir a” cobalt durant 1960 mais non par ,a suite. CI” 
contraire des vacher e1 des veaux. La prérence de vliamine B,, dans le foie et le sérum 
a par” suffisante chez les bovins traltér et non Iraités. 
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67-208 LORA (M.). SYLVESTER (F.). - Etude préliminaire de ICI teneur de 
protéines du lait produit dons les régions de Lima, Son Felipe et 
Cafiete. (Ertudio preliminar del conienido proteico de 10 leche producido en 
10s zonas de Lima, San Felipe y Car%te). Agronomià.,Limo, 1965, 32 (l-2) : 
11.39. 

Le problème de I’appori de protéines de haute qualité aux populations péruviennes 
pourrait étre en partie r&olu parie d&eloppement de 10 production IoiIière. L’objectif 
de ce travail est d’étudier Io teneur en proreines totales du lai+ produit dans 1a région 
de Lima en vue d’établir des normes de composilm;. L’auteur passe en .revue le5 
différentes recherches réoliséer à ce suje+. Après une brève description des protéines 
du lai+, il énumère les ~actevrs de variaiion des subrtances azotées. Puis il décrii I’expé- 
rience réalis& dans la région de Lima IUP 504 vaches de race Holrtein. Les résuliats 
(moyenne de production jaurnaii&e : 16.41 kg/lai+/jour : moyenne de protéines : 
2.92 p. 100 ; de matières grasses : $23 p, 100) son+ rassemblés dons des iableaux et 
graphiques. lis sont donnés en fonction du nombre de vêlages du mois de loctotian. 
de /o teneur proi&que, du volume de produciian laitière. 

67-209 LEIBHOLZ (J.). - Source de proféines dons I’alimentotion des 
veaux. 1. Comparaison entre le lait écrémé en poudre et 1. farine de 
viande. (rhe source of proiein in COI~ dieir. 1, A comparison of dried rkim 
milk ond meat mal). Aust. j. agric. Res., 1967, 18 (1) : 149-55. 

Soixanie~dix~neuiveaux Frisons ont été soumis 0 des régimes conIenan+ de Io farine 
de viande ou du lait écrémé en poudre comme supplément en protéines. à partir du 
3Se jusqu’au 77e jour de leur âge. La farine de viande a provoqué des gains de poids 
vif(P < 0.05) significativemeni plus importants mms aucune modification dans I’eifca- 
cité de IQ conversion des alimenis. La supplémentaiion de la farine de viande avec 
de la méthionine n’a par amélroré les gains de poids vif. 

Le coût de l’élevage d’un veau del1 semaines o été calcul& 

67-210 LEIBHOLZ (J.), MOS5 (F. P.). -Source de protéines dans I’alimen- 
tation des veaux. II. Qualité de 1. farine de viande. rhe source of 
proiein in calfdieir. II. Meat meal quality). Ausi. J. ogric. Res.. 1967. 18 (1) : 
157.68. 

Au cours d’expériences effectuées pour étudier l’influence de Ia qualit de la farine 
de vlande sur 10 crorssonce et I’efficocllé de i’uiilisaiian des aliments, des rations conte- 
noni de Ia farine de vionde provenant de SIX sources dIfférentes ont été données à 
78 veaux mâles Frisons depuis l’âge de 5 jusqu’à celu, de 11 semaines, à 19 YBWX de 
11 jusqu’à17semoines,e+à168 poulets. Lafarinedeviondeopravoquéunediffére”ce 
significative dans le gain de poids vif chez Ies veaux : ceci éiaii en relation avec la 
teneur en cys+tne et en calcium de 10 farine de viande. Pour les poulets, l’action de la 
farine de viande dépendait de la~ormule des rations. 

Les acides ominés libres, I’ommonium, et les canceniroiions d’ur& dans le plasma 
sanguin des deuxespèces son+ donnés. 

Pâturages - Plantes fourragères 

67-211 RAZAKABOANA (F.). - Les pos.sibilit& d’améliowtion des pôtu- 
rages malmgasy. Agron. irop., 1967, 22 (5) : 496.503. (Resume de l’auieur). 

Mise ou point des connaissances pr&en+es sur les fourrages utilisables de Madogos- 
cor e+ wr Ier performances que l’on peut espérer réaliser avec un bétail amélioré sur 
des pâturages omélioréz par i’introdudion d’espèces fourragères adapfees. 

L’h+eur étudie succesrivemeni les erp&er uillisobles en fauche e+ celles à pâturer 
en précisant pour chacune d’entre elles les cycles de végéiaiion, les exigences. Ier 
rendements passibles. La gamme des espèces esi assez étendue puisque rani citées 
une douzaine de gramin&s pérennes, deux graminées annuelles. six Iégumineuses 
pérennes et trois annuelles. Le comportemeni de ces espèces dans les dIverses régions 
climaiiques de l’île est précisé. 

Des résultats de (‘essoi de charge (cf. Quelques renseignements d’un essoi de charge 
mené 0 la Station de Recherches Agronomiques du Iac Aloatra, par R.-E:DELHAYE, 
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Agron. trop.. 1967. 22 (5) : 487-95). I’Auteur tire quelques enseignements et conseils 
techniques 0 I’usage du paysan. en particulier pour I’insiallaiion du pâturage et de 
mn exploitation m2lionnelle. 

67-212 DULONG (R.). RAKOTOSIHANAKA (B.), RALISERA. - Trois 
années d’expérimentation fourmgère dam 1m province de Tulénr 
(1964~1965.1966). Agroo. frop.. 1967. 22 (5) : 465.86. (R6sum6 des auteuis). 

Les Auteurs font un premier bilan de l’expérimentation fourrage dans cette région 
du sud de Madagascar dont ils donnent les grands traits au Paint de vue : climat, sok., 
végétation et agriculture. Les essais ont été fa~+r en deux zones disiinctes : Beroha 
(périmètre de mise en voleur de Ia Taheza) e+ Fiherenana. 

Dans la première zone citée on est arrivé à préciser, après une dizaine d’ersois, 
les doier de semis, les dorer de remis et les techniques cvI+vrales approprikes. II convient 
en particulier de rouler le 501 après le semis et de faire un traitement insecticide du 501. 
Les doses de semis élevées permettent au Sfylosonthes grorilis de couvrir le 501 rapide- 
ment. de rédure le nombre d’irrigations, mois son+ difficiles à envisager 6lont donne 
le prix des semences. 

La fumure min&le (dont la nalure reste à préciser) est nécessaire ou moiniien de 
ces prolrier pendon+ quaire ans. 

Dans la zone du Fiherenano, I’expérimentaiion a permis de retenir plusieurs espèces 
de graminées volabler pour les sables dunalres : Penoireium pur~ureum, Cenchrus 
cilioris. Chioris gymo. 

Parmi les légumineuses, an ne peu1 mentionner que des espkes annuelles : Crofaiorio 
junceo, Doiichos loblob niger, Mucuno utjiis. 

