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Rev. Eh. M&i “4. Pays tro,,., ,467, 20, 3 (383.386) 

TRAVAUX ORIGINAUX 

Note sur la structure du virus 
de la peste des petits ruminants 

P. BOURDIN ei A. LAURENT-VAUTIER 

RÉSUMÉ 

L’étude de 10 structure du virus PPR en coloration negative montre sa rerrem- 
blance wec le virus bovipestique et le virus morbilleux. II est forme d’une enve- 

loppe hérissée de projections et d’un filament interne à symétrie h6licoldole 
reoréreniont la nucléocaoride. Cewndant. lotoille des pariiculer es+ plus grande 

La Peste des Petits Ruminants (PPR) a été 
décrite par MORNET, ORUE et Coll. (1956). 
Ces auteurs ont montré que l’agent en cause 
était un virus pestique adapté aux petits rumi- 
nants. Ce virus a été cultivé sur cellules rénales 
d’embryon de mouton par GILBERT et MON- 
NIER (1962). L’effet cytopathogène observé 
diffère sensiblement de celui provoqué par le 
virus bovipertique quant à la date d’apparltlon 
des lésions. leur morphologie et leur évolution. 
GILBERT et MONNIER ont confirmé la simili- 
tide antigénique du virus PPR et du virus de 
la Peste Bovine. 

La structure du wus pestique a été étudiée 
par PLOWRIGHT. CRUICKSHANK et WATER- 
SON (1962), en microscopie électronique après 
coloraiion négative selon la méthode de BREN- 
NER et HORNE (1959). Ces auteurs ont montré 
sa ressemblance avec le virus morbilleux décrit 
par WATERSON et Coll. (1961). II II semblé 
intéressant de faire une étude comparative de 
la structure du virus PPR. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

La souche G7F o été utlllsée. Elle est consti- 
tuée par le 7e passage à 400 c sur cellules ré- 
nales d’embryon de mouton du virus PPR isolé 
par GILBERT et MONNIER (1962). 

Une boîte de Roux dont le tapis cellulaire est 
complet. est inoculée à raison de 10. DI&T 
de virus pour 100 ml de milieu de Hanks, 

contenant 0,s p. 100 d’hydrolysat de lactalbu- 
mine, 0.1 p, 100 d’extrait de levure, 2 p. 100 de 
sérum de veau et 1.5 p, 1.000 de bicarbonate de 
sodium. Après incubation à 400 C. le milieu est 
changé les 3e et 7e jours. Le liquide virulent et 
les cellules sont récoltés le IOe jour après trois 
cycles successifs de congélation et décongéla- 
tien. Le virus est ensuite concentré selon la 
méthode décrite par WATERSON et Coll. (1961) 
pour le virus de la rougeole. 

Le liquide virulent est centrifugé 10 minutes 
h 1.500 tjmn pour éliminer les -débris cellu- 
I(~~res. Le surnageant est ultracentrifugé 1 heure 
0 100.000 g, Le culot repris dans ! ml de PBS, 
est clarifié à 1.500 t/mn pendant 10 minutes. 
Le surnageant est ultracentrifugé 1 heure 0 
100.000 g. Le culot esf resuspendu dans 0,s ml 
d’acétate d’ommonium à 1 p. 100. II est conservé 
à -700 C jusqu’au moment de l’examen. 

EXAMEN DES ÉCHANTILLONS 
EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE (*) 

Après décongélation, on mélange une goutte 
de virus concentré à une goutte de phospho- 
tungstote de sodium à 2 p. 100 ajusté à pH 72 

(*) Nous dérirons remercier ici, M. BOISSON, Profer- 
zeur 0 I’Universifé de Dakar et qui 0 bien vouh nour 
autoriser 6 trowiller dons son loboratolre. Nous remer- 
cions également les asridants de M. BOISSON qui ne nous 
ont pas ménagé leur concours durant l’accomplissement 
de “OS trovoux. 
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Pholas 1 et 2. - Particules intocies dont on distingue la membrane et les projectionr. Grossis. : x 170.000. 
Photos 3 et 4. - PorIicvler de virus PPR olIérées sous l’action de l’acide phorphotungstique. permettant de voir 

Ia rirudure interne. Sur la photo no 3, on observe un petit diverticule représentant une portion de membrane en 
train de se s4parer. Pr. : projections : En. : enveloppe : Nu. Cap. : nucléocapside. Grossis. : x 170.000. 
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Photo no 5. - Particule éclatée rnoniront le filornent nucléo-copsidw 0 symétrie héllroidale. On distingue le 
conaI cenirol et les unilér morphologiques. On peut voir également un fragment d’enveloppe (flèche). Grossir. : 
x 220.000. 
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Une’ microgoutte du mélange est déposée sur 
une grille recouverte d’un film de collodion 
carboné. Après séchage, la grllle est examinée 
avec un microscope électronique OPL à des 
grossissements de 30.000 à 40.000 diamètres. 

Résultats. 

L’examen des grilles révèle la présence de 
particules de forme plus ou moins arrondie 
dont la taille varie entre 1.500 et 7.000 .& avec 
une prépondérance d’éléments mesurant autour 
de 5.000 A. Les particules de faible taille sont 
en nette minorité. Après examen d’un certain 
nombre de grilles, il n’a pas été perrms de retrou- 
ver de forme filamenteuse (photos 1 à 4). 

Les particules sont formées d’une enveloppe 
d’environ 100 .k d’épaisseur 0 l’extérieur de 
laquelle on note la présence d’un fin hseré 
d’environ 100 A représentant les projections. 
CertaInes particules dont la membrane est 
rompue sous I’actmn de l’acide phosphotung- 
stique montrent une structure interne plus ou 
moins altérée. La photo no 4 permet de distin- 
guer des portions de la nucléocapslde. La photo 
no 5 montre une particule wrale dont la nucléo- 

apside est déroulée dons le milieu extérieur. 
On note que cette nucléocapside est composée 
d’un long filament emmêlé, dont le diamètre 
est de 180 A en moyenne. Ce filament comprend 
un canal central autour duquel s’enroulent les 
unités morphologiques selon une symétrie héli- 
coïdale. 

Discussion. 

Le virus PPR a la même structure que les 
Paramyxovlrus dont le type est le Para-lnfluenza 
décrit par WATERSON et HURREL (1962). Sa 
structure est identique à celle de la Peste Bovine 
décrite par PLOWRIGHT et Coll. (1962). 
Le schéma montre la structure d’un Para- 
myxovirus. 

Cependant contrairement au VITUS de la 
Peste Bovine dont le dlamètre excède rarement 
3.000 A. de nombreux VITUS PPR dépassent 
cette taille et atteignent 5.000 à 7.000 -4. 

lnst~tui d’Elevoge et de Médecine 
vétérinaire des Pays tropicaux. 

loborotorre national de I’Elevoge 
de Dakar-Honn. 
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Rev. Elev. Méd. Wt. Pays Trq?.. 1967, 20, 3 (387-393) 

Constantes biologiques au Congo 
des moutons inoculés pour préparation 

du vaccin antirabique 
P. ACKER, C. ~OLWOlS, J. DEMARCHI 

Institut Porteur de Brarznville 

MATÉRIEL D’EXP’iRIMENTATION Les soignées furent faites 0 la vane jugu- 
ET PROTOCOLE DES EXP’iRIENCES hre. 

Nous avons utilisé 71 moutons de race locale 
(40 en expérience réelle, 31 en groupes de 
contrôle) d’un poids de 25 à 30 kg et dont les 
cerveaux pesaient en moyenne 78 g (de 74à 82). 

L’expérience a été menée sui- une année 
complète pour éliminer les varlatlons clima- 
tiques ou au contraire pouwxr les déceler. 

Les examens ont été pratiqués au jour «J » 
(jour de l’inoculation) et aux jours J + 2. J + 5. 
et J + 7 (jour de paralysie et de sacritîce). Nous 
wons abandonné le jour J + 2 après le mou- 
ton no 9. les résultats des examens étant trop 
Droches du iour « J ». 

La nourriture des moutons en expérience se 
composait de fourrage frais et de mais concassé 
avec ration hydrique deux fois par jour. 

MÉTHODES UTILISÉES 

- 
Une fraction rapide d’albumine très net- 

Méthodes clawques d’hématologie et de 
chimie biologique. 

tement individuahsée. 

L’électrophorèse des protéines présente six 
sommets : 

‘La souche utilisée fui la souche de rage fixe 
Louis Pasteur qui a montré pour les animaux en 
expérience une remarquable fixité d’incubation 
de sept jours. 

Avant les inoculations. les moutons étaient 
gardés en observation à la ferme expérimen- 
tale de Gamaba, en pâture normale, pendant 
environ 2 mois. 

Les inoculations furent intracérébrales 9 rai- 
son de 0,s ml d’une suspension de cerveau de 
lapin au I/l0 PjV, après incision au bistouri et 
trépanation au foret. 

- Une fraction Intermédiaire séparée en 
2 bondes : la première toujours assez peu indi- 
vidualisée (alpha 1 globulines), la seconde très 
nette (alpha 2 globulines). 

- Une fraction plus lente avec une première 
partie en général nette (bêta globulines) suwie 
d’un tracé très net des gamma globulines. 
Celles-c sont suivies d’une traînée ‘très rappro- 
chée, souvent collée, rarement bien individua- 
lisée, que nous avons nommé& gamma prlme, 
rejoignant en cela les observations de PLAGNOL 
et MARX (1). 
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RÉSULTATS OBTENUS 

Les chiffres indiqués représentent des 
moyennes. Ceux entre parenthèses les chiffres 
extrêmes. 

1) Examens hémafologiques (Tab. 1). 

2) Examens chimiques (Tab. 2). 

3) Constantes électrophorétiques (Tob. 3 et 4). 
Les variations du taux des protéines toiales 

étant importantes, il semble plus rigoureux de 

comparer les quantités respectives des divers 
constituants protéiniques en ponds. 

.I 

TABLEAU 111. - Répartition (en’ p. 100) des constituonis protéiniques 

Jour J 

39,7 

6,I 

10.2 

II.2 

23,4 

9,4 

TABLEAU IV. - Répartition (en poids) des con>ti+uanis pratéiniqu.er 

1 - 
Jour J + 7 

38.8 

t 

m.4 

11,s 

22,9 

IO,b 

- 

Remarquea 

+ 4,2 

* O,b 

+ 1,3 

+ I,9 

+ 2,5 

* 2.1 

+I2.6 

II apparaît donc qu’en moyenne il y  o une I 4) Fiche réticule-endothéliale. 
., _ 

a”cJmen+o+lon ponderale de cnaque ,rodlon j 

mais l’augmentation des globulines est double Exprimée en degrés Verr~es, elle nous a 

de celle de l’albumine, ce qui permet au rap- 
donné les moyennes suivantes pour le jour «J » 

port A/G de rester stationnaire. (inoculation) : 

PH : 7,a 7.4 69 6.6 6.3 5.9 5,s 4,8 
DV 

(0; 9) (3 &2) (5d,6) (12’:27) (15:35) (30,852) (3ld63) (25040) 

Les chiffres entre parenthèses indiquent que 5) Hématocrite : Variations des constantes par 
les variations individuelles normales sont larges. rapport à I’hématocrite. 

Le tracé de la F. R. E. ou 7e jour (avant sacri- Les variations de I’hématocrite au cours de 
fice) n’apporte aucun renseignement interpré- l’expérimentation étaient importantes à suivre 
table. afin de déceler une hémoconcentrotlon ou une 
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hémodilution responsables des variations des senté aucun symptôme parolyiique, par contre 
constituants dosés. Les chiffres obtenus ont mon- 
tré une constante de I’hématocrite durant I’ex- 
périmentoton. 

VARIATIONS BIOLOGIQUES 
DANS DES GROUPES DE MOUTONS 

TÉMOINS 

Pour pouvoir rapporter à l’injection ontira- 
bique les résultats obtenus trois lots témoins et 
un lot de confirmation ont été formés (31 mou- 
tons). 

- le’ lot : témoins vrais : 

Lot constitué par des moutons n’ayant subi 
aucune injection et oyant vécu les sept jours 
d’incubation au milieu des moutons inoculés, 
strictement dans les mêmes conditions d’envi- 
ronnement et de soins. 

- 2e lot : témoins cerveau de lapin : 

Lot de moutons ayant revu uniquement une 
injection intracérébrale du support inoculum 
pour recherche de l’effet propre éventuel. 

- 3e lot : témoins-sérum physiologique : 

L’injection intracérébrole du virus antira- 
bique et de son support a été remplacée par 
0,s ml de sérum physiologique (recherche d’un 
effet traumatisant). 

- 4e lot : lot de confirmation Virus-Fréon : 

Ce lot a été inoculé avec une solution obtenue 
par délipidation au moyen de fréon du cerveau 
de lapin rabique sur le principe suivant : 

- action ~du fféon 113 à parties égales sur la 
suspension de cerveau de lapin au I/l0 - agIta- 
ton magnétique de 30 minutes et centrifugation 
10 minutes à 2.000 t/m avec inoculation du sur- 
nageant. 

Nous pensions ainsi pouvar nous priver des 
lipides cérébraux et inJecter une suspension 
non lipidique de virus. En fait, cette technique 
ne “0”s a pas apporté les résultats escomptés 
car In délipldotion fut insuffisante, en général 
autour de 50 p, 100. Nous donnons cependant à 
titre indicatif les résultats obtenus. groupés avec 
ceux des témoins au tableau 5. 

Quelques moutons ont aussi été injectés avec 
le culot lipidique de ce’ntrifugatlon après action 
du fréon : si certains-à J,+ 60 n’avaient pré- 

d’autres mou&& paralysés ‘à J;+ 10 ou 
J + 12. La séparation au fréon fut donc loin 
d’être parfate. 

L’examen de ce tableau montre que les résul- 
tats des lots témoins nos 1 et 3 restent dans les 
limites normales, que la glycémie et la choles- 
térolémie du lot témoin na 2 accusent une cer- 
taine élévation mais que la suspension virale 
redonne les mêmes variations que celles obte- 
nues précédemment avec I’inoculum rabique. 

DISCUSSION DES RÉSULTATS 

1) Constantes biologiques normales des mou- 
tons du Congo. 

Elles sont représentées par les divers résul- 
tats obtenus au jour «J » (avant inoculation). 

En plus des larges variotlons indivlduelles 
classiques (2-3) les résultats obtenus sont extrê- 
mement liés à l’alimentation et comme nous 
avons pu le constater par ailleurs 0 l’occasion 
d’outres expérimentations, des lots de mou- 
tons nourris avec des provendes commerciales 
:oncentrées sont susceptibles de fournir des 
chiffres trés différents : azotémle 0.45.0,50 g/l : 

glycémie 0,70 à 0,BO g/l ; cholestérol 1,20 à 
1 ,SOg/l ; R. Burstein 45 à 600 V : protéines totales 
70 à 76 g/l, avec cependant un rapport A/G 
habituel. 

2) Action sur les constantes biologiques de 
l’inoculation intracérébrole de virus rabique 
a” mouton. 
De nombreux auteurs se sont intéressés à ce 

xoblème et ont publié des résultats concernant 
Aes élevages fort différents (Amérique-Madagas- 
ror-Afrique du Nord-Afrique Occidentale, etc...). 

Leurs conclusions peuvent être schématique- 
rient groupées ainsi : lors de l’évolution de la 
naladie chez le mouton;après inoculation intra- 
rérébrole, les constatations suivantes peuvent 
?tre faites : 

- une augmentation de la glycémie (4.5.6-7- 
II). 

- l’apparition d’une glycosurie (9-4-10). 
- une augmenta!ion de l’urée sanguine (5-7. 

II). 
- une augmentation importante du nombre 

je plaquettes Sang”l”es (11). 
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F.R.E. 

mservarions 

- unediminutlondelanumération rouge(11). 
- une diminution de la phosphatémie (6). 
- l’état stationnaire de Io chlorémie (6.Il), 

de la sidérémle. de I’uricémie, de la créatlné- 
mie (6), de la numération blanche (1142) et du 
fibrinogène (11). 

L’accord n’est plus total en ce qui concerne les 
éléments suivants : 

- I’albumlne : elle-apparaît ou non suivant 
les auteurs. 

- le cholestérol ; il baisse pour certains (6-7) 
et augmente pour d’autres (11). 

- les protides totaux : 11s balssent pour 
COMBEUIL et PAGES (7) comme l’observent 
aussi PLAGNOL et MARX chez le lapin (1) mais 

~pour KCHOUK, SCHNEIDER et DURAND, ils 
augmentent (11). 

- I’électrophorégramme resterait pour cer- 
tains pratiquement inchangé (8-11-I). II en serait 
de même chez le lapin, le cobaye, la souris 
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blanche, le rat blanc (8) et aussi lors de la vacci- 
nation antirabique humaine (1). Par contre, 
pour d’autres, la rage amènerat une augmen- 
tation importante des alpha 2 globulines chez 
l’homme (8-l) et le chien (8). une méthode de 
diagnostic basée sur ce principe ayani même 
été préconisée. 

Toutes ces diverses modifications n’ont pas 0 
notre conna~ssonce reçu d’explications (manl- 
fesiations agoniques, lésions bulbaires, etc...). 

De notre expérience personnelle, nous retien- 
drons qu’au point de vue hématologique, aucune 
variation n’a pu être notée ei que les seules enre- 
gistrées furent individuelles et Indépendantes 
des facteurs climatiques. 

On peut donc pratiquement considérer que 
le virus fixe n’a pas eu d’action sur la crase sari- 
guine et les consiantes hématologiques clas- 
siques. 

Par contre, au point de vue biochimique, nous 
avons assisté en une semaine à une élévation 
très nette de l’azotémie, de la glycémie et de la 
protidémie totale. 

Ces ougmentatlons furent accompagnées d’une 
inflaton moins nette et plus irrégulière des Bêta 
Iipoprotéines et de la cholestérolémie. 

Quant aux constituants des diverses fractions 
protldlques, ni le rapport albumine/globulIne ni 
les diverses fractions électrophorétiques ne 

montrèrent pratiquement de variations en 
pourcentage, mois par contre, si l’on calcule les 
diverses fractions en poids, en tenant compte 
de l’élévation protidique totale. on s’aperçoit 
que chaque fraction augmente notablement : 

L’albuminede4.2g : legroupe olphade 1,9g : 
le groupe bêta de 1.9 g : le groupe gamma 
de 46 g. L’augmentation moyenne du groupe 
gamma n’est cependant pas significative. 

Nous avons vu d’autre part que les F. R. E. 
des mouions inoculés étalent Irrégulières et 
sans variations exploitables. 

CONCLUSIONS 

L’étude de certains constituants sanguins du 
matériel animal utllhsé pour la préparation du 
vaccin antirabique a permis d’en dresser les 
valeurs moyennes pour les moutons du Congo. 

L’étude de ces constantes chez les animaux 
Inoculés par rapport 0 celles de groupes-témoins 
ou de confirmation a permis d’enregistrer cer- 
taines variations nettes au point de vue biochi- 
mique, qu’il semble logique à notre stade de 
travail de rapporter à l’action du Virus injecté. 

Mors 1964, lnsfitui Pasteur de Brazrov~lle. 

SUMMARY 

Siological characterirticr in Congo of rheepr inaculoted for the production 
of Rabier Vaccine 

A trio1 hos been mode in order to estoblish the averoge value afsome blood 
chorocterirticr oflhe animal< used for the produciion of kabies vaccine. These 

VOI~S bave been recarded in inoculoted onimols, ond the resulis obtained hove 
ben compared with those reported by rame oiher authors. 
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Premières constatations sérologiques 
sur l’incidence de la maladie de Wesselsbronn 

et de la Fièvre de la Vallée du Rift 
chez les ovins et les ruminants sauvages 

du Tchad et du Cameroun 
par Y. MAURICE 

wec l’aide lechnique de Madame BAILLE 

1. -LA MALADIE DE WESSELSBRONN 
ET LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT 

10 La molhdie de Wesselsbronn. 

La maladie de Wesselsbronn est une maladie 

à virus transmise par des Arthropodes et corac- 
térlsée par de la fièvre et des avortements chez 
les ovins, ainsi que par des mortalités chez les 
agneaux nouveaux-nés. 

L’affection fui identifiée pour la première fois 
en 1954-1955 dans un élevage de moutons méri- 
nos de la région de Wesselsbronn. dans I’Etat 

libre d’orange. On observa de ,Ia mortalité 

des agneaux nouveaux-nés pendant la première 
semaine et de l’avortement chez les brebis. Le 
VITUS fut alors isolé par WEISS, HAIG et ALE- 
XANDER (1956) (17). Peu de temps après, 
deux souches du même virus furent isolées par 
SMITHBURN, KOKERNOT et de MEILLON 
(1956) dans le Nord Zululand. En 1956. toujours 
en Afrlque du Sud. on constata que la maladie 
de Wesselsbronn et la Fièvre de la Vallée du 
Rift pouvaient coexister dans les mêmes exploi- 
tations. La distribution et I’épizootiologie de 
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ces deux affections sont 0 peu près les mêmes. 
La maladie o été éga!cment reconnue dans la 
province du Cap, en Afrique du Sud, au Nyas- 
soland, en Rhodésie du Nord et du Sud. 

D’une façon générale, la symptomatologie 
esi fruste et la maladie passe le plus souvent 
inaperçue surtout lorsqu’il s’agit d’élevage 
extensif où les animaux sont moins suivis que 
dans une exploitation. 

On n’observe aucun symptôme cher les brebis 
adultes non gestantes. Les agneaux nouveaux- 
nés peuvent montrer des signes de faiblesse et 
de l’inappétence. Dans quelques cas la mort 
survient. Les manifestations les plus caracté- 
ristIques de l’infectlon par le virus de Wessels- 
bronn sont les avortements. Chez les femelles 
pleines, le taux de mortalIté dans certaines 
régions peut atteindre 20 p. 100. 

Les agneaux qui meurent de la maladie 
montrent une tuméfaction de la rate et des phé- 
nomènes dégénératifs au niveau du foie qui peut 
prendre un aspect vert-jaune et être friable. Les 
femelles pleines qui meurent montrent égale- 
ment des lésions au niveau du foie. La clinique 
permet difficilement de différencier la maladie 
de Wesselsbronn et la Fièvre de la Vallée du 
Rift. 

La, maladie est diagnostiquée po;r la première 
fois au Tanganyka en 1956 et au Nigéria en 
1958 (6). Sons ~VOIT isolé le virus. FINDLAY, 
STEFANOPOULO et MAC CALLUM (8) en 1936 
montrent cependant par la sérologie, l’existence 
de la maladie en Ouganda, uu Mali, au Soudan 
et au Gabon. En 1954, PELISSIER et ROUSSE- 
LOT (11) constatent que des sérums de singes 
du Congo présentent des anticorps fixant le 
complément vis-à-vis du virus de la Fièvre de la 
Vallée du Rift. Récemment au Kenya, SCOTT. 
WEDDEL et REID (14) ont pu montrer la fré- 
quence des infections inapparentes : c’est ainsi 
que 19 p, 100, 11 p. 100 et 16 p, 100 des sérums 
de vache ayant avorté en 1952, 1953, 1954, pré- 
sentent des anticorps contre le virus de la Fièvre 
de la Vallée du Rift. En 1957, SHONE, en Rho- 
désie du Sud met également en évidence des 
anticorps neutralisants dans le sérum du bétail 
des régions de Salisbury et de Matobo. 

20 La Fièvre de la Vallée du Rift. 

La Fièvre de la Vallée du Rlft, maladie à 
virus transmise également par des Arthropodes 
et qui affecte principalement les ruminants, se 
caractérise par une courte période d’incuba- 
ilon. des avortements, une forte mortallié cher 
les angeaux, chevreaux et veaux, une allure 
épizootique et des lésions hépatiques typiques. 

Dans les condmons naturelles, les agneaux 
nouveaux-nés sont les animaux les plus sensibles. 
On peut noter une mortalité de 90 p, 100 des 
animaux. La maladie naturelle cause la mort 
des agneaux dès le 3e jour. Les symptômes que 
l’on rencontre dans la forme aiguë sont carc~c- 
térisés par une réaction fébrile, un pouls rapide, 
un pas chancelant, un jetage mucopurulent. des 
vomissements,. une diarrhée hémorragique et 
des avortements chez les femelles pleines. Si le 
taux de mortalité chez les agneaux est élevé, 
chez les adultes il est de 20 à 30 p. 100. La forme 
subaigue est observée chez les moutons adultes 
et les bovins : une riaction fébrile durant de 
1 à 4 jours est accompagnée d’lnappétence et 
de faiblesse générale. 

La maladie fut observée en 1912 à Naivasha 
au Kenya (STORDY) (16). Dix huit ans plus tard, 
DAUBNEY, HUDSON et GARNAN (5) étu- 
diaient la seconde épizootie et Identifiaient 
l’agent causal qu’ils appelèrent << VI~~S de la 
Fièvre de la Vallée du Rift ». 

En 1948 SMITHBURN. HADDOW et GIL- 
LET (15) isolent le virus à partir de moustiques 
dans la forêt de Semliki en Ouganda. En 1950-51, 
la maladie fait pour la première fois son appari- 
tion en Afrique du Sud (ALEXANDER et DICK- 
SON) (l), MUNDEL et GEAR (IO), dans I’Etat 
libre d’orange. dans la province du Cap, dans 
la région de Kimberley. En 1955 elle est signalée 

Les avortements surviennent durant la phase 
aigue ou la phase de convalescence de la mola- 
die ; environ 20 p. 100 des femelles pleines 
avortent. Chez les bovins, la mortalIté est moins 
grande, moins de 10 p. 100 et dans beaucoup de 
cas. l’avortement est la seule trace de la maladie 
qu’on puisse déceler par la sérologie. 

La chèvre montre des symptômes identiques 
à ceux du mouton. 

dans le Sud-Ouest Africoln. 

L’homme et le singe sont également sensibles 
à l’infection. DAUBNEY et HUDSON (1932) (3) 
ont montré que le buffle africain peut être 
atteint de la maladie. On pense que c’est égale- 

1 ment le cas pour de nombreux ruminants sa- 
vages car pendant l’épidémie de 1951 en Afrique 
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du Sud on rapporte que de nombreux animaux 
sauvages mi’ mark ou ont avorté dans des 
régions d’épizootie de Fièvre de la Vallée du 
Rift (GEAR et Coll.) (1951) (9), ALEXANDER et 
DICKSON 1951 (1). 

Les lésions macroscopiques ont été décrltes 
par DAUBNEY et FINDLAY (19361933). Chez 
l’agneau. le foie est hypertrophié et montre de 
petits foyers nécrotiques d’environ 1 mm de 
diamètre ; l’organe est plus pâle et quelquefois 
complètement jaune. Chez le mouton adulte, le 
foie est comme tâcheté de brun rouge, aspect 
dù à la formation de petits foyers nécrottques 
qui sont plus pâles que le tissu normal. 

Chez les bovins, les lésions sont à peu près 
identiques à celles trouvées chez le mouton. 
SCHULZ (1951) (12) (13) a cependant constaté 
en plus une stomatite aigu6 avec des érosions 
sur les lèvres, la langue et les joues. une nécrose 
au niveau de la mamelle et du scrotum, des 
hémorragies au niveau des régions non pigmen- 
tées de la peau et parfois de I’asclte. 

La Fièvre de la Vallée du Rift et la maladie de 
Wesselsbronn n’ont jamais été identifiées au 
Tchad ni au Cameroun. Si elles ont été quei- 
quefois soupçonnks (e), aucune identification 
de virus ni aucune investigation sérologique 
n’ont jusqu’à présent été effectuées, dans ces 
régions. La question se posait de savoir si, 
étant donné la symptomatologie assez fruste de 
la maladie de Wesselsbronn et l’existence 
dans certaines régions d’Afrique de formes 
inapparentes de la Fièvre de la Vallée du Rift. 
ces deux viroses n’étaient pas en fait une compo- 
sante de la pathologie des bowns et des petits 
ruminants au Tchad et au Cameroun. 

Des sérums d’animaux sauvages ont été éga- 
lement analysés. pour étudier la possibilité pour 
ces animaux, de jouer un rôle dans I’épizootlo- 
logie de la malade. 

II. - MATÉRIEL ET TECHNIQUE 

A) Matériel. 

Les réactions qui sont décrites cl-dessous ont 
été effectuées avec des antigènes et des sérums 

l !  

de référence aimablement fournis par le doc- 
teur JANSEN (+). 

10 Le virus : 

C’est le troisième passage wr cerveau de 
rour~ceou nouveau-né d’une souche sauvage 
d’Afrique du Sud du virus de la maladie de 
Wesselsbronn et de la Fièvre de la Vallée du 
Rifi qui a servi de maté4 de départ. 

20 L’antigène : 

L’antigène est obtenu à partir de cerveaux de 
souriceaux nouveaux-nés morts à la suite de 
l’inoculation du virus ou parvenus au stade 
final de la maladie. 

3” Les globules rouges : 

Les globules rouges d’oie ont été utilisés. 

40 Les sérums : (++) 

Les sérums examinés concernent 273 moutons 
d’Afrique Centrale vivant dans des régions 
géographiques différentes et 33 ruminants sou- 
“ages du Tchad. 

C’est ainsi qu’ont été analysés : 

- 23 sérums de moutons de la région de 
Mao, 11” Nord du Tchad, 

- 18 sérums de moutons de la région d’Abé- 
thé. au Nord Est du Tchad, 

- 96 sérums de moutons de la région de 
Fort-Lamy au Tchad, 

- 14 sérums de moutons de la :région de 
Fort-Archambault au Sud du Tchad. 

- 63 sérums de moutons de la région de 
N’Gooundéré au Nord du Cameroun, 

- 59 sérums de moutons de la région de 
Moroua, 0 I’extrème Nord du Cameroun. 

- 33 sérums d’animaux sauvages du Tchad 
ainsi répartis : 
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a) 25 sérums d’animaux sauvages du Nord et 
du Nord-Est du Tchad : 

- 2 sérums de gazelles rutifrons : Gozelia 
rufij=rions (Gray) du Nord-Est du Tchad ; 

- 12 sérums de gazelles dorcas : Gazella 
dorcos dorcos (Linné) au Nord-Est du Tchad : 

1 sérum de gazelle dama : Gozello dama 
(P;as) du Nord du Tchad ; 

- 6 sérums de gazelles dama : Gozello dama 
(Pollas) du Nord-Est du Tchad ; 

- 1 sérum de damalisque : Damaliscus kor- 
rigum (Ogilby) du Nord-Est du Tchad : 

- 3 sérums d’oryx : Oryx olgazel (Oken) du 
Nord-Est du Tchad. 

b) 8 sérums d’animaux sauvages du Sud du 
Tchad : 

- 2 sérums de gazelle rufifrons : Gozello 
rufifrons (Gray) ; 

- 1 sérum de damalisque : Domolrscus kor- 
rigum (Ogi I by) ; 

2 sérums de bubole : Aicelaphus ielwel 
(Higlin) ; 

- 1 sérum de cob de buffon : Adenofa kob 
(Erxleben) : 

- 1 sérum de cob de roseaux : Redunca 
redunca (Blaine) : 

- 1 sérum de buffle : Syncerus Coffer oequi- 
noxia/lz (Blyth). 

B) Techniques. 

La réaction d’inhibition de I’hémagglutina- 
tion o été utilisée. Les techniques de préparation 
de l’antigène et de la réaction elle-même étant 
identiques pour les deux VITUS, tout ce qui est 
détaillé ci-dessous concerne indifféremment l’un 
ou l’autre de ces virus. Le pH optimum des 
réactions d’hémagglutination et d’inhibition de 
I’hémagglutinotion est 6,4 pour la maladie de 
Wesselsbronn, 6,5 pour la Ffèvre de la Vallée 
du Rift. 

10 L’antigène : 

L’antigène est obtenu à partir de cerveaux 
de souriceaux nouveaux-nés morts à la suite 
de I’inoculatlon du virus de la maladie de Wes- 
selsbronn ou de 10. Fièvre de la Vallée du Rift, 
ou, ce qui est préférable, à partir de cerveaux 

de souriceaux nouveaux-nés parvenus au stade 
fmal de la maladie. La préparation de l’antigène 
fait appel à la méthode de I’extractlon à I’acé- 
tone et à l’éther. Cette méthode est exactement 
celle utilisée et décrite en détail par CLARKE 
et CASALS (2) dans leur article fondamental sur 
la préparation des antigènes hémogglutinants 
pour l’étude des arbovirus. Les dilutions d’an& 
gène sont faites en tampon boraté à pH 9 à 
4 p. 100 d’albumine bovine. 

On utilise des globules rouges d’oie en sus- 
pension àO,S p. IOOet prélevés 3 jours avant leur 
utilisation. Au moment de l’emploi, la dilution 
à 0,s p, 100 est préparée dans un tampon acide 
aux phosphates. Ce tampon contient du chlorure 
de sodium et des phosphates. II est préparé à 
partir de deux solutions stocks qui ont la compo- 
sition suivante : 

Solution 1 Solution 2 

(0,15i NaCL 
aâ (0,2 M Na,HPO, 

(O,l5M NaCL 
âo ( 0.2 M Na H,PO, 

Les proportions de ces deux solutions que 
l’on doit utiliser pour obtenir le pH 6,4 et 6,s 
après mélange 0 un volume égal de tampon 
borate à pH 9 sont données cl-dessous : 

Pyé$pe’ 1 Solution 1 ( Solution 2 

30 Les sérums : 

Les sérums de références utilisés sont deux 
sérums hyperlmmuns de mouton, le premier 
inhibant I’hémagglutlnation du virus de Wes- 
selsbronn pour les globules rouges d’oie 0 la 
dllutiondu1/1024, lesecond Inhibant I’hémagglu- 
tination du virus de la Fièvre de la Vallée du 
Rift à la dllutlon du 1/1024également. 

Tous les sérums ,solt traités systématiquement 
au kaolin lavé aux acides pour éliminer les 
inhibiteurs non spécifiques et sont adsorbés par 
des globules rouges d’oie. 

998 
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Les 273 sérums précédemment énumérés cor- 
respondent à ceux qui ont été examinés. 63 autres 
sérums de mouions ont été rejetés parce qu’ils 
présentaient des hémoggluiinines non spéci- 
fiques, rebelles à toute adsorption au kaolin. 

40 La réaction d’inhibifxx de l’hémogglutino- 
lion : 

Le titrage de l’antigène, les r&xtlons qualita- 
tiveset quantiiaiivesdel’inhlbltionde I’hémagglu- 
tination sont effectuées sur plaques plexiglass en 
suivant la technique habituellement employée à 
Onderstepoort. L’antigène lyophilisé esi réhy- 
draté la veille du jour de la réaction. Pour le 
titrage de celui-CI la dernière dilution donnant 
une hémogglutination complète est consldérée 
comme l’unité et sert au calcul de la dilution à 
utiliser dans la réaction d’inhibition de I’hémog- 
glutination. Les antigènes employés hémagglu- 
tinaient à la dilution du ljSl2e. Les réactions 
qualitatives et quontitotlves d’inhibition de 
l’hémagglutlnotion se font également à pH 6.4 
et 65. On inclut dans ces réactions un témoin 
globules rouges, un témoin antigène et aussi un 
témoin sérum pour contrôler l’absence d’hémog- 
glutinines spontanées non adsorbées dans le 
sérum. Les dilutions soni faites en Tampon boraté 
à pH 9 à 0,4 p. 100 d’albumine. On prend 6 uni- 
tés ontigéniques. L’incubation du mélange sérum 
(0,2 ml) et antigène (0,2 ml) est d’une nuit 0 
40 C et la lecture est faite après avoir ajouté les 
globules rouges (0,4 ml) et laissé les plaques à la 
température ordinaire pendant une heure. On 
lit en notant la dernière dilution où l’inhibition 
de I’hémagglutlnation est complète. 

Ill. - RÉSULTATS ET DISCUSSION 

A) Résultats. 

706 réactions ont été effectuées : 588 examens 
qualitatifs et 118 examens quantitatifs. Les césul- 
iais globaux soni rapportés dans le tableau 1. 

10 La maladie de Wesselsbronn : 

,282 réactions qualitatives et 65 réactions 
quantllatives ont été effectuées. L’analyse quo- 
litative a intéressé 251 sérums de moutons ef 
31 sérums d’animaux sauvages. Les réactions 
quantitatives oni éié effeciuées sur 48 sérums 
positifs de moutons et sur 17 des sérums positifs 
d’animaux sauvages. 

2 

Retour au menu



a) Sérums de moutons : négatifs soit 48, 60 p. 100 : 20 on+ montré des 

109 sérums sur 251 analysés se sont montrés traces d’anticorps soit 7,96 p. 100. Le tableau II 

positifs, soit 43, 42 p, 100 ; 122 se sont montrés rend compte de ces résultats. 

:ameïoun 

b) Sérums d’animaux sauvages : 1 a) Sérums de moutons : 

24 sérums d’animaux sauvages sur 31 analy- 
sés se sont montrés positifs, soft 77.42 p, 100 ; 
2 se sont montrés négatifs soit 6, 45 p, 100 et 5 
ontmontrédestracesd’anticorpssoit 16,13 p.100. 
Le tableau IV rend compte de ces résultats. 

20 Fièvre de la Vallée du Rlff : 

306 réactions qualitatives et 53 réactions quan- 
tltatives ont été effectuées. L’analyse qualitative 
a intéressé 273 sérums de moutons et 33 sérums 
d’animaux sauvages. Les réactions quantitatives 
ont été effectuées sur 41 des sérums positifs de 
moutons et sur 12 des sérums positifs d’animaux 
Xl”“ageS. 