Zootechnie - Elevage 

67-213 DESROTOUR (J.) si collab. - Ler bovins tryponotolérantr. Leur 
élevage en République Centrafricaine. Rev. Elev. Méd. vét. Pays trop., 1967, 
20 (4) : 589-94. 

Le bétail taurin d’Afrtque occidentale est connu pour sa faible sensibilité aux trypo- 
nosomiorer. On distingue deux races. ICI race N’Doma et une race qui. suivant les 
régions. porte Ier noms de Baoulé, Lagune, Dahamkn, Muturu. Ces taurins présentent 
vis-b-vis des tryponozomiorer, une réristance naturelle qui se transmet hér&diiairemen+ 
(les croisementsavec leszkbus ont une résistance intermédlatre 0 cellede leurs parents) 
et une.résistance acquise qui se perd lorsque les animaux sont soustraits à tout contact 
avec les tryponosomer. Cette résirtonce n’est que relative et elle peut céder sous I’in- 
fluence de divers facteurs. tels que molnutrilian. parasitisme, maladie intercurrenie. 
trawil excessif. 

Ces taurins ont été intradutts dons les pays d’Afrique Centrale. en particulier dans 
les deux Congo, au Gabon, en Wpublique Centrafricaine. Dons ce dernier pays 
l’élevage du bétatl zébu est limité à deux régions Irès restreintes. Les 9110 du poyz 
étaient totalement denu& de gros bétail. Depuis 1955. près de 4.000 gbniteurs de 
rote Boadé ont été importés et placés en métayage dans les zones à trypanosomiase. 
L’effectif atteint maintenon+ 10.000 (7nirnaux qui prérenknt un étal sanitaire irèr satir- 
faisant. 

67-214 CANNON (D. J.), BATH (J. G.). - Production d’agneaux extra : 
influence du taux de charge des p6turager sur un sevrage précoce. 
(Prime lomb Product~an the Influence ofrtacking rate on rerponse to early 
wemng). Aus ,.,. exp. Agric.Anim. Husb, 1967.7 (24) :Il-16. 

La relation entre 10 réponse au sevrage et ie +uux de charge a été examinée pour 
les agneaux extra. et, dons les condttions de I’expérience, les moyenner de charge 
limite ont été établies ou-dessus desquelles le sevrage étal+ plus produc+ifque le nan- 
sevrage. 

Des moyennes de charge limite semblables an+ été déduites Pour deux cas hypo- 
thétiques. 

Les mesures effec+uées et considérées portaien+ sur le gain de poids, le poids des 
carcasses. ,a qualité des corcasses pour les agneaux se”& et les agneaux de ,a,+. et 
les modificotionr de poids pour leurs mères. 
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67.215 MAHADEVAN (P.). - L’avenir de I’indurtrie laitière aux Indes 
occidentales. (rhe future for dairying in the Wesi Indier). Trop. Sci., 1967. 
9 (1) : 5-12. (iroduriion du résumé des auteurs). 

Si le pokniiel génélique et les quolilér des animaux rani 113 base de +OU+ élevage 
laitier, les amélioraiions de 10 production fourragère e+ l’intensification der méthodes 
d’&voge ont une gronde par+ 0 jouer dans le développement d’une industrie viable. 
Les Pr&“isions pour un accroissement de I’induririe loitikre aux Indes Occidentales 
son+ barées~urlesraces«Jamalca hope »,« halr+ein»e+ métis « hols+ein» x zébu r&lec- 
lionnées pour leurcopoc~té de production, leur performance de reproduction etl’efico- 
cite du taux de conversion des aiimenir : Yadoption denouvelles me+hodesd’uii,isoiion 
des pâturages, de nouveller formes d’épandage des engrais et I’adminiriraiion d’un 
important complément alimentaire sous forme de concentrés, tout cela ajouté 0 un 
apport de capitaux supplémentaire devrait contribuer 0 rendre possible irèr rapide- 
ment une augmenioiion de 10 productiviié laitière. 

67.216 TELLEZ VILLENA (J. G.).-Mmuel de découper de viandes et 
tableaux de rendement. (Manuol de caries de corner y cuadros de rendi- 
miento). Agrooomia, I ~mo, 1964, 32 (2-4) : 27-40. 

L’auieur donne sous forme de figurer pour les moutons et les parcs : 

- ,‘emplocemen+. ,a rtruciure et le nom des os, 
- les coupes de viande uiilirées à La Molino, 
- Ier découper des carcasses (decoupe La Molina et Criallo pour le porc). 

Les rendemenis en lkg e+ pourceniage des diverses corcasses de choque espèce sont 
consignés dons des tableaux. 

67.217 VAN LOGTESTIIN (J. G.). - Vwidionr de Im valeur du pH port- 
mortem de la viande de bêtes abattues. (Der pasimoriale pH-Wert- 
Verlauf~m Fleirch van Schlachttieren). Fleirch wirfschap, 1967, 47 (3) : 240-47. 

Des recherches ont été fauter sur l’évolution de la valeur du pH @si-morfem dans les 
macles grociiis e+ adduclor, cher diff&en+s groupes : 30 chevaux, 66 bceufs. 101 veaux, 
63 moutons, 22 agneaux de lait eI 334 porcs. En ouire, on a déterminé les valevrz finales 
du pH dons les mêmes mvscles de 47 chevaux, 345 bceufs, 156 “eaux, 1.314 porcs et 
117 truies. On a examiné les iniiuences determinant la rapidité et Ia durée de I’évolu- 
iion de Iavoleurdu pH post-marlem. On n’a pasobîervéquaniàceriocieursde grandes 
différences entre Ies bceufj, les veaux, les moutons ei les agneaux. Les chevauxsont 
cependoni plus rérisianiz aux influencer subies avant I’abailage. L’évolution deia 
valeur du pH après Ia mort a ét6 assez régulière : après une phase laienie d’une heure 
à une heure et demie, ce++e valeur es+ progresrivement tombée jusqu’à 5,4 et 5,s. Les 
ouires espèces onimaler exomink sont apparemmeni plus sensibles à de kles in- 
fluences comme le monireni les vaIeurr finalesdepH parfoisoccrues. Les conditionsles 
p,ur défovorobler sont notées chez ies porcs. Sur tes 40 valeurs de pH mesurées sur 
1.198 porcs, 22 p. 100 éta~eni inférieures à 6.1 (cequi indiquerait uwviande dégénérée, 
pâle e+ aqueuse), tandis que sur 1.314 parcs, 40 p. 100 des valeurs finales de pH étaient 
supérieures 0 6.0 et 6.6 p. 100 étaient supérieures à 6.5 (on se +rou,ve donc en présence 
d’une viande foncée, se conservant moins bien). 

La @dit& e+ lo durée de Ia diminution des v<~Ievrs du pH posf-morfem sont très 
variables et elIes correspondent imm&diolemen+ à oe grandes différences dans les 
qualités organoleplique, technologique et de conservation de la viande. 