55 sérums de moutons sur 273 se sont montrés 
positifs, soit 20,14 p. 100 ; 199 se sont montrés 
négatifs, soit 72,89 p, 100 ; 19 ont montré des 
traces d’anticorps. soit 6,96 p, 100. Les résultats 
sont rapportés sur le tableau III, 

b) Sérums d’animaux sauvages : 

16 sérums d’animaux sauvages sur 33 analysés 
se sont montrés posltlfs, soit 48,48 p, 100 : 
16 se sont monirés négatifs, soit 48,48 p. 100 
également et un des sérums a montré des traces 
d’anticorps, sat 3.03 p. 100. Le tableau IV donne 
le détail de ces résultats. 
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30 Répartition de ces deux orboviroses cor respective de chacune de ces viroses dans les 
régmn. différentes régions prospectées. La carte ci-jointe 

Le tableau V donne une idée de l’incidence permet de situer les localités correspondantes. 

6) Commentaires. 

10 Un pourcentage relativement élevé de 

moutons possède des anticorps contre la Fièvre 
de la Vallée du Rift et la maladie de Wessels- 
bronn. Le degré d’endémicité de cette dernière 
est plus élevé que celui de la première affection 
ch et ceci dans toutes les régions. 

20 les ruminants sauvages sont le témoin d’une 

infection par ces deux virus dont la trace est 
révélée par les anticorps spécifiques présents 
dans leur sérum. Cette constatation mérite 

d’être soulignée. En effet, le rôle de ces verté- 
brés dans l’histoire naturelle des zoonoses a été 
d’une façon générale peu étudié. On s’est beau- 

coup préoccupé des arthropodes vecteurs aux 
dépens du réservoir naturel d’infection. 

30 Toutes les régions qui ont été intéressées 
par cette enquête connaissent le virus de Wes- 
selsbronn et celui de la Fièvre de la Vallée du 
Rift. II semblerait cependant que ce dernier soit 
moins répandu à Fort-Lomy et dans les régions 
sahéliennes situées au Nord de cette ville. 

40 II a ét& constaté depuis quelques années 
un grand nombre d’avortements cher les bovins 
de la région de Maroua au Cameroun. Le pro- 
blème de leur étiologie n’a pas été élucidé de 
façon définitive. 

En effei. dans la symptomatologie propre à 
chaque type d’avortement on retrouve toujours 
à peu près les mêmes descriptions et il est rap- 
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tiquement impossible de fonder un diagnostic 
uniquement sur des symptômes et des lésions. 
Les enquêtes sérologiques sur la brucellose. la 
Fièvre Q. les néorickettsioses n’ont pas permis 
d’expliquer la majorité des avortements. De 
nombreuses hypothèses ont &é envlsagées : 
maladies chroniques (brucellose) rickettsioses 
(Fièvre Q), néorickettsioses, offectlons à gros 
virus du type lymphogranulomatose, viroses 
diverses qui dans leur phase aiguë peuvent 
provoquer l’avortement, maladies parasltalres 

comme la gale, la strongylose qui épuisent les 
femelles gestantes, carences simples ou multi- 
ples en minéraux ou vitomlnes. intoxications 
par certaines plantes, etc... Une, pathologie 
variée interwent. et, quand on constate au terme 
de cette enquête que 4576 p. 100 des sérums 
de moutons de la région de Maroua présentai 
des anticorps conire la Fièvre de la Vallée du 
Rift, il est permis de se demander si cette virose 
ni vient pas s’alouter à I’étiologie déjà complexe 
des avortements des bovins dans ces régions. 

Répartllion régionale de la maladie de Wesselsbronn el de la fièvre de la vallée du Rift. 
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CONCLUSION 

La Fièvre de la Vallée du Rift et la maladie de 
Wesselsbronn existent à l’état enzootique en 
Afrique Centrale chez les moutons e+ les animaux 
sauvages et pourraient expliquer certains avor- 
tements d’origine inconnue. 

On n’a que rarement prêté attention à ces 
deux affections qui jouent vraisemblablement un 
rôle dans la pathologie des petits ruminants et 
peut-être des bovins. Aussi o-t-il paru utile de 
rappeler les aspects cliniques et nécropsiques de 
ces deux affections. 

N. B. : Ce texte était rédigé quand nous avons 
eu connaissance de l’article « Immunologie 
des Arbovirus cher les Pygmées Babingade Cen- 
trafrique»,,de A. CHIPPAUX et CI. CHIPPAUX- 
HYPPOLYTE de l’Institut Pasteur de Bangui, 
D~U dans le dernier numéro du Bulletin de la 
kociété de pathologie exotique (1965, no 5, 
p, 820). Les auteurs ont montré que 2.8 p. 100, 
7 p. 100, 12,s p. 100 et 26 p. 100 des sérums 
humains de différentes tribus de Centrafrique 
présentaient des anticorps inhibant I’hémagglu- 
tination vis-à-ws du virus de Wesselsbronn ce 
qui confirme également l’existence et la diffu- 
sion de ce virus en Afrique Centrale. Instiiui d’Elevoge et de Médecine vétértnoire 

des Pays tropicaux. 
Laboratoire de recherches vétérinaires 

de Farcho, Fort-lamy, Tchad. 

SUMMARY 

Firr, rerologicol record on ,he incidence of Werselrbronn’s Diseare and Rif1 

Volley Feverin rheeps ond wild ruminants in Chad an6 Cameroun 

Existence of aniibcdies againri Werselsbronn’s and RI~+ Valley Fever virus, 

often a+ a high tiire, bas been shown by use ofklemagglutinaiion Inhibition test. 

in small ruminants in Chcd and Comeron and in wild ruminanlr in Chod. In 

some oïeor of Corneron, 72 p, 100 of Ihe sheepr bave been show io give u 

pasilive reaction 10 Werselsbronn’s virus, and 45 p, 100 10 be positive +o RiA 

Volley Fever virus. Though bath diseases hod been ruspected by some authorr, 

they were never recorded, reporied or described in ihere countries. This is 

mi very rurprising, in view of the very dircreie rymptomr of Wesrelrbronn 

Direase which are oiien unnoticeable and the existence, in rame Africon regions 

of unopporent cases ai Rif1 Voiley Fever, which could exploin Ihe etiology of 

some disconcerting obortions in coiile. 

Gazelle, iopi, hortebeest, oryx, reedbuik and buffolo hove probabiy a role 

in +he epiroaiiology ofihis infecilon. 

RESUMEN 

Ufilizanda la l&nica cl6rica de inhiblcion de la hemaglutinoci6n el ouior 

demortrd 10 preseniio de anticuerpos contra lo enfermedad de Wesselsbronn 

y la fiebre del valle del RiA, con uno tara frecuentemente elevoda, en 10s 

pequefios rumiontes de Chod y de Camerirn y en 10% rumiontessalvojes deChad. 

En algunas regiones de Camer6n. se enconiraron, en 72 p. 100 de avejar, 

aniicuerpos indicondo la presencia de la enfermedod de Wesselrbronn, y en 

45 p, 100 de el las aniicuerpor contra la enfermedad del val le del Mi. 

Erias dos enfermedades fueron sorpechadas pero no fueran nunca recono- 

cidas o dercritos en 10s dos paires. ESO no es rorprendente cuando se ~onoce 10 

sintomatolagia muy incompleio de la enfermedad de Wesselrbrann, frecuenie- 

mente no dercubierta, y lu exislenclo, en olgunor regiones de Africa, de former 
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Rev. Eh. Méd. W. Pays ,ro,,., 1967. 20, 3 (407-413) 

Contribution à l’étude des rickettsioses 
en République Centrafricaine 

Enquête épidémiologique 

Y. MAURICE 

mec la colloborafion de Madame BAILLE 

RÉSUMÉ 

Dons le cadre d’une vasle enquéte sérologique sur Ier rickettsioses en Afrique 
Centrale, I’outwr présente ici les rérullols concernant der rbrums d’animaux 
domestiques de R&publlque Cenirafrlcaine, en porliculier des r6rums de bovins 

de 10 r&gion de Bouor eI des sérums de bovinr. caprins. ovins, équins de la 
région de Bambori. II constate au terme de cette étude 10 forte poritivitb des 
sérum de bovins de Bouar w-à-vis des antigènes murin. boutonneux e+ épi- 

démique, et l’absence de réaction poritlve des rérumr d’animaux de la r&gion de 
Bombari vis-à-vis de ces mêmes antigènes. D’autre part, alors qu’un très petit 
nombre de s&rums de bovins de Bouor se montrent positifs vis-à-vis de I’onfig&ne 
de 10 fiévre Q et de lo souche Q 18 de Nborickettrie, une proporiion relative- 

,, : .i men;,impor+anIe .&s sérums d’animaux de Bombari réagi+ positivement 
vis-à-vis de ca mêmer oniigènes. Les résullots sont discutés. 

Le 14 février 1950 le groupe mixte OIHP/OMS i d ans la pathologie du bétail en Afrique Cen- 
d’études sur les rickettsioses africaines réunl à trole. 
Brazzaville formulait 17 recommandations sur Dans le cadre des recherches entreprises au 
les recherches à entreprendre dons ce domaine Laboratoire de Forcha une première étude a 
en Afrique. II était demandé en particulier : porté sur une enquête épidémiologique sur les 

- en raison du contraste existant entre la rickettsioses au Tchad (GIDEL 1965). II sera 

vaste diffusion du typhus murin en AfriqueTro- question ici de la deuxième série d’enquêtes qui 

picale et le caractère limité des foyers de typhus 
concerne. dans le cas présent, la République 

historique, d’étudier la répartIlIon géographique Centrafricaine. 
des agents de ces deux affections : 

- de rechercher la répartltion qéoqraphique 
1. - MATÉRIEL ET TECHNIQUE 

l’homme. chez les animaux domestiques et chez -’ -.--.-- 
les tiques. 

Les analyses ont inféressé : 

- 366 bovins de la région de B~ar, 
‘Ces deux recommandations toujours d’ac- - 100 bovins de la région de Bombari, 

tualité ont retenu l’attention. d’autant plus qu’il - 22 caprins de la région de Bombari. 
CI paru intéressant également de connaître l’in- - 33 ovins de la région de Bambari, 
cidence de la fiévre Q et des néorickettsioses - 14 chevaux de la réglon de Bambari. 
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B) Technique. i A) Résultats des microagglutinations. 

Réactions qualitatives : 535. 
Réactions quantitatives : 30. 

La technique de microagglutination sur lame 
de GIROUD a été employée. Pour ce qui est des 
réactions qualitatives les taux de dilution de 
sérum sont ceux indiqués par GIROUD * pour 
chaque antigène, c’est-à-dire : 

3& pour R~cketfs~o proworeki (typhus épidé- 

mique), 

& pour Rickettsio moosen (typhus murin), 

,+O pour Rlckeiisro conorr (fièvre boutonneuse), 

& pour Coxielio burneir (fièvre Q), 

& pour Néorickettsie (souche Q 18). 

II. - RÉSULTATS 

565 réactions de microagglutinations ont été 
effectuées au t\tre de ceite enauête. 

a) Réactions qualitatives. 

Les résultais sont les suivants : 

10 Sérums de bowns de la région de Bouor. 

- Sérums positifs vis-à-vis de l’un ou de plu- 
sieurs antigènes : 246 soit 67,21 p, 100. 

- Sérums douteux vii-à-vis de l’un ou de 
plusieurs des cinq antigènes avec absence de 
réaction positive vis-à-vis d’un des cinq anti- 
gènes : 4 soit 1.09 p. 100. 

- Sérums négatifs vis-à-vis des cinq anti- 
gènes 116 soit 31.69 p, 100. 

La répartitlon des sérums positifs vis-à-vis de 
chacun des cinq antigènes est indiquée dans le 
tableau 1. 

/ Antigène9 / sérums positifs l sérums d0uteLLF. I 

Un grand nombre de sérums ont été positifs 
ws-à-vis de plusieurs antigènes à la fois. Le 
tableau II Indique le comportement des diffé- 
rents sérums positifs et douteux. 

20 Sérums de bovins de /a région de Bombori. 

Comme l’indique le tableau Ill, les résultats 
sont tout 0 fait dn%rents : 

11 des 22 sérums paltifs vis-à-vis de I’anti- 
gène de la fièvre Q se sont montrés également 
positifs vis-à-vis de l’antigène Q 16. 

30 Sérums de caprins de la région de Bambon. 

La répartition des sérums positifs vis-à-vis des 

antigènes riclettsiens est indiquée dans le 
tableau IV. 

Un sérum sur les 7 positifs vis-à-w de I’an- 
tigène de la fièvre Q s’est également montré 
positif ws-à-vis de la souche Q 18 de Néoriclkett~ 
Si& 

(*) L’ouieurremercievivementM. le ProfesseurGIROUD 
qui a bien vouIu fournir Ier antigènes nécessaires à celte 
<tude. Il remercie également le Dr CHIPPAUX, Directeur 
de I’lnsiitut Pasteur de Bongui gui a iourni un grand 
nombre de sérums de bovins prélevés par les soins du 
Service de I’Elevoge de la Republique Centrafricaine 
ainsi que le Dr CLAIR Vétérlnoire 0 Bombari. 
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TABLEAU IV. - Distribution des anticorps ricketiriens danr les sérums des caprins 

de la rég~an de Bambori 

40 Sérums d’ovins de la région de Bombari. Cinq sérums sur les 12 positifs vis-à-vis de 

Le tableau V donne une Idée des résultats l’antigène de la fièvre Q se sont montrés égole- 

obtenus. ment positifs vis-h-vis de l’antigène Q 18. 

TABLEAU V. - Distribution des anticorps ricketisienr dons les rérums d’ovins 

de la région de Eambari 

L 
50 Shms de chevaux de la réyion de Bombxi. 

Le comportement de ces sérums vis-à-w des 
5 antigènes rickettsiens est indiqué dans le 
tableau VI. 

Deux sérums sur les 4 positifsvis-à-vis de I’an- 
tigène de la fièvre Q se sont montrés également 
positifs vis-à-w de l’antigène Q 18. 

b) Réactions quaniitotives : 

30 réactions quantitatives ont été effectuées. 
Les résultats sont les suivonis : 

- Antigène épldém,que : 

- 1 sérum de bovin de Bouar positif au 1/640. 

- Antigène mure : 

- Zsérums de bovins de Bouor positifs au 
11640. 

- 2 sérums de bovins de Bouar positifs au 
I/l ,280. 

- Antiyhe boutonneux : 

- 3 sérums de bovins de Bouar positifs au 
1/640. 
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1 sérum de bovin de Bouar positif au 
l,GO. 

- Antigène de la fibre Q : 

- Zsérums de caprins de Bambari positifs 
0” 1/40. 

- 3 sérums d’ovins de Bambari positifs au 
I/SO. 

- 6 sérums d’ovins de Bambari positifs au 
1/40. 

- 4 sérums d’ovins de Bambarl posltifs ou 
1/40. 

- 2 sérums de chevaux de Bambari positifs 
au Ij20. 

- Antigène de la néorickefisle souche Q 18 : 

- 2 sérums de bovins de Bambari positifs au 
1/640. 

- 1 sérum de chèvre de Bambari positif au 
1/640. 

- 1 sérum d’ovin de Bambarl positif au 
1/320. 

III. - COMMENTAIRES 

10 Anfighe épidémique : 

Les animaux de Bambori ont tous répondu 
négativement vis-à-vis de l’antigène épidémique 
alors que26.25 p. 100 des bovins de la région de 
Bouar ont répondu positivement vis-à-w de ce 
même antigène. Une telle différence dans ces 
résultats n’est pas pour surprendre. On sait 
en effet que différents facteurs interviennent dans 
la réponse sérologique des animaux vis-à-vis 

de certaines rickettsies comme Ricketfsio jxowo- 
zeki, tels le mode de vie des éleveurs avec leurs 
animaux et le facteur géographique. Ce dernier 
facteur explique les résultats tout à fait diffé- 
renis observés dans dwerses régions. Ainsl 
GIDEL au Tchad a noté 0,99 p. 100 de réactions 
positives sur les bovins. Ont été trouvés 0 p. 100 
et 1,40 p. 100 de réponses positiv&s pour les 
bovins de Fort-Archambault et AbOché respec- 
tivement. Par contre, dans l’ancien Oubangui 
GIROUD et Coll. ont pu constater que 32 bo- 
vins sur 49 réagissaient positivement vis-à-vis 
de Rickettsio prowozeki. tandis qu’au Ruanda 
Urundi GIROUD et JADIN en 1950 constataient 
que 12 sérums de bovins sur 23 analysés étaient 
positifs vis-à-vis du même antigène, et que en 
1954, 62 sur 93 l’étaient dans la région du Kivu. 
Chez l’homme, MOOSER en Egypte a pu cons- 
tater également une grande différence entre 
le degré d’endémlcité dans les différentes régions. 
C’est OIIISI que dans certaines localités il a pu 
noter 12 p. 100 de réactions positives contre 
0 p. 100 dans d’autres. 

Ces rappels étant faits deux conclusions sont 
possibles : 

- Les bowns de la région de Bouar hébergent 
l’agent du typhus épidémique. On sait el effet 
qu’à Addis-Abeba REISS-GUTFREUND a isolé 
à plusieurs reprises des souches épidémiques à 
Fartir de tiques et d’animaux domestiques. 

Le fait que 12 sérums sur les 96 positifs vis-à 
vis de Rickettsio prowazeki ne présentent pas 
d’anticorps vwà-vx des autres antigènes en 
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particller vis-à-vis de Ricketisla mooser! et 
Rickeftsia Conori donne un certain poids à cette 
hypothèse. 

- Quand on connaît les parentés sérolo- 
giques existant entre les souches épidémiques 
murinez et boutonneuses, on peut également 
penser que ces bovin5 sans héberger Rickeffsio 
~rowozekr peuvent être infectés par une souche 
murine réagissant à l’antigène épidémique qui 
jouerait vis-à-vis de Ricketfsfo mooseri le rôle 
du proteus 0X 19 dons la réaction de WEIL- 
FELIX. 

1 40 Un très faible pourcentage, 2,73 p, 100, des 
sérums de bovins de la région de Bouar s’est 
montré positif vis-à-vis de la souche Q 18 de 
Néorickettsie. Par contre, 68 p. 100 des bovins, 
40.91 p. 100 des caprins, 45,45 p, 100 des ovins 
et 21,43 p. 100 des chevaux de la région de Bam- 
bori possèdent des anticorps contre la même 
souche Q 18. Cela ne veut pas dire que le degré 
d’endémicité pour les néorickettsioses est plus 
élevé dans la réglon de Bambari. En effet, depuis 
deux ans, plusieurs constatations tendent à 
prouver sue les aaalutinines antinéorickettsres 

20 II n’a pas été possible de mettre en évidence peuvent &paraîtrë”de l’organisme animal à 

d’anticorps antiboutonneux sur les bovins, 
certaInes époques de l’année. L’une de ces cons- 

caprins et chevaux de la région de Bambari. Mations qui ont été rapportées dans une autre 

Tous ces mêmes sérums se sont révélés négatifs publication concerne précisément un troupeau 

vis-à-vis de l’antigène murin sauf1 des 33 sérums 
de bowns de la région de Bouar dont on a suivi 

de moutons qui a montré des anticorps contre tous les deux mois, pendant un an, la sérologie 

Rickelts~o mooseri. vis-à-vis de I’antlgéne boutonneux et de la 
, souche QI8 de Néorickettsie. Sans préluger 

Par contre, pour la région de Bouor II a été 
noté 35,32 p. 100 de sérums positifs vis-à-vis 
de l’antigène boutonneux et 4973 p. 100 de 
sérums positifs ws-à-vis de l’antigène murin. 
Ces résultats se rapprochent sensiblement de 
ceux qui ont été obtenus dons certaines régions 
du Tchad. 

de I’incldence relative de cette affection dans les 
deux régions, il est permis de penser que l’an- 
tlgène néor~ckeitsien existe dans les réglons 
de Bouar et de Bambari et que les néorickett- 
sioses y  jouent certainement un rôle dans la 
pathologie du bétail et peut-être de l’homme. 

30 3,84 p. 100 des sérums de bovins de Bouar 
ont répondu positivement vis-à-vis de Rickeifsia 
bwneti. Des pourcentages de cet ordre de gran- 
deur ont été observés dans beaucoup de régions 
d’Afrique Centrale. Par contre, la fiièvre Q, 
cette rickettsiose pour laquelle un vecteur est 
devenu tout àfait superflu et qui est peu influencée 
par les saisons, semble avoir une incidence 
importante dans la réglon de Bambari puisqu’en 
effet22 p. IOOdes bovins, 31,82 p. IOOdescaprins, 
36,36 p, 100 des ovins et 28,57 p. 100 des chevaux 
de cette région montrent des anticorps anti- 
burnetr. Ceci a son importance du point de vue 
de la pathologie comparée quand on sait que degré d’endémicité de ces InfectIons cher les 
les animaux domestiques constituent la plus animaux de la région de Bombari est pratique- 
importante source d’lnfectlon pour l’homme. ment nul. 

IV. - CONCLUSIONS 

10 Les animaux de Bouar et de Bambari pos- 
sèdent des anticorps antinéorickettsie. 

2~ Rickeiisro burneti est commun chez les 
animaux des troupeaux de ces deux régions 
mais celle de Bambari est une zone d’endé- 
micité élevée pour la fièvre Q. 

30 La trace de l’infectlon du bétail par Ricketi- 
sio prowozekr, Rlckeiisio mooserr. Rlckeitsia conori 
est retrouvée cher un très grand nombre d’an]- 
maux de la région de Bouar. Par contre, le 

Confrib”+ion to fk s+“dy of Ricketfriorer in Cen,ro,africm Republic. 
Epidemiological Survey 

In the fromework ofa big rerological survey on Ricke++sioses in Cenirol Airica. 

*orne results concerning~rera of domestic animal8 in Ceniralofr~can Kepublic, 

particulorly bovine sera in Bouar’s areo ond bovine, caprine. ovine and equine 
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Lésions microscopiques de la rickettsiose 
générale bovine à Rtckettsia (Erlichi~) bovis 

(Donatien et Lestoquard 1936) 
par M. RIOCHE 

RÉSUMÉ 

Les I&ons microscopiques de 10 Rlckettsiore gMrale bav~ne 8 Rirketfria 

bavir sont decrites. En dehors des lésions congestives et Mmorrogiques non sp6- 
ciflquer, les altératian~ Ier plus intéresranter sont celle5 qui siègent au niveau 
du rein et du sang. Les Iérions r&noles respectent le glam6rule mois atfeignent 
le tube urinifère en toiali+& Les I&~ons sanguines sont d6crites en dé+4 (mono- 

cyiore, cellules onormoles ou pathologiquer, éosinopénie) car eller permettent 
le diagnostic du vivant de l’animal. L’&olution de la formule leucocytaire ou 
COUPS de Ia maladie est indiquée. 

Le tableau histapathologique de cette rickellsiore es! comparé à telui de 10 
heartwoter et d’une rickeiisiose bovine dbcrite en 1950 à Brorzovillei 

L’observation de plusieurs ca mortels de I A. - LÉSIONS ,MICROSCOPIQUES 
rickettsiose générale bovine au Sénégal (Rioche DE LA RICKEl-WOSE GÉNÉRALE BOVINE 
1966) nous a permis de faire une étude histo- 
pathologique de cette maladie. 

Les lésions sont étudiées au niveau des organes 
ou tissus suivants : 

En effet, si les auteurs qui se sont penchés sur _ 
cette affection (DONATIEN et LESTOQUARD, 

cortex cérébral et cérébelleux et leur Pie- 

19370 e! b, 1938 ; GIRARD et ROUSSELOT 1945 ; 
mère, moelle épinière et 50 pie-mère, coeur. 

poumon, foie, rein, 
ROUSSELOT 1953) signalent I’exlstence d’une +iques et sang, 

rate, ganglions lympha- 

monocytose et la disporitlon des éosinophlles 
dans le sang. il ne semble pas y  avoir eu de 1’ Cortex cérébral.’ 
recherches particulières sur les lésions micro- Les lésions sont peu importantes : congestion 

scopiques de cette rlckettsiose. des cap~llares. le plus souvent’discrète, jamais 

Cependant, en raison du faible nombre d’ob- intense. Rares hémoirogies périvasculaires (par 

servations dont nous disposons (6 pour les lésions diapédèse) au ~nlveau des capillaires ou des 

organiques, 30 pour celles du sang), la descrip- petits wxsseaux du cortex. II n’y a ni manchons 

ton qui va suivre ne doit pas être considérée périvasculares, ni infiltration lymphocytalre 

comme une étude approfondie résultant de du tissu nerveux dont les cellules nobles ont 

nombreux examens, mais comme une simple un aspect normal et ne contiennent jqmais d’in- 

contribution à la connassonce de cette zoonose. i clusions. Absence de rick+es au niv&u des 

II noussemble utile de compléter cetteétude par 
endothéliums vasculaires. Congestion de la pie- 

~ 
un parallèle entre les lésons observées et celles mere’ 
dues à d’autres rickettsioses, en particulier la 2’ Cervelet. 
heartwoter qui pose un problème de diagnostic Aspect lésionnel identique à celu du cortex 
différentle avec la rickettsiose générale bcwne. cérébral. Présence d’hémorragies plus ou moins 
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diffuses au niveau de /a pie-mère. Une foi! 
(cas clinique no 2 décrit par nous. 1966) la pie- 
mère porte de nombreux nodules de la grosseur 
d’une tête d’épingle. Ils sont formés par une 
prolifération de cellules conjonctives avec pré- 
sence de quelques foyers congestifs intranodu. 
loires. Chez cet animal les hémorragies de 10 
pie-mère sont particulièrement nombreuses et 
étendues. 

3 Moelle épinière. 

Aucune lésion visible. Léstons de la ple-mère 
identiques 0 celles observées CIU niveau du cer- 
veau et du cervelet. 

40 Cœur. 

Les lésions de myocardite ne sont rencontrées 
qu’une fois sur 6 : il s’agit de petits foyers de 
nécrose disséminés avec perte de la striation 
transversale puis longitudinale des myofibrilles : 
la cellule musculaire prend un aspect homogène 
puis se lyse. Congestion interstitielle irrégulière. 
Nombreuses hémorragies sous-épicardiques 
(pétéchies, suffusions. placards hémorragiques). 
Quelques hémorragies éparses sur le péricarde. 
En dehors de ces foyers hémorragiques et malgré 
la présence d’un épanchement péricardique, 
épicorde et péricarde ne présentent pas de 
lésion. 

Le culot de centrifugation de l’épanchement 
péricardlque contient des cellules mononuclées 
et quelques hématies. Les rickettsies y  sont 
absentes (II en est de même pour les épanche- 
ments pleuraux et pérltonéaux). 

5O Poumon. 

II y  a congestion active du poumon. Les parois 
olvéolalres sont épaissies et les alvéoles dila- 
tées contiennent toujours un exsudat fibrineux 
(œdème inflammatoire). L’aspect microscopique 
de I’cedème périlobuloire observé à l’autopsie 
n’a pu être étudié. 

60 Foie. 

Congestion intervenant en plages plus ou 
moins étendues, séparée5 par des zones où le 
tissu hépatique est moins atteint par le processus 
congestif. Dans les îlots où la congestion est 
intense, tous les vaisseaux sont gorgés de sang, 
en particulier les capillaires intralobulaires, ce 
qui entraîne une dislocation des travées de 
Remok aggravée par la lyse de certaines cel- 

lules parenchvmoteuses. En effet. un nombre 
variable de cellules hépatiques sont atteintes de 
dégénérescence vacuolaire du cytoplasme (à 
petites ou moyennes vacuoles). Le noyau est 
souvent attelnt : caryorrhexie. picnose, nécrose 
totale où il apparaît alors vide de son contenu et 
limité à 5a membrane épaissie et très apparente. 
Les altérations nucléaire5 sont plus fréquentes 
que celles du cytoplasme et les cellules dégéné- 
rées sont éparses dans le lobule : elles n’ont pas 
une disposition régulière comme dans certaines 
maladies. 

70 Rein. 

C’est l’organe le plus atteint et ses lésions sont 
constantes. II est le siège d’une congestion inter- 
jtitielle intense ménageant de place en place 
quelques îlots idemnes. Le processus intéresse 
‘a totalité de l’organe mais est plus important 
dans la zone corticale, 

Le glomérule est parfois légèrement conges- 
,mnné mais ne semble pas présenter d’autres 
ésions. 

Au contraire, les lésions sont graves au niveau 
iu tube urinifère. II y  a perte de la bordure en 
msse des tubes contournés, puis lyse cytoplos- 
nique qui aboutit à une exfoliation du cytoplasme 
jons la lumière du tube : la cellule finit par des- 
luamer dans la lumière. La nécrose intervient 
ouvent en bloc et il peut y  avoir desquamation 
le toutes les cellules tubulaires dans la lumière 
lui est toujours encombrée de débris cellulaires. 
‘arallèlement, la lyse atteint aussi les noyaux 
lui subissent un processus de picnose ou de 
:aryorrhexie. Dans certains cas, le noyau prend 
in aspect homogène et se colore par les colc- 
ants acides. Au stade ultime du processus, le 
ube est réduit à sa membrane limitonte dans la 
Jmière de laquelle on trouve quelques noyaux 
~Ius ou moins altérés et quelques débris cyto- 
~lasmiques. 

Ces lésions atteignent le tube urinifère à tous 
35 niveaux. 

Foyers congestifs et hémorragiques sons loca- 
sotion déterminée. La congestion semble cepen- 
ant siéger de préférence dans les régions sous- 
opsula~res et autour des travées. Quelques 
ots congestifs ont une situation péri-corpuscu- 
lire. Présence d’infarctus. 
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90 Ganglions lymphatiques. 

Gdème et congestion avec infiltration mono- 
cytaire et lymphocytaire. Certains ganglions 
sont le siège d’hémorragles diffuses plus OU 
moins étendues. 

100 sang. 

Les lésions sanguines méritent un long déve- 
loppement car elles soni caractéristiques et 
constituent un tableau pathognomonique qui 
permet, du vivant de l’animal, de poser le diag- 
nostic, même en l’absence de rlckettsies. 

a) Anomalies observées. 

Monocytes. 

Il est inutile d’insister sur la monocytose qui 
est l’anomalie princeps des rickettsioses des 
monocytes. Nous avons dénombré jusqu’à 
45.5 p. 100 de monocyfes chez un zébu mort 
après une évolution suraigué de la maladie 
(zébu na 74) ; ce pourcentage très élevé semble 
toutefois excepilonnel, la monocytose variant le 
plus souvent entre 10 et 20 p. 100. 

Comme nous l’avons déjà écrit (1966), les 
monocytes sont souvent atteints de dégénéres- 
cence vacuolaire. Leur cyioplasme contient alors 
un certain nombre de vacuoles ; les unes ren- 
fermant des rickettsies. les autres apparemment 
vides. Les vacuoles sont de taille variable. par- 
fols très grandes, d’autres fois petites mais très 
nombreuses et le processus de vacuollsatlon 
peut atteindre une ampleur telle que le monocyte 
prend alors l’aspect d’une cellule de Mott. II 
n’est pas rare d’observer des vacuoles au niveau 
du noyau dont la structure finement réticulaire 
peut faire place par endroits à des condensations 
de chromatine annonçant la lyse prochaine. 

On trouve des monocytes à tous les stades 
évolutifs et les formes jeunes sont nombreuses. 
Quanfà leurtallle. ilexistetouslesintermédiaires 
entre le monocyte et le macrophage, toujours 
présent dans la rickettsiose 0 Rlckettsio bovis. 
II n’est pas rare que le cytoplasme des mono- 
cytes OU macrophages contienne des hématies 
phagocyiées. d’aspect pourtant normal. 

lymphocytes. 

Les variations de leur taux ne Daraissent D~IS 

laires. ils sont peu atteints par les processus 
dégénératifs. Toutefois. les formes jeunes sont 
Fréquentes et on trouve un certain nombre de 
Formes hyperévoluées *. 

Leur taux dans le sang diminue dans des pro- 
portions variables ou cours de la maladie. Leur 
structure reste inchangée mais les formes jeunes 
(cellules à noyau en bâton&) sont assez nom- 
breuses. Bien que le fait soit possible, nous 
n’avons jamais trouvé de ricketlsies dans ces 
cellules. 

Eosinophiles. 

Bien qve leur disparition soft le plus souvent 
observée et constitue un élément du diagnostic, 
celui-c ne peut pas être infirmé lorsque les éosi- 
nophiles sont présents. En effet, si leur absence 
est de règle lorsque la maladie se traduit par 
des signes cliniques importonis, il arrive de 
remarquer seulement une baisse de leur pour- 
centage dans le sang lorsque la maladie est 
bénigne et même un taux inchangé quand il 
s’agit d’un accÈs de prémuni déclenché par un 
stress quelconque. 

La disparition toi& des éwnophilesa peut- 
être une valeur pronostique mais nos observa- 
tions sont trop peu nombreuses pour que nous 
puissions actuellement en juger. 

Bosophiles. 

Aucun changement. 

Hématies. 

II y  0 parfois anisocytose. 

Ploqueifes. 
Absence d’altérations visibles. 

Autres onomolres. 

Lymphoblastes et monoblastes peuvent être 
observés mais ils sont assez rares. 

On rencontre aussi des cellules lymphoïdes ou 
monocytaires en mitose ou binucléées. Les 
mitoses ne sont pas nombreuses (4 à 5 par étale- 
ment) mais leur position le plus souvent margi- 
nale dans l’étalement en permet aisément I’ob- 
servation. 

Enfin le sang est riche en débris cellulaires : 

- débris cytoplasmiques contenant en géné- 

liées 0 la maladie pendant laquelie il peut a;g- 
menter. rester inchangé ou au contraire dimi- (*) Formes décrites par EESSIS (1954) comme des 

“uer. Nous y  trouvons rarement des rickettsies 
hrmes « plus petites que 10 namole. 0 noyou picno- 

et malgré la présence de quelques cellules VQCUO- I ,’ “’ 
hque homogene. 1~s foncé et 0 cytoplorme très réduit 
ou Inexistant ». 
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rai un ou plusieurs vestiges nucléaires d’aspect 
homogène, 

- ombres nucléaires de Gumprecht (QUAT- 
TRIN, 1939) dont la fréquence semble indiquer 
une augmentation de la fragilité des leucocytes. 

Le tableau no 1 donne un exemple de for&& 
leucocytaire dans la rickettsiose générale bovine. 

TABLEAU I 

Formule leucacy,aire du zébu no 74 mari à Ia suite 
d’une rickettsiase suraiguë (formule sur 200 leucocyter). 

Lymphocytes : 38.5 r. 100. 
dont : 36 noïmoux, 

- neutrophiler : 15.5 p. 100. 
dont 4 former jeunes (noyau en bâlonnei), 

- éosinophiles : 0, 
- bosophiles : 0. 

Cellules pathologiques : 
- lymphoblaster : 1 p. 100, 
- quelque5 mitoses (4 0 5 pour toul I’éialement). 

b) Evolufion de la formule leucocytaire dans le 
temps. 

Les pourcentages respectifs des leucocytes se 
modifient très rapidement et les lésions sanguines 
précèdent les symptômes cliniques et I’appari- 
tion des rlckettsies dans le sang. Après la gué- 
rison, naturelleou médicale*, la formule reprend 
progressivement son aspect normal. Les éoslno- 
philes réapparaissent rapidement alors que la 
monocytose régresse en général plus lentement. 
Le tableau 2 illustre ces observations. 

(*) Le iroitement comprend une injection quotIdienne 
d’Aur&mycine à Ic1 dose de 4 0 5 mg/kg par voie intra- 
veineuse et pendant 4 0 5 jours. 

Animal mono- 
cyies 

4:s 
6 
0 

Retour au menu



Remorque. dons les capillaires intralobuloires. Ces lésions 

Dans certaines cellules des animaux morts de ~ sont absentes dans la rickeitsiose générale. 

rickettsiose à Ricketfsia bovrs nous trouvons SI elles sont constantes, les lésions rénales de 

I régullèrement des corpuscules isolés ou agglo- la heartwater diffèrent aussi. La capsule de 

mérés plus ou Mons abondants. Ils peuvent être Bowmon contient parfois de l’albumine et les 
) Iéslons déqénératwes n’intéressent que les tubes très nombreux, en particulier au niveau du 

rein, au point de recouvrir le noyau de la cel- 
lule parasitée. Bien qu’ils soient de préférence 
localisés au foie et au rein (où ils sont trouvés 
dans les cellules du parenchyme mais aussi dans 
les mononucléaires) on peut les observer dans 
d’autres organes (poumons, ganglions. rate et 
même parotlde). 

contourné;, de façon isolée, ne créant jamais de 
foyers de nécrose. Nous observons au contraire 
l’absence de lésa du glomérule. l’absence d’in- 
filtration leucocytaire autour des artérioles et 
les lésions de nécrose non seulement intéressent 
tout le tube urlnifère mais encore interviennent 
en masse. Le parenchyme est aiteint en totalité. 

Nous n’observons jamais l’envahissement de 
la lumière des vaisseaux par les leucocytes ni 
les manchons périvasculaires décrits par STECK. 
lésions particulièrement visibles au niveau du 
cortex cérébral et toujours absentes dans la 
rickettsiose générale. 

Les dimensions de ces corpuscules sont com- 
prises entre 0,25 et 1,9 k et les formes les plus 
grosses paraissent formées de plusieurs élé- 
ments. 

Bien qu’ils se présentent surtout sous forme 
de cocci isolés ou en ornas (on observe aussi des 
formes coccobacillaires, en bâtonnet ou en 
navette), il ne s’agit pas de bactéries dont ils 
n’ont ni la structure ni les affinités tinctoriales. 
Les ensemencements bactériologiques effectués 
à partir d’organes contenant ces inclusions ont 
d’ailleurs été négatifs. 

Ces éléments se colorent en bleu intense par 
le Glemsa. sont Macchiavello négatifs et se 
telnient en rose pâle par le Feulgen. 

Comme on peut les trouver dans les organes 
d’animaux morts d’autres maladies, ces I~CI~- 
sons ne semblent pas être des Rickettsia bovrs 
dont elles n’ont d’ailleurs pas la morphologie 
habituelle. Leur nature nous est actuellement 
inconnue. 

B. - COMPARAISON ENTRE LES LÉSIONS 
DE LA RICKETTSIOSE GÉNÉRALE BOVINE, 

DE LA HEARTWATER 
ET DE LA << RICKETTSIOSE BOVINE 

DE BRAZZAVILLE x 

10 Heortwater. 

Du point de vue histologique, cette affectlon 
se traduit surtout par des lésions hépatiques de 
dégénérescence graisseuse disséminée 0 grosses 
gouttes et à prédominance médiolobulaire, et 
par une myocardlte interstitielle. II existe aussi 
des léslons nerveuses de type hémorragique. 

Rien de semblable n’est observé avec Ricketisia 

Les lésions histologiques, décrites par STECK boviz. 

(1928) puis par DAUBNEY (1930) diffèrent sen- 
siblement de celles de la Ricketisiose générale CONCLUSIONS 

bovine. Si au niveau du foie on note dans les 1 Les lésions décrites diffèrent sensiblement de 
deux COS la présence de cellules dégénérées, il celles observées dolis la heartwater et dans la 
existe dans la heartwoter des manchons perw « maladie de Brazzaville ». 
vasculaires, en particuher autour des vaisseaux Bien que la congestion et les hémorragies 
des espaces-portes, et une stase des leucocytes soient de règle et souvent intenses dans la rickett- 
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En dehors d’une monocytose inconstante, il 
n’y a pas d’altération de l’image sanguine dans 
la heortwater. 

Enfin, dans la rickettsiose générale, l’examen 
des coupes ne permet jamais d’observer des 
rickettsies dans les cellules desendothéliumsvos- 
cula~res alors que cela est de règle dans la 
heartwater. 

2O Rickeltsiore bovine décrite par A. PÉLISSIER, 
P. TROQUEREAU et E. TRINQUIER (1950). 

Observée à Brazzaville par ces auteurs, cette 
maladie se caractérise par la présence à la fois 
dans les monocytes et les cellules endothélrales 
des vaissewx de rickettsies, qui, à la différence 
de la plupart des nckettsies animales, sont Moc- 
chiavello positives. 
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Fig. 1. - Rjckeitiioie bovine 0 Rickeiisio bovis. Sang périphérique 

Monocybse : sur 11 leucocytes figurant dans ce champ, on compte 6 monocyter parmi lesquelr 

un grand monocy+e à cybplasme e+ noyau wcuolaires. 
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Fig. 3. - Rickettriose bovine à Rickeiisio bovis. 
Sang périphbrique 

Monocyte évoquant l’aspect d’une cellule de Mot!. 
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Fig. 8. - Ricketfriose bovine à Rickeiirw bovis. 
Sang pbriphérique 

Cellule de 10 lign& blanche en mitose : anophare 

NO 1. -Coupe du foie. Mann. 
Congestion et I&ons dégénératives des cellules hépatiques. 
Grasrissement : 220. 
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NO 2. -Coupe de re,n ~ corllcale - Mann. 
Congeri~an interstitielle et lésions de néphrite épithéliale au niveau des iubes contournés. 
Grosrisrement : 220. 

NO 3. - Coupe de rein - corticale - Mann. 
Congesiion infersiiiielle et lésions de néphrite épithéliale au niveau des tubes contournés. 
Grossissement : 560. 
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NO 5. ~ Coupe d’ép,corde. Mann. 
Hémorragie diffure. 
Grossirsement : 220. 

426 

Retour au menu



siose à Ricketisio bovrs, elles ne sont que le signe 
d’une septicémie et sont dépourvues de spéclfi- 
cité. 

Plus intéressantes sont les lésions sanguines 
et rénales. 

Nous insistons suffisamment sur l’aspect héma- 
tologique de la maladie et sur ~a valeur diagnos- 
tique pour ne pas y  revenir. 

Quant aux lésions rénales, elles peuvent aider 

nostic différentiel réside pour nous dans le fait 
que la heartwater n’a jamais été signalée de 

façon certaine ou Sénégal, sauf une fols à Bam- 

bey (Diourbel) en 1939 *, encore que CURAS- 
SON et DELPY (1928) affirment que son intro- 
duction en certaines régions du Soudan ait été 

liée à l’importailon de moutons infectés prove- 
nant du Sénégal. 

a” dlagnostlc lorsque, past-mortem, des prelè- 
vements tardifs ne permettent plus la mise en 

évidence des rickettsies ni celle des altérations 

sanguines. De plus, la présence de telles lésions, 
hées à l’absence d’infiltration leucocytaire endo- 
et périvasculaire permet d’éliminer la heartwa- 
ter ou une infection mixte à Rlckettsio bovrs et 
Cowdrio ruminaniium. L’importance de ce dlog- 

Insi~tuf d’Elevoge et de Médecine véiérinoire 
des Pays iroprcoux Maisons-Alfort. 

loborotom notronal de I’Elevoge 
et de Recherches vétérmoires Dakar-Honn. 

(*) Rapport de, I’lnspeciian gén&ale de I’EIevage de 
l’ex-A. 0. F., ,939. 

SUMMARY 

Microsropic lesions of generalized bovine Rickellsios~s due 10 Rickeffw bavis 
are described.Apar+ some rongerlive ond hemorragic non spec~fic lesions, +he 

mort inierewng alierai~ons bave ben reen in +he kidneys ond +Ix blood. The 
lesions of the kidneys did net areci the glomerulo but affected the uriniferow 
iubes in ihewhole. BIood lerions are described in deioils (monocytorir, abnormal 
or pathologicol cells, eosinopenia) because Ihey are essenti for ihe diagnasir 
of ihe disease on the Ilving an~mol. The evolulian of the leucogromme in Ihe 

courre afthe diseose ii record4 
The hisIopaihaIoglcal fea+ures of this RlckeIisioris are campared wllh ihare 

ofthe Heoriwoier and an other bovine Rickeliriosir which had been dercribed 

in 19500, Brazzaville. 

Lerioner microrcopicor de ,a rickettriosis genero, bovIno con 
Rickeflrio (Erlichio) bpvir (Donakn y Lerfoquord, ,936) 

Se compara el arpecto histopaiol6gico de esfo rlckeiiriosir con eI de IQ heart- 

woter y uno O+TO nlckettsiosir de lx bavjnos descriia en 1950 en Broz- 
zovil le. 
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Étude histopathologique 
de la nocardiose du boeuf au Tchad 

et caractères biochimiques 
de Nocar& farcinica. 

A. PERPEZAT, P. DESTOMBES, et F. MARIAT 

INTRODUCTION 

En 1963, dans une première publication rap- 
portant les résultats d’une enquête effectuée aux 
abattoirs de Fort-Lamy et qui ovolt duré plu- 
sieurs années, nous avions essayé de montrer 
l’importance du farcir (a) [à Nocordio forcina] 
dans l’élevage du bétail tchadien. Cette maladie 
par son influence sur l’économie du pays ne 
passe qu’après la peste bovine, la pérlpneumo- 
nie, les charbons, la streptothncose et les offec- 
trans parasitaires : elle mérite cependant notre 

(*) Le terme farcin généralement employé pour décrire 
ce syndrome lymphongitique et ganglionnoire cher les 
bovidés tend 0 êlre remploc~ par le ferme nocardiose. 
Les deux termes sont employés indifféremmenl dans cet 
article. 

attention ne seralt-ce que pour faire le diagnos- 
/ tic différentiel avec la tuberculose. Nous avons 

réservé pour cette seconde étude l’aspect his- 
topothologique des lésions ganglionnaires cor- 
respondant aux souches isolées. 

Par ailleurs. nous avons étudié quelques 
caractères culturaux et biochimiques de ces 
souches, en les comparant à ceux de souches 
provenant de différents pays et rmses à notre 
disposition par la mycothèque de l’Institut 
Pasteur. 

Le farcin du bœuf est une maladie infectieuse 
qui évolue le plus souvent sous une forme chro- 
nique (E. NOCARD. 1888). II se caractérise par 
une inflammotlon des ganglions lymphatiques. 
superficiels dans la plupart des cas, mals on peut 
observer une généralisation du processus avec 
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apporitlon de pseudo-tubercules sur différents 
organes tels le poumon, le foie, la mamelle 
les testicules (F. 1. AWAD, 1960). Nous avons 
ici étudié plus particulièrement les adénites. 

HISTOPATHOLOGIE DES ADÉNITES 
A NOCARDIA FARCINICA (TCHAD) 

Cette étude repose sur l’examen de 39 gan- 
glions de 38 bovidés : ganglions préscapulaires 
(32), sus-sternaux (2), iliaques (3) et inguinaux 
(2). (prélèvements : BB224l à 2246, 2273 et 2274, 
BC 10 à 12. 37 à 40, 144 0 158, 715 à 725, 1153, 
Service d’anatomie pathologique de l’Institut 
Pasteur.) 

Les adénites observées oppartlennent au 
groupe des inflammations chroniques nodu- 
lares sp&c1fiques. 

Ces ganglions, habituellement très volumi- 
neux, montrent des zones de nécrose étendues, 
parfois uniques, mals plus souvent multiples et 
anfroctueuses. Leur dimension peut atteindre 
plusieurs centimètres, leur siège est aussi bien 
central que cortical et le sinus périphérique est 
fréquemment envahi. Le tissu lymphoide, très 
réduit, n’est que modérément refoulé et densi- 
tié, II esi surtout amputé par I’abcédation. 

Une tÎbrose souvent riche en cellules limite 
la lésion. Son épaisseur atteint plusieurs milli- 
mètres et parfois quelques centimètres. Ses 
couches de collagène, parallèles, concentriques, 
se poursuivent quelquefois dans les sinusoïdes 
interfolliculaires voisins qui, transformés en 
cordons de fibrose hyaline, isolent des follicules 
lymphoïdes plus ou moins atrophiés mais dont 
la composition cellulaire est respectée. 

Les couches internes de la zone de fibrose 
s’enrichissent en cellules inflammatoire8 banales. 
Celles-ci devenues prédominantes, réalisent une 
deuxième auréole. granulomateuse, avec lym- 
phocytes, plasmocytes, quelques polynucléaires 
éosinophiles. histiocytes et macrophages mais 
relativement peu de vaisseaux ; cette couche 
est souvent le siège d’un cedème important. 

Une troisième zone, follulaire, s’observe en 
dedans de la précédente : elle esi hisiiocytaire 
et de type épithélioïde avec de nombreuses cel- 
lules géantes multinucléées. Malgré son épais- 
seur inégale, son éosinophilie générale la met 
facilement en évidence. II n’existe pas de couche 

de fibrose entre elle et le centre nécrosé de la 
lésion, comme on le voit quelquefois dans une 
adénopathie tuberculeuse vieillie ou dans la 
tularém~e. Des polynucléaires apparaissent dans 
la partie centrale des follicules : l’augmentaiion 
de leur nombre et leur extension périphérique 
finit par entraîner une rupture de leur enveloppe 

> épithelioide et l’ouverture de ce nouvel abcès 
dans le premier, d’où un contour général 
polycyclique (fig. 1). L’envahissement du sinus 
périphérique xe manifeste par des lésions folli- 
alares parfois centrées par des polynucléaires. 

La nécrose, très abondante, est hétérogène et 
polymorphe : dans ses parties récentes, très 
colorées, on observe de nombreux nids de cel- 
lules altérées réduites à des noyaux hématéi- 
philes. nids séparés par des plages peu cellu- 
laires hyperéosinophiles. Les parties plus an- 
ciennes, internes, sont homogènes et plus pâles, 
beaucoup moins riches en noyaux. mais parfois 
semées de calcifications. La nécrose coséeuse 
tuberculeuse est en général beaucoup plus homo- 
gène et acellulaire. 

L’agent pathogène, Nocordio farcinico, est 
presque toujours présent dans les lésions. Déjà 
visibles 0 I’hémalun-éosine-safran, il l’est beau- 
coup mieux encore par la technique de Gram 
et son caractère acide-résistant est en général. 
mis en évidence par la coloration de Ziehl- 
Nielsen. II arrive cependant qu’un certain 
nombre de germes perdent ce caractère d’acido- 
résistance : ils apparaissent alors en bleu. Ce 
sont des bactéries filamentueuses, longues et 
ténues, faites de segments plus volontiers rectl- 
hgnes que curvilignes et qui marquent des 
anaulatlons là où se détachent des ramifications 
à 900. Certaines portions du filament, peuvent 
être granuleuses. Enfin on note de fréquents ren- 
flements arrondis terminaux ou intercalaires. II 
est beaucoup plus rare de rencontrer des formes 
courtes, isolées et aussi fortement acido-résls- 
tantes que le bacille tuberculeux. Les Nocordm 
sont habituellement groupées : très nombreuses, 
elles s’agglomèrent en touffes dont la partie 
centrale est dense et à la périphérie groupées en 
mas lâches ; rares sont les formes isolées. 

Ces germes sont particulièrement fréquents 
dans la zone folliculaire moyenne, spécialement 
dans les cellules géantes ; ils sont beaucoup plus 
mres dans la nécrose et absents dans la zone 
gronulomoteuse. 
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Nous n’avons eu qu’une seule occasion d’exa- 
miner un poumon contaminé : les lésions, mul- 
tiples étalent du même type que celles des 
ganglions. 

II est donc en général facile en coupe hlstolo- 
gique de reconnaître une nocardiose. 

D’une part ~a structure la différencie de la 
tuberculose ; en effet I’adénite tuberculeuse se 
présente avec un centre caséeux 0” calafié 
entouré de cellules épithélloides et o.uss~ de 
cellules géantes de Langhans. Tout à fait à la 
périphérie se groupent des lymphocytes puis 
des fibroblastes. Selon l’ancienneté de la lésion, 
des fibres collagènes peuvent aboutir à la for- 
mation d’une capsule. La nécrose presque homo- 
gène est assez mal délimitée 0 sa périphérie par 
des leucocytes. 

La structure d’une adénite à Nocordio farcina 
la différencie également des autres inflamma- 
tions nodulaires spécifiques autant par les caroc- 
tères de la nécrose qui est polymorphe que par 
l’aspect de la paroi de l’abcès. D’autre part, la 
présence habituelle de bactéries filamentueuses 
ramifiées, acide-réslstantes et prenant le Gram, 
groupées en touffes dans les macrophages et les 
cellules géantes impose le diagnostic de Nocordio 
farcinrco. Dans les nocardioses viscérales ou 
cutanées, Nocordia osféro!des ne se dispose pas 
en touffes mais seulement en filaments isolés et 
dons les mycétomes il forme des « petits grains». 
De même Nocordm hrcwiiensis se présente dans 
les tissus commede petltsgrains. (P, DESTOMBES, 
F. MARIAT 1961). 

MORPHOLOGIE-CARACTÈRES CULTURAUX 

L’isolement des souches tchadiennes à partir 
de produits pathologiques (pour la plupart des 
ganglions prélevés à I’abattolr de Fort-Lomy) 
avait été réalisé presqu’exclusivement sur milieu 
de Lowensteln-Jensen ; cette fois-ci nous avons 
travallé avec plusieurs milieux. 

Nocordio forcinico (famille des actinomyceto- 
coe), se présente, en petits amas enchevêtrés 
d’une façon inextricable, de filaments bactériens 
longs. fins, acide-résistants, prenant également le 
gram ; les bacilles sont ramifiés à angles droits 
ou aigus ; quelquefois on peut avoirdetins bàton- 
nets isolés de 1 à 4 p, aux extrémités arrondies, 
ressemblant à Mycobocterrum tuherculosis. 

Sur Loewensteln-Jenren classique. et sur 
tranche de pomme de terre en tube étranglé 
avec quelques ml de Sauton ou fond du tube, les 
caractères morphologiques sont lesmêmes, bien 
que la culture soit peut-être un peu plus facile 
sur le milieu de Loswenstein-Jensen avec réduc- 
tion progressire du, vert malachite ; en une 
huitaine de jours apparaissent les premières 
colonies 50”s pigmentation. puis elles se. multi- 
plient nus sans jamais former de voile plissé 
sur la surface du milieu. 

En milieu de .Youmans et milieu de Dubas 
au Tween 80. le développement est très dlffcile 
à apprécier. On remarque quelques grains 
bosselés blanchâtres mais isolés et en très petit 
nombre qui semblent très vite ne plus se mul- 
tiplier. I.. 

Les souches de Nocordia farcinu isolées au 
laboratoire de Farcha sont difficiles à cultiver. 
Toux le5 laboratoires qui les ont utilisées sont 
unanimes à reconnaître que les délais d’apparl- 
hon des cultures sont très longs ; pour certaines 
souches les ~~SOIS de mise en culture sont même 
demeurés infructueux. 

Cette constatation avait déjà été falte ou Tchad : 
en 1953 Nocordio farcrnrca avait pu être cultivée 
plusieurs fois ; en 1954 seuls les frottis et les 
inoculations aux cobayes avaient donne des 
résultats ; les tentatives de culture étalent demeti- 
rées négatives. Au cours des années 1955 à 1957 
et 1960 à 1964, les résultats ont été Irréguliers, 
mais une trentaine de souches ont pu être 
Isolées. 

Nous avons utilisé au laboratoire d’Alfari 
des milieux fabriqués sur place ajustés 0 un 
pH d’environ 7.2 ; les cultures ont été réalisées 
à 370 avec un certain nombre de souches prove- 
nant du Tchad. 

Ce sont des milieux solides coulés!en boîte de 
Roux à base de gélose et de milieu de Sauton 
mélangé à une décoction de pomme de, tertx 
pour l’un, d’extrait de malt pour l’autre, de 
carotte pour un traslème. Les résultats ont été 
identiques. La crassance est peu rapide (15 à 
20 jours) et peu abondante. Le développement 
s’effectue à partir de fragments mycéliens fixés 
sur la gélose. Les colonies sont en général gra- 
nul~uses, blanc grosâtre ou blanc jaunâtre. Les 
cultures ne peuvent guère être recueillies avant 
45 jours., 
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En milieu de Sauton en ballon de 1 litre, 
nous avons essayé en vain d’obtenir une cul- 
turc SOUS la forme d’un voile flottant à la sur- 
face. 

En résumé. tous les essais de culture de souches 
tchadiennes sont longs. souvent décevants et la 
quantité de germes obtenus est toujours minime. 
Toutes ces souches ont des caractères macros- 
copiques comparables sur milieux solides ; les 
colonies sont surélevées, finement cérébrlformes 
et se développent très lentement. Ces colonies 
sont peu ou pas pigmentées ; le plus souvent 
blanc grisâtre ou blanc jaunâtre, elles peuvent 
prendre en vieillissant une teinte légèrement 
brunâtre. 

Lorsque l’on suit le développement d’une 
colonie 0 partir d’une particule mycélienne. on 
observe tout d’abord une sphère de 2 o” 3 
dixièmes de mm qui, en se développant, s’appla- 
tit et s’infléchit en VX centre. Les bords restent 
arrondis et surélevés. La colonie peut alors 
mesurer 0,5 à 1 mm. La couleur est toujours 
blanchâtre, crème ou légèrement Iaunâtre. Par 
la suite, la colonie s’étend lentement, peut deve- 
nir plus ou m,oins irrégulière mais elle garde 
toujours sa forme générale. 

Cette étude ne nous a semblé intéressante que 
si les souches isolées au Tchad étalent comparées 
avec celles isolées au Sénégal ou provenant de 
collectons étrangères telles « I’Americon type 
culture collection » et la «National collection 
of type culture », ainsI qu’avec Nocordio oste- 
roides ; R. E. CORDON et J. M. MIHM (1957 
et 1961) étudiant deux souches de Nocordio for- 
cinico de leur collection (dont une serait la souche 
originale de NOCARD) avaient en effet conclu 
que Nocardio farcmrco et Nocordio astéroides 
étaient identiques. 

Le tableau ci-joint réunit les principaux 
caractéres culturaux des types de souches étu- 
diées. II n’est certes pas possible de classer 
choque souche par ses seuls caractères. mais on 
remorque cependant des différences impor- 
tantes entre chacune d’elles. 

Synthke d’uréase : Les treize souches de 

N. forcinica du Tchad ne synthétisent pas d’ukase 
alors que trois souches provenant d’Afrique 
Occidentale et que toutes les souches de N. oste- 
roides et de N. brosrliensis essayées sont ukase 
positive. 

CARACTÈRES BIOCHIMIQUES 

Premiers essais de physiologie : 

Synthèse de proféinose : Sur milieu synthé- 
tique + caséine = action négative des 13 
souches. 

Sur milieu synthétique + gélatine = action 
négative des 13 souches. 

Recherche d’un milieu favorable : 

En faisant varier les constituants azotés et 
carbonés et en expérimentant sur 3 souches. on 
remarque que le milieu chimiquement défini, 
permettant la meilleure culture (cependant peu 
abondante) est représenté par la formule ci- 
dessous : 

glucose.. 10 g 
extrait de levure 1 g 
PO,(NH,), .._., ‘< 2,5g 
PO,KH, .__. 0,45g 
PO,HNo,. 12 H,O. 1.19 g 
SO,Mg, 7 H,O 0,60 g 
Kcl _. <. _. _. 1 g 
oligo éléments 10 gouttes 
(solution de Berthelot) 
eau Q.S. _. ..__. ., 1.000 ml 

ce milieu est gélosé à 1,5 p. 100 et son pH est 
ajusté à 7. 

PLANCHE I 

1, -Farci” du boeuf. Ganglion prercopuloire. Nécrose 
&ndue, polymorphe, très éosinophile. II ne perrisie 
qu’une mince couche périphkique du tissu lymphade. 

Coupe BC 12. Hemalun-éosine-saumon. x 4. 
2. -Paroi d’abck : en bar, à droite, auréole lym- 

phacyiaire doublée par une couche histiocytaire, à ten- 
dance &pith&liolde avec quelquer cellules @antes du type 
Langhans. En haut : à droite, nkrase peu cellulaire. 

BC 11 H. i. 5. x 160. 

4. - Nocardio @rcinico. - Aspect caroct&rirtique des 
x touffes » bactériennes. habiiuellement Introcellulaires. 
La disposition rodiaire des germer, grom porW réalise 
an centre dense et une périphérie Iôche. 
BC 11. Ziehl-Gram. x 610. 

5. - Nocardio forcinica. - Touffz mains fournie. Le 
ilornent prkente des renilemenis granuloires. interco- 
aires ou terminaux. 

BC 721. Ziehl x 610. 
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Essai d’utilisation des éléments carbonés : 

Le milieu de base est celui figuré ci-dessus 
contenant 0,125 p, 100 de PO,H (NH,), et les 
vltamines suivantes : thiomine, pantothénate de 
Ca, amide nicotinique : 1 x 10-v gr : biotine : 
1 x 10-‘gr. 

A ce milieu on ajoute l’un des produits sui- 
vants stérilisé par filtration : 

- acktate de Na, tartrate de Na, citrate de 
Na : concentration finale 0,2 p. 100 ; 

au cours d’une période de 5 semaines et une 
5e lecture effectuée après 5 mois montrent que 
les 13 souches du Tchad utilisent bien le seul 
glucose. que 7 souches utilisent en outre le levu- 
lose mals de façon moindre. L’acétate de sodium 
est très légèrement utilisé por 6 souches. Aucun 
des outres composés carbonés n’est utilisé. Les 
résultats sont diftkiles à interpréter en raison 
de la très faible croissance du germe. 

En revanche les souches de Nocardio farci- 
nico provenant d’Afrique Occidentale utilise le 
glucose, le Iévulose, le saccharose, la marmite - 1-arobinose, d-xylose, d-glucose. d-levu- 1 

lose, d-golactose. saccharose. maltose. lactose, : et l 
amidon, mannitol, glycerol ; concentration finale 

e glycérol. Les outres sucres ne sont pas 

1 p. 100. 
modifiés. L’amidon n’est pos hydrolysé, la paraf- 
fine est utilisée (MEMERY G. MORNET P. 

Les résultats notés comparativement à un CAMARA A. 1958). 
témoin sons carbone. après 4 lectures effectuées 1 Nocardio osteroides utilise le glucose, 24 p, 100 
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des souches, le galactose, 1 p. 100 le mannitol ; 
la paraffine esi également utilisée, 36 p. 100 
utilisent la gélatine ; l’amidon n’est pas hydro- 
lysé (WAKSMAN 8. A. 1959.1961). 

II existe donc des différences importantes, sur 
le plan des caractères bmchimiques entre les 
souches de Nocardia farcinrco originaires du 
Tchad, celles provenant d’Afrique OccIdentaIe 
et Nocordia osieroides. 

Nous n’avons pos voulu ici discuier la place 
de Nocordro forcmrco dans la classification des 
actinomycètes mas apporter un certain nombre 
d’élémenis tendant à préciser qu’il y  avait des 
variétés au sein de l’espèce Nocardio farcinico 
et que cette espèce éiait vraiment différente de 
N. ostemdes. Cela ovalt d’ailleurs été implici- 
lement reconnu par les anciens auteurs ; cer- 1’ 
tains décrivaient le farcir comme poussani rela- 

l 
tivement vite en 2 ou 3 jours avec présence d’un 
pigment, d’autres mentlonnalent un délai de 
plusieurs semaines et n’observaient pas de 
plgmentation. 

En résumé dons l’Afrique francophone, deux 
variétés de Nocordro farcinico sont rencontrées, 
les souches sans pigment isolées en Afrique 
Centrale dont la culture est le plus souvent 
difficile et les souches provenant de l’Ouest / : 

Africain qui sont fortement pigmentées et 
poussent d’une façon luxuriante. 

CONCLUSION 

Si les symptômes clhniques du farci” du bceuf 
dus à Nocordio forcinica et les lésions macros- 
copiques sont identiques quelle que soit la pro- 
venonce géographique de la souche, les coroc- 
tères culturaux et les caractères biochimiques 
qui viennent d’être décrits semblent montrer 
que les souches du Tchad de Nocordio farcrnico 
sont sensiblement différentes des souches séné- 
galaises de cette espèce et que ni les unes ni 
les autres ne peuvent être confondues avec une 
souche de Nocardia asieroides. 

R. E. GORDON et J. M. MIHM (1957-1961) 
estlment que N. farcinica est synonyme de N. asie- 
roides ; 5. A. WAKSMAN (1957) pour sa part 
considère la pigmentation des cultures comme 
un élément permettant d’éiobltr un diagnostic 
différentiel, F. MARIAT (1963) attache en outre 
une certaine importance à la synthèse de I’uré- 
ase pour la détermination des espèces. Les 
éléments que nous apportons et qu’il seront 
souhaitable de compléter, permettent de dlf- 
férencier d’une part les deux variétés de Nocar- 
dia farcinica entre elles et d’auire part Nocor- 
dia osteroides de Nocordio farcinico. Une étude 
immunologique complète, aciuellement en cours, 
jointe aux connaissances déjà acquises sur ces 
différentes souches permettra peut-êire de mieux 
préciser les positions de chacun des groupes des 
espèces pathogènes de Nocordia, espèce que 
beaucoup considéraient comme complexes. 

loioratoire Central de 1’1. E. M. V. T. 

Maisons-Alfort 
Service d’anatomie pathologique 

et de mycologie, institut Poste~r. Paris 

PLANCHE II 

3. - Colanmr de Nocordio forcimca rouche sénégalaise 
G = 13.4. 

4. - Boîte de Petri géIosé ou malt enremencée par une 
souche de Nocordia forcioh rouche du Sénégal. 

5. - Colo+ de Nocardo arieroides G = 13.4. 
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Hirlological rtudier o, nocardiorir and biochemi<ol characterirticj OI 

Nocordia fnrcinico ,n Chod 

Histolagicol siudier bave ben corried out on lymph nodes lesions caused by 

Nacordia famrvco and hund in rebur sloughlered <ut For~-iamy’s aboiioir (Chod). 
Sine these lerions are very similor, in respecf offheir location ond macros- 

copie aspect, to the lestons caured bytuberculosis, I+ is possible +o use Ihir loba- 

ratory method to sel up o dJferenlial diognosir. 

Same CUI+UTOI ond biachemical charocleristicr of +he strains iroloied from 

these lymph nodes les~ans, bave been rtudled. They hove been campored wiih 

the carocteristicr of other stroins of Nocordia forriniro and Nocordia osferoides 

from ather countries or foreign coI!ections. 

In vicw ofall ihere chorocieristics il hos been possible lo make OUI, difierencer 

between some vorielies oflhe strains oiNocordia @rcio~a. 

La hirtologia de las leriones debidor de Nocardiorir de cebris de, Tchad y 

carocferer bioquim~cos de Nocardio farcinico 

La hisfologia de las lesioner debidas par ICI Nocardio @orcioica ho rido hecha 

sabre gonglios de cebk del Tchad racodor del mafadero de Fart Lamy. 

Por hecho de la semejanra de esor lesiones, par su lacalizocidn y su aspecto 

macroscdpico con las de la tuberculosir, este modo de studio rerervodo 01 

loboratorio, permite un diognasiico diferencial. 

Algunor coraderes ~ulturales y bloquimicos de 10s cepas oislodas de esas 

lesioner ganglionarias ban sido esludiador Fueron comparados con 10s cepar 

de Nocordio farcinico y Nacordia astera,der procedente de oiras poises o de C&C- 

ciones exfranjeras. El conjunla de esor caraclerer permite disiinguir variedades 

en 10s cepas de Nocordio @rcinico. 
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Étude de la protidémie 
et des constantes hématologiques 

des camélidés en fonction des helminthes 
dont ils sont porteurs 

par R. QUEVAL, M. GRAVER ef Mme BRUNET 

Les ouleurs kiudient les variations de la protidémie et des conslantes h&no+o- 
logiques des camélidés du Nord-Tchad.chez des animaux rouffront d’Helmin- 

thiarer intestinales chroniques, à bore de N&notodes principalement. et soumis 
0 un traitement ou Thiobendozole. 

Les résultats obtenus à plusieurr époques de l’année. avant et oprèr troite- 
ment à des porologles diverses, sont consignés sous forme de tableaux et de 
diagrammes. 

Cette 6+ude montre que les normer physiologiques ne pourront être etablies 
valablement que lorsqu’il sera possible d’utiliser comme sujets d’étude des oni- 
nmux non paroriter, 

INTRODUCTION 

Les helminthiases du chameau au Tchad 
portent un lourd préjudice au potentiel écono- 
mique de l’élevage camelin. Une étude récente 
(GRABER) (8) montre que cet animal héberge 
des Trématodes, des C&odes et surtout des 
Némotodes appartenant aux espèces suivantes : 
Sfrongyloïdes papillosus (WEDL, 1856), Oeso- 
phogosfomum columbianum (CURTICE. 1850). 
les Trichosfrongylus vitrinus (LOOSS. 1905). lri- 
chostrongylus probolurus (RAILLIET. 1896), Nemo- 
;odirus spalhiger (RAILLIET, 1896). Impalaio 
nudicollis (MONNIG. 1931). Hoemoncos longis- 
fipes (RAILLIET et HENRY, 1909). et Buckleyuris 
giobuloso (VON LINSTOW, 1901). 

Par ailleurs, des investigations ont été entre- 
prises dans le but d’apprécier la valeur anthel- 

minthique du Thiobendazole sur les prinapaux 
Nématodes du tradus diaestlf du chameau 
(GRABER) (7). a 

Parallèlement à ces essais effectués à diffé- 
rentes doses et diverses époques de l’année. 
furent étudlées : 

l les variations de proiidémle avant. pen- 
dont, et après traitement, 

l les modifications quantitatws du protéinc- 
g’mlme, 

l les constantes hémotologiques 

Les résultats font l’objet de cette note. 

RAPPEL DES TRAVAUX ANTÉRIEURS 

Peu d’études physiopathologiques ont été 
réalisées sur les protéines sériques des camé- 
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lidés en dehors des travaux entrepris à I’lns- femelles, les moyennes obtenues par KCHOUK 
titut Pasteur de Tunis par M. KCHOUK et et DURAND (4) se répartissent ainsi : 
M. DURAND (3). - Albumine : 41,s p, 100 & 4 p, 100. 

Leurs recherches ont porté au total sur 53 cha- 
meaux originaires de dlfférentes régions de la 

z1 Globulines : 4,8 p. 100 f  1,2 p. 100. 
a2 globulines : 9.3 p. 100 & 2 p, 100. 

Tunisie. 
L’analyse siatlstlque des résultats (moyenne, 

6 globulines : 17,2 p, 100 & 1,5 p, 100. 
-l globulines : 27,3 p. 100 = 3 p. 100. 

écart type) montre que la valeur moyenne des 
protéines totales esi de 83,6 p. 1000 & 2,8, et 

Plus récemment, DURAND et KCHOUK 

que leur taux ne présente que de légères VCITICL- 
(1959) (5) puis BANERJEE et Coll. (1962) (1) ont 

tlons suivant les zones conridérks. 
apporté leur contribution à I’hémaiologie du 

En même temps, il a été procédé au dosage 
dromadaire. 

global des protéines par la méthode colori- 
Les données ainsi recwllies soni résumées 

métrique et au fractionnement électrophoré- 
dans ,es +ableaux suivants : 

tique. La corrélation des résultats obtenus selon a) Numérations globulaires : 

ces méthodes o été aDoréci& I 1. -Globules rouaes : Tableau ,‘J 1 
Sur irente sérums’& dromadaires mâles et 2. ~Globules blancs : Tableau no 2. 
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b) Formule leucocytaire : Tableau no 3. pour connaître la valeur réelle des résultats 
et les limites en dedans desquelles se rna~n~ 

La moyenne arithmétique et l’écart type des tiennent les valeurs examinée5 ~OUÎ  la maiorité 
résultats des travaux antérieurs ont été calculés des sujets, 

TABLEAU WI11 

Formule leYcocycalre 

MATÉRIEL ET MÉTHODE un état d’entretien médiocre et d’un poids nuyen 
de 350 lkg. 

1) Les animaux. 
c) Etat pûrosrioire : 

Le dromadaire ou chameau a une bosse, 
Camelus dromedorius, de la famille des camélidés 
ou Tylopodes. du sous ordre des Artiodactyles 
et du genre Comelusforme une importante popu- 
lation dans le Nord tchadien estimée à 
350.000 têtes. 

Des examens coproscopiques et des cultures 
d’oeufs ont permfs d’évaluer l’importance et la 
nature de l’infestaiion parasitaire naturelle des 
animaux, tout au moins en matière de Némo- 
iodes (GRABER) (7). 

L’élevage du dromadaire est l’apanage des 
tribus nomades des régions désertiques. La 
zone dans laquelle il prospère ne dépasse guère 
le 14e parallèle. Au Sud de cette ligne l’humidité 

,et la présence d’Insectes piqueurs empêchent 

2) Prélèvements : 

SO" élevage, 

a) Effececilf et origine, 

Au total ont été examinés 28 chameaux 

- 19 animaux originaires du Batha. 
- 9 animaux originaires du Konem. 

II faut signaler dès 0 présent que le parasi- 
tisme -surtout intestinal - prlnclpalement à 
base de Némotodes est bien plus massif au 
Batha qu’au Kanem. 

Pour de nombreuses raisons, les prélèvements 
n’ont pu être effectués sur des animaux 0 jeun : 
d’autre part, le jeûne d’un herbivore n’étant pas 
sons modifier ses échanges cellulaires et par 
conséquent, sons faire varier le taux de certains 
éléments de 50” sang, 0” a utlhsé des animaux 
nourris normalement. 

b) Age et poids : 

Les animaux utilisés sont des adultes, dans 

a) ixhmque de prélèvement : 

Les prélèvements de sang pour les examens 
chimiques et hémotologiques ont été faits par la 
voie Introvelneuse à la jugulaire. Les sérums 
récolt& par décantation et centrlfugotion sont 
conservés congelés. 

Le prélèvement par vole endoveineuse en vue 
de l’examen microscopique a semblé le plus 
favorable pour permettre l’appréciation du 
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sang. tel qu’il se trouve dans les conditions 
vitales. 

- mesure des surfaces à l’aide du planimètre 
de Morin. 

A partir du sang ainsi recueilli. furent établis 
les taux de globules rouges, de leucocytes et les 
hémogrommes. 

b) Epoques : 

- Animaux originaires du Batha : juin et 
décembre, 

- Animaux originaires du Kanem : février 
et novembre. 

c) Techniques hémafologiques : 

Les techniques sont celles qui sont admises 
à l’heure actuelle et employées couramment 
dans tous les laboratoires d’hématologie. On 
s’est efforcé d’obtenir, grâce aux techniques les 
plus simples, des résultats fidèles faciles à repro- 
duire. 

3) Méthodes. 

a) Prctrdémie : 

La détermination des protéines sériques a été 
réalisée de la façon suivante : 

- dosage des protéines totales. 

La méthode de dosage des protéines employée 
est celle de GORNALL, BARDAWILL et DAVID, 
préconisée par FLEURY (6). 

Cette méthode au biuret nécessite le calcul 
d’un coefficient de correction, car, à côté des 
protéines le sérum contlent toujours, en quan- 

tité variable, d’autres substances blurétogènes, 
qui apportent dans les mesures des erreurs par 
excès. 

- Numérations globulaires. 

La dilution du sang pour la numération des 
globules rouges a été faite au 1/2QOe dans le 
liquide de Marcano ; celle des leucocytes au 
1/20e dans le liquide de dilution de Hayem. 