Pour produire de Ia viande de meilleure qualité, il fovdraii apporter un plus grand 
soin dans son choix que cela n’a été le cas jusqu’à présent. Dans ce but, on propose 
de cIasser lo viande par types en se basant sur I’kvolution de la valeur du pH. ce qui 
permet d’éliminer d’une manière simple, rapide et sûre Ier porcs dont la viande n’est 
pas de qualité. Le morneni opportun pour réaliser cette classification ei cetie sélection 
se situe après Vabattage, soit 30 à 45 minuier oprès Ia mort ou, en cas d’imporsibilit6, 
a moins 8 heures plus tard, lorsqu’il es+ possible de traiter les pprcs après le refroi- 
disremeni. 

67.218 SCHOLTYSSEK (S.), BERNER (H.). - Influence du procédé d’abaf- 
tqe sur la qualité des poulets de choir. (Die Elnwirkungen des Schlachi- 
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prozesres sui die Qualitat van Jungmosthühner-Schlochrkbrjern). Fieisch 
wirtschap. 1967. 47 (3) : 233-38. 

Dans un abattoir de volailles, l’influence de ,a technique d’abattage sur ,a qualité 
de la viande et ,a présence de bactéries o éfé étudiée au cours de deux expériences 
réalisées sur 120 mrc~sses de poulets de 8 semaines. Des échantillons onf élé prélevés 
des deux corés de ia poitrine après l’abattage (1). I’échoudoge (II), le plumage (11,) 
le vidage (IV), le refraidarsement 0 ,‘ew glacée (V) e+ I’emballoge, e+ on q examiné 
la valeur de leur pH, leur pouvoir de fixation de I’eou, levr~ermeié, leur température, 
les pertes à la cuisson ainsi que la numération bodérienne et la flore bactérienne. Les 
rérultots peuveni se résumer commesuit : 

l” Alors que 1a valeu du pH et le pouvoir de fixatmn de I’eou onl diminué au cours 
de l’abattage, 10 fermeté des muscles de ta poitrine a augmenté. Ces modn?cations sont 
survenues avec le plus d’intensité après I’échoudoge et le plumage. 5eul le refroidisse- 
ment à l’eau glacée o pu freiner un peu l’augmentation de cette dureté durant ,a deu- 
xième série il’experiences. 

2* Le nombre de microbes sur ,o peau sèche immédiaiement après I’abaiiage 
dépendait du degré de soui,Iure de ta volaille livrée. A I’&chaudage 0 5OGOC le 
nombre de bactéries sur ,a peau a augmenté du iait de ,a dissémination des souillures, 

3’ La contamination de la peau par les microbes intestinaux provoquée par ,q 
technique d’obatiage uiilisée a pu être consid&ob,ement diminuée en douchant forte- 
ment les volailles oprèr ie vidage. 

4O Le refroldissemeni dans le bain d’eau glacée des poulets qbatius a entraîné une 
ougmentotion du nombre de bactéries sur ,a peau. L’egoultage n’o pas réduit considé- 
rablement ce nombre. 

5O Après le vidage, le refroidissement, l’égouttoge, ,a flore 0 gram négatif @do- 
menait (E. Co/i. Parocoloboctrum, Proieus, etc.). Lo flore à gram posiiif (slrepiococcus, 
micrococcus, sorcinus, rporophyter aérobies et anaérobier) était relativement réduite 
au cours de celte phase. 

6O On n’a pas trouvé de s~,mone,,es. 
7O Pour des raisons d’hygiène ei particulGrement à cause du danger constani de 

contamination par les salmonelles. il faudrait améliorer les techniques de vidage el 
de reiroidisremeni. 

Chimie biologique 

67-219 KATHE (ST.), KULKARNI (&.A.). - Electrophorère WI papier 
des protéines du sérum de buffle. (Poper electrophoreris of bufi& serum 
proteins). Ind. vet. j,, 1967, 44 (4) : 303-08. (Troducfion du r&umé des auleurs). 

1. L’analyse électrophorétique des protéines du sérum de 4 buffles Murrah 
adultes en dehors de la lactot,on et de 7 jeunes buffles en bonne santé o été effectuée 
pour définir les valeurs normales des différentes fractions des pro+&iner du sérum 
chez les buffles indiens. 

2. Les études ont révélé chez les buffles adultes un pourcenioge de fraction d’olbu- 
mine significativement peu élevé (23.6 p. 100) par rapport à celui des bovins Indiens 
(42 p. 100). Le même n,veau plus élevé (29.6 p. 100) a é,é observe chez les veaux. On 
suppose qu’un mécanisme oI+erna+if pour maintenir ,a pression osmotique collcidale 
se produt cher cette espèce. 

3. Aucune variation significatwe n’a été observée dons Ier globulines alpha et béta, 
en comparoiron de celle des bovins adultes Indiens. Le taux d’alpha-globuline observé 
était plusélevé(23.12p. 100)chezles veouxquechezlesadulles (15.2~. IOO).~ 

4. Le +a”~ de gamma-globuline chez I’odulte s’est révélé corwdérablement plus 
élevé (44.1 p. 100) comparé à celv~ des bovinr indiens (23.6 p. 100) et européens 
(28.2 p, 100). Les mêmes voI.urs corwdéroblement basses ont éfé observées chez les 
veaux (33.5 p. 100). On pense que ,a vitesse de rédlmentatioo normo,emen+ &levée, 
observée chezcetle espèce, peut é+re attribuée 6 Ia houte teneur en gamma-globullne 
du s&r”m. 

5. Les profélnes fofoles du sérum des buffles indiens Murroh adultes &oieni de 
8.1 g p. 100. et Ier mêmes voleurs pour les vaux gtaient de 6.7 g p. 100. Au point de 
vue statistique. les voleurs observées cher les adulles étalent ~rèr significatives. 

La proportion albuminejglobuline était de 0.316 cher les bufller adultes et de 0,417 
chez les veaux. 
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Divers 

67.220 VOHRADSKY (F.). - Répartition et importance économique des 
épimofier en Afrique. (Distribution and economic signiflcance of animal 
diseaser in Africo). Beii.frop. subirop. Londw fropenvef-med.. 1965,) (1) :119-29. 

En utilisant les données établies par des organisations internoiionales. I’auteur essoie 
d’6voluer les pertes économiques causées par les maladies infectieuses des animaux 
en Afrique. 

Sous forme de iableoux, il passe en revue les maladies les plus impartonter (fièvre 
aphteuse, pesie bovine, péripneumonie, trypanosomiase. onaplasmose, theilériose 
Heortwoter, bruceliose, tuberculose). II situe ensuite sur la corte de l’Afrique chaque 
maladie selon son importance. 

Les cons&quencer économiques les plus graves sont dues aux maladies à proie- 
zoaires (pertes de 5 milliards de dollars U. S. causées par lo trypanosomiase dans 
+ou+e l’Afrique). 

67.221 SKINNER (J.D.). - L’.I e an comme animal domestique en Afrique. 
(An oppraisol ofihe elond os a larm animal in Africo). Anim. breed. obstr., 
1967, 35 (2) : 177-86. 