Les numérations des hématies et des globules 
blancs ont été effectuées à l’aide de la cellule 
hématimétrique de Malassez. 

- Examen microscopique du sang fixé et 
coloré. 

L’examen microscopique de l’étalement de 
sang est fait après coloration selon la méthode 
panoptlque de MAY-GRUNWALD-GIEMSA. 

RÉSULTATS 

- Dosage des globulines. 

Par précipitation avec le sulfate d’ammonium 
à saturation et dosage photométrique. 

- Dosage des sérums albumines. 
Le poids des sérums albuminés se calcule en 

faisant la différence entre le poids des protéines 
totales et celui de5 sérums globulines. 

1) Protidémie. 

L’étude a été réalisée 0 partir de chameaux 
plus ou moins parasités (GRABER, 1966) (7) et 
soumis à une médication anthelminthique. Les 
dosages de protéines totales, d’albumine et de 
globulines furent effectués avant et après trai- 
tement. 

b) Analyse du proiéinogromme : 

L’apparu à électrophorèse sur papier 
« JOUAN » type CNRS a :été utihsé. Les 
conditions expérimentales sont les suivantes : 

- papier Arches 304. 
- tampon de DURRUM de pH 8,6, de force 

ionique 0,OS M, 

Dix-neuf animaux venus du Batha furent 
séparés en deux lots dont l’un reçut 300 mg/kg 
de Thiabendazole pur en juin 1965, et le second 
400 mg/kg en décembre. 

Des doses de 70 et 100 mg/kg (février 1965) et 
300 mg/kg (en octobre) furent distribuées à deç 
dromadaires originaires du Kanem. 

Le toux protémique du chameau normai 
(g p. 1.000) semble être le suivant : 

Protéines totales Albumine Globulines 
- 

83,9 348 49,l 

o) Chameaux du Konem, février 1965 : 
Tableau IV. 

- durée de I’électrophorèse : 210 minutes 
sous une tension stabilisée de 400 volts, 

- coloration au bleu de bromophénol, 

- enregistrement photométrique semi-auto- 
matlque, 

- décomposition de I’électrophorégramme 
en courbes de Gauss. 
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COMMENTAIRES 

Les dosages des protéines après traitement à 
70 mg/kg ne montrent globalement aucune 
variation. 

En effet, à 70 mg/kg sur les animaux fortement 
parasités I’efrÎcacité du Thlabendozole est nulle 
sur les Hoemoncus IongWpes ; par contre. à 
cette dose, lorsque les chameaux sont faible- 
ment parasités, et les parasites sexuellement 
mûrs, l’efficacité est totale (100 p. 100) sur Hoe- 
moncus longrstipes et Strongyloides papiilosus. 

Les animaux tratés à la dose de 100 mg/kg 
montrent une diminution du taux d’albumine 
et un accroissement des globulines qui tendent 

0 un taux normal. Les protéines totales sont 
inférieures à la normale. 

Du point de vue protldénw. ces résultats peu 
orthodoxes peuvent s’expliquer par I’infesta- 
tion massive par C&odes et Trichures. 

b) Chameaux du Kanem : octobre 1965. 
tableau “0 V. 

COMMENTAIRES 

A cette période le polyparasltlsme est impor- 
tant et particulièrement favorable au dévelop- 
pement des Haemoncus (de 300 à 3.500) sexuelle- 
ment immatures. Les fourrages assurent une 
ration d’entretien suffisante. 

A la dose de 300 mg/kg. le iaux d’efficacité 
du Thiabendazole sur des Cestodes tels que 
Monierio exponsa, Av&lllna cenir~punctofo et Avi- 
tellmo woodlondi est respectivement de 8,8 p. 100 
dans le premier cas, et de 45.5 p. 100 dans 
le second. Par ailleurs, le traitement élimine en 
totalité (100 p. 100) les Nématodes à l’exception 
d’Hoemoncus longislipes chez les animaux for- 
tement parasités où le taux d’eiticaclté n’est 
que de 85 p. 100. 
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Du point de vue biologique, on note une nette 
augmentation des protéines totales (+ 15 p, 100) 

dont le taux devient normal. Ces résultats sont 
à meitre en parallèle avec une augmeniot/on du 

nombre des hémotles (+ 10 p, IOO), et un gain 
de poids (+ 11 p. 100). 

c) Animaux du Batho. juin 1965. Tableau 
no VI. 

COMMENTAIRES 

En juin, le nombre d’oeufs, au gramme. est 
fort élevé, l’infestaiion massive. Par exemple, le 
nombre d’tioemoncus rencontré par on~mal est 
d’environ 1.300, ei beaucoup sont sexuellement 
Immaiures. 

D’où, avant traitement, un faible taux de 
protéines, accompagné d’une anémie et d’un 
médiocre état physiologique. 

Le traitement c1 pour effet de détruire la tota- 
lité des Trichosirongylus et des lmpolaïo, mais non 
les Haemoncus, qui persistent, surtout ~‘11s sont 
immaiures. I\léanmoins, le Thiabendazole à 
150 mg/kg dissocie l’association de Nématodes 
la plus dangereuse c’est-à-dire Hoemoncus + 
Impoioïa ei Trichostrongylus. L’un des facteurs 
d’amaigrissement dlsparaîi. et l’animal réagit 
immédiatement dans un sens favorable. Cepen- 
dant la dose de 300 mg/kg doit être préconisée 
car du point de vue traitement, elle se montre 
la plus polyvalente. 

d) Un dernier essai a été réalisé en décembre 
1965 à parti. de quatre dromadaires (4.) ori- 
ginares du Batha. 

A cette époque le polyporasitisme est bien 
inférieur à ce qu’il est au début ou à la fin de la 
saison des pluies. Généralement, on ne rencontre 
que 150 Hoemoncus par animal et souvent, ils 
sont sexuellement mûrs. 

Aussi avant traltement, les protéines totales 
sont-elles proches de la normale et après troi- 
tement, les protélnesrestentpratiqvementstables. 
Corrélativement on ne note qu’un faible accrois- 
sement pondéra1 (+ 2 p, 100). 

e) Cette série d’exemples démontre que le 
parasitisme gastro-lntesiinal entraîne des modi- 
fications sensibles des protéines du sang : le défi- 
C!i en protéines toioles peut atteindre 15 p, 100. 
Les albumines baissent au profii des globulines. 
Le traitement antlparasitaire semble rétablir 
progreswement l’équilibre normal. 

2) Analyse du protéinogramme. 

Les investigations ont porté sur un loi de dro- 
madaires venus du Batha et faiblement parasités 
ainsi qu’il a été dit plus haut (lot de décembre 
1965). 

B~en qu’après traitement, les protéines totales 
demeurent à peu près stables, l’étude des frac- 
tions électrophorétiques révèle de sensibles 
modifications quantitatives. 

Après traitement, on note, en règle générale, 
une nette augmentation de la sérum albumine, 
et un léger accroissement des p globulines. Par 
contre, on observe une chute d?s a 2 et y  glo- 
bulines (Tableau no VII). 

Comparativement aux résultats des auteurs 
tunisiens KCHOUK et DURAND, la fraction 
albuminique esi encore faible et les globul~nes 
élevées. 

Ces taux pourraient être attribués à la pré- 
sence de Cestodes tels que Stllésro globi$wncioia 
(25 p. 100) et Echinococcus polymorphus (35,6 p. 
100). 

(*) Ayant recu 400 mg/kg de ThiobendazoIe. 
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3) Résultats hématologiques. 1 forme générale des globules rouqes qui sont 

a) Numérotions giobhres : 

Le nombre de globules rouges et blancs 
contenus dans le sang par millimètre cube est 
variable suivant les races, le sexe. l’alimentation, 
l’état de santé, et le climat. Ces facteurs expliquent 
que les chiffres donnés par divers auteurs soient 
fort différents les uns des outres. 

La particularité du sang de chameau est la 

ovalaires oil elliptiques comme ceux des WI- 
maux à sang froid. Mais à l’inverse de ce que 
l’on observe cher ces derniers, il n’y a pas de 
noyau. 

Les dimensions moyennes sont de 8 p sur 4 p 
et 2 p d’épaisseur. 

Les valeurs moyennes des numérotions glo- 
bulaires sont réunies dans le tableau suivant : 
rIo VIII. 

1 

COMMENTAIRES 

De la lecture de ce tableau, II ressort que pour 
les anomaux peu anémiés et traités à faibles 
doses (70 et 100 mg/kg). il y  a, après traitement. 
une chute du nombre des hémotles et une aug- 
mentation des leucocytes. 

Sur les animaux anémiés. fortement parasités 
et traités à fortes doses (300 et 400 mg/kg) le 

nombre de globules rouges augmente nette- 
ment. 

b) Formule leucocytorre : 

S’il est un fait que la formule leucocytaire ou 
hémogramme est très variable suivant les Indi- 
vidus. elle est également variable avec le moment 
de la journée, la techmque et l’endroit de la 
prise de sang. 
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Ces faits suffisent à expliquer la divergence 
des résultats principalement en ce qui concerne 
granulocytes et monocytes. 

confèrent l’allure générale des formes jeunes, 
mais leur nature lymphocytaire, mononucléaire 
ou monocytaire est impossible 0 préciser. 

Cependant, il est possible d’obtenir une bonne 
moyenne de chaque type de leucocytes en mul- 
tipliant les observations et en les réalisant toutes 
dans des conditions identiques. 

Enfin, malgré les variations normales indi- 
viduelles ou journalières observées chez un 
même individu, on constate au cours de para- 
sitosesou d’infectlons pathologiques diverses des 
variations caractéristiques, nettes et constantes 
de I’hémogramme. 

Les résultats observés ont été consignés sur 
des diagrammes où chaque sujet est figuré par 
un point. En abscisse est portée l’origine des oni- 
maux. et en ordonnée, le pourcentage de cellules 
observées. 

Les diagrammes permettent les observations 
suivantes : 

La morphologie des leucocytes du chameau ne 
présente pas une grande originalité et de ce 
fait ne nécessite nullement une description 
détaillée. 

- Les animaux originaires du Batha et du 
Konem, présentent au mots de juin et d’octobre 
les pourcentages les plus élevés de polynu- 
cléaires neutrophiles (66.4 et SI,0 p. 100). 

Les polynucléaires neutrophiles qui inter- 
viennent dans tous les phénomènes de phago- 
cytose mesurent environ 13 p de diamètre et 
ont une forme constante. 

- Les prélèvements réalisés au Batha en 
décembre et ou Kanem en février montrent un 
pourcentage identique de polynucléaires neu- 
trophiles (45,s et et,6 p. 100). 

Les granulocytes éosinophiles ont un diamètre 
de 11 p environ et leur forme générale irrégu- 
lière. 

Les polynucléaires basophiles mesurent envi- 
ron 10 p de diamètre 

II est facile de voir que I’éosinophilie est sur- 
tout marquée cher les animaux originaires du 
Kanem (14,4 et 10,9 p. 100). contre (4,9 et 
2,8 p, 100) pour les animaux vivants au Batha. 
Cette éosinophilie est le reflet des pourcentages 
moyens d’infestation parasitaire : 31,3 p, 100 au 
Kanem conire 23.0 p. 100 au Batha. 

Parmi la série agranulocytaire, les lympho- 
cytes mesurent environ 8 p de diamètre, le 
contour est net, le noyau arrondi de situation 
légèrement excentrique remplit presque toute 
la cellule. 

Les monocytes ont un diamètre de 13 p environ. 
On rencontre également des cellules mononu- 

clées auxquelles la basophilie accentuée de leur 
cytoplasme, l’aspect clair et morgansé de leur 
noyau. la présence inconstante de nucléoles. 

- En février et décembre, aussi bien au 
Kanem qu’au Batha lorsque le polyparasttisme 
est bien inférieur à ce qu’il est au début (juin) ou 
en fin (octobre) de saison des pluies, on note un 
taux supérieur de lymphocytes dons le sang CI~- 
culant (44,9 ei 39.5 p. 100) contre (33,7 et 32,0 p, 
100) en octobre et juin, périodes de fortes précw 
pitations. tant au Batha qu’au Kanem. 

Le tableau “0 IX résume les valeurs moyennes 
enregistrées avant et après traitement au Thia- 
bendazole. 

7 
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Les résultats obtenus sur les animaux du 
Kanem aux doses de 70 et 100 mg/kg sont néga- 
tifs, surtout en raison des conditions alimentaires 
défavorables. 

Aussi, les constantes hématologiques sont-elles 
Identiques, en particulier I’éosinophilie. 

En octobre, où I’lnfestaiion parasitaire esi 
massive et l’alimentation satisfaisante, le trai- 
tement anthelminthique à la dose de 300 mg/kg 
provoque une chute de I’éosinophilie de l’ordre 
de 47 p. 100, et une augmeniation des lympho- 
cytes. 

Au Batho, où le parasitisme est, à partir de 
décembre relaivement faible, le traitement 0 la 
dose de 400 mg/kg ramène à la normale le 
nombre des polynucléaires éosinophiles. 

Sur des animaux fortement parasités (GRA- 
BER) (8). les essais de traitement au Thiobenda- 
zole montrent donc à quel point « les standards 
hématologiques » peuvent s’éloigner de ce 

qu’il est convenu d’appeler la « normale ». 

CONCLUSION 

Les chameaux que l’on rencontre en Répu- 
blique du Tchad, d’aires géographiques diffé- 
rentes et de races diverses, présenient à cer- 
taines époques de l’année une nette hypopro- 
tidémie ainsi qu’à une anémie globulaire. 

Les recherches faates parallèlemeni révèlent 
la présence dans le tractus digestif de nombreux 
helminthes. Les plus fréquents sont des Cesiodes 
et surtout des Nématodes (Hoemoncus iongis- 
tipes, Trichosfrongyfus sp. ei Im~rrloio nudrcallis). 

Sous l’influence d’une nématodicide tel que le 
Thiabendazole, à la posologie de 300 à 400 mg/ 
kg, on observe déjà la régrewon de l’anémie 
et une nette augmentation des protéines totales. 
Molheureusemeni, le traitement n’est pas poly- 
valent. 

II en résulte que les constantes biochimiques 
et hématologiques ne peuvent dans les circons- 
tances actuelles être établies sùrement. Elles 
le seront quand il 5era possible d’obtenir des 
animaux non parasités. 

SUMMARY 

Study of the protldemio ond the blood chorocteristics of comelr according lo 
fhe “(L~~O”S rpecier of poror,fic helminths 

The voriationr afthe proiidemia and ihe bload charocfeririics of comel irom 
Northern Chad hove ben studied in animais, chronicaily infested by intesiinal 

helminths, moinly nematods, ond given atreatmentwith Thiabendarole. 

The resulk recorded in sewral timer ofihe year, More and aiter ihe ireat 
ment a+ wrious doses are prerenied in iables and d!agramr. 

Thir study shows +ho+ the physiological characierislics cononly beesioblished 
when porasited-free onimalr are used for the experimentr. 

RESUMEN 

Ertudio de la protidemlo y de 10s conrtonfes hemotologicar de 10s comellos 
en funcih de 10s helmintor que les poraritan 

Los ouiores esludian las modificaciones de la proiidemia y de 10s conriantes 
hemotologicor de 10s comellos en el norie de Chad, en anima!es otocador par 
helmintiasir intestinales cr6nicor. principolmenie con nemdiodos, y iratados con 

ihiabendarolo. 

Se naton 10% reruliados, bajo forma de cuadror y diagramas, obtenidos en 
varias mornenIas del ofia, ontes y despuer del iraiomienio en diversas poralo- 
gias. 

Este esiudio demuestra que se podra determinar vdlidomenie las normas 
fisiologicas solo cuando swo posible utilizoranimales SI~ pardsitos como crimal 
testigo. 
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Rev. Eh. Méd. W. Pays frop.. ,967. 20, 3 (451-456) 

Étude sur les tiques du bétail en 
Guadeloupe et Martinique 

III. Résistance de la tique Boophilus microplus 
contre le gammexane aux Antilles françaises *. 

par P. C. MOREL 

RÉSUMÉ 

L’utilisation en Guadeloupe et Martinique de divers inreciicides chlorér dans 
la lutte contre Boaphilus micropius s’est heurlée ces dernières années à des échecs 

répéiér. Le toxaphène semble inefficace depuis 1961 ; le gammexone. d+ 
depuis 1954 en certaines localités. A lo suite d’épreuves en laboratoire sur la 

sensibilité de diverses populalions de BO@~~US vis-à-vis du gammexane, une 

rouche de Guadeloupe o montré une rés~rtance 200 fois sup&rieure 0 celle 
d’une souche normolemeni sensible de Saint-Martin (toux de ponte et d’éclosion 
analogues dons les deux cm) : à une dore 800 fois sup&rieure à 10 normale, il y 
a toujours eu un certain pourcentage de ponte et d’hclorion de hwes. Une 
souche de Martinhue a révélé une réristonce au moins 100 fois suoérieure 0 lo. 

HISTORIQUE DE L’APPARITION 
DE LA RÉSISTANCE AUX INSECTICIDES 

Lors de la généralisation de l’usage des bains 
ou des douches onti-tiques en Guadeloupe et 
Martinique, I’hexachlorocyclohexane ou gam- 
mexane (HCH ou gomma HCH) a été le produit 
le plus couramment employé : c’est sous la 
forme de Tlgal (Protel) qu’il a été ordinaire- 
ment fourm. Les bains, notamment en Guade- 
loupe, sont renouvelés d’une façon irrégulière, 
lorsque les tiques ne sont plus atteintes (qu’il 
s’agisse de Boqhdus microplus ou d’Ambiyommo 
voriegotum) ou lorsque le liquide normalement 
laiteux vire au brun chocolat. 

A l’époque du début de leur utilisation, les 
bains de gamma HCH étaient actifs contre 

* Communicalian ou 18e Congrès mondial v&éri- 
mire. Paris. 17-22 Juillet 1967. 

Dès 1953 une piscme anti-tiques a été mise en 
usage aux Usines Beauport à Port-Louis. L’hls- 
torique de la résistance aux insecticides, telle 
qu’elle s’y est manifestée, est relaté ici d’après les 

Amblyommo voriegofum et Boophilus microplus. 
à raison d’un traitement hebdomadaire. 

Or en 1962, si les Amblyommo étaient encore 
touchés. les Boophllus se sont mis à pulluler. fai- 
sant suspecter I’lnefficacité de l’insecticide. Le 
Service vétérinaire 0 eu recours alors en 1963. 
1964 à du HCH sous forme de Procigam (Pro- 
cida), momentanément satisfaisant semble-t-il. 
Malheureusement le produit n’étant plus dis- 
ponible sur le marché de Guadeloupe, le Tigal 
a été réutllisé, avec les mêmes inconvénients 
qu’auparavant. Ainsi les éleveurs qui baignaient 
leurs troupeaux ne continuent plus à le faire 
que pour lutter contre les Amblyommo, mainte- 
nus à un taux de fréquence assez faible sur les 
bovins. 
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renseignements aimablement four-w par M. le 
docteur-vétérinaire Willemsen. directeur de 
l’établissement. Le Tigal, employé en 1953, était 
inefficace contre les Boophilus en 1954; le Tiphène 
(Sofca-Protel) (émulsion-mère à 50 p, 100 de 
toxaphène et 5 p, 100 de HCH) auquel on eut 
recours, a été satisfaisant jusqu’en 1961 où à 
nouveau des résistances se sont manifestées cher 
les Boophiius. La pérlode suivante a donc été 
marquée par un retour offensif de ces derniers ; 
du fait de ICI très fable activité des traitements, 
leur rythme esi devenu irrégulier et les inter- 
valles entre les bains se sont allongés. Les Am- 
blyommo ont alors trouvé l’occasion de se mul- 
tiplier à leur tour, particulièrement en août 
1963 ; à cette saison en effet les pluies viennent 
de reprendre, ce qui met soudain en activité la 
plus grande partle de la population des tiques, 
dont le niveau numérique augmente d’une façon 
spectaculaire sur les hôtes ; II faut alors tenir 
compte du fait que la diminution du nombre de$ 
bans durant les saisons précédentes avait per- 
mis à un plus grand nombre de larves et de 
nymphes de se nourrir complètement et de par- 
venir au stade adulte : II ne semble pas qu’il 
faille faire intervenir une résistance propre des 
Amblyommo contre le HCH pour expliquer cette 
recrudescence, puisque leur nombre a régreisé 
lorsque les traitements sont redevenus réguliers. 

dont les résultats sont bons ; il faut alouter 
d’ailleurs que ces bêtes relativement Isolées et 
mises au piquet d’un jour à l’autre à des endroits 
différents, entretiennent des populations de 
tiques bien inférieures numériquement à celles 
que permet le rassemblement de troupeaux plus 
importants sur un même pâturage. 

En Martinique les difficultés d’utlllsatlon sont 
les mêmes qu’en Guadeloupe en ce qui concerne 
la lutte contre les Boophilus par le HCH, mais 
I’Amblyommo n’y existe que sur une aire res- 
treinte. L’histoire de I’apparltion de cette résis- 
tance n’y est d’ailleurs pas aussi précise qu’en 
Guadeloupe ; d’après diverses sources, il semble 
qu’elle se soit manifestée de 1958 à 1962 ; les 
éleveurs en sont également venus à utiliser 
I’Asuntol, mais devant les difficultés d’obtention 
les traitements n’ont pas lieu régulièrement, afin 
de ménager le produit, et seulement quand les 
tiques deviennent trop abondantes sur le bétail : 
cela détermlne un intervalle de 3-6 semaines 
entre les bains ou douches. 

Au total le degré de parasitisme par les tiques 
semble plus élevé en Martinique qu’en Guade- 
loupe, où les propriétaires, à tous les niveaux, 
sont plus avertis des dangers de cet état de choses 
et tâchent d’y remédier ; il est vrai qu’existe 
ICI A. variegoium, remarquable en lui-même 
aussi bien que par les lésions qu’il détermine ; 

Depuis la fin 1964 un autre produit est apparu 
zur le marché, le coumophos (Asuniol Bayer), 

l’attention est plus attirée à 50” égard qu’envers 

qui donne d’excellents résultats, d’une remar- 
8. m~croplus, plus discret et ne provoquant pas 

quable efficauté contre 8. microplus, et attei- 
de grahdes Iéslons : 51 bien que la lutte contre le 

gnant A. voriegofum d’une façon satisfaisante à 
Boophilus semble de moindre Intérêt quand il est 

la suite de traitements réguliers. Les bains de 
seu~, comme en Mariinique, 

coumaphos sont renouvelés toutes les 6 semaines ; 
par mesure de prudence sont alternés tous les ÉPREUVES DE SENSIBILITÉ 
3 mois les traitements à I’Asuntol (coumophos) DE BOOPHILUS MICROPLUS 
et ceux au Tiphène. AUX INSECTICIDES 

Sur l’exemple de l’emploi de I’Asuntol à I’éle- 
vage Beauport, certains propriétaires de Guade- La résistance de Boophilus mrcroplus au HCH 
loupe ont utilisé à leur tour le produit qui, pour est connue depuis plus ou moins longtemps en 
être efficace, doit être renouvelé plus souvent que Australie (HITCHCOCK, 1953, 360 ; NORRIS. 
le Tigal. Le seul inconvénient, passager, est que 1956, 177 ; NORRIS et STONE, 1956, 211 : 
le coumaphos est difficile à trouver sur le marché. STONE et MEYERS, 1957, 312 ; STONE et WEB- 

D’autre part, comme il y  u déjà été fait allu- BER. 1960, 105), à Madagascar (UILENBERG, 
sion, les petits propriétaires qui n’ont jamais 1963,137), en Inde(CHAUDHURY et NAITHANI, 
envoyé leurs animaux aux bains ou qui ont cessé !, 1964, 405), au Brésil (FREIRE, 1956, 62), au 
de le faire depuis la généralisation de /a résis- Mexique (DRUMMOND, GRAHAM, MELENEY 
tance au HCH, traitent personnellement leurs I et DIAMANT, 1964, 340). La rumeur concer- 
quelques bêtes avec une émulsion de crésyl, nant I’exlstence de ce phénomène aux Antilles, 
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telle qu’elle était exprimée sur place, paraissait 
parfaitement justlfiée : cette éventualité permet- 
tait de rendre compte des difficultés générales 
de traitement. II a été possible de vérifier ce 
fail au cours de la rmss~on. 

La souche guadeloupéenne utilisée provient 
de la batte Saint-Jacques(Anse-Bertrand), recueil- 
lie sur le veau qui a subi une splénectomie (voir 
les pages sur Babwa bJgemlno) ; la souche sen- 
sible a été récoltée aux abattoirs de Balllif, sur 
des zébus directement importés de Saint-Mariin. 
où aucun traitement n’est pratiqué ; les observa- 
tions oni ainsi pu porter sur un certain nombre 
de femelles gorgées, pendant plusieurs jours. 
Une observation complémentaire a été effectuée 
en Martinique (souche de Saint-Joseph), sur un 
moindre nombre de tiques, pendant quelques 
jours seulement. 

Les femelles complétement gorgées de 
B. microplus conviennent particulièrement à ces 
essais du fait de leur taux de survie après déta- 
chement de l’hôte, qui atteint le plussouvent 
100 p, 100 (tandis que mâles et femelles mi- 
gorgées meurent en grand nombre après Var- 
rachement) ; les manipulations de ce matérlel 
sont donc faclhtées ; de plus leur moindre xn- 
sibilité aux insecticides, par rapport auxoutres 
stades, même chez les sujets non résistants, per- 
met d’obtenir des résultats, dans les conditions 
les moins favorables, applicables sur le terrain, 
puIsqu’il s’agit avant tout de détruire les femelles 
qui doivent pondre : mâles, nymphes et larves 
seront donc atteints encore plus sûrement par 
le traitement. Cette moindre résistance des 

femelles gorgées tient à la réserve enzymatique 
contenue dans le sang ingéré. 

Les lots de 20 (ou 10) femelles gorgées ont été 
mis dons des boîtes métalliques perforées, 
immergés pendant 3 minutes dans le liquide 
msectlclde, retirés, séchés wr papier et placés 
dons des boîtes de Pétri garnies d’un fond de 
papier buvard. 

L’insecticide utilisé au départ est du gamma 
HCH dans la formule commerciale Tigol (Pro- 
tel) (émulsion-mère à 18 p. 100). 

Les résultats des comptes des femelles de 
B. muaplus sont portés dans les divers tableaux : 

t. I : sensibilité de la souche de Saint-Martin 
ou HCH ; 

t. II : sensibilité de la souche de Saint-Joseph 
au HCH : 

t. Ill : sensibilité de la souche de Saint-Jacques 
ou HCH. 

La souche de Sant-Martin s’est révélée extrê- 
mement sensible, puisque les femelles ont été 
paralysées en 8 h à 50 p. p. m. de gamma HCH. 
tout comme celles ayant éié en coniact avec des 
concentrations de 100 à 15.000 p. p. m. de gomma 
HCH (0,100.15 p. 1.000) ; 2 femelles baignées 
0 100 p, p. m. ont pondu quelques ceufs, qui 
n’ont pas éclos. 

CONCLUSIONS 

La souche de Saint-Jacques provient d’un 
troupeau régulièrement baigné depuis plu- 
sieurs années ; elle est extrêmement résistante ; 
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jusqu’à 10 p, 1.000 de gamma HCH (10.000 
p. p. m.), il y  eut seulement quelques femelles 
paralysées ou mortes par lot, dans les 5 jours sui- 
vant l’immersion, tandis qve 90 à 100 p. 100 des 
femelles pondaient en abondance des ceufs, dont 
sortirent de très nombreuses larves. La seule 
différence importante avec les témoins est la 
précocité du début de ponte chez les intoxiquées : 
cette atteinte non mortelle, à peine patholo- 
gique (quelques pattes paralysées, une légère 
incoordination) pouvait néanmoins déséqui- 
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librer le système nerveux et les processus régu- 
lateurs de I’ovogenèse, déclenchant plus tôt les 
opérations de ponte ; les œufs étaient normaux, 
bien agglutinés en cordons, face à la femelle 
qui recule devant so ponte. Pratiquement il n’y 
a eu dons les résultats finaux (éclosion des larves) 
que peu de différence avec des femelles témans 
non traitées. 

Sur la souche résistante. les concentrations de 
20 à 40 p. 1.000 de gamma HCH ont entraîné 
un plus grand nombre de paralysies et de morts, 
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ce qui n’a pas empêché des pourcentages de 
pontes de 85-90 p. 100 (17-18 femelles par lot 
de 20) ; dans ces cas cependant les ceufs ont été 
moins nombreux, et les éclosions en proportion. 
Avec les concentrations de SO-60 p, 1.000 de 
gamma HCH, les pourcentages de ponte se 
réduisent (70430 p. 100 : soit 14-16 femelles par 
lot de 20). les œufs sont très peu nombreux 
et ne donnent plus de larves. Enfin sur 2Ofemelles 
immergées dans le gamma HCH à 100 p. 1.000. 
une seule parvient 0 pondre environ 250 oeufs, 
qui n’éclosent pas. 

En résumé, si on considère que jusqu’à 
10 p. 1.000 de gomma HCH les femelles gorgées 
de 0. microplus de Saint-Jacques ont pondu, et 
que leurs ceufs ont éclos dans l’ensemble comme 
chez des témoins non traités, par comparaison 
avec les 50 p. p, m. (0,005 p. 1.000) qui ont tué 
la souche sensible de Salnt-MortIn, la résistance 
absolue de la souche de Saint-Jacques peut être 
estimée 200 fois supérieure à Io sensibilité nor- 
mole. Si on considère qu’avec de 15 à 40 p, 1.000 

de gomma HCH il y  o toujours eu des kmelles 
gorgées qui ont pondu des œufs qui ont donné 
des larves, quel que soit le pourcentage des 
échecs, la réustance relative de la souche de 
Saint-Jacques peut être portée jusqu’à 800 fois 
celle d’une souche sensible. 

Les épreuves de sensibilité sur les B. microplus 
de Martinique ont également montré une résis- 
tance certaine ou HCH, mais à un moindre degré 
que les Boophilus de Guadeloupe : il n’a d’ail- 
leurs pas été possible de prolonger les observa- 
tions en raison de la rapidité de cette partie de la 
mission. Après immersion dans des, concentra- 
tions de 100 à 5.000 p. p, m. de gomma HCH, les 
femelles de Saint-Joseph ont toutes ‘pondu des 
ceufs en moyenne abondance. qui ont donné des 
larves vivantes en proportion. 

Institut d’Elevage et de Médecine Vétérinaire 

des Pays tropicaux 

Maisons-Alfort. 

SUMMARY 

The use of vorious chlorinated insecticides against Boophilus microplus in 

Guadeloupe and Mortiniquefolled, during 011 these las1 yeors, to be ruccesrful. 

Sine 1961 toxaphene bas seemed 10 be ineffective. as well as gammexane sine 

1954 olready, in some areas. Following laborotory trioIs an the susceptibliity of 

varions Boophilur populakms to gammexane. o strain from Guadeloupe shawed 

o resirtance 203+1mer higher than the ono ola normally susceptible struin from 

Soin-Martin (loying and haichfng rates were similar in bath caser), a+ [I dose 

800 times higher thon the normal one, lay~ng ond hatchlng rates were rtill noti- 

ceable. A rtrain from Mortinique snoweo D rer~skmce a+ least 100 times higher 

thon the normol one. 

RESUME N 

Ertudio sobre 10s ixodideorde, ganado en Guadalupe y Marfinica. 111. Resistencia 

de 1. gormpota Boot,hi,ur mic,o,Nur contra e, gammexone en las Antillorfroncesar 
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Premières remarques écologiques 
concernant quelques espèces 

d’oribates au Tchad 
J. GRUVEL el M. GRABER 

(Note préliminaire) 

Les nombreuses récoites d’Auriens Oribates Effectuées au Tchad depuis 1963 
dons le but d’éiudier 10 Ironsmission du Cestode du mouion Stiier,o giobipunciota 
an+ perms de rassembler quelquer obrervations relatives à leur écologie. 

Vingt-trois erpèces d’Or~ba+er an+ été récollées en différents points des ter- 

rains du Laboratoire de Forcha, sItué en zone sohélienne et don+ les caracié- 
ristiques climatiques et botaniques sont brlèvemenl rappel6es. 

Les Oribater sont iaujours obtenus en abondance tout au iong de I’ann& 

mois 11s ranl particulièrement nombreux en soison biche. 
Parmi les espèces dénombrées, quelques-unes seulement son+ cansiomment 

rencontrées quels que soient 10 sa15on et le heu : iauter les cakes élan+ irès fai- 
blement représen+&s. voire mhe exceptionnelles. 

Après la saison des pluies, des études rystématlquer ont été réaliréer dans un 
giremeni particulihrement riche. Achoque heure de lojournée e+h+rois niveaux 
différents on+ été effectués des prélèvements. L’interprétation des résultair 
montre quelques asperts du comporkment des espèces les plur abondantes. 

Un rapport étroit entre les densités el les mouvemenfrder populations d’Ori- 

botes et Ier lniensilés d’tnfesiatlonr des moulons o cirx été mis en évidence. 

Depuis 1963, les sections de Parasitologie du 
Laboratoire de Farcha (Tchad) oni entrepris 
une étude sur les modes de transmlsslon de 
certains C&odes appartenant à la famille des 
Jhysonosominoe. 

Cette étude, suscitée par l’importance des 
Cestodoses des ruminants dans ce territoire 
d’Afrique Centrale, a conduit à développer des 
recherches relatives (I~X Acariens Oribates. 
habituellement reconnus comme hâtes intermé- 
diaires dans le développement de ces parasites. 
II Û été QI~SI démontré que Stilesio globipunctofo 
Rivolto 1874. Cestode le plus répandu chez les 

ovins, pouvait êire transmis par 51x espèces 
d’orlbates les plus fréquemment rencontrées : 

Scheloribotes perforafus Wellwork 1,964 ; 
Scheloriboies parvus “on Pietzen conglobotus 

Wall. 1964 : 
Schelonbotes fimbriotus Thor ofrIcanus Wall- 

work 1964 ; 
Afrr,cocorus calcoraius Wollwork 1965 ; 
Golumno bologhl Wallwork 1965 ; 
Allogolumna pellucido Wallwork 1965. 
La présente note a pour bui de mettre en évi- 

dence quelques aspects de l’écologie des Ori- 
bates des environs de Fort-Lamy. 
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ÉTUDES GÉNÉRALES DU MILIEU 

10 Situation. 

Les recherches d’oribotes n’ont jusqu’à pré- 
sent été effectuées que dons les terralns du Labo- 
ratoire de Farcha, situé en bordure du Chari, 
à quelques kilomètres au nord de Fort-Lamy. 
Répondant à peu près aux coordonnées géogra- 
phiques, 1% de longitude Est et IPIO’ de latitude 
Nord : les points de récolte se situent donc dans 
la partie nord de la zone climatique de type 
sahélo-soudonlen telle que la définit AUBRE- 
VILLE, en un lieu où la moyenne annuelle des 
précipitations est de 500 mm. Celles-ci s’effectuent 

pendant trois mois, de juillet à octobre. Deux 
périodes sèches, fraîche de décembre à février, 
puis chaude de mars à juin, occupent le reste 
de l’année. 

Les températures moyennes annuelles sont de 
20,2K, pour les minimums et 35,6oC pour les 
maximums : l’humidité relative moyenne an- 
nuelle minimum étant de .18 p, 100 et maxi- 
mum de 98 p, 100. Les variations de tempé- 
rature et d’humidité sont ainsi très marquées 
ou cours d’une année. Le graphique no 1 
indique les valeurs moyennes mensuelles de 
ces deux éléments climatiques pour l’année 
1964. 
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La “egerarlo” ae ,a rqon ae La végétation de la région de Fort-Lamy est 
celle d’une savane arbustiw celled’unesavanearbustiveclaire. avec quelques 
arbres de plus de sept mètt arbres de plus de sept mètres de hauteur. 

La végétation des stations au ~a~oïac La végétation des stations du Laboratoire cor- 
respond à ce type, mais modiiiée par 1’ respond à ce type, mais modiiiée par I’implan- 
totion humaine. Quatre espèces T”r totion humaine. Quatre espèces : Tamarindus 
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indico L. (Coesolp~n~acoea), Acacia siebenono 
D. C. (Mimosocaeo). Bolanites aegyptiaco L. 
Del (Zygophyllacoea) et Diospyros mespillfor- 
mis Hochst. ex D (Ebenocaeo) ont persisté et 
constituent avec Azad!rochia mdlco A. JUS~. 
(Méliacoea) et Parkinsonia ocuieafo L. (Caesolpi- 
n~ocaeo), introduits récemment, la strate arborée 
des principaux gisements étudiés. 

Ont persisté également Codobo farmoso Forsk. 
(Copporldocaeo), Capparu corymboso Lam. (Cap- 
poridocaeo) et Boscia senegolensis (Pers.) Lam. 
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ex Pois. qui ne se retrouvent qu’en sous-étage, 
sous forme d’arbrisseaux rabougris de 50 cm à 
1 m de haut. La strate inférieure est presque 
exclusivement constituée d’herbes annuelles qui 
accomphssent leur cycle pendant ICI saison des 
pluies où elles donnent un recouvrement de 
100 p. 100. Elles sèchent dès le mois d’octobre 
et finissent par constituer sur le sol une litière 
de paille brisée. 

La végétotlon de: gisements se présente en 
définitive sous l’aspect d’un arbre Isolé recou- 
vrant de rares arbrisseaux et la strate annuelle. 

ÉTUDE GLOBALE DES ORIBATES 

l0 Prélèvements. 