Les recherches s’orientent depuis peu vers les possibiiit-3 offertes par les animaux 
de chose pour ICI production de viande. En Afrique. ies antilopes paraissent por+iculi&- 
rement intéressantes a ce point de vue ei parmi elles, les élans qui font l’objet de cei 
article. 

La classification e+ Ia répartition des espèces est donnée. L’auieur limiie son éiude 
à Touroiragus oryx (Pollas). élan commun ou &,a” du Cap. II passe en revue ,a repro- 
duction, la production laitière, la production deviande, letaux decroissance, lecompor- 
tement ou pâturage e+ l’adaptation, le croisement. Toutes ces données son+ comparées 
avec celles d’autres espèces. notamment l’espèce bovine : les &os ont un taux de 
reproduction plus &levC que les bovins, une produdion laitière moins importanie, 
une conversion des aliments moins bonne : mois leur supériorité réside dans leur 
adaptation au milieu, au climat chaud semi-aride, leur apparente résistance aux 
maladies. leur adaptation physiologique qui réduit con4déroblemeni leurs besoins 
en eau. Les croisemenls ont échoue jusqu’à présent. 

L’élan, possedani des avonioger biologiques cerioins, peut jouer un rôle dons Ia 
production animale en Afrique. Les problèmes qui découlent de SO domestication e+ 
de son &vage restent cependant à étudier. 

67.222 DEFRAIGNE (1. P.). - E x enence de culture modernisée en Haute- p’ 
Volfa. Ferme communautaire de Haute-Volta. Oléagineux, 1967, 21 
(5) : 301-06. (Résumé de I’ouieur). 

II existe depuis 1961 à Kamouno, près de Ia station 1. R. H. 0. de Niangoloko, au 
sud-ouest de 1a Haute-Volta, une ferme communautaire expérimentale groupant trois 
ménages, utilisant 10 ruliure atielée e+ meiiont en appIico+ion les iechniques d’une 
agriculture moderne : rotation, fumier, engrais minéroux. semences sélectionnées. 
etc... 

Après six campagnes men&s ainsi, on voit les progrès realisés : augmentati?n des 
surfaces cultiv&r par travailleur, augmentation des rendements, meilleure valorIsalion 
de Ia journée de travail eioccro~ssemenf des revenus. 

L’expérience doit se poursuivre pour aborder de nouveaux problèmes. 

67.223 SIMMONDS (F. J.). - Lutte biologique contre Ier mimaux et les 
végétaux nuisibles d’importance vétérinaire. (Blological canirol oi 
pesls ofveierinory importance). Vel. Mi., 1967. 31(2) : 71-85. 

L’auteur note les succès economiques specioculairer obtenus par Ia lutte biologique 
des animaux et végétaux nuisibles d’importance vMrinaire. II passe en revue les 
expériences réalisées dans le monde entrer porticulièremeni contre les mauvaises 
herbes : esp&ces toxiques pour le bétail, espèces non toxiques mois envohisrantes : 
contre Ies insectes : vecteurs de maladies. hémipières, coléoptères lépidoptères. dip- 
tères. siphonaptères, puces ; conIre les trématodes e+ les nématodes. 

Mise à port Ia méihode classique de lutte biologique par I’iniroduciion d’ennemis 
naturels même pathogènes d’animaux ou de végéioux nuisibles dans une rbgion. 
d’auires méthodes intéressantes (chimiosi6rilisotion notamment) ont été mises ou 
point récemment. Des études plus approfondies e+ l’extension de ces méthodes son? 
souhoitobles. 
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Bibliographie 

67-224 Le Burundi. Noies Efud. dot., 1967 (3364). 44 p,, 1 carte. 

Lo Documentation fron$aise publie dons ce numCro une monographie sur le Burundi. 
Les conditions naturelles, lo population. I’historique de ce pays sontéiudiés. 

Un chapitre est consacré à 10 situation &onomique lice en gronde partie 0 I’agricul- 
turc prédaminonte. Les différentes productions et les possibilit& d’extension sont 
pors&r en revue. L’&vage est considéré comme une tradition sociale ovont d’être 
une activité économique. Les stotistiquer de production en ce qui concerne les peaux. 
la viande, le lait ainsi que les ressources en poissons du lot Tonganyiko sont donnees. 
L’industrie n’est pas encore très d&elopp& mais le commerce prend son essor. Après 
un exposé de Io situation financière I’éfude se termine par un apergu de l’évolution 
politique et des problèmes actuels. 

67-225 JACOTOT(H.),MORNET(P.). - Lapestebovine. Paris, YExpansion, 
1967. (Coll. les maladies onimdes àvirus), 176 p., 31 fig., 30 F. 

II fut un temps OU Io perte bovine, non encore ou imporfoitement individualisee, 
était redoutée des populations de tout I’oncien continent : c’est que. débordant des 
terrifoires asiatiques oti se perpéiuaient ses foyers d’origine, elle se repondait périodi- 
quementen Europe. Dons les premierssièclesde I’&rechretienne Io coniagionaccompa- 
gnait les invasions barbares ; à partir du Moyen Age elle suivit les ormées en guerre : 
au XIXe siècle son expansion bénéficia du d&eloppement des ironsactions commercio- 
les. L’Europe occidentale s’est libérée. il y o une centaine d’onnées. de ce Wau grave- 
ment dommageable à ses éleveurs et 0 son économie alimentaire. Mois, à ce moment, 
la maladie avait envahi l’Afrique noire et s’y était solidemenr implantée en de nom- 
breuses regionr. 

A l’heure actuelle, en Arie comme en Afrique, les outorilés sanitaires contrôlent lo 
situation d’une manière assez sotisfoisante, grâce 0 ICI mobilité des équipes de tech- 
niciens, à lo sûre16 des méthodes de diagnostic, à I’eficacité des voccinoiions. Mois 
nous vivons 0 une époque’oti il s’ov&re dtfficlle d’empêcher que les con+og~ons 0 fort 
pouvoir de propagation ne soieni iransport&es, loin parfois de leurfoyer, e+ ne fassent 
un jour irruption par delà les frontières de poys depuis longtemps, depuis toujours. 
indemnes. L’expression «maladie exotique » II beaucoup perdu de so significofion 
étymologique : quatre grandes maladies contagieuses du b&ail, hobituellemeni confi- 
n6es en Afrique, ont déjà pénétré en Europe ou sont à nos paries : lo « blue tangue ». 
la peste porcine africaine, la p6ripneumonie et la peste 6quine. Nul ne sauroit affirmer 
quetout dongerd’iniroduciion de Io pesfe bovinesoiiàjamois &corté. 

II apparaît indispensable que lesservices respansablessoientprêtr 0 toute éveniualilé 
à cet égard - ils en on+ conscience -et que le corps vétérinaire dispose d’une docu- 
mentation complete et bien à jour sur cesujet. C’est 0 ces besoins que répond Io paru- 
tion du travail de MM. Henri JACOTOT et Paul MORNET. Ces auteurs, qui +ous les 
deux appartinrent langtempr ou cadre des v6térinairesfran@s d’outre-mer, on+ eu Io 
possiblllté de sefomiliarirer wec le virus pestique et avec 1o peste bovine, l’un en Asie, 
0 la dtrection de I’lnslilut Pasteur de Nhotrong, I’ouire en Afrique. 0 Io direction du 
Laboratoire de recherches de Dakar. Aux notions établIes il y o plusieurs décennies, 
ils ont ajouté des acquisitions découlant des progrès très importants réalisés depuis 
vingt-cinq ans, en virologie comme en immunologie et en sérologie, et qui trouvent 
ouJourd’hu# leur applictilion, notamment dans l’identification de Io maladie et dons 
SO prévention par les voccms. 

Cette monographie présen+&e defo$on otiroyanle, wec une iconographie abondante. 
devrait apporter aux étudionls des éléments de connoissonce indispensables sur une 
maladie « hlstoriquex et loujoun actuelle. Les enseignanls auront à leur disposition 
l’essentiel des informolions. complétées par une bibilogrophie approfondie et soigneu- 
sement sélection& et les chercheurs l’ensemble des études poursuivies pendant plus 
de cinquante ans et dont certaines connaissent maintenant des développements remor- 
quobles, qui pourroientétretransposésàd’aulressujets de recherche. 

Cet ouvrage s’adresse également aux vétérinaires praticiens et aux vbtérinoires du 
secteur admimslrotif qui y trouveronf une documentation solide et «vécue » sur une 
affection enzootique dons certains pays, meno@e pourd’outres. 

Quant aux vétérinaires qui participent aux actions zonitalrer dans les pays d’outre- 
mer infectés. ou titre de Io coopération, c’est de fogon permanente qu’jls y puiseront 
de précieux renseignementr. 

Aucune étude d’ensemble, en langue fronçoise. de lo pesle bovine, n’a paru en 
librairie depuis 1943 : letravail deMM.MORNETe+ JACOTOTvient donc àson heure. 
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67-226 LUCAS (A.), HAAG (1.). LARENAUDIE (B.). - La perte porcine 
africaine. Paris, L’Expanrian. 1967. (Cd les maladies animaler à virus), 
120 p., 8 fig., 20 F. 

La «Peste porcine africaine» de MM. LUCAS, HAAG et LARENAUDIE es+ une 
remarquable synthèse, non seulemeni des données acquises sur 10 maladie depuis 
qu’elle a é+é ideniifiée en km+ que telle par MONTGOMERY en 1921, mais aussi de 
tous les +~YOUX originaux qui ont été effectués au Laboratoire Central’de Recherches 
d’Allori depuis 1964 et qui ont permis des acquisitions d’un ires grand iriiérêt, noiam- 
meni dans le domaine de la virologie fondamentole. 

L’ouvrage, solidement charpente autour du plan g6néral habitwlemenl retenu 
pour Ier éiudes sur les maladies à virus, comprend 7 parties : 

Dans la première, les ouieurr +rai+en+ des généralités concernani 10 perte porcine 
africaine : definitions, synonymie, importance hisiartque, espèces affectées, répartiiion 
géographique... 

Dans Ia seconde, une des plus originales, il est troit6 du virus e+ de ses propriétés 
physiques. chimiques et biologiques. Les données aciueIles landamenioles, acquises 
principoIemen+ par eux-m@mer, permettent aux auteurs une classification originale 
de I’aoeni infectieux. au1 fait éclater Ier notions +radi+ionnelIer de 10 clasrificotion des 
virus ét permet de le &cer dans son v6ritoble cadre. ce qui entraîne des prolonge- 
menir intéressonis en virologie comparée. 

La troisième partie de I’ouvroge concerne l’étude clinique et onatomapothalogique 
de Ia maladie. 

Les auteurr s’oitochent ici à donner, de 10 peste porcine africaine, 1~1 physionomie 
clinique et nécropsique la plus exacte possible en ienant compte des données nouvelles 
qui découlent du passage de 10 maladie en Europe et, par voie de consbquence, de 10 
iransformation de son expression sur le terrain. 

Dons l’étude pathogénrque qut I~I fat+ suite, les auteurs fan+ étaI des donnéer cerioi- 
nes, ~ctwllement en notre pos:esrion. et élaborent quelques hypoihères pouvant 
expliquer le mécanisme pathog&nique, encore mol connu, de l’infection ici &+udtée. 

L’épizooliologie de 10 maladie es+ traitée de facon globale et l’accent esi mis, essen- 
iielIemen+, sur les idées de SCOTT. qui, le premier, montra Ier deux cycles d’infection 
de 10 peste porcine africaine : Ie cycle ancien, africain ei le cycle noweau, européen. 

Dans Ia sixième partie, iraitont du diagnostic de Ia moladre, les O~+BU~S insistent 
particulièrement sur le diagnostic expértmental, seul valable pour différencier la 
pes+e porcine africaine de 10 pesie porcine classique. Ici, encore. leur expérience 
personnelIe Ieur permei de proporer des solutions originales, notamment en ce qui 
concerne le test de MALMQUIST, qui, revu et amélioré, détecte les réponses positives 
dans des délais considérablement raccourcis, 

Enfin, I’éiude de la prophylaxie iermine I’auvrage e+ envisage les solutions valables 
pour lutter contre cette redoutable infeciion. Les méthodes de prophylaxie sanitaire 
an+ été errentiellemenl prises en consideration par les wteurs. 11s s’appuient, pour ce 
choix, sur I’éiot actuel de nos connaissances concernant I’lmmunologie dans cette 
maladie e+ sur I’exp&ienre concIuonte acquise par notre pays dans sa lu++e conire 
Ier peries porcines. 

L’ouvrage. d’une lecture très facile, comporle une icanogrophie restreinte mais 
oriainole. na+ammeni des imucles blectronioues du virus e+. enfin. un index biblioqra- 
phigue important. 

Sa lecture sera fructueuse. aussi bien pour le vétérinaire praticien que pour les 
spécialistes. de même que pour +a”+ éleveur overIi, désireux de se foire une opinion 
sur cette redoutable maladie. 

67-227 The merck vetarinary manu(~I (Guide de diognostlc ei de thérapeutique 
vétérinaires) 3e édItion, Rahway (U. 5. A.), Merck and CO., 1967,1686 p. * 

Dédiée aux dacieurr vérérinatres et à leurs colloborateurr, la 3e édition du « Merck 
Veierrnary manual » resie, tant dans ~a conception que dans 5~1 présentaiion, fidèle aux 
caroctérlstiques esren+~elIes des éditions précédentes, dont In première u é+é publiée 
en 1955, c’est-à-dire qu’elle cansi~iue un condensé parfait ei complet de +OU+ ce qui 
concerne 10 naiure, les symptâmer, ie diagnosiic, 10 prophylaxie et 10 thérapeutique 
des maladies des grands et petits animaux domestiques vus sous l’angle de I’actuolité 
10 plus récenie. 