La méthode de prélèvements par lavage est 
désormais la seule utillsée pour les récoltes 
d’oribates ; son principe a déjà éfé précisé 
dons une étude antérieure. Cette technique d’ex- 
traction présente l’inconvénient de détruire les 
stades immatures dont I’lmportance permet 
d’apprécier la vitalité d’une population d’Or!- 
bates ; mais elle a toujours aboutit 0 l’isolement 
de très nombreux Acarlens. indispensables pour 
les études d’infestatlons expérimentales. C’est 
pour cette raison que, malgré ses inconvénients, 
cette méthode est encore retenue. 

20 Echantillons. 

Les échantillons, d’un volume pratlquement 
constant, d’environ 500 Cm$, sont prélevés le 
plus souvent chaque matin dans les 12 différents 
gisements prospectés, à des profondeurs VOTIQ- 
bles mais n’excédant pas 40 cm. 

3,’ Espèces récoltées. 

Ainsi, depuls 1963, 23 espèces d’orlbates ont 
été récoltées dans les terrains du Laboratoire. 
Parmi elles, on remorque 18 espèces et sous- 
espèces nouvelles. Les déterminations dues à 
l’obligeance de Monsieur WALL-WORK de 
Londres, permettent d’en dresser la Ilste su,. 
vante : 

a) Famille Epilohmonnudoe Oudms 1923, 
Epilohmannio cylmdrlca Berl. 

b) Familles Lohmonniidoe Berl. 1916. 
He~iororus hirsulus n. sp. Wallwork 1964. 

c) FamIlle Oppildoe Grandi. 1954. 
OQPIO heteroso n. rp. Wollwork 1964. 

Oppio piloseilo Bal. ssp. longiseta n. ssp. 
Wallwork 1964. 
Oppia fuusifoormls n. comb. Wallwork 1964. 
Oppia fusrformis forma lyroseta n. form. 
Wollwork 1964. 

d) Famille Passo/ozeet/doe Grandi. 1954. 
Passalozetes pectinatus n. sp. Wallwork 
1964. 

e) Farmlle Oribatulidae Jacot 1929. 
Oribotula ocummota n. sp. Wallwork 1964. 
Zygoribotulo setosa Evans. 

f) Famille Scheloriboiidae Grandi. 1933. 
Scheloribates perforatus n. 5~. Wollwork 
1964. 
Schelor~botes fimbriotus Thor ssp. africanus 
n. ssp. W. 1964. 
Schelorlbotus parvus van Pletzen ssp. 
conglobotus n. ssp. 

g) Famille Cerofozefidoe Jacot 1925. 
Afrrrcocorus colcaratus n. ge”. n. sp. 
Wallwork 1965. 
Hypozefes translomellotus n. sp. Wall- 
work 1965. 
ceroiozetes rostroserroius n. sp. Wallwork 
1965. 

h) Famille /%%ci.iozefldoe Grandj. 1960. 
Unguizetes retrculotus n. sp. Wallwork 
1965. 

I) Famille Golumnidae Grand]. 1936. 
Gaiumna bologhi n. sp. Wallwork 1965. 
Allogalumno pellucido n. sp. Wallwork 
1965. 
Jrichogolumno muoseta n. sp. Wollwork 
1965. 
Jrichogalumna lunoi Balog h. 

J) Famille Phthiracaridae Perty 1841. 
Hopl@horello afrrnono n. sp. Wallwork 
1965. 

k) Famille Scutwerficldoe. 
Scufovertex fossotus n. sp. Wallwork 1965. 

1) Fomil le Jectocepherdae. 
Jectocepheus vicanus Bologh. 

+ Variation des populations d’oribates au 
cours d’une année. 

Le calcul des moyennes mensuelles de fous 
les Oribotes récoltés pendant ces dernières 
années dans les douze gisements de Farcha, 
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conduit au diagramme no 1 qui indique les 
variations des récoltes au cours d’une année. 

On constaie ainsi que dans les conditions de 
récoltes définies plus haut, le taux maximum 
d’oribates se situe en février. c’est-à-dire au 
CO?U~ de la saison fraîche. Bien qu’assez élevé en 
mars et avril, le taux décroît et passe par un 
minimum à l’époque la plus chaude, en mai. Un 
deuxième maximum, inférieur ou prewer, se 
rencontre au début de la Samson des pluies. La 
période chaude et humide d’octobre -novembre 
ne semble pas favorable aux récoltes abondantes. 

portions différentes ; les autres n’étant toujours 
que faiblement représentées. Ces huit espèces 
classées par famille sont : Scheimbofes perfora- 
tus, 8. porvus congfobatus, 8. fknbrioius (F. Sche- 
loribatldae) ; Africocorus calcoratus (F. Cerato- 
retidae) ; Golumno bolaghr, Allogoiumno pellucido 
(F. Galumnidae)* ; Oppio p~loselio (F. Oppiidae) ; 
Unguizeies retrculatus (F. Mochlozeiidae). 

Le diagramme no 2, établi d’après les valeurs 
moyennes montre la prédominance des deux 
espèces 8. perforatus et 8. fimbriatus : la première 
étant toujours très abondante quel que soit le 
lieu de récolte. 

50 Abondance des espèces. 

L’examen des du%rentes espèces récoltées 
dons tous les gisements et le calcul de leurfré- (*) La distinctlon entre les deux espèces citées n’oyant 

quence monire que huit espèces d’oribates se 
par été tfiectuée régulièrement avec toute la rigueur 
nécessaire, leur imporionce relolive est impossible 0 pré- 

rencontrent régulièrement, mais dans des pro- ! ciser. 
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60 
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Diagramme no 2 

RBporWon des diffkentas especes d’0ribates 

(d’apr&s les moyennes,sons tenir compte des gisements) 
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SP Scheloribates perforotus 

Spc; Scheloribotes porvus conglobotus 

Sf Scheloribotes fimbriotus 

Ac : Africacarus calcarotus 

Gb : Golumna baloghi 

Ap : Allogalumna pellucida 

Op : Oppio pilosello 

Ur Unguizetes reticulotus 
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AP 

60 Classes d’abondance des espèces. 

L’abondance relative des différentes espèces 

permet de les grouper selon ~IX classes : 

a) espèce très abondante, constamment ren- 
contrée : 

Scheloribafes perforatus : 

6) espèce abondante, mais limitée à certains 

gisements : 

Scheloriboies fimbriotus : 

c) espèces fréquentes, assez régulièrement répar- 
ties : 

Afrrrcocorus colcorofus, 
Golumno baloghi, 
Allogalumno pellucido ; 

i 1 

j) espèces peu fréquentes : 

Scheioribotes parvus conglobatus, 
Oppia piloseffo. 
Unguirefes reticulotus : 

:) espèces rares : 

Oppia heteroso. 

Oppio j%s$ormis et sa forme lyroseio, 
Hypozetes Iranslomelloius. 

Ceroiozetes rostroserrolus, 

Trlchogolumna mrcroseio. 
Trxhogolumno lunoi. 
Zygorlbatolo setoso ; 

‘) espèces exceptionnelles : 

Epilohmonnm cylindrrco. 
Hepfocorus hirsutus. 
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Passolozetes r>ecfinotvs, 
Oribofulo ock~nato, 
Hopiophorella ofricana, 
Scutoverfex fossotus. 
Tecfocepheus vicarius. 

70 Variation de la répartition des espèces selon 
le gisement. 

Trois types de gisements peuvent être distin- 
gués selon l’insolation qu’ils recoivent : très 
ombragés, moyennement ombragés et presque 
continuellement ensoleillés. Le tableau 1 et les 
diagrammes nos 3, 4, 5 montrent les proportions 

- 

- 

dans lesquelles se rencontrent les principales 
espèces. 

II ne semble pas que l’insolation ait vne in- 
fluence prépondérante SUT la distribution des 
espèces qui existeni en tout lieu, mais à des ioux 
différents. Scheloriboies perforafus, Golumno balo- 
ghi et Allogolumna pellvcrdo apparaissent bien 
plos abondants dans les terrains ombragés 
qu’ensoleillés. La plupart des autres espèces 
préfèrent ceux moyennement ombragés. Par 
contre, oppia pllosello et Ungulzefes reiiculoius 
semblent fuir l’ombre, ils sont touiours fréquents 

1 dans les endroits à plus forte insoiation 

ÉTUDE PARTICULIÈRE D’UN GISEMENT Stapf (Graminaceae). Dlglforia sp. et Panicum sp. 
(Graminaceae). 

A) Considérations générales. A l’époque où ont été effeciués les prélève- 
L’abondance constante des Orlbates dans les ments aux différents niveaux, ces herbes étaient 

différents prélèvemenis effectués dans l’un des e” début de dessiccatio”. 
gisements prospectés (no 11) l’ont fait retenir Le diagramme no 6 indique la variation du 
pour vne étude plus précise. taux mensuel d’oribates récoltés dans ce gise- 

La végétation y est caractérisée par deux ment w  COUTS d’une année. Dans l’ensemble les 
Acacia sieberrono dont les rameaux enchevêtrés 4 uantités d’Acorlens prélevés chaque mois 
ne constituent qu’un seul ombrage, peu dense, suivent les variations déjà observées pour I’en- 
sous lequel on trouve un outre Acacia et un semble des lieux de récoltes (voir diagramme 
~oianifes aegyptiaco sous forme arbusiive. La I “‘1). : 
flore herbacée se compose de : Cossia foro L. Les fréquences des espèces récoltées pendant 
(Papilionaceae), Achyronthes ospero L. (Amaran- la même période sont données par le diagramme 
thaceae), Euphorbio hirfa L. (Euphorbiaceae), “0 7. Cinq espèces dominent, qui soni classées 
lpomoeo cort~co (L.) Roth ex Roem. et Schult selon leur abondance : Schelorlboies perforatus, 
(Convolvulaceae), Sefor~a pollidefusco @hum.) Africocorus colcoratus, Scheloriboies fimbrioius. 

Stapf et Hubb (Graminaceae), Chloris prreurii Unguizefes reficulotus et Scheloribofes parVU 
Kunth (Graminaceae), Brachiorio ramoso (L.) conglobafus. Non figurés SUT le diagramme en 
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raison de leur trop faible densité, Golumno 

boioghr et Allogalumno pellucido sont cependanl 
assez souvent rencontrés. 

Scheioribaies fimbrioius n’apparut très abon- 
dant qu’aux mois de février et mars et très peu 
fréquent le reste de l’année. L’étude de sa m~gra- 
tion verticale ne sera donc pas envisagée puisque 
cette espèce n’a pas été rencontrée à l’époque 
choisie pour les observations décrites dons ce 
chapitre. 

B) Etude défaillée du gisement w 11. 

10 Récolte et nature des prélèvements. 

L’étude particulière de ce gisement a été 
effectuée ou cours des mois de septembre et 
octobre 1966 et repose sur des prélèvements 
effectués toutes les heures, de 6 heures à 
18 heures, à trois niveaux différents : ZUT les 
herbes, à la surface du sol et à une profondeur 
de 15 cm environ. 

2O Conditions écologiques principales ei répar- 
tition des populations d’oribates. 

Au cours de cette étude les températures ont 
été mesurées 0 la surface du sol et aux profon- 
deurs de 10 et 20 cm ; l’humidité relative CI éga- 
lement été relevée à la surface. Le graphique 
no 2 met en évidence les variations de ces élé- 
ments du microclimat au COU~-s de la journée. 

Le tableau no 2 rassemble les températures 
et humidités relevées à l’occasion des prélè- 
vements. 

0” peut remarquer que les écarts entre les 
températures au sol et à -10 cm sont faibles 
jusqu’à 13 heures ; l’écart s’agrandit ensuite et 
se maintient important jusqu’au SOIT. le refrol- 
dissement du sol étant plus lent et ne débutant 
qu’après 15 heures. 

A dix centimètres de profondeur, la tempéra- 
ture atteint son maximum à 15 heures : elle est 
alois de 140 C plus élevée que celle de 7 heures. 
C’est à ce niveau que les variations de tempéra- 
tures sont les plus grondes. 

Par contre, à vingt centimètres de profondeur, 
l’écart entre les extrêmes est rédut à 5,50 C ; 
Ia température maximale à ce niveau étant de 
310 est atteinte également à 15 heures. 

Lestempératuresenregistréesà-30et-40cm 
(non figurées sur le graphique) sont pratique- 
ment les mêmes. Entre 7 heures et 15 heures on 

note une différence de 40 C; la température 
maximale étant de 300 C. 

L’humidité relative n’a pu être correctement 
mesurée qu’à la surface du sol ; elle passe par 
un minimum de 50 p, 100 à 13 heures ei dépasse 
70 p. 100 avant 9 heures et à partir de 18 heures. 

Mis à part Scheloriboies fYmbr!ofus, non étudié 
pour des ~SO~IS indiquées plus haut, les autres 
espèces récoltées se retrouvent à tous les niveaux, 
mais à des taux différents. Dans la matinée, 
c’est surtout en surface que les populations sont 
les plus nombreuses ; elles migrenten profondeur 
3ans l’après-midi. Ma~s pour l’ensemble de la 
oui-née, les pourcentages calculés à partir des 
-écoltes obtenues àchaque prélèvement indiquent 
que les Oribates sont plus nombreux en surface 
:Voir tableau no 3). 

30 Répartition des espèces selon les niveaux. 
La répartItlon des dIfférentes espèces d’Or+ 

lates aux différents niveaux est donnée, en pour- 
:entages. pour la matinée et l’après-midi, dans 
e tableau no 4. 

Ceci montre que Scheloribotes perforofus et 
Yfricocorus colcarotus ont une répartition assez 
iomogène. Ces deux espèces sont toutefols 
oujours plus abondantes en surface, sauf l’après- 
nidi où S. perfwok~s se rencontre davantage en 
rofondeur. 

Unguizetes rei~uloius, plus abondant sur les 
wbes, apparaît comme l’espèce dont les dépla- 
:ements sont les plus amples. II est toujours moins 
,épandu en surface qu’aux autres niveaux. Cette 
‘emarque a pu êire égalementfaitedans tous les 
utres gisements qui contiennent cette espèce. 

Les Galumnidés rencontrés n’apparaissent que 
e matin, plus particulièrement en profondeur. 
.eur faible taux en surface et leur absence sur 
2s herbes indiquent qu’il s’agit d’une espèce 
rès grégaire. 

40 Varlatlons de la répartition des différentes 
,spèces dans les trois niveaux au cours’ de la 
3urnée. 

Les remarques précédentes conduisent à exa- 
liner les variations de la répartltion de chacune 
es espèces du gisement. 

a) Schelorlbofes perforaius. Le tableau no 5 
Idique selon les niveaux les pourcentages récol- 
is aux différentes heures de la journée. 

Le graphique no 3, tracé d’après ces pourcen- 
Iges donne une idée des migrations verticales 
e 8. perforaius au cours de la journée. 
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----- récoltes de profondeur 

D’une manière générale, la population de sur- graphique no 4 résument l’aspect des migrations 
face augmente en même temps que la tempéra- verticales de cette espèce. 
turedurant lamatinée.MaisàpartirdelOheures, On remarque un parallélisme très net, du 
ces Oribates entreprennent un déplacement : moins jusqu’à 14 heures, entre les variations des 
vers la profondeur. Tout semble se passer comme 

1. 
populations de surface et d’herbes. Cette der- 

si cetk espèce voulait se maintenir à un niveau 
où la température n’excède pas 20’ C relevée 

mère population est toujours nettement ~appré- 
ciable contrairement à ce que l’onobserve pour 

à cette heure-là 
La légère remontée observée à partir de 

les autres espèces. Ce fait indique pour U. reJi- 

13 heures demeure encore inexpliquée. Par 
culofus une grande mobilité et une tendance à 
rechercher la lumière et la chaleur. La petite 

contre la diminution de la population de surface pluie observée après 7 heures influe nettement 
notée à 8 heures peut se justifier par I’interven- sur la population présente sur les herbes et pra- 
tion d‘une petite pluie, peu après 7 heures : 
5. perforafus fuyant alors les zones mouillées de 

tiquement pas sur celle voisine de la surface. 
Dans les deux cas, la chute de population obser- 

la surface pour se réfugier sur les herbes et en vée 0 11 heures reste inexpliquée : elle peut 
profondeur. être due. soit 0 une faute de technique, soit à un 

b) llnguizefes rel~uiofos. Le tableau no 6 et le phénomène biologique non encore décelé, soit 
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peut-être à un changement brutal dans I’insolo- 
tion à l’endroit du prélèvement. A partir de 
12 heures où la température de surface atteint 
340, les Unguizetes migrent en profondeur. La 
cause de la remontée observée vers 14 heures 
est là aussi inconnue. 

c) Africocorus colcoroit~s. 

L’examen du tableau no7 et du graphique no 5 
montre une augmentation constante de la popu- 
lation de surface au cours de la matinée, jus- 
qu’à 11 heures où la température ou 501 atteint 
310. A. colcarofus se réfugie alors en profondeur 
semblant rechercher une température inférieure 
0 ce maximum. 

La petite pluie du matin a également chassé 
ces Oribates de la surface. Là encore, la cause 
provoquant le5 migrations observées chez cette 
espèce au cours de l’après-midi reste inconnue. 

d) Golumnidés : Golvmna boioghi et Aiioga- 
iumno peiiucido (tableau “0 8 et graphique no 6). 

Aucun Galumnidé n’a été trouvé sur les 
herbes. Les deux espèces apparaissent très net- 
tement comme des espèces de profondeur. Les 
taux relevés en surface sont toujours faibles. 
Dès 6 heures du matin, la population migre vet-5 
la profondeur et cette migration s’accélère après 
la pluie. Cependant dès 9 heures la population 
remonte en surface où elle se rencontre en tota- 
lité dès 10 heures. Mais aucune de ces espèces 
n’a été récoltée l’après-midi. 

Dans l’ensemble, les chiffres relevés pour les 
Galumnidés sont toujours faibles et peu signifi- 
catifs ; ils ne permettent guère de tirer des conclu- 
sionsvalables quant à leur biologie. 

CONCLUSION 

Les premiers résultats consignés dans cette 
note préliminaire apportent déjà quelques 
éclaircissements sur le comportement des Ori- 
bates dans la région sahélienne. Ils indiquent 
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que sur les 23 espèces récoltées, 7 sont presque 
constamment trouvées et l’une d’elle, 5. perfo- 
roius, particulièrement abondante en tout lieu. 

Ces résultats permettent en outre de préciser 
quelques affinités biologiques des espèces les 
plus fréquentes. S. perforafus ne semble pas sup- 
porter les temp&atures supérieures à 29, 
mais se plait dons les couches supertïc~elles du 
sol plus aérées. Ungulzefes retlculatus apparaît 
comme une espèce plus mobile, préférant les 

couches supérieures et même la vie 0 l’air 
libre ; elle ne redoute pas une insolation élevée. 
Africocarus calcarotus a une biologie apparem- 
ment voisine de celle de S. perforatus, mais sup- 
porte une température pouvant aller jusqu’à 
310. Par contre, les Golumnidés s’opposent très 
nettement à ces trois espèces. En général tou- 
jours moins nombreux, les représentants de 
cette famille ne se rencontrent jamais sur les 
herbes et rarement en surface. Ils ne se plaisent 
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qu’en profondeur, fuyant ainsi l’insolation et la 
lumière. Ces résultats sont en accord avec 
quelques remarques effectuées à l’occasion 
d’élevages en Laboratoire. 

Ces premières remarques permettront donc 
d’orienter avec plus de précisions les prochaines 
recherches sur la biologie des Oribates au Tchad. 

Les difficultés d’interpréter actuellement cer- 
tains mouvements de population au cours de la 
journée, notamment dons l’après-midi, doivent 
inciter à préciser l’étude de l’humidité, de son 
action conjointe avec la température clins1 que 
tout autre facteur écologique secondaire non 
encore mis en évidence. 

Les variations d’humidité Para[ssent, encore 
plus que celles des températures, avoir une 
Influence déterminante sur le comportement des 
Oribates. 

Si l’on considère les Oribates en tant qu’hôtes 

Oribates avaient permis de reconnaître que dans 
les conditions naturelles. les meilleurs vecteurs 
étaient d’abord les Golumnidoe (avec 19.3 p, 100 
d’infestés). puis Africocorus calcorofus (4,2 p. 100) 
et enfin Scheloriboies perforatus (avec 2,93 p. 100). 
Ces résultats sont apparemment contradictoires 
avec les remarques sur la biologie de ces espèces. 
En effet, le meilleur vecteur (Golumn!dae) est~peu 
répandu et pratiquement hors de portée du 
mouton, alors que 5. perforatus, moins bon vec- 
teur est par contre très répandu et facilement 
accessible aux ovins. 5. perforafus compense son 
faible pouvar transmetteur par son extrême 
abondance et par sa grande dispersion à la sur- 
face du sol et sur les herbes. Là encore. les vec- 
teurs les plus nombreux, bien que moins adaptés, 
prennent le pas sui- les plus qualifiés lorsque 
ceux-ci sont les moins nombreux. 

Interm6dlalres du C&ode Sfileria globlpunciafa, 
les remarques précédentes présentent l’intérêt de 
confirmer les conclusions faites dans une publi- 
cation antérieure. Les expériences de transmis- 
sion et la recherche des cysticercoïdes dans les 

lnsiifuf d’Elevoge et de Médecine 
vétérinaire des Pays iroprcoux. 

loborotoire de Farcho-Fort-lomy, 
(Tchad). 

Preliminary no+e on the Ecology of rame Oribolideoe rpecier in Chad 

Mony collections of Onba!&oz ocorion hwe ben ma& rn ~had sine 1963 
in order 10 riudy the transmission ofthe cestod Srilesio giobipuncfoioofrheep. 

Observot~ons on their ecology bave been recorded. 
Twenty three Oribotideoe specier bave been collected in vorious lacaiions 

ofthe Farcha’s laboroiory estate, which 18 sltuated in +he sohelian oreo. The cli- 

matic conditions ofihir area briefly reminded. 
Oribates bave been collected in great quantity 011 over+he year, butthey are 

poriiculorly nvmerous during ihe cool season. 
Amongst the species faund, CI few only are alwoyr found, whatever ~he sewan 

ond +Ix plaie ‘Ire ; aIl +,,e oiher are ïLIre “lld eYe,l en‘eplionnal. 
After the roiny seoson systemotic rurvey bar been carried ou+ in a place where 

the Oribates were poriicularly numerous. Samples bave been ioken o+ each 
heur ofihe day and ai ihree different level~. Interpretolion afthe rerulir showed 
some porticulars ofthe biology ofthe ma+ frequeni species. 

Close relationship befween density and movements oftheOribatideorepopu- 

lationr and importance ofinfestotion ofsheep hor been evidenced. 

Los n~merosas recogidas de Acaridor Oribotos efeciuador en Chad derde 

1963 poro estudiar la transmisi6n del cériodo de la oveja Slilesio giobipuncfoio 
permitieron la abservoc~6n de la ecologio de elles. Se recogieron veinie y ires 
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sifuado en zona sohetiano. cuyor caracterirticor rlim6ticas y bothnicor estan 

notados brevemenfe. hmpre se encuenlran las oribator con abundancia a lo 
largo del ah. pers son particularmente numerosos dura& la estocidn fresco. 

Entre las erpecies empodronados, solo algunas se encuentron cualesquiera 
que sean 10 eriaci6n y el siiia : todas 10% oiras son muy pocas. aun escaso~. 

Despues de la estacih de las Iluvias. se hiceron ertudlor ristemdiicor en una 

zona parl~culormenle rica. Se ekctuoran tomas en coda haro del dia y en tres 
niveles diferenter La interpretoci6n de 10s resultodas muerira olgunor arpecios 
dei comportamiento de 10s especies mas abundantes. Ari re demortrd una relo- 
ci6n entre las denridades y I~I mudanror de las populaciones de Oribotos y 10% 

intensidader de las infestociones de las oveios. 
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Utilisation de l’urée pour l’alimentation 
des veaux au sevrage 

par H. SERRES, P. CAPITAINE, J. GILBERT 

RÉSUMÉ 

A Madagascar, au Centre de Kianjoraa, 66 jeuner bovins (3/4 brohmo x 
1/4 Zébu Malgache) on+ été olimentés durant leur sevrage avec une ration 0 

base de foin. donné à’volonté, et odditionn6 d’urée. 
Les résultats pondéreux ainsi que les bilans nuirilionnel et économique sont 

donner et dircu+& 
L’effet iavaroble de l’urée dans une alimentailon des veaux à base de foin 

s’est vu entièrement confirmé. 

Les Centres de Recherches Zootechniques que 
gère 1’1, E. M. V. T. à Madagascar sont situés 
dans des zones tropicales caractérisées par une 
longue saison sèche qui dure environ 7 mois 
d’avril à novembre. 

II a été observé que pour le meilleur élevage 
des veaux dans des conditions exiensives. il 
était souhaitable qu’ils naissent juste avant la 
sa~son des pluies, pour que la mère dispose d’une 
nourriture abondante pendant la lactation, et 
pour que le veau dispose d’herbe alibile lors- 
qu’il atteint 3 mois. 

On est donc conduit à effectuer une saison de 
monte au cours des mas de décembre, janvier, 
février, qui coïncide d’ailleurs, avec le maxi- 
mum de fécondité des vaches. De ce fait les 
naissances ont lieu en septembre, octobre, no- 
vembre. 

Pour éviter que deux générations de veaux ne 
soient mélangées, on doit séparerchaque année 
les veaux de leur mère aux alentours du Ier août. 
Les veaux les plus âgés ont 11 mois, les plus 
jeunes. 8 mois. 

II est nécessaire de les maintenir dans des parcs 
pour éviter qu’ils ne s’enfuient pour retrouver 

leur mère. La nourriture qu’on pourra leur 
distribuer sera forcément médiocre, car on Va 
se trouver au cours de la fin de la saison sèche. 
Parmi les solutions obligatoirement peu oné- 
reuses, l’alimentation au foin a été retenue. 

Mais, comme au moment où les’graminées 
pourraient donner un foin de qualité il pleut 
beaucoup. on est conduit à retarder le fauchage 
pour permettre un fanage assez facile. II s’en 
suit que le foin est presque toujours médiocre. 

On distribue en supplément 50 g par jour et 
par animal d’un mélange qui contient de la 
fane d’os calanés, du sel, et de la vitamine A. 

II n’en demeure pas rmxns qu’une telle ali- 
mentation, pour économique qu’elle soit, ne 
permet pas la croissance normale des anomaux. 

II est facile de voir qu’elle est assez fortement 
hypoazotée. 

Corriger l’apport azoté par du tourteau d’ara- 
chides constitue une solution onéreuse, et doit 
mettre en ceuvre des quantités telles qu’elle ne 
représenterait pas une solution vulgarlsable. 

C’est parqua. II a été décidé de faire appel 
à l’urée. 

Comme le roppelalt LADRAT (5) l’influence 
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favorable de l’urée dans l’alimentation des l BUCK et Coll. (1) a montré sue l’addition de 
ruminants a été observée depuis très longtemps. 

II est aujourd’hui bien connu, depuis les tra- 
vaux de LOOSLI (6) que l’urée est utilisée par les 
microorganismes du rumen qui sont capables 
de faire avec elle la synthèse des acides aminés 
indispensables. WATSON (7) utilisant l’isotope 
«15x de l’azote montra que la synthèse allait 
ainsi jusqu’aux protéines, lesquelles sont utili- 
sées par le ruminant lorsqu’il digère les microor- 
ganismes. 

20 g par jour et ,,r animal d’u’rée, à une ration 
à base de foin et de farine basse de riz, permet- 
tait une augmentation significative de la crois- 
mnce. 

*** 

De nombreux travaux ont établi I’utllité de 
l’urée dans les rations d’animaux en croissance. 
FERRANDO (2) en a donné une étude syn- 
thétique. 

Nous rappellerons seulement que l’utilisation 
de l’urée demeure soumise à certaines conditions: 

10 Elle doit n’être distribuée qu’à des doses 
journalières modérées (150 g au maximum 
pour une vache adulte). 

Au cours du sevrage 1965 au Centre de Kian- 
jasoa (Réglon du Moyen-Ouest, Altitude 900 m) 
une expérience Q été réal&e, pour déterminer 
l’amélioration obtenue dons une alimentation à 
base de foin « od libitum » par addition d’urée : 
on a également comparé deux quantités de 
manioc sec pour l’apport d’une certaine quan- 
tité d’amidon. Comme ce manioc n’apporte 
pratiquement aucune matière azotée digestible. 
la quantité d’urée distribuée a été portée à 
50 g par ammal et par jour. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

20 II est préférable qu’elle n’assure qu’une 
partie de l’apport azoté : 40 p. 100 selon HART 
et Coll. (3) dans le cas du veau. 

30 Une certaine quantlté d’amidon facile- 
ment digestible permet une meilleure synthèse 
protéique à partir de l’urée. JARRIGE (4) dans 
son important travail sur l’utilisation des glu- 
cides par les ruminants l’a nettement mis en 
évidence. 

66 jeunes animaux (3/4 Brahms, 114 Zébu 
malgache) furent utilisés et répartis en six lots 
de 11, dont 3 lots de femelles et 3 lots de mâles. 
Chaque lot étalt maintenu dans un petit parc, 
avec ratelier à foin, mangeoire et abreuvoir 
(eau à volonté). 

Une expérience préliminaire effectuée à Mia- 
dana (Région de Majungo. Altitude 50 m) par 

Les aliments utilisés étaient du foin de Bro- 
chiario ruziziensls, récolté tardivement et assez 
grossier, ainsl que de la farine de momoc sec 
et de la rxxdre d’os, dont les comwsitions sont 

l rapportées dans le tableau no 1. 
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L’urée est à 45 p. 100 d’azote. Pour qu’elle soit 
consommée, elle doit être mélangée au manioc. 

Chaque animal recevait un complément de 
20.000 U. 1. de Vitamine A, car l’alimentation 
ne comportait aucun fourrage vert ainsi que 
10 g de sel (Tableau II), 

L’expérimentation s’est poursuivie pendant 
3 mois du 25 août w 26 novembre après une 
période d’adaptation de 1 mois, au cours de 
laquelle les animaux étaient tous au même 
régime (foin + poudre d’os + sel + Vit. A). 

RÉSULTATS 

10 Résultats pondéraux. 

Les animaux ont été pesés indlwduellement 
toutes les semaines, et les poids moyens ont été 
établis chaque semaine par lot. 

Les courbes de poids moyens sont figurées 
aux graphiques 1 à 6. 

Le bilan pondéra1 de l’expérience est donné 
dans le tableau Ill. 

L’étude statistique montre : ’ et 5 (mâles). Dans choque COS les mâles ont une 

a) En ce qui concerne l’influence du sexe. I crofssance légèrement supérieure à celle des 

Les lots 2 (femelles) et 4 (mak5) sont au même 
femelles, mois cette différence n’est pas signi- 

régime. II en est de même pour les lots 3 (femelles) 
ficBt,ve, 
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b) Influence de l’urée. 

Les lots 1 et 2 sont au même régime à I’excep- 
lion de l’urée qui est administrée ou lot 2 et pas 
au lot 1. 

Les animaux du lot 2 ont un gain de poids 
moyen supérieur de manière hautement signi- 
ficative à celui du lot 1, 

L’urée a donc une utilité Incontestable lors- 
qu’elle est associée à une ration de foin «ad 
libitum » et de manioc sec (250 g/jour). 

B~en que le lot 4 soit constitué de mâles, ce 
qui interdit une comparaison rigoureuse avec le 
lot 1, le résultat obtenu vient confirmer l’effet 
bénéfique de l’urée. 

c) Influence d’une drstribution abondante de 

La comparaison des moyennes de gains jour- 
naliers montre une certaine supériorité de la 
ration à 250 g de manioc, mais la différence n’est 
pas significatwe. 

Pour la même raison, les moyennes de gains 
journaliers des mâles des lots 4 et 5 sont compa- 
rables. On aboutit exactement aux mêmes 
conclusions. 

II ne paraît pas intéressant d’accroître la 
quantlié de manioc ‘de la ration pour favoriser 
I’utllisaton de l’urée. Nous verrons par la suite 
combien cela se justifie sur le plan nutritionnel. 

d) La distribution de 1.250 g/jour de manioc 
sans urée, conduit 0 un échec (lot 6) 

manioc. 
1 20 Bilan nutritionnel. 

Les lots de femelles 2 et 3 ont revu la même , 
alimentation à l’exception du manioc-: 250g/jour Au cours de l’expérience les consommations 
pour le lot 2, 1.250 g/jour pour le lot 3, ont été les suivantes (Tableau IV). 

On constate que les lots 2. 3, 4, 5, qui ont re+ 
de l’urée ont consommé davantage de foin que 
les lots 1 et 6 qui n’en disposaient pas. II se trouve 
donc vérifié que l’urée favorise I’utllisation des 
fourrages grossiers. 

Parmi les lots qui recevaient de l’urée, ceux 
qui consqmmaient 250 g de manioc (lots 2 et 4) 
ont mangé plus de foin que les lots 3 et 6 qui 
avaient 1.250 g de manioc. 

Les animaux qui ont consommé beaucoup de 
manioc (qui est toujours apprécié) ont réduit 
leur consommation de foin. 

Si l’on tient compte des compositions des ali- 
ments de base données plus haut, ainsi que des 
données ci-après : 

- 1 kg du foin utilisé représente 0,4 U. F. 
- 1 kg de farine de manioc représente 

0.9 u. F. 

- L’équivalent protéique de l’urée distribuée 
(poids x 0,45 x 6,25) est de 131 kg par lot en 
ayant recu. 

On pourra calculer les unités fourragères et 
les matières azotées brutes consommées et établir 
un rapport matières azotées brutes/Unités fourra- 
gères dans la ration de chaque lot (Tableau V). 

La matière azotée digestible ne pourra être 
qu’appréciée, car la digestibilité du foin utilisé 
n’est pas connue, et l’utilisation digestive de 
l’urée a donné lieu à controverses. 

Les lots 3, 5, 6, qui ont bénéficié du manioc à 
dose forte sont ceux qui ont consommé au total 
le plus grand nombre d’U F. 

Si l’on s’en tenait à cela, on devrait les retrou- 
ver en tête pour ce qui est de la croissance. Ce 
n’est pas le cas, et cela s’explique aisément si 
l’on examine le rapport M. A. B./U. F. 
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Pour les lots 3 et 5 ce rapport est d’environ 
136 g par U. F. ce qui ne satisfait pas totalement 
les besoins d’entretien et de croissance ; avec 
moins d’U F., les lots 2 et 4 (manioc 250 g/jour) 
ont obtenu un gain de poids supérieur justifié 
par l’apport de 168 g de matières azotées brutes 
par U. F., ce qui se rapproche des normes pour 
des animaux de 1 an. Ces lots 2 et 4 sont ceux 
qui ont mangé le plus de foin. 

Les lots 1 et 6 qui n’ont pas bénéficié d’urée 
ont nettement moins pris de poids. La distribu- 
tion complémentaire de manioc ou lot 6 a un 
effet néfaste car elle contribue à diminuer la 
consommation de foin, et par conséquent elle 
abaisse le rapport M. A. B./U. F. qui de 87,2 g 
pour le lot 1 passe à 71 g pour le lot 6. 

Cela nous rappelle que le mamoc est un ali- 
ment concentré très déséquilibré, mais très 
énergétique bien que très pauvre en protides, en 
minéraux et en vitamines. 

Le foin. même médiocre, est bien mieux doté. 
Pour de jeunes animaux, qui ont un besoin 

azoté important, le manioc ne peut être un 
appoint énergétique valable qu’en quantité 
limitée. et sous réserve d’une complémentation 
adéquate. 

Le problème peut se poser de la même manière 
pour des bcwfs à l’embouche, mais en termes 
plus nuancés car les besoins azotés sont alors 
moins importants. 

Si l’on se pose le problème de la transformo- 
tion de l’énergie de la ration, on constate qu’avec 

les lots 2 et 4 des résultats convenables, eu égard 
à l’encombrement des rations, ont pu êtreobtenus. 

Avec le lot 2 (femelles) le gain de poids moyen 
journalier de 300 g par animal est obtenu par la 
consommation de 3 U. F. par jour. Cela donne le 
kilo de croît pour 10 U. F. en moyenne pour 
l’ensemble du troupeau considéré. 

Avec les mâles (lot 4) la croissance journalière 
a été de 330 g par animal, pour une consomma- 
tion de 3,lO U. F. Le kilo de croît est ici obtenu 
avec 9,40 U. F. 

Les résultats sont homogènes, et permettent 
d’envisager le problèmesousl’angleéconomique. 

C’est ce que nous allons expliciter. 

30 Bilan économique. 

Le coût du kilogramme de poids gagné par 
les animaux des divers lots peut être calculé 
car nous disposons du prix de tous les éléments. 

II est le suivant exprimé en francs malgaches 
(F. M. G.) : 

Foin (le kg) 2.- 
Manioc sec (le kg) lO,- 
Urée (le kg) 37,- 
Farine d’os (le kg) 20.- 
Sel (le kg) <, 25,- 
Vitamine A (1 .OOO.OOO U. 1.) 8,- 

Un ouvrier agricole a été employé à plein 
temps pendant 3 mois pour assurer les distribu- 

i tions d’aliments aux 6 lots d’animaux. 
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L’amortissement des clôtures et des rateliers 
aIété négligé. 

L’intervention des chercheurs pour I’établis- 
sement du protocole expérimental, sa mise en 
place, et l’exploitation des résultats n’entre pas 
en ligne de compte. 

En fonction des quantités consommées, qui 

sont indiquées au tableau II et au tableau IV. 
compte tenu des prix indiqués ci-dessus et des 
gains de poids par lot (Tableau Ill), on peut 
dresser le bilan suivant : (Tableau VI). 