Cette troisième édition, fruit comme Ier précédentes de In calloborotion de très 
nombreux e+ éminents spéciailrier - 290 en l’occurrence-se propose donc comme 
objectifessentIel de me++re à Ia disposition de +DUS les vétérinaires un manuel IeurfacilI- 

* Distribue en Fronce par le « Bureau d’Eiuder et de documentation indusirlelles ». 
8, place de Iu RépubIrque, Par~ Ile, Prix de vente : 72 F. 
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ton+ I’exerclce de leur profession Ion+ sur le plan de lo pratique profesrionnellequoti- 
dienne que S”T cel”~ de leurs rapporls avec les laborotoirerdediagnorticet de contrble. 

Elle comprend 8 parties principales. 
La 11~ partie trotte der maladies der grands et petits animaux domesifquer, chaque 

exposé conrtttuont “n abrégé corus mals complet de leur étiologie. rymptomotologie. 
dtagnortic, Iraitement. etc.. sur le plan médical seulement car si cerfainestechniquer 
chirurgicalessontcltées elles ne sont par décrites. 

Près de 1.000 pages sur ier 1.631 que comprend I’ouvroge son, conracrées à celte 
portte. où sont fort bien traitées en particulier la plupart der maladies exoijquer. cequi 
confère à ce++e édiiion “ne “niverraIt+& que n’avoienl pas les précédentes 

Les moladter y sont classées soit en fonction du système anatomique intérersé roi+ 
suivant leur origine ou leur nature. le fout de fqon classique 

Lo 26 partie traite de la toxicologie. Lo symptomatologie et le +ro~+emeni des inioxi- 
cafions provoquées par les herbicides. Ier perhcider, les v6gétaux e+ Ier produits chimi- 
ques sont décrits. 

Les maladies des volailles font l’objet de iatroisième paiiie, que les auteurs on+vo”l”e 
très documen+ée du fait que I’impotionce de la production ovicole ~1 donné naissance à 
son propre milieu médical. Ler maladies des otumoux 0 fovrrure, de loboratoIre et de 
parcs zoologiques sont traitées dans la 46 potiie. 

Les problèmes, de si brûlante ac+“alit&. posés par l’alimentalion ei 10 nutrition 
animales rani examinés dans 10 i* parfie de la facon IO plus complète qui se puisse 
dksirer. De nombreux tableaux sont là pour aider le proiicien à composer les rotions 
les meilleures avec les aliments dont il dispose ou 0 lutter contre les carences minérales. 
186 avitaminoses, etc. 

Dans 10 68 pariie - dérignée sous le nom d’Addend”m - le praticien et l’homme 
de laboraloire trouveron+ de @cieux rensengnemenis donnant réponse aux multi- 
ples et 51 divers problèmes qui sont leur lot quotidien (examens de laboratoire. rodio- 
logte, inspection des viandes, outoprier, prélèvements. etc.). 

Des tableaux pratiquer concernant les poids, les mewres, la fempéroiure et leurs 
équivolentr complktent heureusement ce chapitre. 

La 7* pariie traite spéciolemeni des prescriptions médicamenteuses et autres. Cer- 
taines formules ancfennes qui figuraient danr les éditions précédenier ont é+é éltminéer 
pour foire place aux plus rkenies ocqwttfons en la matière. et choque fois que posri- 
ble le produt ou le médicament ont été dérignk par leur nom générique. 

Médicaments. antibiotiques, produtis btologiques, formules magistrales sont closr& 
soi+ d’après leur effet phormocologlque soif suivant leurs indications cliniques. 

Les doses sont indiquées en unités du système métrique ce qui est de nature à faciliter 
l’usage de cette partie du manuel par les utilisateurs non ongle-saxons. 

Enfin Ia 8~ el dernière patiie est conrtituée par un Index alphobéiique qui facilite la 
cansuliation du manuel. 

Un système d’onglets très pratique individualise les 21 princIpales sections de l’ou- 
vrage. Le lecteur frangair n’oyant qu’une relative connaissance de 10 langue anglaise 
n’est nullement dérouté tant Ier o”te”n se son+ manifestement a+toch& à 10 conc~slon 
de l’exposé et h la clarté du langage. 

Bien que comportant près de1.700 pages de formai 11 x 17 cm, ce manuel, fmprim& 
sur “n rtche papier mince. conserve toute son élégance antérieure, ainsi qu’une r”stiut6 
de bon aloi comme II se doit pour un compagnon destin& à étre fréquemment consuIt 
à l’occasion d’incesrank déplocementr prcksionnelr, avec tous les aléas mo+&iels 
que cet usage comporte. 

L’importance donnée dons ce manuel aux maladies en fan+ que telles en fait par 
ailleurs le parfait complément de notre Vode Mecum q”t accorde errentiellement son 
oRen+ion o”x orpeck médicamenteux el pharmocolog~que de 10 médecine vétérinaire. 

A ce seul titre il a SO juste place dans foutes les bibliothèques professionnelles, de 
l’homme de laboratoire O”IS~ bien que du praticien. tant der payr tempérér que tro- 
picaux. 

Il convient donc de Mater ranr réserves Ier rédackurs de ce manuel. 

M. CAILLAUD 
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BOURDIN (P.). 383. 
BOYLE (J. A.), 197 (34). 
BRANCKAERT (R.). 595. 
BRETTE (A.), 618 (205). 
BREWBAKEN (J. L.). 200 (43). 
BROWN (R. D.), 194 (22) ; 195 (28) ; 369 (68). 

BRUNET (Mm”). 437. 
BURSELL (E.), 615 (197). 
BUSSIERAS (J.), 105. 

C 

CALVET(H.), 125 ; 311. 
CAMP05 (J.), 199 (40). 
CANNON (D. J.), 621 (214). 
CAPITAINE (P.). 475. 
C. F. D. T., 527 (161). 
CHALLIER (A.). 255 ; 501. 
CHAMBRON (J.), 121 ; 125 ; 343. 
CHAMOISEAU (G.), 61 : 493. 
CHQUILOFF (M. A. G.). 616 (199). 
CLOUDSLEY-THOMPSON (1. L.), 617 (201). 
COCKRILL (W. R.), 379 (101). 
COEY (W. E.). 617 (200). 
COGGINS (L.). 189 (1) (3). 
COLOVOS (N. F.). 522 (148) : 522 (149). 
COMPERE (P.), 523 (151). 
CONRAD (J. H.), 199 (40). 
COOLS (R.). 579. 
CORSTVET (R. E.), 608 (179) : 608 (180). 
COSTA (H. ti. A.j, 612 (191) ; 613 (192). 
COUFFIN (C.), 202 (53). 

D 

DAME (D. A.), 374 (86). 
DANNACHER (G.), 191 (10). 
DARBYSHIRE (J. H.), 605 (167). 
DAVIES (H.), 373 (85). 
DAWSON (P. S.). 605 (167). 
DAYNES (P.), 273. 
DE BAFRE (R.), 376 (91). 
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DEEOER (C. J.), 512(115). 
DEFRAIGNE (J. P.). 624 (222). 
DELAY (P, D.). 190 (9). 
DEMARCHI (J.). 387. 
DE RAADT (P,), 196 (32). 
DESROTOUR (J.). 589. 
DESTOMBES (P.), 429. 
DE2 (J,), 528 (162). 
DHANDA (M. R.), 368 (60). 
DIRVEN (J. G. P.), 199 (39). 
DOUTRE(M. P,), 121 ;125;343;351 ;345. 
DOW (C.). 517 (132). 
DULONG (R.), 621 (212). 

E 

EASTERDAY (B. C.), 513 (117) ; 513 (118) : 
513 (119). 

F 

FALIU (L.), 380 (103). 
FAURAN (P.). 520 (141). 
FEDIDA (M.), 191 (10). 
FIEDLER (0. G. H.), 519 (139). 
FINELLE (P,). 589. 
FONSECA (1. B.), 199 (40). 
FORD (H. R.), 374 (86). 
FORSYTH (6. A.), 518 (135). 
FRANQUIN (P.), 376 (92). 

G 

GALE (C.). 194 (21). 
GARREN (H. W.), 369 (66). 
GARTNER (R. J. W.), 381 (109). 
GAUTIER (J. A.), 202 (52). 
GIDEL (R.), 349 ; 255 ; 501. 
GILIBERT (J.). 475. 
GOLDSMID (J. M.), 614 (195). 
GOURLAY (R. N.). 195 (26) ; 370 (69) : 370 (70), 
GRABER(M.), 87; 213 ;227 :261 ; 437 ; 457. 
GRAINGER (T. J.), 524(153). 
GRETILLAT (5.). 77 ; 279. 
GRIESS (D.), 380 (103). 
GRUVEL (J.), 261 ; 457. 
GUILHON (J.), 87. 
GÜRALP (N.), 518 (133). 

l-l 

HAAG (J.). 189 (2) ; 626 (226). 
HALL (W. T. K.), 191 (13). 

HAMDY (A. H.), 191 (12) ; 194 (21). 
HAPPICH (F. A.), 375 (88). 
HARLEY (J. M. B.), 197 (35). 
HEITMAN (H.), 618 (204). 
HENRY (Y.), 523 (152). 
HEUSCHELE (W. P.). 189 (1) (3) : 194 (20). 
HINTZ (H. F.). 618 (204). 
HIRAI (K.). 378 (97). 
HIRATO (K.), 378 (97). 
HOCKING (K. S.) et Collab., 198 (36). 
HOLME (D. W.). 617 (200). 
HUMMELER (K.), SI1 (112). 
HUXLEY (E.), 203 (54). 
HYLIN (J. W.), 200 (43). 

I 

IBRAHIM (T. M.), 115. 

J 

JACOTOT (H.). 625 (225). 
JARDIN (C.). 529 (164). 
JAYARAMAN (M. S.), 515 (125). 
JENNINGS (A. R.). 605 (167). 
JOLIBOIS (G.). 587. 
JONES-DAVIES (W. J.), 611 (189).~ 

K 

KAMEL (5. H.), 115. 
KASTURI (C. S.), 515 (125). 
KATHE (S. T.), 623 (219). 
KECK (G.), 518 (134). 
KEKWICK (R. A.), 202 (51). 
KERNAGHAN (R. J.), 197 (34). 
KERRY (J. B.), 607 (176). 
KETTERER (P. J.), 515 (124). 
KEULEMANS (N. C.), 529 (166). 
KING (N. B.), 194 (21). 
KINSLEY (R. N.), 378 (98). 
KNIAZEFF (A. J.), 190 (9). 
KOPROWSKI (H.), 511 (112). 
KRAMER (J. W.), 371 (73). 
KUBES (V.), 367 (57). 
KULKARNI (B. A.), 623 (219). 

L 

LADDS (P. W.), 195 (27). 
LAMONT (P. H.), 605 (167). 
LAPEIRE (C.), 355. 
LARENAUDIE (E.), 626’(226). 
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LAURENT-VAUTIER (A.). 383 
LE BERRE (E.). 501 
LEDGER (H. P.), 526 (159). 
LEFEVRE (M.), 349. 
LEIBHOLZ (J.), 620 (209) : 620 (210). 
LEONARD (J.), 523 (151). 
LEPINE (P.), 511 (111). 
LEVADITI (J. C.). 511 (113). 
LEVI (D.), 524 (155). 
LHOSTE (P.), 329. 
LIEFMAN (C. E.), 607 (177). 
LIVINGSTON (C. W.), 609 (181): 
LLOYD (L. C.), 516 (129). 
LORA (Mn.), 620 (208). 
LOU%E (A.), 376 (91). 
LUCAM (F.), 191 (10). 
LUCAS (A.), 626 (226). 

M 

MACADAM (I.), 193 (17) (18). 
MACHADO (A. de BARROS), 375 (87) 
MACHNAI (B.I. 367 (591. 

I  I .  

Mc INNES (P.). 524hi31, 
MAC LEOD (A. K.), 370(69). 
MAHADEVAN (P,), 382 (110) ; 622 (215). 
MAIGNAN (F.). 485 
MALANGEAU (P.), 202 (52). 
MARE (C. J.), 60<(182) i 6il9 (183) : 610(184). 
MARIAT (F.). 429. 
MARTIN (P.), 589. 
MAULE (J. P.), 381 (106). 
MAURICE (Y.), 21 ; 27 ; 51 ; 395; 407. 
MINTY (D. W.). 607(177). 
MOIR (K. W.), 377 (94). 
MONJOUR (L.), 77. 
MOORE (R. W.), 609 (181). 
MOREL (P, C.), 291 ; 451 ; 520 (140) : 520 (141). 
MORIMOTO (T.). 512 (114). 
MORNET (P.), 625 (225). 
MORRIS (J. G.). 619 (206). 
MOSS (F. P.), 620 (210). 
MOSTAFA(I. E.), 606 (172) ; 607 (174) : 607 (175). 
MOUNTNEY (G. J.), 378 (98). 
MOURANT (A. E.), 203 (55). 
MULLENAX (C. H.), 199 (42). 
MULLER (H.). 380 (104). 

N 

NASH (T. A. M.). 197 (34) 
NETKE (5. P.), 523 (150). 

NEnO (A. R.), 525 (156). 
NETTO (J F. T.), 525 (156). 
NILSSON-LEISSNER (G.), 200 (44). 

0 

OMAR (A. R.), 605 (167). 
ONYANGO (R. O.), 196 (32). 
OPPONG (E. N. W.). 369 (67). 
OXER (D. T.), 607 (177). 
OZAWA (Y.), 190 (7). 

P 

PAQUAY (R.), 376 (91). 
PATLE (B. R.), 523 (150). 
PAVRI (K. M.), 608 (178). 
PAYNE (E.), 381 (109). 
PEREIRA (P. C.), 373 (82). 
PERPEZAT (A.). 429 
PETIT (J. P.), 359. 
PIAT (D.), 618 (205). 
PICART (P.). 311. 
PILO-MORON (E.), 1. 
PILSON (B. M.). 614 (196). 
PILSON (R. D.), 614(196). 
PIPANO (E.), 373 (83). 
PLOWRIGHT (W.). 192 (16) : 193 (19). 
PRAKASH (M.). 199 (38). 
PRINCE (W. R.), 369 (66). 
PROVOST (A.), 21 ; 27 ; 51. 
PURCHASE (1. F. H.), 521 (146). 