L’examen final des prix de revient des kilos 
gagnés, confirme que l’alimentation du lot 6 
conduit à un échec total sur le plan économique. 

Prix de revient du Kg. de poids vif gagné (exprimé en Francs Malgaches) 

On remarque que les lots ayant re(u de l’urée 
ont une rentabilité meilleure que le lot 1 qui 
n’en 0 pas revu : parmi eux, les lots 2 et 4 n’ayant 
eu que 250 g de manioc par animai et par jour 
ont donné le prix de revient le plus bas. 

L’urée, dans ce cas le D~US wxice, permet ,, 
d’obtenir un prix de revient au I<ilo de croit 
qui n’est que le tiers de celui obtenu scms urée 
dans les mêmes conditions. On conviendra qu’ai 
y  a là un résultat spectaculaire. 

Si au cours de cette période critique du sevrage 
on parvient à faire 1 kg de croît pour 70 F. M. G., 
on réalise un progrès qui nous rapproche du 
but final : la production économique de viande 
de bceuf. 

L’apport d’amidon par du manioc doit rester 
modéré, car une forte quantité déséquilibre la 
ration, en ce qui concerne les matières azotées 
surtout. L’ahmentation devient plus onéreuse. 
pour des gains de poids plus faibles, et la renta- 
bllité diminue fortement. 

CONCLUSION 

Dans les conditions d’alimentation que nous 
avons déterminées comme les plus favorables. 
les animaux, malgré la saison qui est la plus 
mauvaise, malgré le «stress » du sevrage, mal- 
gré l’encombrement exagéré de leur ration, ont 
pu prendre plus de 300 g par jour. C’est un gage 
de bon démarrage dès la fin de « l’épreuve », 
car 11s pourront profiter au mieux de l’herbe de L’effet favorable de l’urée dans une alimenta- 

tion des veaux à base de foin s’est vu entièrement i saison des pluies. 
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confirmé. Elle u perms une consommation plus 
importante de foin, et une meilleure utilisation 
digestive, qui s’est mamiesiée par des gains de 
poids plus que triplés. 

Retour au menu



ne “le of “W(L in ,he die, of weaning C&e6 

In Madogascor, o+ Kionjasoo Rereorch Centre, 66 young cattle (314 brahmo x 
1/4 malagasy rebu) bave been ied durq thetr weaning with a diei of hay, ad 
libitum, +o which urea was odded. 

The cansequencer on the weighl gains os well as nutritionol ond econamic 

rerulis are recorded and dircussed. 
The favourable effect of urea in fhe hay diei of CUIV~P bar ben completely 

conflrmed. 

RESUMEN 

En Madagascar, en el centra de Kianjasoa, se al~mentoron 66 terneror (3/4 
brahmo x 1/4 cebd de Madagascar) durante su dertete con una rocion princi- 

polmente conrtituido par heno y par ureo como adiiivo. 
Se notan y se dlrcuten IOI resuitodor ponderaIes asi como 106 balances aIi- 

ment~clos y econdmims. 
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Rev. Elev. Méd. V~I. Pays Trop., ,967, 20, 3 (485.491) 

Note sur 1’ « Angleton grass » 
[ Dichanthium aristatum (Poir) Hubb.] 

par F. MAIGNAN *, en collaboration avec R. LAURIN ** 

RÉSUMÉ 

Les effets du sulfate d’ommonium sur la production de fourrage vert, de 
matière sèche et de foin de l’herbe d’Angleion rant étudiés. 4 grouper de 
4 parcelles de 20 me chacune an+ 616 choisis au hasard à tek fin. 

Ler résultats de l’expérience permettent de conclure que : 

CI) l’engrais augmenle la produdion de fourrage vert et de moiière sèche de 
celte herbe ; 

d) laproduc+iondefoln.faiblecependon+.estplusélevéeavec l’herbe d’Angle- 

ton fertilisk de 4 remoinen qu’avec les autres. 

Pour ces raisons, l’éleveur a in+ér5+o ulilisercette herbetropicale o4semoines 

0” avont. 
II sera nécessaire de répéter cefie expérience pour en iirer des conclusions 

définitives. 

A. - GÉNÉRALITÉS SUR L’HERBE 

D’ANGLETON 

L’herbe d’Angleton du nom scientifique, Di- 
chonfhium orrstoium (Poir.) Hubb. originaire des 
Indes, se trouve à l’état subspontané en Haïti. 
On la rencontre presque partout sous sa forme 
naturelle aux abords des routes, en compétition 
avec des plantes cultivées comme le mais ou 
avec d’autres espèces d’herbes de pâturage orti- 
ficiel comme la Pangola (Digiiaria decumbens), 
(‘éléphant (Pennisetum purpureum), etc... 

(*) Ingenieur agronome. ocluellement Experl de la 
F. A. 0. en oroduciions fourragères et en Aménagement 

Dàm% Haïti 

A la Station Expérimentale Bovine de Damien 
(S. E. B.), cette herbe occupait les 3/4 des pâtu- 

rages. avant l’introduction de Dlgitario decum- 
bens à la Station en 1959 (7.4) ; KEBREAU (3) 
signalait la présence de l’Angleton gras au Pla- 
teau Central, dans son travail d’inventaire floris- 
tique en 1953. Dans la plaine des Coyes on I’ap- 
pelle communément « Ti-Modam ». Une grande 

.~. 
quantité de semences a ét6 propagée par avion 
dans la plaine du Cul de Sac et au Plateau Cen- 
tral par le Service Technique d’Agriculture (1). 

Dons un sol bien préparé le semis peut être 
fait à la volée à raison de 15-20 kg 0 l’hectare. 
Dans des sillons distants de 0,50 m à 1 m, on 
utilise un taux de semences de 7-15 kg. Les 
semences étant très légères, il est très difficile 
d’effectuer le semis mécaniquement. 
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Les plantes se développent en touffes, parfois 
forment un gazon touffu quand on emploie un 
taux de semences très élevé. De nombreuses 
talles prennent naissance à la base de la touffe. 
L’inflorescence porte 1 à 4 épis. Les épillets 
offrent une apparence pleine, mais le plus sou- 
vent présentent une stérilité très accentuée (10). 

Dans de bonnes conditions d’exploitation, la 
production de fourrage est CISSPL appréciable. 
On utilise l’herbe d’Angleton comme herbe à 
paissance directe, comme fourrage vert et 

B. - ESSAI DE PRODUCTION Au total,il y  eut 10 coupes à 4 semaines et 
DE L’HERBE D’ANGLETON 8 à 6 semaines. Le sulfate d’ammoniaque fut 

Cet essai a été réalisé à la Station Expérimen- 
appliqué à raison de 500 kg/ha annuellement. 

tale Bovine (S. E. B.), durant la pérlode comprise 
enire le 12 janvier 1963.12 décembre 1963. C. - RÉSULTATS 

Objectifs. Des analyses de vor~ance oni été effectuées 
Nos objectifs étaient de mesurer les effets du afin de détermlner l’importance des variations 

Sulfate d’Ammoniaque [SO,(NH& sur la pro- qui se produisirent dans le rendement de l’herbe 

duction du fourrage en vert et en matlère d’Angleton à divers Intervalles de coupesdurant 

sèche de l’herbe à travers l’année. l’année. Les données ont été classées, pour la 

Dispositifexp~rlmentoi. 
commodité des analyses statisiiques, par date de 

Le termn utilisé à cette fin d’une superficie de 
coupe et par niveau de fumure, avec un total de 

320 ma, était divisé au hasard en 4 groupes de 
79 degrés de liberté. 

4 parcelles, dont les dimensions étaient de4 m 
Le tableau no 2 montre les résultats de la pro- 

par 5 m. 
1 duction de fourrage vert récolté à travers I’an- 

Nous avons employé deux niveaux de ferti- 
née, correspondant aux dates de coupe et aux 
niveaux defertilisa+ion, 

lisaiion et deux fréquences de coupe (4 et 
6 semaines). 

En observant le tableau on se rend compte 

Les traitements étalent les suivants : 
que le SO,(NHJ, a un effet significatlf sur la 
production en vert de l’herbe d’Angleton ; dans 

Coupe à 4 semaines sans SO,(NH,), les deux fréquences de coupe, les rendements 
Coupe à 6 semaines - les plus élevés s’obtiennent avec le niveau NI. 
Coupe à 4 semaines avec SO,(NH& Les analyses statistiques révèlent une différence 
Coupe à 6 sernanes - significative au seuil de 5 p, 100 en faveur de la 
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comme foin (3). Après une coupe, les plantes se 
développent rapidement et forment des nceuds 
dans les 2-3 semaines suivantes. La croissance est 
exubérante dans des conditions d’irrigation et 
pendant la saison pluvieuse. Quelques plantes 
oni tendance à se comporter’comme pérennes, 
cependant disparaissent sous l’effet d’un surpâ- 
turage wd’une sécheresse prolongée. 

Le tableau WI montrequelquesdonnéessur la 
composition chimique de l’herbe d’Angleton (10). 
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fréquence de coupe de 4 semaines. L’interaction 
N x F est aussi singificatlve au niveau de 5 p. 100. 

Ces résultats sont assez intéressantsàétudier : 

Le rendement en vert de l’herbe d’Angleton, 
coupée h 4 semaines, durant l’année, est supé- 
rieur 0 celui de 6 semaines. Ces résultats nous 
surprennent un peu, CQT tous le5 travaux effec- 
tu& sur les fourrages Indiquent que la produc- 
tion augmente avec l’âge » (2, 4. 5. 6, 8, 9) tel 
n’esf pas le cas ici. L’herbe d’Angleion fertilisée 
de 4 semaines a un rendement annuel presque 
double de celle de 6 semaines et aussi un ren- 
dement moyen plus élevé. Cette constatation est 
égalementévidenteàcertaines périodesdecoupes. 
D’où l’intérêt de récolter l’Angleton gras à 
4 semanes ou à un stade plus jeune. Ceci pour- 
rait s’expliquer par l’effet de la lignification sur 
le pourcentage d’humidité de cette herbe. L’herbe 
vieillissant, les cellules membranaires et le 

pourcentage de matière sèche augmentent, tan- 
dis que les cellules cytoplasmiques et le pour- 
centage d’eau diminuent. 

L’interaction N x F Indique qu’à cerfanes 
périodes de l’année, la pratique de /a fumure a 
plus d’effet SUT le fourrage qu’à d’autres. Ceci 
est dû, sans doute. à des facteurs d’ordre cli- 
matique, comme la pluviométrie, dont nous 
n’avons pu étudier l’effet sur l’herbe dans ce 
présent travail ; quand il pleut la plante absorbe 
davantage les éléments nutritifs du sol et plus 
particulièrement de l’engrais, de ce fait elle se 
développe plus rapidement. Cependant nous 
avons observé une augmentation dans le ren- 
dement après des chutes de pluie. 

On peut se rendre compte des variations sai- 
sonnières qui se produisent dans le rendement 
de l’herbe d’Angleton. en lisant les graphiques 
no 1 et 2. 
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Comme il a été mentionné antérieurement. dans les deux fréquences de coupe. La fumure 
la teneur en M. S. de l’herbe augmente avec accroît significativement le pourcentage de 
l’âge ; ce que confirme le tableau na 3. Il est 0 M. S. du nweou NI de 6 semoines par rapport 
remarquer également que l’engrais réagit de au n,veau No. 
façon différente sur le pourcentage de M.S. 

TABLEAU 111 

Teneur moyenne en matière sèche de l’herbe ongleton pour Ier 2 fréquences de coupe 

II existe une étroite liaison entre les données de /a production en vert ou en M. S., la fréquence 
du tableau “04 et celles du ~2. Elle peut s’obser- de coupe de 4 semaines se révèle supérieure à 
ver aussi dans les 2 graphiques. Qu’il s’agIsse celle de 6 semaines. 

TABLEAU IV 

Production de matière r&che/HA de l’herbe angleton (en kg) 
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D. - CONCLUSIONS 

Des résultats de cei essai sur l’herbe d’Angle- 
ton, nous pouvons conclure provisoirement que : 

a) La fumure augmente le rendement en four- 
rage en vert et en matière sèche de cette herbe. 

6) La fumure se révèle plus efficace dans la 
fréquence de coupe de 4 semaines que dans celle 
,. 

Le présent travail mériteralt d’être échelonné 
sur plusieurs années non seulement sous les 
conditions de Damien, mais aussi dans d’autres 
milieux de facteurs écologiques différents (Cam- 
perin, Plateau Central), afin d’avar des données 
plus valables. En outre, la production d’une herbe 
en fourrage vert et en matière sèche n’est seule- 
ment qu’un critère de valorisation permettant 

c) La teneur en M. 8. semble augmenier avec 
l’âge de la plante. 

d) La produciion de foin, quoique très basse, 
est plus élevée dans l’herbe d’Angleton fertilisée 
de 4 semaines que dans les autres. 

Aussi, pour ces raisons, l’éleveur o-t-il intérêt 
0 exploiter cette herbe tropicale à 4 semaines ou 
à un stade plus jeune. 

de connaître partiellement sa productlwté. Ces 
seules données ne sauraient suffire pour valori- 
ser le Dichonfhrum orisiaium pour une meilleure 
exploitation de cette herbe, II importe donc de 
recueillhr des données de production, de compo- 
sitron chimique, d’acceptabilité. de digestlbillté et 
d’observer son comportement 0 travers toute 
l’année à des intervalles de coupe plus nom- 
breuses. 

SUMMARY 

The effectr of ommxnium sulfate an the yield of green matter, dry malter 

and hny of Angleton gras hove been sludied. 4 randam blacks zplit in 

4 plah of 23 rquore meter eoch bave ben used 

Following resultr bave been recarded : 

a) Feriilirer increaser the yield in green forage an dry matier oiihis gras. 

b) Ferlilirer hor more effects on the 4 weekr frequency of cutlingihan on ihe 

6 weeks frequency. 

c) The percentage of dry matier seemr to be increasing with ihe age ofihe 

plant. 

d) The yield of hay, however low, is higher in fertllized Anglelon gras of 

4 weekr ihon ,n the oihers. 

RESUME N 

Nota sobre el porto anglelon [Dichonlhium orisfatum (Pair) Hubb.) 

Se estudiaron 10s efectos dei sulfaia de amanio sabre la produccido de 

forraje verde, de moierio reco y de hena del pasto Anglelon. Con erle 

objeto se ulilizoron 4 grupor cualerquiero de 4 parcélor cado una 

modiendz 20 mz 

o) El abono wmenta la praduccidn de forroje verde y de materia seca de 

es+e parto. 

b) El abona fiene m6r efeda sobre el pario cortado todas las 4 semanos que 

sobre el porto coriado iadar IOI 5 semonos. 
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Rev. Eh’. Med. V@i. Pays ,rr$. 1967. 20, 3 (493495). 

Note sur le pouvoir pathogène 
d’Edwardsie/a tarda. 

Un cas de septicémie mortelle du pigeon 
cor G. CHAMOISEAU 

RÉSUMÉ 

Du sang d’un pigeon mort subitement, E. tarda ert isolée en culture pure. Des 
animaux d’enphrience meurent aprés inoculation. Le germe semble être OKO- 
rionnellement très pathogène pour le pigeon. 

Depuis les travaux d’EWING qui consacrèrent 
l’entrée d’Edwarsiello tarda dans la famille des 
Enterobacterlaceae, on o bien des exemples 
(1,2, 3) de la présence de ce germe ou cours de 
processus pathologiques chez l’homme. Au La- 
boratoire de Farcha même (S), E. tarda fut isolée 
des fèces diarrhéiques d’une technicienne de la- 
boratoire. Par la suite cette bactérie o été retrou- 
vée couramment dans le contenu intestinal de 
vorons, lézards, serpents, et même d’un boeuf 
sain (5). Et si WALLACE et Coll. (4) ont pu signa- 
ler sa présence dans les organes ou les fèces 
d’un lion de mer ou d’alligators ils n’ont pu 
l’accuser d’avoir tué ces animaux. C’est pour- 
quoi il a paru intéressant de rapporter ici un 
exemple, le premier semble-t-il. témoignant de 
la possibilité d’infection mortelle d’un animal 
domestique à sang chaud par ce germe. 

A l’occasion d’une autopsie, E. larda o été 
isolée en culture pure du sang d’un pigeon mort 
subitement. d’après les dires de vx proprié- 
taire. A l’examen, aucune lésion particulière 
n’atiirant l’attention, le seul prélèvement jugé 
utile fut le sang du coeur. Néanmoins l’examen 
du tube digestlffut pratiqué pouréliminerl’infes- 
totion ascaridienne dont l’expérience nous révéla 
d’autres fois la grawté chez le pigeon. 

Les critères morphologiques, culturaux et bio- 
chimiques qui imposèrent le diagnostic d’E. Tarda 
sont devenus classiques depuis la communication 
d’EWING (1) ; on n’y reviendra pas. Le Profes- 
seur LE MINOR, de l’Institut Pasteur de Par~s, a 
confirmé le diagnostic de cette souche qui attaque 
exceptionnellement I’arabinose. 

Pour établir la responsabilité d’E. larda dans 
cette septicémie foudroyante, on o tenté la repro- 
duction d’accidents expérimentaux. Le germe en 
bouillon de 24 heures est inoculé : à deux pigeons 
dans le muscle pectoral, à la dose de 0,s ml de cul- 
ture ; à cinq autres pigeons par la voie buccale ; 
à deux souris dans le pérltolne ; à deux autres 
souris sous la peau ; et dans ces deux derniers 
ca à la dose de 0,25 ml de la même culture. 

Les pigeons Inoculés dans le muscle meurent 
15 heures après l’injection. L’examen nécrop- 
sique ne révèle qu’une Importante zone de 
nécrose du muscle ou point d’injection. Dans le 
sang du coeur et au niveau de la lésion E. tardoest 
isolée en culture pure. 

Les souris inoculées dans le péritoine meurent 
dans les mêmes délais. Leurs poumons sont 
congestionnés. Leur sang renferme E. tarda en 
culture pure. 

Les souris inoculées sous la peau meurent en 
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36 heures environ. Elles présentent 0 l’autopsie : 
de I’cedème inflammatoire au point d’injection, 
de lacongestion pulmonaire, de lasplénomégalie. 
De ces lésions t. fordo est Isolée en culture pure. 

Les conditions de la mort du premier pigeon, 
l’isolement du germe dans son sang, la reproduc- 
tion d’accidents mortels cher le pigeon et la sou- 
ris permettent d’afiirmer que dans l’exemple rap- 
porté t. farda est responsable d’une septicémie 
mortelle. 

Des cinq pigeons infectés par la voie diges- 
tive, par absorption de2mIdecuItureen bouillon 
de 24 heures de germe isolé, un seul meurt en 
8 jours, après avoir présenté, comme ses congé- 
nères, de l’abattement et de l’anorexie. 

E. tarda est retrouvée dans les fécèi du cadavre 
dont le fac présenta, par endroits un piqueté 
nécrotique discret. 

On n’a pas, dans les conditions de I’expéri- 
mentatlon, retrouvé E. tarda dans le sang du 
pigeon mort après l’infection expérimentale par 
voie digestive. Autrement on aurait pu expliquer 
l’infection naturelle du pigeon par l’ingestion 
dans la boisson ou l’aliment de germes portés 
par le lézard. Cette hypothèse serait cependant 
la seule plausible actuellement. Le pigeon vivait 
dans une cage ou seule pouvaient pénétrer les 

lézards ~porteurs notoires d’Edwordsiello dans 
I’lntestln. Peut-être l’oiseau a-t-il ingéré un germe 
qui rencontra cher lui les conditions propices à 
l’induction d’une infectlon mortelle. 

Deux autres pigeons, achetés comme lui récem- 
ment, et qui partagèrent la même cage et les 
mêmes traitements ne présentèrentaucun trouble 
dans le même temps, aux dires du propriétaire. 

CONCLUSION 

Cet exemple Illustre bien le fait qu’E. farda 
s’avère comme un germe capable, à l’occasion, 
de virulence et dangereux pour le pigeon, qu’il 
conviendrait peut-être de compter avec elle dans 
des domaines à définir de la pathologie vétéri- 
naire. Des études en cours ont pour thème le 
mode d’action pathogène d’E. tarda. 

Que Monsieur le Professeur LE MINOR veuille 
bien recevoir ici l’expression de nos très vifs 
remerciements pour avoir bien voulu confirmer 
le diagnostic d’E. tarda. 

Insiitut d’Ehage et de MÉdeone véfér!naire 
des Pays tropicaux. 

laboratoire de Forcha (Fort-Lamy Tchad). 

Note 0” ,he pattlogenicity of Edw*rrqriello lordo. A case of dea,h caured by 
repticoemio in pigeon 

E. tarda has been isolated in plain culture from the blood afa pigeon which 
had died suddenly. Experimental animals died aRer inoculation. The germ 
seemed to be occorionally very pathogenic for the pigeon. 
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Note sur la piroplasmose équine 
à Madagascar 

par G. UILENBERG 

RÉSUMÉ 

Cinq COI de piraplosmore équine sur der chevaux dont au moins 3 soni nés 0 
Madagorcar, due 0 Achromoticus qui (LAVERAN, 1901). ont été observés en 
1965, et 1966 : auparavant 10 piroplarmose équine n’avait été signalée qu’en 

1903 (espéce en cause inconnue) et en 1950 (par A. equi). Un âne, né à Madagos- 
car, r’ert montré être porteur après splénectomie ; il es+ morf 0 la rechute malgré 
dertraitemenirau Pirodia (N.D.), 0 la Gonacrine(N. D.) et ou Zothélone (N. D.): 

aucun piroplormicide ne semble ires actif sur A. equi. Un cheval, né sur place, 
s’est montré réfrocta~re à l’injection de rang infectieux. Le vecleur 0 Madagos- 
cor reste inconnu : il ne peu+ s’agir, dans les cas obrervér.que d’une des ilquer 
Ambiyomma variegafum, Boophiiur microphs ou Otobius megn,n,. mais aucune des 
trois n’est signalée comme vecieur dans 10 bibliographie. 

INTRODUCTION 

La piroplasmose équlne a été signalée à Mada- 
gascar pour la première fois par THIROUX en 
1903. L’auteur ne dit pas s’il s’agit de chevaux 
importés ou nés sur place. A cette époque, une 
seule espèce des Bobesiidae équines était connue, 
Piroplasma equi Laveran, 1901 = Nuttoilio equi = 
Bob&o equi = Achromoticus equi* ; ce n’est que 
plus tord qu’une deuxième espèce fut distinguée, 
Bobesio cobol/! (Nuttall et Stricklond, 1910). 
THIROUX présente les parasites comme des 
petits corps arrondis. les uns libres, les autres 
intraglobulaires. et il ajouteque LAVERAN o exa- 
miné ses préparations et 0 reconnu le parasite 
décrit par lui. II semble donc qu’il s’agissait de 
la petite espèce, A. equi ; mais BUCK (1940) 
signale que THIROUX IUI a fait savoir que les 
parasites trouvés en 1903 se rapportent 0 la 

grande espèce, B. cobolli, affirmation en contra- 
diction avec 50 description de 1903. II n’est donc 
pas powble de savoir avec certitude à quelle 
espèce THIROUX avait affaire. non plus que de 
savar 5’11 s’agit de cas autochtones ou importés. 

Aucune autre mentlon de la piroplasmose 
équine jusqu’à 1940, quand BUCK trouve 
B. cobolli et A. equi sur des mulets importés d’Al- 
gérie. 

Ce n’est qu’en 1950 que le premier cas incon- 
testablement contracté à Madagascar a été 
trouvé (BUCK et RAMAMBAZAFY, 1950) ; la 
description des parasltes ne Ia~sse aucun doute : 
il s’oglt d’A. equi. 

Depuis 1950 la piroplasmose équlne n’a plus 
été signalée. Nous nous proposons de présenter 
quelques observations récentes. 

OBSERVATIONS PERSONNELLES 

10 Un cheval de la Gendarmerie à Tanana- 
rive meurt le 13 septembre 1965 ; le responsable 
de l’animal déclare qu’il maigrissait depuis 4 
ou 5 jours, et que l’urine avait. vers la fin, une 
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couleur de café. II s’agit d’un cheval de 19 ans 
importé de France vers 1952. resté à Tananariw 
depuis son arrivée. L’autopsie effectuée au Labo- 
ratoire quelques heures après /a mort révèle 
une rate énorme (12 kg, longueur 72 cm, lar- 
geur 44 cm), un cceur «cuit», des hémorragie! 
de la plèvre, des pétéchies sur les reins et dr 
l’ictère. 

Les frottis de sang et les calques de la rate, le 
foie et les reins mettent en évidence d’assez nom. 
breux A. equi. 

Aucune tique n’est trouvée sur l’animal, mais 
II est connu que les écuries de la Gendarmerie 
sont Infestées par I’Argasidé Oiobiwmegnrnr. 

Un cm3 environ de la rate est broyé dans de 
l’eau physiologique et mélangé à environ 1 ml de 
sang récupéré dans une grande veine : ce 
#mélange est inoculé aussitôt par vole Intramuscu- 
lait-e à un cheval du Laboratoire (né à Mada- 
gascar), avec un résultat négatif (observation de 
Ia température et des frottis de sang pendoni 
3 semaines, observation clinique pendant un an. 

20 7 janvier 1966. Des frottis de sang d’un 
cheval malade de la GendarmerieàTananarive, 
ayant une température de 40,50, montrent de très 
rares A. equi. L’animal est né 0 Madagascar, Le 
Vétérfnaire responsable injecte 1 g de Gonacrine 
(N. D.) (= Acrlflavine) par voie intraveineuse, 
et signale une guérison rapide ; il n’a trouvé 
aucune tique. 

3” 10 ,a”“,~ 1966. Des frottis de sang d’un 
autre cheval malade de la Gendarmerie à Tana- 
narive, avec une température de 39,50, montrent 
de très rares A. equi. Le Vétérinaire traltant 
signale que 1 g de Gonacrine amène de nouveau 
une guérison rapide ; aucune tique n’est trouvée. 
Cet animal est également né dans le pays. 

40 10 mai 1966. Des frottis de sang sont reçus 
d’un poulain de la banlieue de Tananarive où II 
est né ; les commémoratifs signalent une tempé- 
rature de 39,lo et une parésie du train arrière, 
l’animal ne pouvant se tenir debout. 

Les frottis montrent de très rat-es A. equi. 
Le Vétérinolre traitant injecte du Pirodie 

(N. D.) (= AmicarbalIde) 0 la dose de 10 mg/kg. 
Les paraslies persistent dans les frottis faits le 
lendemain, et on signale une température de 
39,30. avec persistance de la parésie. Le Vétéri- 
naire responsable injecte alors 0,s g de Gona- 
crine, l’animal pesant 120 kg. Les parasites ne 

sont plus trouvés sur frottis le 12 mai. la temDé- 
rature est descendue à 38,50, mais la paresie 
persete. Nous avons appris par la suite que 
l’animal se mettait debout à partir du 15 mai et 
qu’il est guéri. 

Les seules tiques trouvées sur l’animal (et sur 
les autres chevaux de l’écurie) sont des nymphes 
d’0. megmni. 

50 2 septembre 1966. Les frottis de zang d’un 
cheval malade à Tananarive montrent de très 
rares A. equi. Aucune tique n’est trouvée par le 
Vétérinaire traitant, qui guérit l’animal par la 
Gonacrine. 

60 Un âne adulte est acheté à Soavinandriono, 
à envfron 100 km ou Sud-Ouest de Tananarive ; 
II y  est né. L’examen sur place montre qu’il est 
fortement infesté par des larves d’An>lyommg 
varregotum ; aucune autre tique n’est trouvée. 
L’animai est transporté c,u laboratoire à Tana- 
narive le Ier août 1966. II est splénectomlzé le 
18 octobre1966, suIvont la méthode de DENNIG 
ot BROCKLESBY (1965). 

Les premiers parasItes, A. equi, sont observés 
dans son sang 3 jours plus tard. Leur nombre 
wgmente rapidement pour atteindre approxi- 
nativement 35 à 40 p. 100 d’érythrocytes infes- 
‘es au 6e jour ; la température, restée en dessous 
je 3% jusqu’alors, s’élève à 39,lo. Le Pir-o- 
j~a à 10 mg/kg, par voie intramusculaire, n’em- 
Zche pas la parasitémie de monter à approxl- 
nativement 60 p. 100 au 7e jour, pendant que la 
wnpérature augmente à 39,S” : il y  0 un ictère 
rès Intense mais l’appétit reste normal. L’ani- 
nal, pesant 230 kg, reçoit alors, au 7e jour, 1 g 
-le Gonacrine par voie intraveineuse. Le lende- 
nain, le 8e JOUT après l’opération, la parasité- 
nie est restée stationnaire (environ 60 p, 100) et 
es paras&s gardent une morphologie normale ; 
Û température est descendue à 38,50, l’animal 
:st un peu abattu. II est traité ce même jour au 
cothélone (N. D.) (= Sulfate de quinuronium), à 
.2 mg/kg par voie sous-cutanée, administré en 

leux fois, avec un intervalle de 4 heures em- 
‘on, ce qui n’amène pas de résultat appréciable 
ion plus. La parasitémie diminue lentement 
endant les ]ours suivants, pour aboutir au 
2e jour à environ 30 p. 100 d’érythrocytes 
nfestés ; la morphologie des parasites change 
E” à peu. en ce sens que les formes anaplas- 
noides augmentent à partir du 9e jour, et elles 
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constituent plus de 50 p. 100 du nombre de para- 
sites au 12e jour ; les autres parasites ont un 
aspect normal. L’ictère pewste, ainsi que I’abat- 
tement ; à aucun moment nous n’avons observé 
de I’hémoglobinurie. L’âne est trouvé mort le 
13e jour après la splénectomie. 

Les seules lésions observées à l’autopsie sont 
de l’ictère et de l’anémie. Les frottis des divers 
organes montrent de très nombreux A. equi dans 
les érythrocytes du cceur, du foie et des poumons ; 
ils sont très rares dans le rein, et un examen 
prolongé des capillaires du cortex cérébral 
n’en met pas du tout en évidence. 

Le cheval du Laboratoire déjà utlllsé pour 
l’essai de iransmlsslon d’A. equr (cas mortel de 
la Gendarmerie en 1965) est inoculé par voie 
sous-cutanée avec 10 ml de sang de l’âne au 
3e jour après la spléneciomie, contenant ou 
rnans 50 millions de parasites. 

La température du cheval ne dépasse pas 380 
pendant le mois suivant, et les frottis de sang 
restent négatifs ; l’animal ne montre aucun 
symptôme de maladie par la suite. 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Les cas de piroplosmose équine sur des ani- 
maux doni il est certain qu’ils soni nés à Madagas- 
car, ont tous été causés par l’espèce A. equi. 

L’infection par ce paras+ pourrait être plus 
répandue que ne le feraient penser les longues 
périodes entre 1903 et 1950 ei entre 1950 et 
1965. pendant lesquelles aucun cas n’a été 
observé. En effet, le seul animal spléneciomisé 
s’est montré être porteur et le seul animal ino- 
culé avec du sang infectieux s’est montré être 
réfractaire, donc vraisemblablementprémuni. 

Les essais sur l’âne splénectomisé montrent 
que le Pirodia à 10 mg/kg est sans effet sur 
A. equi. observation confirmée par l’échec de ce 
traitement sur le cas du poulain. Nous avons été 
surpris, étant donné les bons résultats dans la 
pratique. que la Gonacrine n’ait pas non plus 
montré d’activité sur les parasItes de l’âne. II 
est impossible de dire si le Zothélone a eu une 

action quelconque ; la parasiiémie a certes len- 
tement diminué après ce traitement, les formes 
anoplasmoldes ont augmenté ei la Température 
est devenue normale, mais cela peu1 être dû à 
l’effet accumulé des trois troltements ; I’actlvité 
éventuel du Zothélone est tout au plus minime. 
(YAKIMOFF (1940) sIgnale d’ailleurs que les 
formes onoplasmoïdes apparaissent quand la 
guérison commence, soit à la suite de traite- 
ment soit par le développement d’anticorps). 
DENNIG (1965) ne voit aucun effet du traite- 
ment par l’Acaprine (N. D.). dont le Zothélone 
est un équivalent sur I’évoluilon de la rechute 
cher les ânes splénectomlsés ; ii ne voit pas 
d’effet non plus du Berenil (N. D.), ni de la 
Phenamidine. Aucun plroplasmicide ne semble 
avoir une action sp+cifique et rapide sur A. equi. 

Quel est le vecteur à Madagascar! Dans la 
régm de Tananarive il n’existe que trois espèces 
de tiques pouvant attaquer les chevaux : Ambly- 
omma voriegatum, Boophilus muoplus et Oto- 
bws megnini ; A. voriegofum y  est rare, les deux 
auires espèces sont très communes. Dons la 
réglon de Soawnandriana. d’où venait l’âne, 
A. variegatum et B. m~croplus existent, 0. megninr 
n’y semble pas encore implanté. Ailleurs, dans 
les régions côtières de Madagascar, l’espèce 
Rhipicephoius songu,neus est trouvée. II n’existe 
pas d’outres tiques dans le pays, susceptibles 
de s’attaquer aux chevaux ; la seule de ces 
quatre espèces pour laquelle la iransmiszion 
expérimentale d’A. equl ait été signalée est 
Rh. sangvineux. mais elle peut être exclue dans 
les cas de la région tananariwenne où elle 
n’existe pas ; elle ne semble pas non plus avoir 
été trouvée dans la région de Soawnondrlana. 
Les possibilités sont donc limitées aux trois 
autres espèces, qui toutes ont été trouvées sur 
le cheval à Madagascar, mais pour lesquelles la 
transmission d’A. equl n’est pas signalée dans la 
bibliographie. Seules des expériences pourront 
décider. 

Instiiut d’Elevage et de Médecine Vélérinoire 
des Pays Tropicaux. 

Laborofom Central de I’Elevoge de Tananarive 
(Service d’Eofomologie ef de Protozoologie). 
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SUMMARY 

Five cases of equine piroplasmosir due toAchromoiicus eqvi(LAVERAN, 1901). 

bave been seen during 1965 ond 1966 in horrer ofwhich d leosi 3 vfere barri in 

Madagascar : equine piraplarmosir had only been report& before in 1903 

(causal species unknown) and in 1950 (by A. equi). Adonkey, barri in Madagascar, 

was show to be a carrier ofA. eqirl by splenectomy : it died by +he relapse, in 

spite of ireatment wrih Piradio R, Gonacrine R and Zothélone R : na piroplor- 

micidol drug seems fo be very ac+lve ogainst A. qui. An indigenous horse WOI 

refrartory +o injection with infected blaod. The vector in Madagoscor remoins 

unknown ; it cari oniy be, in the cases seen, one ofthe tirl<s Amblyammo variego- 

tum, Boophilus micmph or Oiabius megnini, but none of ihese is reporied as a 

vedor in fhe literature. 

En 1965 y 1966. se observaron Cinco casos de piroplasmorlr cousada par 

Achromo, lieus qui (LAVER&, 1901) en coballos de 10s cuales 3 par ,o menas 

nocie ronen Madagascar. 

Antes, no se hobio noiado la piroplasmoris sino en 1903 (rourodo par una 

erpec~e desconocida) y en 1950 (par A. equi). Un burro, noctdo en Madagascar, 

esiwo parlador derpués de lo erplenec+om~a ; muriaduronie Ia recoida o pesar 

de 10s iraiomientor con Plrodio (N. D.), Gonocrine (N. D.) y Lolhelane (N. D.). 

Ningun ptroplosmtcido porece muy activa contra A. equi. Un cobolla, nacido en 

el pair, se mortr6 refroctario a la inyeccibn de sangre infecwso. EI vectar quedo 

desconocido en Modogoscar ; En 10s casos noiodas, soIo se traie verosimilmenie 

de uno de las gorrapoias Ambiyamma variegoium, Boophiius micro@us u Oiobius 

megntni, pero se noie ninguna de 10s ires como vecIoren Ia bibliagrafia. 
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Observations sur des cas de myiase canine 
à Cordylobia anthropophaga Blanchard 

à Bobo-Dioulasso, République de Haute-Volta 
par R. GIDEL, E. LE BERRE et A.’ CHALLIER 

1. INTRODUCTION 

A la fin de la saison sèche à Bobo-Dioulasso, 
il a été observé quatre cas de myiase canine 0 
Cordylobia onihropcphoga Blanchard. Les chiens 
parasités (3 chiots d’une même portée et un 
chien adulte) appartenaient à deux familles 
européennes résidant dans le même quartier. 

Les larves de Cordylobio anthropophaga. appe- 
lées communkment «vers de Cayorn, sont trou- 
vées assez fréquemment chez l’homme, certains 
animaux domestiques (chien, chat, chèvre, lapin. 
cobaye) et des animaux sauvages (petits mammi- 
fères surtout), de différentes parties d’Afrique au 
Sud du Sahara (ZUMPT. 1965). 

ihénie avec une démarche vacillante et une dlf- 
fkulté à se déplacer. L’appétit était cependant 
conservé,Aportirdu12mars, lechien commença 
0 manifester de l’agitation : il ne restait pas en 
place et recherchait la présence de lièux humides : 
flaques d’eau de pluie, bac à douche... Les signes 
d’asthénie s’accentuèrent en même temps que 
I’onimol perdait son appétit et maigrissalt rapi- 
dement. Les seuls symptômes observés 0 I’exa- 
men clinique étaient une anémie intense et une 
tachycardie. Un examen coprologlque ne montra 
rien d’anormal, tandls qu’un hémogramme effec- 
tué le 14 mors se présentait comme suit : 

I  

2. ÉTUDE DES CAS OBSERVÉ~ : 
SYMPTOMATOLOGIE ET TRAITEMENl 

Hemogloblne 45 p. 100 
Nombre d’hématles 2.200.000 
Nombre de leucocytes 7.300 
Polynucléares neutrophiles. 72 

Ier cas : Chien adulte. 