Q 
QUEVAL (R.). 51 ; 437. 

R 

RAKOTONDRAMARY (E.), 205. 
RAKOTOSIHANAKA (B.), 621 (212). 
RALIBERA, 621 (212). 
RAMAKRISHNAN (S.). 377 (93). 
RAMISSE (J.), 205. 
RANKIN (J. D.). 369 (65). 
RAZAKABOANA (F.). 620 (211). 
REDMOND (H. E.). 609 (181). 
RENAUT (G.), 381 (108). 
RIBOT (J. J.). 551. 
RIOCHE (M.). 415 
RIORDAN (K.). 198 (37). 
ROBERTS (D. S.), 606 (173). 
ROSS (J. G.), 373 (81), 517 (132). 
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ROULSTON (W. J.), 613 (194). 
ROUTCHENKO (W.), 378 (99), 
ROWE (L. W.), 515 (123). 
RYLEY (J. W.), 381 (109). 

S 

SACHS (R.), 526 (159). 
SADLER (W. W.), 608 (179) ; 608 (180). 
SAGNA (F.), 121. 
SALMON-LEGAGNEUR (E.), 202 (50). 
SAWHNEY (P, C.), 521 (147). 
SCHOLTYSSEK (S.), 622 (218). 
SCOTT (W. N.), 377 (95). 
SERRES (H.). 475 
SERVICE (J.). 227. 
SETHUMADHAVAN (V.), 515 (125). 
SHARMA (G. L.), 368 (60). 
SHIFRINE (M.), 195 (26) ; 370 (70). 
SHILO (A.), 524 (15.5). 
SIBINOVIC (K. H.), 192 (15). 
SILVA (J. M. L.), 616 (199). 
SIMMONDS (F. J.), 624 (223). 
SINGH (U. B.), 521 (147). 
SINODINOS (E.). 589. 
SKINNER (J. D.). 624 (221). 
SMITH (G. R.), 610 (185). 
SMITH (N. S.), 526 (159). 
SMITH (M. D.), 524 (153). 
SMITH (C. A.), 199 (41). 
SOLLER (M.), 524 (155). 
SREENIVASAMURTHY (V.), 521 (145). 
STEYN (M.), 521 (146). 
STOBBS (T. H.), 200 (45). 
STOBO (1. J. F.), 618 (203). 
STONE (S. S.). 189 (3). 
STORZ(J.), 192 (14). 
SUPPERER (R.), 518 (134). 
SUREAU (P.), 1. 
SWITZER (W. P,), 609 (182) ; 609 (183) : 

610 (184). 
SYLVESTER (F.), 620 (208). 

T 

TABO (R.), 227. 
TAJIMA (M.), 368 (61). 

.AYLOR (R. J.), 369, (65). 

.AYLOR (W. P.), 193 (19) ; 194 (22). 

.ELLEZ VILLENA (J. G.), 622 (216). 

.HOMANN (W. W.), 379 (102). 

.HOMAS (R. J.), 375 (89). 

.ODD (J. i.), il7 (132). 
-0URE (5. M.), 109. 
-0URY (J.), 521 (144). 
-RAORE (S.), 255. 
-RAPP (A. L.), 194 (21). 
ÏRUMBLE (H. C.), 200 (44). 
TSUR (l.), 373 (83). 

U 

JILENBERG (G.). 355 ; 301: 497 
JNDERWOOD (E. J.), 529 (165). 
JPPAL (D. R.), 368 (60). 
JRIEL (J.), 200 (46). 

V 

JALIN (R.), 380 (105). 
JAN HOEVE (K.), 196 (32). 
$AN LOGTESTIIN (1. G.), 622 (217). 
dAN VUUREN (P.J.), 519 (139). 
dASSILIADES (G.), 77. 
JEDANAYAKAM (A. R.), 377 (93). 
dIGIER (M.), 61 ; 67. 
VINCENT (J.), 1. 
VISSAC (B.), 381 (107). 
VOHRADSKY (F.), 624 (220). 

W 

WATANABE (M.), 512 (114). 
WHARTON (R. H.), 613 (194), 
WHYTE (R. O.), 200 (44). 
WIKTOR (T. J.). 511 (112). 

Y 

YANAGAWA (R.), 378 (97). 

Z 

ZEUNER (F. E.), 203 (55). 
ZWART (D.). 193 (17) (18) : 515 (123) 
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INDEX GtiOGRAPHIQUE 

Afrique 
529 (164)- 624(220)- 624(221). 

Afrique Centrale 
21 -27 - 51 -195 (25). 

Afrique Orientale 
192(16) - 193 (19) - 198 (36) 
526 (159). 

Afrique Occidentale 
67-311-375(87)-521 (VA). 

Algerle 
1. 

200 (45) 

279-291-520(M)-520(141).- 451 

Antilles Britanniques 
381 (106)- 622 (215). 

Antilles françaises 

Australie 
191 (13) - 195(27) - 381 (106) - 515(124) 
- 518(135) 613(194) - 619 (206) - 
619(207) 

Brésil 
381(106)-525(156)-612(191)-613(192). 

Burundi 
527(160)- 625 (224). 

Cameroun 
2m (49)-329- 395 -527(161). 

Congo Brazzaville 
387 

Congo Kinshasa 

C&e-d’ivoire 
381 (108). 

Extrême-Orient 
379(101). 

Ghana 
369 (67). 

Haute-Volta 
255 - 349 - 501 - 529(166)- 624(222). 

Inde 
199 (38)- 377 (93)- 608 (178)- 623 (219). 

Israël 
381 (106). 

Japon 
512 (114). 

Kenya 
196(32)- 381 (106). 

Madagascar 
195(25) - 301 - 355-497L475- 551 - 557 
- 553 : 528(162) - 529 (164) - 620 (211) 
- 621 (212). 

Malaysia (Fédération de) 
381 (106). 

Mali 
371 (74). 

Maurice (Ile) 
381 (106). 

Niaeria 
198(37) - 371 (73) - 373 (85) - 515 (123) 
- 611 (189). 

Nouvelles-Hébrides 
380 (105). 

Ouganda 
197 (35). 

Pérou 
620(208)- 624 (216). 

République Centrafricaine 
407 

Rhodésie 
374(86)- 614(196)- 615 (197). 

Sénégal 
77 - 121 - 125 - 343 - 345 - 351 - 571 
- 601 - 531. 

Soudan 
606 (172) - 607 (174) - 607 (175). 

Tanzanie 
381 (106). 

Tchad 
61 -87-227-39S-429-437-457-523 
- 537 - 543. 

Pays tropicaux 
381 (106)- 382(110)- 617(201)- 595 (202). 
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