Ce cas fui observé chez un chien mâle, âgé 
de 12 ans, croisé de griffon et de fox anglais. 

Le 8 mors l’animal présenta des signes d’as- 

Polynucléaires éosinophks 1 
Polynucléaires basophiles 0 
Lymphocytes................... 22 
Monocytes 5 
sur 100 éléments compfés. 

501 

Retour au menu



A la suite de cet examen, le traitement suivant 
fut inshtué : Hépatrol injectable, 1 ampoule, 
par jour : Vitamine 812 à 1.000 gammas, 
1 ampoule par jour : Quotivit 0. E., 1 comprimé 
par jour : Vitascorbol, lj2 comprimé par jour. 

En dépit de ce traitement, aucun signe d’amé- : 
liaration ne fut observé. Au contraire, l’état de 
l’animal continua à empirer et II ce55a complè- 
tement de s’alimenter. Toutefois. il accepta de 
boire l’eau sucrée qui lui était présentée. 

Le 19 mars, tout en poursuivant le traitement 
précédent, une thérapeutique hormonale fut 
mise en ouvre. L’animal reçut une injection de 
testostérone (25 mg) -folliculine (Img), suivie de 
trois outres injections à 48 heures d’intervalle. 
Le 22 mars, les premiers signes d’amélioration ’ 
furent notés. L’animal, qui était compiètement ’ 
amorphe, commença à s’animer en présentant 
des signes de satisfaction à l’arrivée de ses 
maîtres (battements de queue, grognements), 
tondis que 50” appétit revenait progressivement. 
Lorsque l’animal parvint àse déplacer, il recher- 
cha à nouveau les lieux humides. 

, 

Début avril, I’éiat du chien s’était nettemeni 
amélioré. II avait retrouvé son appétit et repre- 
nait du poids. Le traitement fut alors modifié ’ 
ainsi : Hépatrol-Sorbitol. 1 ampoule tous le5 ’ 
2 jours ;Vitamine 812à100gammas.1 ampoule 
par jour ; Quotivit 0. E., 1 comprimé tous le5 

~ 

2 jours ; Vitascorbol. lj2 comprimé tous le5 I 
2 jours. 

Le 13 avril, l’animal semblant rétabli, le trai- ’ 
tement d’entretien suivant fut alors préconisé : l 
Hépatrol buvable, Chophytol gouttes, Survitine : 
et Vitascorbol. 

Le 16 avril, de petits nodules sous-cutanés 
apparurent au niveau des oreilles. A la pression, I 
il sortit de chacun d’eux une larve de mouche. 1 
Celles-ci furent identifiées comme étant des < 
lar<es de Cordylobio onthropophogo au deuxième t 
stade. Le 17 avril, l’animal se mit à boiter de la 1 
patte antérieure gauche qui était cedématiée au ( 
niveau des coussinets plantaires et des espaces I 
interdigltaux. Des larves de deuxième stade l 
furent extraites en grand nombre de cette région. I 
Du 18 au 22 avril, de nombreux nodules appa- c 
rurent successivement sur le corps, mas plus I 
particulièrement sous le museau, au coin de 1 
I’ceil gauche, au niveau des lèvres ainsi que sur ( 
le flanc gauche et les deux pattes antérieures. l 
Par contre, une seule larve fut rencontrée sur : 
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la queue et 3 0” 4 seulement sur les pattes posté- 
rieures. Aucune larve ne fut trouvée sur les 
testicules. Notons que dons sa position de repos. 
l’animal se couchait sur le flanc gauche. 

Un deuxième hémogramme fut effectué le 
20 ~V~II. c’est-à-dire au moment de la sortie des 
larves. II se présentait ainsi : 

Hémoglobine 45 p. 100 
Nombre d’hématies 3.000.000 
Nombre de leucocytes 20.300 
Polynucléaires neutrophiles., 88 
Polynucléawes éosmophiles <, 0 
Polynucléaires basophiles 0 
Lymphocytes. 10 
Monocytes 2 
pour 100 éléments comptés. 

Bien que l’animal n’ait à aucun moment reçu 
d’antibiotiques. 5a température resta constarn- 
ment normale. 

Untroisième hémogramme.effectué5semaines 
plus tard (Ier juin), montra que tout était rentré 
Aans l’ordre : 

Hémoglobine 60 p, 100 
Nombre d’hématies 4.040.000 
Uombre de leucocytes 6.800 
Polynucléaires neutrophiles., 74 
Polynucléaires éosinophiles 3 
‘olynucléaires~ basophiles 0 
Lymphocytes. 18 
Llonocytes 5 
3our 100 éléments co’mptés. 

le cas : Chiots. 

Ce cas fut observé cher 3 chiots d’une même 
priée, âgés de 1 mois. Un seul d’entre eux nous 
ut présenté pour furonculose, les deux autre5 
uimaux présentant les mêmes signes. L’animal 
itait couvert de nodules de la taille d’un petit 
)ois renfermant une ou plusieurs larves de 
Cordylobio anihropophago au troisième stade. Ces 
lodules se rencontraient 5ur le flanc droit, sur 
a paupière inférieure droite, les lèvres, le 
nuseau. I’oreil’le droite, et les pattes antérieure5 
?t poitérieures droites. Plus de 70 larves furent 
recueillies cher cet animal : après leur extrac- 
tion, les plaies furent déstnfectées soigneusement, 
cellei-CI étant en effet plus importantes que dans 
le premier cas. car il s’agissait de larves du 
3e stade et de surcroît beaucoup de nodules en 
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renfermaient plusieurs. Le traitement suivant fut 
mis en ceuvre pour les 3 chiots : sirop de Cyclo- 
mycétine, Ultrolevure,VltascorboI, Vitamine 612, 
Survitine. 

Malgré l’intensité de ce parasitisme, les trois 
chiots se rétablirent rapldement, sans complica- 
tions. 

Notons qu’aucune larve ne fut trouvée chez 
la mère. 

3. OBSERVATIONS SUR LES LARVES 
ET LES ADULTES 

DE CORDYLOBIA ANTHROPOPHAGA 

Les larves et les adultes que nous avons exa- 
minés correspondaient aux descriptions de 
ZUMPT (1965). 

Nous avons essayé d’élever cette espèce à 
partir de larves récoltées 5ur le chien adulte et 
sur le chiot. 

MAC DONALD (1962) a transplanté des larves 
de second stade et de début du 3e stade chez des 
rats blancs. Nous avons utilisé sa technique trèr 
simple qui consiste, à l’aide d’une sonde, à 
pratiquer des cavité5 entre la peau et les muscles. 
Nous avons transplanté ainsi sous la peau de 
l’abdomen de 4 rots blancs une quinzaine de 
larves. Parmi ces dernières, se trouvaient quel- 
ques spécimens au stade Ill ; leurs pérltrènes 
étaient encore visibles lorsqu’elles se sont logée 
dans la caviié : les larves plus petites se son 
enfouies plus profondément 50~5 la peau. 

Une dizaine de jours après le transplant 
5 larves sont tombees pour puper, dans les pla- 
teaux disposés sous les cages des rats. Ces pupe! 
provenaieni des larves les plus grosses. Comme 
après trois semaines d’expérience les autre! 
larves ne tombaient pas, nous avons examini 
les rats. La majorité des cavités pratiquée! 
s’était refermée sur les petites larves profon. 
dément enfoncées. Ces dernières se sont enkys~ 
tées ; les kystes avaient la forme d’une sphèn 
très dure de 5 à 7 mm de diamètre. A la dissec 
tien, nous won5 trouvé un magma blonchôtrt 
résultant de la lyse des tissus larvaires et II 
tégument chiffoné que l’on reconnaît à se! 
épines noires. 

Les adultes ont été placés dans une cage. w 9 et parfois 15 jours sans prendre de nourriture. 
laboratoire. La température de ce local. clima- Lorsqu’un oblet touche la surface du sable. les 
tisé une partie de la journée, variait de 220 C à larves sortent rapidement. S’il s’agit d’un hôte, 

{Oo Cenviron. La nourriture était du iusd’oranae. 
Jn plateau de sable 5ec a été placé dans la c,, 
tour que les femelles y  déposent leurs ceufs. 
kune descendance n’a pu être obtenue de ce 
>remier essai. 

Un second lot de larves provenant du ,eune 
:hiot o été mis en élevage. Des 70 lor&s extraites 
e même jour de la peau de l’hôte. 50 exem- 
)laires de 3e stade ont été déposés iur le sable 
;ec d’un plateau ; en quelques minutes toutes les 
arves se sont enfoncée5 povr pup?r, sauf deux 
qui sont demturée5 à la surface et sont mortes. 
I semble que ces deux larves et les huit qui se 
;ont enfoncée5, mals n’ont pas pup0, avaient 
ité lésées lors de leur extraction de la peau. 
39 adultes ont éclos, tous en même temps, 13 jours 
Iprès l’extraction des larves. II y  awt autant de 
émelles que de males. Nous les won5 nourris 
wec le jus d’orange et nous avons observé des 
accouplements. Le plateau rempli de sable et 
destiné à la ponte avait été préalablement placé 
50~5 des cobayes pour que leur urine imprègne 
le sable. ZUMPT (1965) signale en effet que le 
sable souillé par l’urine et les fèces incite les 
femelles 0 pondre. Tous les jours, nous avons 
examiné le sable à la loupe binoculaire et le 
plateau a été placé plusieurs fois sous des 
cobayes ; aucun animal n’a été infesté. La colo- 
nie s’est éteinte 12 jours après l’éclosion. 

Dans son ouvro~e intitulé «Myiasis 10 mon 
and animal5 in the old world » (1965), ZUMPT 
décrit toute la biologie de l’espèce déjà étudiée 
par BLACKLOCK et THOMPSON (1923). II 
signale qu’à la température du loboratolre, les 
adultes éclosent après 10-11 jours (13 jours pour 
no5 résultats) et que la femelle wt environ deux 
semaines et rarement jusqu’à trois. 

4. ÉTUDE DU PROCESSUS 
DE CONTAMINATION 

4. 1. Observations antérieures. 

Les femelles déposent leur5 eufs en des lieux 
ombragés sur du sable sec ou des vêtements 
malpropres ; jamais les ceufs ne sont déposés 
dlrectement sur la peau (ZUMPT, 1965). Les 
larves éclosent après 3 jours et peuvent survivre 
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elles se fixent à la peau et la perforent. La durée 
de la pénétraiion peut varier de 25 secondes à 
une demi-heure. La larve demeure ensuite au 
point de pénétration en position sous-cutanée. 
Elle se nourrit aux dépens des tissus de l’hôte 
et subit deux mues. Chez le rat, la durée des 
stades larvaires est d’environ 9 Tours. 

4. 2. Observations sur le chien adulte. 

Le chien adulte parasité avait été placé dans 
une niche neuve contenant une htlère de sable 
sec. le 5 mars. Les premiers signes de fatigue 
sont apparus le 8 mars et les larves ont été 
observées le 16 awl. Le chien couchait aupora- 
vant dans l’appartement carrelé de ses maîtres. 
II est fondé de penser que les premiers signes de 
fatigue correspondent à la phase d’invasion des 
larves et que la contamination a eu lieu très peu 

de temps après l’occupation de la niche. La durée 
du développement larvaire du stade ceuf au 
3 stade larvaire a donc été de 5 0 6 semaines. 

4. 3. Observations sur les chiots. 

La mère des trois chiots parasités était in- 
demne et avait mis bas un mois avant I’extrac- 
tion des larves sous un hangar dont le sol étalt 
sablonneux. Comme cette chienne vivait habi- 
tuellement dans l’appartement de 5e5 maîtres, 
elle y  a ramené se5 trois chiots dès le deuxième 
jour. La date présumée de contamination doit 
donc se situer immédiatement après la naissance. 

4. 4. Contamination de l’homme. 

On connaît depuis longtemps le «ver de 
Cayor » (BLANCHARD, 1893). Récemment 
LECLERCQ (1966) a constaté deux cas de cette 
myiose cher des enfants belges revenant du 

Congo. Or bien souvent, les enfant5 disposent 
de bassins remplis de sable et situés dans un 
coin ombragé du jardin. Ce milieu présente des 
condltlons très favorables pour la ponte de 
l’insecte. 

5. CONCLUSION 

Les observations que nous avons exposées 
nous amènent à considérer quatre points : 

1. La durée des cycles larvaires dans les deux 
ca5 décrits est comprise entre 30 et 40 jours. 
Chez le chien cette durée serait donc plus longue 
que chez le rot et le cobaye (8 à 9 jours). 

2. La croissance Iarwre peut engendrer 
chez l’hôte, dans le cas d’un parasitisme intense, 
des troubles graves, et notamment une anémie 
prononcee. 

3. Cette myiase furonculeuse peut ne pas 
être rapportée à 5~ véritable cause et, de ce 
fat, I’lnsecte bouclera 50” cycle et sera 0 I’ori- 
gine de nouveaux foyers. 

4. Le «ver de Cayor » bien connu des popu- 
lattons autochtones d’Afrique Occidentale semble 
être ignoré dans le milieu européen. II serolt 
souhaitable que ce dernier soit informé du dan- 
ger que peut représenter la présence d’aires 
sablonneuses dans les jardins, niches ou autres 
lieux. 

Orgmsotmn de Coopéraiion 
et de Coordrnofron pour la lutte 

contre les Grandes Endémres (0. C. C. G. E.) 
Centre Mura~, Bobo-Dioulosso, 

Rée. de Hovie-Volto. 
Mission de I’Ofice de Jo Recherche Scientifique 

et Technique Outre-Mer (0. R. 8. T. 0. M.) 
auprès de 1’0. C. C. G. E. 

Observations on some coses of myiasis due fo Cordylobia onfhropophago 
Blonchard, in dog, in Bobo-Dioulorro. Republic of Upper Volfa 

A case ofmyioris due to Cordylobia anfhropa~haga in an aduli dag and 3 cases 
in puppier hove been dercribed. 

The rymptoms of+& infestotion, the lreatment, which bas been corried au+. 
ihe transmisrion and its conrequence on +he epidemialogy ofthe diseare in mon, 
hove been repart& In ihe corer reported. ihe lorval cycle wos lasting about o 

monih. Reoring triaIs, mode with Iarvae tranrplanied on white rat and ldrvae 

iaken oui when mature. resulted in the establishment of an adult population 
which cauld net hove ony limage. 
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COMPTES RENDUS DE CONGRÈS 

COMPTE RENDU DU IXe CONGRÈS DE LA 
SOCIÉTÉ POLONAISE DE PARASITOLOGIE. 

La Société Polonaise de Parositologle a tenu 
mn IXe Congrès du 18 au 20 ma, 1967 0 Kato- 
wice (Pologne). Les débats se sont déroulés avec 
la participailon de 250 parasitologistes représen- 
tant 12 pays, notamment : Allemagne, AutrIche. 
Etats-Unis. France (représentée par le Prof. 
J. GUILHON, Alfort), Grande-Bretagne, Hon- 
grie, Italie, Pologne, Roumanie. Tchécoslova- 
quie, Yougoslavie, Union Soviétique. 

coslovaqule. Grande-Bretagne, Hollande, trai- 
tant de l’élevage des animaux «germ-freex 
ainsi que des installations nécessaires à ce 
procédé. 

L’ordre du jour portait sur les recherches en 
parasitologie médicale et vétérinaire, le bilan 
des investigations réalisées en 1965-1967, les 
études parasltologiques à poursuivre de 1967 à 
1970, la confrontat!on des résultats obtenus en 
Pologne au cours des 3 dernières années alnsi 
que dans des pays étrangers. en ce qui concerne 
la Trichinose, la Trlchomonose. la Toxoplas- 
mose et le téniasis animal et humain. 

Au cours du Congrès, 227 communications 
ont été présentées, dont les résumés sont groupés 
dans une publication spéciale, 

Les thèmes principaux du Congrès étaient les 
suivants : 

1) les problèmes biochimiques en parasito- 
logie (21 communications), 

2) les problèmes immunologiques en parasito- 
logie (25 communications). 

Au cours de la session plènière, les membres 
de la Soclété ont élu le Professeur Zbigniew 
KOZAR Président de la Société pour la période 
1967.1970. Le Professeur Zbigniew KOZAR est 
le fondateur de la Société Polonaise de Parasi- 
tologie, créée il y  a 19 ans, et a été Président et 
Rédacteur en Chef du journal « Wladomosci 
Parazytologiczne » pendant 9 ans. 

Au cours de la dernière séance du Congrès, 
le Professeur Zbigniew KOZAR a remis le 
diplôme de membre d’honneur à un parasitolo- 
giste renommé, le Professeur P. C. C. GARNHAM 
(Grande-Bretagne) ; le Professeur’ A. MARKE- 
VITCH (Union Soviétique) a également été 
nommé membre d’honneur de la Société. 

Dans les couloirs du Palais du Congrès à 
Katowice, les firmes polonaises et étrangères 
ont organisé une exposition des produits phar- 
moceutlques, des I~vres scientifiques, des instal- 
lations et des appareils utilisés en biologie. 

Le prochain Congrès de la Société Polonaise 
de Parasitologie aura lieu à Varsow en 1970. 

E. CAJOS. 

3) I’épidémiclogie et I’éplzootiologie des paro- ( JOURNÉES D’INFORMATION SUR LA PRO- 

sites (10 communications), DUCTION. LA RÉCOLTE ET L’UTILISATION 

4) les parasitoses suivantes : DES FOURRAGES ET DES CÉRÉALES ET 

Trichlnose (9 communications), LEUR TRANSFORMATION EN VIANDE DE 

Trichomonose (12 communications). BCEUF. Paris, 24, 26 janvier 1967. 

Toxoplosmose (26 communications). 
Téniasis humain (2 communications), 

Organisées par 1’1, T. C. F. avec le concours de 

Problèmes biologiques (13 communications), 
l’l.N.R.A.,duC.N.E.E.M.A.,deI’I.T.B.etdes 

5) diverses communications (108). 
organisations professionnelles intéressées, dans 

; le cadre de l’année <<Elevage>> de lo,F. N. S. E. A., 
La discussion sur la biologie fut précédée par : ces journées ont été l’o&on de fructueux 

la projection de films réalisés en Pologne, Tché- 1 échanges de vues sur les sujets suivants. 
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Potentialité et échelonnement des productions 
fourragères. 

La production fourragère française occupe 
20 millions d’hectares, produisant 42 milliards 
d’unités fourragères. Les céréales couvrent 
9 millions d’hectares ; la moitié de cette produc- 
tion est consacrée à l’alimentation animale. 

L’utilisation d’une graminée fourragère doit 
tenir compte de la répartItlon de sa production 
ou cours de l’année : cette production varie en 
quaniité et en qualité selon l’espèce envisagée, 
le stade de première exploitation, la fréquence 
d’exploitation, le mode d’exploitation, lafumure, 
l’association avec le trèfle blanc, les conditions 
climatiques de l’année, les régions de production. 
Les graminées fournissent une grande partie de 
leur production au prinfemps : on a donc inté- 
rêt à prévoir des productions fourragères 
complémentalres. 

tique de rendement, d’une amélioration de la 
qualité, d’une extension de leur culture due à 
leurs effets résiduels amélioronts sur les sols. Le 
choix entre les différentes productions possibles 
dépendra des crifères suivanis : le milieu bio- 
physiqw l’échelonnement des récoltes, les varia- 
tions annuelles de rendement, la valeur nutri- 
tive, la facilité d’utilisation. la rotation. 

Récolte, fanoge et ventilation des fourrages. 

Le sorgho est intéressant dans les régions 
chaudes etsèchesoù II peutdonnerdes repousses; 
50 teneur en matière azotée est inférieure à celle 
du mais. Pour I’ensilage, il est préférable d’uti- 
liser du mais récolté au stade vitreux, lorsque la 
plante contient 30 p. 100 de matière sèche. 

Le fourrage peut perdre 50 p, 100 de ~CI valeur 
nutriiive pendant ICI récolte et la conservation ; 
les pertes sont dues surtout aux conditions de cli- 
mat : on cherche à abréger le plus possible le 
séjour sur le terrain ; au besoin, le séchage est 
terminé en grange. II arrive fréquemment que 
les conditions climatiques favorables à une bonne 
récolte ne se présentent que 3 à 4 semaines 
après l’apparition du stade végétatif optimum. 
On cherche à obtenir un fourrage à 50 p, 100 
de matière sèche sur le terrain, ce qui permet 
d’appliquer dans de bonnes conditions les tech- 
niques de haylage ou de ventilation en grange. 

La luzerne et le trèfle violet couvrent 3 mil- 
lions d’hectares en France. La luzerne est plus 
productive que le trèfle violet, plus régulière et 
elle résiste mieux à la sécheresse, mais elle ne 
s’installe pas partout. 

On observe une tendance de plus en plus 
marquée à manutentionner en vrac ; le produit à 
manipuler doit être homogène et fluide : il faut 
hacher le fourrage à 2 cm (quand il contient 
50 p, 100 d’humidité) ou même à 1 cm (quand il 
contient 80 p. 100 d’humidité). 

La betterave fourragère atteint un rendement 
moyen de 13.000 kg de matière sèche à l’hectare : 
ce rendement est très régulier et reste relative- 
ment constant malgré des conditions climatiques 
variables. Les betteraves riches en Matière 
Sèche (20 p. 100) donnent lesmeilleurs résultats. 

En Haute-Auvergne, au-dessus de 1.000 m d’al- 
titude. on obtient les productions SUIV~~IT~~ : 
luzerne 10 tonnes de Matière Sèche à l’hectare, 
Fétuque élevée 14 à 19 tonnes M. S./ha, Fétuque 
des prés 12 à 14 tonnes M. S./ha, Dactyle 14 à 
16 tonnes M. S./ha, Fléole 15 tonnes M. S./ha, 
Ray gras 16 tonnes M.S./ha, Prairie naturelle 
de fauche 10 à 13 tonnesM. S./ha,Vesce-avoine 
6 tonnes M. S./ha, Choux fourragers 10 tonnes 
M.S./ha, Ray grw d’Italie 4,5 à 7,5 tonnes 
M.S./ha. 

La ventilation donne de meilleurs résultats 
quand elle est appliquée à des fourrages conte- 
nant 50 p, 100 d’humidité ; elle doit abaisser ce 
taux à 12-14 p. 100 en 4 jours ; un fourrage 
contenant 65 ou 70 p. 100 d’humidité doit être 
séché en 2jours : les pertes mécaniques au ramas- 
sage sont importantes pour un fourrage conte- 
naqt moins de 40 p. 100 d’humidité : en 4 jours 
de séchage, le fourrage perd 4 p. 100 de M&ère 
Sèche : cette Derte s’élève à 6 D. 100 oour un 
fourrage rent& à 70 p. 100 d’h’umidité et à 25 
à 30 p. 100 pour un fourrage séché en 30 ,ours. 
100 à 200 tonnes de fourrage paraissent être la 
capacité maxima d’une installation de ventila- 
tion. L’avenir n’est pas à la ventilaton, mais à la 
déshydratation. 

Procédés modernes d’ensilage et de compoc- 
tage des fourrages. 

II est vraisemblable que la déshydratation des 
fourrages prendra de plus en plus d’extension ; 
la production céréalière augmentera. Les four- 
rages temporaires bénéficieront d’un gain géné- 

La déshydratation et le compactage peuvent 
s’appliquer aussi bien aux graminées qu’à la 
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luzerne ; on part d’un produit à 70 p. 100 d’hu. 
midité pour aboutir à 9-12 p, 100 d’humidité. 

L’ensilage donne de bien meilleurs résultats 
Q”~C le fourrage séché à 50 p, 100 (haylage) 
qu’avec le fourrage non séché. Au COU~-s de la 
conservation. les pertes atteignent 25 p, 100 de 
la valeur nutritive en silo non hermétique et 
15 p. 100 en silo hermétique ; la digestibilité 
diminue car le pourcentage de cellulose aug- 
mente. Les pertes sont diminuées si le tassement 
et le drainage sont suffisants. 

L’ensilage des grains humides ne peut le faire 
que dans des silos étanches ; les problèmes posés 
par l’extraction de I’ensilage ne sont pas tous 
résolus. 

Les fourrages agglomérés et les céréales dans 
la production de viande. 

Les jeunes bovins de 14 à 16 mois et pesant de 
450 à 550 kg ne représentent que 2 p. 100 de la 
production, mais cette forme d’élevage va se 
développer de plus en plus : on profite de la 
période où l’aptitude à la croissance est la meil- 
leure. on peut diminuer fortement les charges de 
main-d’oeuvre et la méthode se prête à la méca- 
nisation. Les jeunes bovins proviennent de trou- 
peaux à viande (ils restent 8 à 10 mo!s au pré puis 
subisseni 6 mois d’engraissement) ou de trou- 
peaux laitiers (ils sont sevrés très tôt et sont en 
stabulotion permanente). On obtient des taux 
de croissance de 1 à 1,2 kg par jour. La réduction 
de la main-d’cwvre amène à l’utilisation d’un 
seul aliment complet, distribué automatique- 
ment ; ii est composé de fourrages broyés et 
agglomérés et de céréales. Ce régime entraîne 
un bouleversement de la digestlon. surtout au 
niveau du rumen. et certans jeunes bovins 
n’arrivent pas 0 ruminer. 

Les foins «condensés » (c’est-à-dire broyés 
puis agglomérés) sont ingérés en quantité beau- 
coup plus importante que les mêmes tains 
« longs »(c’est-h-dire non broyés ni agglomérés). 
L’ingestion et la rumination durent beaucoup 
moins longtemps : ceci entraîne une diminu- 
tion de la sécréfion de sahve (d’où une baisse de 
pH du jus du rumen) et une augmentation de la 
quantité d’eau bue. La digestibilité est moins 
bonne pour les foins «condensés >> que pou,- les 
foins «longs », car 11s s&journent moins long- 
temps dans le rumen, et provoquent une baisse 
de la sécrétion salivaire ; cette diminution de la 

diqestibilité est plus forte DOUT les araminées 
qie pour la luzerne. 

En association avec des betteraves danoises, 
les meilleurs gains de poids sont obtenus avec le 
foin de luzerne condensé, puis la luzerne déshy- 
dratée, enfin avec le fan de luzerne normal ; 
l’indice de consommation est le plus faible avec 
la luzerne déshydratée. puis avec le foin de 
luzerne condensé; enfin avec le foin de luzerne 
normal ; on obtient 1.500 kg de croît sur 60 ares 
de luzerne (déshydratée après fauche) et 40 ares 
de betteraves danoises. On constate des résultats 
comparables avec une ratlon comprenant 70 p. 
100 de foin de luzerne condensé et 30 p, 100 de 
pulpes de betteraves déshydratées. avec une 
ration constituée de farine de luzerne déshydra- 
tée et 30, 20 et même 15 p. 100 seulement de 
céréales, ou avec une ration comprenant moitié 
luzerne déshydratée et moitié ensilage de maïs. 
complétée avec 1 kg d’orge par jour pendant les 
cinq dernières semaines d’engraissement. On ne 
constate pas d’accidents digestlfs lorsque les 
bovins peuvent manger la paille de leur litière, 
ou lorsqu’ils reçavent du foin « long ». 

Les ratons utilisées en Grande-Bretagne et 
aux U. S. A. et comportant 85 p, 100 de céréales 
et 15 p. 100 de complément azoté, minéralisé et 
vitaminé donnent des carcasses trop grasses 
pour le goût fronçais ; l’insuffisance de fibres 
dons la ration provoque des météorisations. 

Enseignement et résultats d’observations et d’ex- 
périmentation dans les exploitations. 

Différents organismes professionnels se sont 
partagés l’étude des différentes périodes de la 
vie d’un animal de boucherie : allaitement, 
croissance au pâturage. finitlon à l’auge : 
l’étude du pâturage des jeunes bovins a été la 
plus négligée jusqu’ici. 

L’expérimentation en station doit être complé- 
tée par des expériences en ferme : mais il est 
très dlficile de trouver des lots homogènes et le 
passé de chaque individu influe sur ses perfor- 
mances actuelles : le coefficient de dispersion 
est de 23 p. 100 pour les gains de poids et de 
26 p. 100 pour la durée d’engraissement. 

Contribution à l’étude d’unités nouvelles de 
production de viande. 

L’organisotlon d’un atelier ou d’un gt-oupe- 
ment moderne de production de viande soulève 
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des problèmes difficiles à résoudre dans l’état 
actuel de l’élevage bovin en France ; il es+ pos- 
sible de planifier la production avicole depuis 
I’insiallation du poulailler jusqu’à la commercia- 
lisation : en matière de vlande de bœuf, plus 
d’un million et demi de producteurs indépen- 
dants commercialisent chacun annuellement 
moins de six têtes de b3wns, dix à onze millions 
de vaches appartenant à plus de trente races ou 
formules de croisement différentes produisent 
une dizaine de types différents de vlande, 15,000 
marchands de bestiaux iraltent chacun en 
moyenne 600 animaux ; de plus, la production 
très hétérogène, ne pzrmrt pas la livrason d’une 
marchandise homogène tout au long d- I’onn&z. 
Les méthodes utilisées à l’étranger ne peuvent 
pas être adoptées en France. L’organisation 
d’un atelier de production de viande nécessite 
un certain nombre de choix : végétaux utilisOs, 
types de prcduction animale, technique d’utili- 
sation des aliments, mode de logement des ani- 
maux, mécanisation des operotions, dimension 
optimale de l’entreprIse, liaisons enire l’atelier 
de production et les structures d’encadrement 
situées en amont et en aval. 

La déshydratation des fourrages est une 
méthode d’avenir ; elle entraine des frais élevés 
mais qui pourront être diminués par I’utlhsa- 
tion du préfanage et par l’aménagement du 
calendrier fourrager. 

Les silos hermétiques Harvestore doivent 
recewxr du fourrage coupé en brins de 2 cm de 
longueur et préfané 0 35-50 p. 100 de matière 
sèche. L’investissement par tête de bcwn esi 
de l’ordre de 5.000 F. Dans les meilleures 
conditions, le coût de traitement ne descend 
pas au-dessous de 0.14 F par kg de mailère 
sèche ; l’Unité fourragère de fourrage grossier 
dans l’auge atteint 0.40 F. 

L’installation d’unités modernes de production 
de viande se heurte à des difficultés techniqueset 
économiques ; la rentabilité des capitaux inves- 
tis est insuffisante et les banques n’ont pas financé 
l’installation de ces unités de production. 

J. MORDANT 

REVUE DES RAPPORTS ANNUELS 

ROWETT RESEARCH INSTITUTE. ANNUAL 
REPORT OF STUDIES IN ANIMAL NUTRI- 
TION AND ALLIED SCIENCES. 

Bucksburn, Aberdeen (Scotlond). 1966, 22 : 
l-111. 

Après un bref aperçu de l’activité de I’lnstitu 
povr l’année 1965.1966, ce rapport est consacré 
en grande partie aux études poursuivies durant 
cette période. Les recherches effectuées conrer- 
nent : les techniques d’analyse chimique, la 
chimie des aliments et des produits anomaux ; 
les enzymes : la microbiologie Intestinale ; la 
physiologie du tube digestif et l’absorption : 
le métabolisme des subsionces organiques ; le 
métabolisme des minéraux et 50 régulatron hor- 
monale : la physwclImatologle : la pathologie et 
la parasitologievétérinaires. Diversesexpériences 
ont été réallsées en partlcuher sui- la nutrition 
des bœufs et des vaches laitières, des moutons 
et des porcs. 

Tous les travaux’ publiés sont ensuite analy- 
sés. 

Deux articles terminent ce rapport : l’un sur 
les ciliés du rumen d’après les études réalisées 
de 1961 à 1966. l’autre passe en revue les 
recherches récentes sur l’élevage des porcelets 
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,Qev. Eh. Méd. “6,. Pays f@., 1967.20, 3 (511-530). 

EXTRAITS - ANALYSES 

Maladies à virus 
67.111 EPINE (P.). - Rage et virus rabique. problèmes d’aujourd’hui. 

Econ. M6d. ooim.. 1967, 8 (1) : 3-16. 

~‘auieurenvirage successivement les problèmes SUI~~&S : lo nature du virus robtque, 

lo conception aciuelle du iroitemeni antirabique. les améliorationsdans les techniques 

de préparation des ~accms et du sérum e+ enfin I’étlologie et la transmission de io rage. 

AU sujet de l’origine du virus rabique, l’auteur émet I’hypothke d’un virus primitive- 

mentsolivoire ayant acquis secondairement son neurotropisme. L’étude de lo rage chez 

les chiraptères a d6jà montré que le virus peut se tronsmetire par Io voie respiratoire. 

67.112 HUMMELER (K.), KOPROWSKI (H.) et WIKTOR (T. J.). - Struc. 
turc et développement du virus de la rage en culture de tirsu. (S~uc- 
+“re and development of rabies virus in tisrue culture.) Viroiogy.,1967,1 (1) : 

152.70 (Troducfion du rkum@ des auleurs). 

ba S+TUCIUT~ et le développement de deux souches de virus fixe de Io rage sur des 

ceilules de rein de jeune hamster (BHK/21) sont étudiés ou microscope électronique. 

Le développement morphologique ert contrôlé par I’immunofluorescence et par Io 

mesure du iitre infeciieux. La mise en évidence de ce virus est augmentée par I’addi- 

*ion de dextrone diethylaminoéthyl ei les changements de ~twcture apparatssent dons 

le cytoplasme 8 0 9 heures après l’infection, quand lo coloration par les anticorps iIuo- 

rercenis commence à devenir visible. Ces changements consistent en mofrices conienont 

der fibres rempla~ani les S~~VC+URS normales du cytoplasme. Les parltcules de virus 

apporoisrenl aux I isieres de ces motrices et à l’intérieur dans les 24 à 40 heures, ce qui 

correspond à une augmentation importante du virus infectieux intracellulaire. La ior- 

motion de pariiculea viroles por bourgeonnement de lo membrane de Io cellule oppa- 

roît vers Io 72~ heure. L’incubation plus prolong& de cellules iniectkes entraine Io for- 

mation d’élémenir S+WCIU~OUX bizarres. La particule de virus complèie a lo forme d’une 

balle de fusil avec une taille moyennedelEOà75mp. Elleconsirteenunnoyou inibrieur 

de moiériel iilomenkux entour par deux membranes de demit& dtfférente. Lo surface 

présente un arrangemeni en rayon de miel wec des protubérances superficielles 

de60 à 70 A de long. termink par un bourgeon à leur exir6mité distole. Cer protu- 

bérances sont absentes à l’extrémité plote de lo parficule virole. 

67.113 LEVADIT, (1. C.). - Le diqnosfic birtop~tholoS,q”~ de ,a rage. 

Bull. Or ht. Epi=.. 1967. 67 (3-4) : 389-95 (Résumé de r’outeur). 

Le diognoritc morphologique de ICI rage a gagné en rapidite et en efficacité, grâce 

aux méthodes nouvelles d’immunofluorescence appliquées à In mw en évidence des 

corps de Negri chez l’homme comme cher les animaux mordeurs ou les onimoux cap- 

tures ou cours d’enquêtes épizootologiques. 

De ce fait, le verdtct des procédés de I’hirtopothologie clasrique erl otkndu avec 

moins d’impatience lorsque les cendres de diagnostic on! 0 leur dIsposilion Io micros- 

copie en fluorescence. 

rhistopolhologie classique garde cependant toute sovoleur, même 0 l’aide des coio- 

rotions les plus simples en usage dons les loboratoires d’histologie, proches ou loin- 

tains, auxquels sont adressés les prélèvements fixés sur place. 

k rappel des critères exigés pour pouvoir affirmer qu’il s’agit de corps de Negrl o 

un iniéréi d’octualilé du roll de Io poursée épizoatique de rage qui se produit octuelie- 

ment dam I’oncien comme dons le nouveau monde. 
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67-114 MORIMOTO (T.), WATANABE (M.). - Relations ontigéniques 
parmi les souches des groupes d’entérovirur Teachen et T 80 isolés 
de porcs ou Japon et dons d’autres pays. (Aniigenic relationrhips among 

strmns of Teschen and T  80 group of porcine enteroviruses which were iso- 

lated irom pigs in Japon and foreign countries.) Na,. Insi. Anim. Hlih Quorl., 

1967, 7 (1) : 28-39. 

1. - Des souches représentatives d’ent&ovirw porcins isolées ou Japon et apparle- 

noni aux groupes Teschen et T  80 ani été examinées pour leurs reIo+ions antigéniquer 

wec des souches des mêmer virus isolées en Europe et aux Elots-Unis et appartenant 

aux mêmes grouper. Trois méthodes de neutralisaIion ont étk employees : dilution 

terminole des sérums, séroneutrolisoiion sui couche cellulaire et méihode cinétique 

de réroneutrolisotion. 

2. - II exirie des différences parmi ces frais méihodes dons Io manière d’exprimer 

les résultats obtenus et dans les conditions et Ies facteurs exer~oni une influence sur 

lo réaction. En étabhsrant des conditions définies pour chaque méthode, on o pu obte- 

nir des résultats exprimant presque lu même tendonce à partir de ces methodes. Cela 

indiquoii que les résultats ainsi obtenus pouvoie”+ se reproduire. 

3. - D’après leur relation antigénique. les quatre souches du groupe Terchen oti- 

Mes pour cette étude étaient groupées comme suit : ,Konrotice-Talion SF 12-E 1. Du 

point de vue ant&icité, lo souche SF 12 isolée ou Japon é+ai+ riiuée enire les souches 

Talfan et E 1, e+ Ctait plus proche de ICI souche E 1 que d’oucune ouire. 

4. - II y avoii une relation antigénique enire /es souches T  80 et SFK 10 du groupe 

T  80, la première ayant été isolée d’un parc ou Japon. Aucune réaction croisée. cepen- 

dant, n’es+ survenve entre l’une ou l’autre de ces souches et lo souche E 4. Ces résul- 

tats ne concordeni pas avec ceux rapportés par Huck et Collob. La neuirakaiion non 

réciproque, cependant, o été observée enire les souches E 4 ei T  80. Ces résultols font 

penser qu’il peut y ovoir une relation ontigénique mineure entre ces souches. Néan- 

moins, on peu+ classer lo souche E 4 danr un rérotype différent. 

67.115 BRESSE (S.S.) et DE BOER (C.J.). - Observations en microscopie 

électronique du virus de la perte porcine africaine en culture de 
tissu. (Electron mlcrorcope observations of Airicon swine fever virus in 

iissue culture cells). Viralogy, 1966, 28 (3) : 420-28 (Traduction du r&umé des 

auteurs). 

Le virus de lo peste porcine africaine. souche Hinde. multiplié sur une lignée conti- 

nue de cellules de rein de porc e+ sur des cellules de rein de porc de première explan- 

taiion o éié examiné aux divers stades du développeme’nt de io particule virole. La 

porlicule virole à son stade définitif posr&de une couche périphérique hexagonale 

(diamèire175-215 m;r)engloban+ une zone perm&oble aux électrons et un nucléoïde 

dcnse (diomèire de n-89 mp). 

La multiplication des poriicules dans le cytoplasme de lo cellule es+ en corMotion 

à ho fois wec I’ougmeniotion du titre infectieux, comme on le mesure sur les cultures 

de ceIlules de rein de porc, e+ avec I’ougmeniotion du titre de l’hémadsorption, comme 

o,, le mesure sur ier cu,+uïe~ de leucocyter. 

67.116 BRESSE (5. S.) et collab. - Microscopie électronique de I’interac- 

tion du virus de 1a peste porcine africaine avec les conjugués anti- 
corps-ferritine. (Electron microscopy of the interacfion, of africon swine 

lever virus with krritiwconjugoied aniibody). Virology, 1967, 3t (3) : 508-13. 

Deux virus isolés de lo perte porcine africaine ont été étudiés par ,microrcopie 

élecironique des interaciions avec des conjugués anticorps-ferritine, par les épreuves 

de fixation du complément, de diffusion précipiioiion en gélore. 

Les virus, Lisbonne 17 e+Tengani, ont été utilisés vis 0 vis des anticorps oniisouches 

Lisbonne 57, Tengoni, Salamanque et Hinde. La corrélation des données de 

812 

Retour au menu



ces trois méthodes indépendanles montre que les simlitudes entre les virus Isolés rant 
plus grondes que les différences et que peut-élre, il n’existe aucune différence. 

67.117 BEARD (C. W.). EASTERDAY (8. C.). - Influence de la voie d’ino- 

cula+ion du virus de 10 maladie de Newcastle sur la réponse de l’hôte. 
1. - Etude sérologique et de l’isolement du vitw. (The influence of the route 
of administration of Newcastle dlreare virus on hort responre. I. - Serologi- 
cd and virus isolation studier.) 1. inf. Dis., 1967, 117 (1) : 55-61. 

Les poulets vaccinés avec du vaccin vivant de la maladie de Newcosfle sous forme 
d’a&asols onf acquis der titres d’anticorps neufmlisonfs et inhibifeurs de I’hémogglu- 
iinaiion supérieurs à ceux de poulels vaccinés avec de plus hovter doses du mPme 
vaccin admfnis+r& par injection intromusculoire ou instillation nasale wconjonciivale. 
En prenant pour critére le titre des corps inhibiteurs de I’h4magglutination. les poulets 

voccin& par aérosol étoie”, plus réfractaires àl’tnoculotion d’Épreuve par l’une quel- 
conque de ces voies que ceux vaccin& par le6 autres iechniques. Le virus vaccin a 6% 
retrouvé régulièrement oprèr exposition (I~X aérosols, dans Ia trachée des poulefs. 
mois jamais après injection intramusculaire. Le virus a 86 Irouv6 dom la trachée des 
pouleir non vaccinés après inoculation d’épreuve soit par &oiol. soit par injection 

intramusculaire. Des vir6mies ont 6th constof&s seulement cher les oiseaux inoculés 
par voie inframuSculaire. Les pouleir vaccin& par voie intramusculaire étaient résir- 
tante à l’inoculation d’épreuve intromurculoire. mois sensubles 0 celle par akrosol 
deux semaines après 10 vaccination. Les voccink por aérosol se sont révMs résirtants 

aux deuxtechniques d’inoculation. Lorsque Ier inoculations d’épreuve étaient reportées 
0 10 ei 13 semaines après 10 vaccination, les pouleir vaccinés par voie intramusculaire 
et par aérosol étaient sensibles 0 I’tnoculotion comme an a pu le voir en employant les 

critères u+ilis& ou cours der premikes épreuves. 

67.118 BEARD (C. W.), EASTERDAY (B. C.). - Influenca de 10 voie d’ino- 
cula+ion du vJws de 10 maladie de Newcastle surla réponse del’hôte. 
II, - Etudes sur I’immunité porrive artificielle che influence of the route of 

administration of Newcastle diseore virus on host rerponre. II. - Sludies on 
artificial parrive immunity.) J. inf. Dis., 1967, 117 (1) : 62-65. 

Des doser importanier de s4rum de poulet anti-virus de Newcasfle,adminisiréer 
par voie intraveineuse, “‘on+ pas réussi à proléger des poulets contre l’infectton lorsque 
ceux-ci ont été exposés par aérosol à une souche virulente de virus. Par contre, ils 
étaient immun5 lorsque I’inaculotion éfott faite par injection intramusculaire. Plus la 
dore d’immunsérum injedée étai1 importante, plus le titre d’inhibition de I’hémagglu- 

tinotian étair 6levé 24 heures oprèr : et plus le titre de I’antlcorpr actif étoIt bas 21 jours 
aprés I’inocuIofion d’Épreuve. Les oiseaux, qui recevaient Ia fraction globulinique pré- 
cipi& par le sulfate d’ommonlum et recons+i+u& ou volume de sérum orlgmel, avaient 
10 m@me réponse 0 I’inaculotion. Les oiseaux témoins, auxquels des dorer semblables 
de sérum normal avaient été odminirkéer ont été mfect& par l’épreuve. L’imposribi- 

lité der anticorps circulants de protbger l’épithélium de 10 trachée contre l’infection 
par le virus de 10 maladie de Newcastle a élé discutée. 

67.119 BEARD (C. W.), EASTERDAY (8. C.). - Influence de 10 voie d’ino- 
culdion du virus de la maladie de Newcastle sur la réponse de I’h8te. 
III, -Etudes hirtopotholagiques et por I’immunofluorescence vhe influence 

of ihe route of adminirlration of Newcastle direare virus on hort response. 
111, - Immunafluorescent and histopathologicol studies.) J. inf. Dis.. 1967, 
117 (1) : 66-70. 

Des poulets ont été sacrif& aprèr avoir élé soumk soit ou vaccm (6 1) soit à l’épreuve 
par une souche (G B) de virus de Newcartle, en in,ection intramwculoire ou por 
aérosol. On n’a pas retrouvé le virus dons les liquides de broyage de trochk après 
10 voctlmtion por voie tnlramusculaire. ma18 on 1’0. trouvé après inoculation inira- 
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musculaire de la souche virulente, 0 partir du 2’jour ei avec un +i+re augmentanl jus- 

qu’au 4e jour, .Les quanti& les plus importantes de virus trouvées dans la Irachée, 

après expasiiion à l’aérosol de vaccin ei de souche virulente, ont é+é décelks le 3e jour 

après l’infection. L’épithélium de ICI trachée subi1 des changements hisloIogiques impor- 

Iants les 3 e+ 4e jours après la vaccination par aérosol. La réorganisation de I’épiihé- 

lium commença le 6C jour. II y avait ou 108 jour der aggregats denses ou des nodules 

de cellules manonucl&er dans l’épithélium de Io trachée, qui persistaient cherfour les 

vaccinés par aérosol durant la période d’observation de 4 semaines. Des changements 

comparables n’ont pas été observ& dans I’&pi+hélium de la trachée des oiseaux wcci- 

nés par voie iniromusculoire. Les modificoiions hisiologlquer apparues dans Iu tra- 

chée d’oiseaux vaccinés par voie intramusculaire et d’oiseaux non voccinés, exposés à 

I’oéroral de Ira souche infectanie, ressemblaien? aux iksionr consécutives à 10 vaccina- 

tion par aérosol. Les trachées des poulets non vaccinés, soumis à l’inoculation d’épreuve 

par voie intromusculoire prkentoient des .lésions d’une gravité mode& les 3 et 

qe jours. Les anticorps fluorescenis on+ révélé que I’ontig&ne viral exisioit dans I’épi- 

thélium de lo irachée au bout de 24 heures. 

Les résultats de I’immunofluorescence (temps d’apparition et degrés d’intensité de 
j 

fluorescence) pour les oiseaux exposés aux deux souches de virus pouvaient &re mis 

en corrélation avec les quantités de virus isolées dons les broyots de Irachke. L’antigène 

viral dkelé,par I’immunofluorescence etoit localeé dons les cellules épi+héliaIes qui 

bordent la lumière de Ia irachée. 

67-120 BOURDIN (P.). LAURENT-VAUTIER (A.), - Note sur la sfrucfure 

du virus de la perte des petits ruminants. Rev. Elev. Med. Véi. Pays trop., 

1967,ZO (3) : 383-86. 

L’etude de la siructure du virus PPR en coloration négative montre ~a ressemblance 

avec le VI~~S bavipestique et le virus morbilleux. Il est formé d’une enveloppe hérissée 

de projections e+ d’un filament interne à symétrie hélicoïdale représeniani 10 nucléo- 

capside. Cependant 10 +aiHe des particules est plus gronde que celle du virus bovi- 

pestiqk 

67-121 ACKER (P.), JOLISOIS (G.). DEMARCHI (J.). -Constantes biolo- 

giques au Congo des moutons inoculér pour préparation du vaccin 

antirabique. Rev. Eh. Méd. V&i. Pays frop., 1967, 20 (3) : 387.93. 

II a Cté tenié d’établir les valeurs moyennes de certains consfifuanls sanguins du 

matériel animal utilisé pour la preporotion du vaccin aniirabique. 

Ces voleurs sont suivies cher les animaux inoculés. et les résultats obtenus sont 

comparés à ceux d’outres auteurs. 

67-122 MAURICE (Y.). - Premières constatniions sérologiquer sur l’in- 

cidence de la maladie de Wesselsbronn ef de 1. fi&re de la vallée du 

Rift chez les ovins et les ruminants rauwger du Tchad et du Came- 

roun. Rev. Eh Méd. véi. Paystrop.,1967, 20 (3) : 395.405. 

L’auteur a montré, en utilisant la technique classique d’inhibition de I’hémagglufi- 

nation, la présence d’anticorps conire les virus de 10 maladie de Wesselsbronn e+ de 

ICI Fièvre de Ia Vallée du Rifi à un Ioux souveni élev&, chez les petiis ruminants duTchad 

ei du Cameroun e+ chez les ruminonls sauvages du Tchad. 

Dans certaines regions du Cameroun on cons+& ainsi que cher les ovins 72 p, 100 

présentent des anticorps signant l’existence de la maladie de Wesselsbronn, tondis 

que 45 p. 100 montrent des anticorps atteshnt la présence de la Fièvre de Ia Vallée 

du Rif+. 

Si ces deux maladies ont é+é suspectées par certains, elles n’ont jamais été reconnues 

ou décrlies dans ca deux pays. Ceci n’est pas pour surprendre, quand on cannai+ lo 

symptomotologie très fruste de la maladie de Wesselsbronn qui passe irès souvent 

inapergue e+ l’existence dons certaines régions d’Afriq& de formes inapporenter de 
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Fièvre de Ia Vallée du Rif. Lexistence de ce++= derntère pourrait expliquer, cher les 

bovins. certains avor+emen+s d’éfiolagie-jusqu’ici inconnue. 

Lo gorek. le domolisque, le bubale, I’oryx, ie cob et le buffle jouent vraisembla- 

blement un r6le dans I’éplzootiologie de cette affection. 

Peste bovine 

67.123 ZWART (D.) et ROWE (L. W.). - Présence d’anticorps contre 1. 
perte bovine dom le sérum des moutons et des chèvres de la Nigeria 
du Nord. (The orwren~e of Rinderpert antibodies in the sera oi sheep and 

goa& in Northern Niger(a) Re. vef. Sci., 1966, 7 (4) : 504-11 (Traduction du 

résumé des ouleurs). 

Au cours d’une enquéte effectuée en Nigeria du Nord. pour /a recherche des anti- 

corps neulralirant le virus bovipestique (au moyen d’un test sur culture cellulaire),qn 

a irouvé que 18.8 p. 100 des 642 sérums de mouton et 15,2 p. 100 des 1.472 sérumr de 

ch8vre etaieni positifs. L’agen+ inducteur de ces anticorps était probablement enzoo- 

tique dons ces populations de moutonr et de chèvres et vraisemblablement depuis des 

années. Sur 420 chkres examinées 10 corrélation entre Ia présence d’anticorps et 

I’absence de réponse thermlqueàl’inoiulotion de vocin copripertique, pourtant très 

rignificotive, ne fui par aussi nette que chez le bétail. 

Le pourcentage de moutons oyant ces anticorps augmentait après un contact avec 

du béiatl infec+e de peste. Nbanmoins le contact dIreci de mouions et de chèvres avec 

des bovins oiieinis de peste ne doit par être considéré comme I’unique ro~son de la 

prkence des anticorps. 

Maladies bactériennes 

67.124 KETTEREK (P. J.), BAMFORD (V. W.).- Un cas de mélioidore 
chez des agneaux du sud-ouest de l’Australie. (A tore of melndosis 

tn lambr in.rou+h western Australia.) Aust. vet. 1,. 1967, 43 (3) : 79-80. 

L’opparttion de 10 mélioidose chez cinq brebis de deux troupeaux voisins dans le 

sud ouest de I’Australie est d&ri+e. On o constaté cher trois brebis une paralysie post&- 

rieure flasque due 6. 10 compression de la moelle épinière par un obces vert&bral. 

Pseudomonos pseudomoik a été isolé de ces abcès et aussi d’un abcès pulmonaire 

chez une brebis. L’infection primitive du sysI&me noweux centra1 n’a pas 616 mise en 

évidence. 

67.125 JAYARAMAN (M. S.),SETHUMADHAVAN (V.), KASTURI (C. 5.). 
- Utilité des épreuves d’agglutincdion pour déceler les jeunes buffles 
immunr a+ sensibles à Psrtcwello multocida de type 1. vhe urefulnesr 
of agglutination tests +o detect immune and susceptible buffolo calves against 

Posleureiia mdfocido type 1.) I”d. vet. 1.. ,967, 44 (4) : 271-X (Traductmo du 

résumé des oufeuis). 

Les jeunes buffles vocctnér au vaccin conlre Io seplicéinte hémorragique ont bien 

réagi et ont montré des iitres d’agglutination allant jusqu’à 640 dons le ca de vaccin 

0 l’ah et jusqu’à 5.120 avec un vaccin 0 I’huk 

Les jeunes buffles pr&entan+ des titres de 80 et moins élaient g&a6rolemen+ sensibles 

0 l’inoculation. On a rencontré quelques exceptions parmi les animaux aux titres peu 

élevés. 
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67.126 Les Solmonellorer. Bull. Soc. Sci. véi. Lyon, 1966. 68 (6) : 477.626. 

Ce numéro comprend Ier 5 communications su~vanler consacrées à un problemede 

medecine comparée : Ier 5almonellorer. 

- Aspects des Salmonellorer humaines par J. VIALLIER, A. SEDALLIAN. 5. CHAS- 
SIGNOL. 

- Le genre Salmonella et le diagnostic de laboratoire des Salmonelloses animales 
par L. JOVBERT et J. OUDAR. 

Danr cet importonf article illustré de nombreuses photographies. les auteurs, après 
avoir donné un oper~u du genre Salmoneiia, étudient Ier iechniquer du diognoslic de 

laboratoire (bodériodiagnortir dired biwhimique et zérologique d’une souche isol& 
ou séradiognostic indirect par ogglutinotion rapide ou lente). Puis la législation en 

vigueur ert passée en revue. 

- Les Salmonellorer des animaux domestiques : aspects cliniques actuels par 

P. COTTEREAU. 

- Salmonellases des mammifères e+ prablémer de reproduction par M. BERTRAND, 
J. FERNEY. J. P. DESCHANEL. 

- Salmonella et hygi&ne des denrées alimentaires d’origine animale par C. FLA- 
CHAT et G. CHANTEGRELET. 

67.117 PERPEZAT (A.), DESTOMBES (P.). MARIAT (F.). -Etude hisfo- 
pdhologique de la nocardiose du bœuf au Tchad et caractères bio- 
chimiques de Nocordio fnrcinica, Rev. Eiev. Méd. vét. Pays frop.. 1967, 
20 (3) : 429.35. 

rhirtalogie des I&ons dues à Nocardio fwunica a été faite sur des ganglIons de zébus 

tchadiens prélevés à l’abattoir de Fort-Lamy. 
Du fait de la ressemblance de ces lésions, par leur localisation et leur aspect macros- 

copique avec celles de Ia tuberculose, ce moyen d’étude réservé ou laboratoire, per- 
met un diagnostic différentiel. 

Quelques coracières culturaux et biochimiques des souches irol6er oe ces lésions 
gonglmnnaires on+ élé étudiées. Ils ont 6th camporésavec ceux de souchesdeNocardio 
farcmico el Nocordia asieroides, provenant d’autres pays ou de collections étrangères. 
L’ensemble de ces corocfères permei de distinguer des variétés parmi les souches de 

Nocordio forcioim 

67-128 CHAMOISEAU (G.). - Note sur le pouvoir pothog&ne d’cdwqrd. 
rido rardm. Un car de septicémie mortelle du pigeon. Rev. Eiev. 

Med. vei. Pays trc$, 1967, M (3) : 493-95. 

Du sang d’un pigeon mort subitement E. farda es+ isolée en culture pure. Des oni- 
maux d’exp6rience meurent après inoculailon. Le germe semble *+re occasionnelle- 
ment très poihagène pour le pigeon. 

67-I 29 

Mycoplasmoses ~- 

LLOYD (L. C.). - Essai de transfert d’immunité envers l’infection ti 

Mycoplormo mycoïder avec du séwm. (An atkmpt to Ironsfer immuniiy 
io Mycoplasmo mycoides infection with serum.) Bull. epuoai. Dis. Arr., 1967. 
15 (1) : 11-17 (Résumé de i’o”teur). 
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Des bovins ayant acquis une immunlIé oclk envers l’infection 0 M. mycoides ont 
été ~OU~IS à I’inaculotian d’épreuve. Ils ont été saignés aprèr troir senmnes pour four- 
nir du sérum à injecter à de jeunes animaux réceptifs. Llmmunité de tes jeunes a été 
éprouvée par l’injection par voie rowculonée d’une souche virulente (Gladyrdale) 
de M. mycoides. et l’on (1 continué à foire des In,ections quolidlennes du sérum pendant 
8 joun “Il nombre égal d’animaux Irnrn”lE e, réceptif5 (1 été éprouvé en même iemps 
quelegrouperérumiré.Onamontréquecederniergroupeesiausrirens,bleàI’épreuve 

que les témoins réceptifs non rérum~sés, tond15 que le groupe immun reste indemne 0 

l’épreuve. Les résultats suggèrent que la réristonce des bovins immuns 0 10 péripneu- 

manie contagieuse depend peu ou par du tout des anticorps humoraux. 

Rickettsioses 

67-130 RIOCHE (PA.). -Lésions microscopiques de 1. Rickettriore géné- 
rale bovine à Ricketrrh (Erlichia bovin) (Donatien et Lestoquwd 1936). 
Rev. Eiev. Méd. 6,. Puys trop 1967, 20 (3) : 415.27. 

Les lésions microscopiques de la Rickettsiose générale bowne à Rirketisia bovis sont 

décrites. En dehors des lésions congestives et hémorragiques non spécifiques, les alié- 

rotions les plus iniéressanter sont celles qui siègent au niveau du rein e+du tissu sanguin. 

Les I&~ons rénales respecient le glomérule mais aiieignent le tube urtntfère en totolite. 

Les lésions sanguines sont décrites en détail (monacy+o~e, cellules anormales ou poiha- 

logiques, éorinopénie) car eHes permettent le diagnostic du vivant de i’onimal. L’évo- 

lution de lo formule leucocytaire au cows de Ia maladie est indiquée. 

67.131 MAURICE (Y.). -Contribution à l’étude des Ricke+triorer en Répu- 
blique Centrdriricaine. Enquête épidémiologique. Rev. Eiev. Med. vef. 

Pays trc$ 1967, 20 (3) : 407-I 3. 

Dons le cadre d’une vaste enquête rérologique sur les ricketisioses en Afrique Cen- 

trale. I’auieur pr&sente ict les résultats concernon+ des sérums d’animaux domestiques 

de République Centrafrlcoine. en particulier der sérums de bovins de Ia région de 

Sonar et des sérums de bovins. caprins. ovins. équins de Io région de Bambari. II 

constate, au terme de cette étude, laforte poritiwté des sérums de bovins de Bouar vis- 

à-vis dei antigèws murin, boutonneux et épidimique. ei I’obrence de réaction posi- 

+ive des r&ums d’animaux de Io régton de Bambart vis-à-vis de ces mêmes an+ig&nes. 

D’autre part, olors qu’un très petit nombre de s&rumr de bovinr de Bouar se montrent 

pmtifs vtr-o-vis dz I’ontigéne de Ia R?vre Q et de la souche Q18 de N&ricke+irie, me 

proportion relativement importante des sérums d’animaux de Bambari réagtsrent pow 

tivement vis-à-vis de ces mêmes anligènes. Les résultofr sont discutés. 

Parasitologie - Helminthologie 

Des ~nfeciians Iéthales naturelles et expérimenlales sont décrites. L’auteur suggère 

que. en se basant sur l’âge et le nombre des paror~ter présents dans le foie. 10 fascio- 

lare puisse éire classée Ihéoriquement en infedion aiguë dsr typer 1 et 2. infection 

wbaiguë et infecI#on chronique. La pathologie cIlnique et Ier facteurs port-martem des 

quatre types d’infection sont décrits et I’histopathologie de 10 fosciolose aiguë es, 

décrite en détail. 
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67-133 GÜRALP (N.). - L’action du 9015 Boyer contre Farcioh gigontica 

chez le mouton. (Achvity of Bayer 9015 agoinsi Foxnia gigooiiw in sheep.) 

Vei. Fok. Deig. Aokoro Univ. ,966, 13 (4) : 354.58. 

Le 9015 Boyer ($3’.dichloro, 5,5’%nltro, 0,Wbiphenal) utilisé à lo dore de 6 mg/kg 

chez les moutons ~nfeciés depuis 35 jours par F. gigoofico a 6th efficace jusqu’à 44 p. 100. 

Au bout de 60 jours, 4 à 6 mg,‘kg onI éi6 actifs à 100 p, 100 chez cinq mouions et & 

94 p. 100 cher un ouire. Au bout de 110-117 jours, le médicamen1 o révélé une eiflca- 

cité à 100 p. 100 à In dose de 4 mg/kg. 

8 à 10 mglkg anI provoqué de Iégers rympiomes cliniques de toxicité chez deux 

“lO”fO”S. 

67-134 KECK (G.), SUPPERER (R.). - Le procerrus de cdcifiçotion en ton+ 

que facteur important dons le développement infectieux de 1. dirfo- 
mm+tore. (Der Verkolkungsprorers OIS wesentlicher Faktor des Infektionsa- 

bleuies der Fasciolore.) Schweizer Arch. Tierheiik.. 1967, 109 (2) : 85-89. 

Les dépôts calcaires dans 10 paroi des conaux biliaires sont un signe caractéristique 

de la dlstomotose bovine. Cer dépôts calcaires son+ non seulement un produit secon- 

daire de la d~r+amaIore, mais ils influencent aussi d’une manière essentielle l’issue de 

l’infection : l’augmentation de la calcification détériore les conditions d’existence des 

douves qui meureni ou bout d’un ceriain temps. La mari des douves a pour ~NS+ d’ar- 

rêier le processus de caIciflca+ion ; Ia calcification ne subsiste pas jurqu’o lo mari de 

I’hote, mals Ier matières culcoires son+ toiolemeni élimin&s après leur iranspori par 

la bile. Une infection du bovin due 0 10 douve peut ainsi guérir dans /‘espace d’une 

année. Cette notion doit ê+re prise en conrid&ration dons 10 lu++e contre 10 douve. 

67-135 PORSYTH (B.A.).-Evaluation sur le termin et en laboratoire 
d’un onthelminfhique le Tétromirole chez des moutons et des 

bovins en Australie. (The iabxatory ond fieldevaluation aT +he anthelmi- 

ntic tetmmisole in zheep on ~ailIe in Australie.) ,I 5. off. vet. med. AS., 1966, 

37 (4) : 403.13. 

Les résultats d’une série d’expériences sur le terrain et en lobaratoire fixant la valeur 

du tétramirole comme onthelminthique cher des moutons et des bovins sont d&cri+s. 

Au cours de <es expériences, le iéiromisole à ICI dose de 15 mg/kg s’est révélé +rès 

efflcoce pour Ia lutte contre les nématodes gastro-intestinaux couronls et Djciyacouius 

TP. 
Des expériences de production avec der mouions ont montré que, dans Ier régions 

où les helminthes représentent un problème,sonemplai régulier a provoqué des gains 

de poids el un accroissement de IQ production de laine e+ en ceci on le compare favora- 

blement avec le ihiabendazole. 

Des expériencesdetoxicitésurleierrain por+antsur170.000mou+onze+11.000 bovins 

ont montré qu’il éioit bien toléré sous une gamme étendue de conditions climatiques et 

des modes d’élevage trés variés. II semble qu’il n’y ait pas de contre-indicaiions 4 son 

utilisation sur le ierrain. 

67436 GIDEL (R.), LE BERRE (E.), CHALLIER (A.). - Observations sur 
des car de myiare canine ti Cordylobb mthropophoga Blanchard, 0 
Bode-Diaulasso, République Haute-Vol+t~. Rev. Eiev. Med. vei. Poyr frao., 
1967.20 (3) :SOI-05. 

Un cas de myiore 0 Cordylobia aoihropo~hogo cher un chien adulte eI trois cas chez 

des chiots sont decrits. 

Après avoir étudié 10 sympiomatologie et indiqué Io thérapeutique mise en oeuvre. 

les auteurs relatent le processus de contamination et son importance épidémiologique 

pour l’homme noiamment. 
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67-137 QUEVAL (R.). GRABER (IA.), BRU NET (Mme). - Etude de 1. pro- 

tidémie et des constontes Hémutologiques des Camélidés en fonc- 
tion des Helminther dont ils sont porteurs. Rev. Eh. Med. vkt. Pays 
,rop., 1967. 20 (3) 437-49. 

Les auteurs étudient les variotionr de la protidémie ei der constantes hématolagiques 
des camélidk du Nord-Tchad, chez des animaux sauflrani d’Helminthiases intesti- 

nales chroniques, à base de Nknatoder principalement, et soumis à un traitement ou 
Thiabendazale. 

Les rérultais obtenus à plusieurs &poques de I’année. avant et après traitement à des 
posologies diverres, sont consignés sous forme de tableaux et de diagrammes. 

Cette étude montre que ks normes physiologiques ne pourronl être établies valable- 

ment que lorrqu’il sera pasrible d’utiliser comme SU~& d’ktude des animaux non 
par&+&. 

67-138 UILENBERG (G.). - Nofe sur la Piroplarmose équine 0 Mmdogor 
cmr.Rev. Eiev. Med. vét. Pays trop., 1967,zO (3) :497-500. 

Cinq COS de piraplosmose équine sur des chevaux dont au moins 3 sont nés à Mado- 
garcar, due à Achromaticus equi (Laveran, 1901). ont élé observés en 1965 et 1966 : 
auparavant 10 piroplasmose Bquine n’avait été signal& qu’en 1903 (espèce en cause 
inconnue) et en 1950 (par A. qui). Un âne, né 0 Madagascar, s’est montre Ptre por- 

ieur après splénertomie ; il est mort ù la rechute malgré des traitements au Pirodia 
(N. D.), à Ia Gonocrine (N. D.) et ou Zolhélone (N. D.) ; aucun piroplasmicide ne 
semble très actif sur A. equi. Un cheval. ne sur place, s’es1 montr6 rbfracioire à I’injec- 
tien de sang inieciieux. Le veckur à Madagascar reste Inconnu ; il ne peut s’agir, dans 
Ier cas observés, que d’une des tiques Amblyommo variegaium. Boaphilus microplus ou 
Oiobius megnini, mais aucune des trois n’est signalée comme vecteur dam 10 btblio- 

graphie. 

Entomologie 

67-139 FIEDLER (0. G. H.), VAN VUUREN (P.J.).- Bmmophos-ethyl. 
un nouveau composé pour Ia lutte contre les tiquer du bétail. (Bra- 
mophos-eihyl, a new compound for the control of ticks on livestock) 1. 5. 
ofi. ve% med. A~S., 1966, 37 64) : 432-38. 

L’action du Bromophor-ethyl. nouvec~u organe-phorphoté. d’une toxicité modérée 
pour les mammif&rer, a éié kluée contre les tiques du b&oil sud africain, y compris 
les tiques des oreilles, ou COU~S d’essais de boln&o+ionr réalisés au laboratoire et sur le 
terrain. II s’est montr6 actif contre toutes les espèces. avec diverses méthodes d’appli- 
cation, 0 une concentration de 0,OS p. 100 de produit aclifutilisé seul, ou à 0.03 p. 100 
uiilisé avec du toxaphène à 0.25 p. 100. Comme il est inhibiteur de 10 chalinestérare, 
des douches régulières à Ia roncentrotion de 0.05 p. 100 onf diminue ie niveau d’ac- 

tivité de Ia chalinertérose au boul de plusieurs semaines, mois à parhr de ce mornenI 
Ià. le niveau d’aciivifé est demeuré conrtant à 40-X p. 100. Le Bromophos-ethyl s’est 
r&élé prometteur également comme composé pour I’opplicotion mpnuelle: 
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67-140 MOREL (P. C.).- Les tiquer des animaux sauvages des Antilles 

(Acarienr, Ixodidea). Acorologio, 1967, 9 (2) : 341-49 (Résumé de i’outeur). 

Les tiquer parasites d’animaux sauvages en Guadeloupe et en Martinique sont les 

suivantes : Amblyomma rofundafum (Indidea) sur crapaud et trigonocéphoIe, danr Ier 

deux îles : parmi les Argasidea, Alecfarobius denmorki (sur les oiseaux marins), Al. 

hosei (sur les chauves-souris), Ai. puerforicensis (sur les rots rurmuloir). 

Par ailleurs son+ égalemenf présents aux Grandes-Antilles Ambiyommo oibapidum 
(sur iguanes), A. cruciferum (sur iguanes) : les références concernant A. disumiie 

semblent douteuses (il s’agit plus vraisemblablement de A, roiuodafum). Dans 10 sous- 
région cara’ibe, les chauves-souris sont parasitées par Alecforobius arleci, Al. hosei, 

Al. viguerasl, Antricalo marginatus ; les oiseaux marins sont le plus souvent infestés par 
Afeciorobius denmorki, parfois par Ai. ropeosis ; Orn,+hodarus elongatus pourrait êire assu- 

clé ou iguanes. Les Inodrdoe s. slr. ne sont reprérentér qu’à Trinidod (ixoder dowosi, 
1. lucioe). 

La distribution des Argasidae des Antilles est résumée dans un fableou. 

67-141 MOREL (P. C.), FAURAN (P.). - Présence en Guadeloupe de l’or- 

nithodore Alcctorobiur puerroricenrir (Fox 1947) (Acorienr. Ixodoi- 
deo). Acarologia, 1967, 9 (1) : 338.40. 

Les auieurs signalent ICI présence d’une espèce d’Argos!dae sur des rats surmulots en 

Guadeloupe. On serait en présence d’Aieciorobius puertoricensis (Fox, 1947). La répar- 

tition et la Me des hôies observés son+ naikr. 

67-142 GRUVEL (J.), GRABER (M.). - Premières remwquer écologiques 

concernant quelques especer d’oribater au Tchad. Rev. Elev.,Wd. vél. 
Pays frop., 1967, 20 (3) : 457-73. 

Lez nombreuses récolter SAcariens Oriboies effectuées au Tchad depuis 1963 dans 

le but d’étudier la iranrmission du Cestode du mouton Sfilesio giob!puocia+a on+ permis 

de rarsembler quelques observations relatives à leur écologie. 

Vingt-irais espèces d’Oribo+es ont été récolt& en dfférenis painis des terrains du 

Laboratoire de Farcha, siiué en zone sahélienne et dont les coractérisfiques climatiques 

et botaniques son+ brièvement rappelées. 

ter Oribater sont ioujours obienur en obondonce tout au long de I’année, mois 11s 

sont particulièrement nombreux en soison fraîche. 

Parmi les espèces d&xmbr&r, quelques-unes seulement son+ constamment rencon- 

tréer quels que soient Ia saison et le lieu ; toutes Ier ouires ktant très fablemeni repré- 

reniées, voire même exceptionnelles. 

Après la saison des pluies, des &+udes systématiques ont été réolis&s dans un gire- 

meni particulièrement riche. A choque heure de la jaurnk et 0 trois n,veaux diffkrenfr 

oni éié effectués des prélèvements. L’inkrprétoiion des rérultots montre quelques aspects 

du comportement des espèces Ier pius abondanies. 

Un rapport éiroit enfre les densiik ei les mowemenir des populoiions d’OribaIes 

ei les inknsifës d’infestatians dez mouions a clInsi été mis en évidence. 

67.143 MOREL (P. C.). - Etude sur les tiquer du bétail en Guadeloupe et 

Mortinique. 111. -Rérir+once de 10 tiqusBoophilur microplus contre le 

gmmnexane IIUX Antilles frangairer. Rev. Elev. Méd. véf. Payr trop., 1967, 

20 (3) : 451-56. 

rutilisatlon en Guadeloupe et Mortinique de divers insecticides chlorés dans 10 luife 

contre Boa~hiius microphs s’est heurtée ces dernières années à des échecs répétés. Le 

taxophène semble mefficoce depuis 1961 ; le gommexane, déjà depuis 1954 en cer- 

taines localités. A la suite d’épreuves en laboratoire sut- la senribililé de diverses pope- 

lationr de Boophilus vis-à-vis du gammexane, une souche de Guadeloupe a moniré 
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Alimentation - Carences - Intoxications 

67-144 TOURY (J.) et Collob.-Aliment* de I’ouert africain. Tabler de 
composition. Aoo. Nutr. Alim 1967. 21 (2) : 73-127. 

Les ouieurr passent en rcwe Ier caractéristiques des principouxalimenfr ofricnins : 
- Les ai~ments de base parmi lesquels les céréales (mils et sorghos, ~II, mais), Ier 

racines e+ tubercules (manioc, igname, tarer et mocobos. patate dovcetoin). 

- Les al~menir riches en prolélnes : ceux d’origine animale (viande, poisson, mufs. 
lait), ceux d’origine végéiole (Iégumineurer à grains, arochider ef CIU+WP graines). 

- Les légume5 et les fruits. 

- Les matièresgrasses (hukd’arachide, hurle de palme, beurre de karité, huile de 

coprah). 

La comporiiion de ces aliments a élé déterminée suivan+ les iechniques préconisées 

par I’A. 0. A. C. Les tables en sont données. accompogn~es d’une lisie de noms, verna- 
culaires. Les ouieurs se soni intéressés par+icuIièremen+ au dorage des vitamines. 

67.145 SREENIVABAMURTHY (V.) et Collob. - Bupprasrion de la toxicité 
de I’dldoxine dons les tourteaux d’arachide en utiliront Veau oxy- 

génée. (Deloxification of aflotoxin in peonut meol by hydragen peroxide) 
,. As. off onalyi. Chem., ,967, 20 (2) :X0-54. 

Un nowel essai pour éliminer i’afiotaxine des tourteaux d’arachide toxiques es+ 
décrit. II comprend un traitement du tourteou par Io chaleur 0 800 C pendant 112 heure 
avec de I’eau oxygénk de pH 9.5. Des épreuves biologiques effectuées sur des cone- 
ions et des embryons de canards ont confirmé 10 destruction de I’oflatox~ne. 

67.146 PURCHASE (1. F. Ii.), STEYN (ht.). - Evdudion de I’oflofoxine M 
dam le lait. (Ertimatian of aflotoxin M in milk.) j. Ars. off. analyl. Chem., 

1967, 50 (2) : 363-66. 

Le pouvoir de nombreux solvants d’extraire I’aflatoxine M du Iait en poudre, en uii- 

liront un extrockur Soxhlet et un mélangeur mécanique, a été comparé. L’extroct~an 
est 10 plus efficace lorsque I’échantillon eslextraitavec unmélangeazéoiropique d’eau- 
chloroforme-océtone dans un appareil Soxhlet. 
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mec la mélasse. La consommoiion alimentaire était significativement supérieure dans 

le groupe nourri 0 l’amidon. La dlgestibilit6 de la moiière sèche &oi+ plus élevée 

(p <OOS) dans le groupe nourri à l’amidon durant lo première étude ou.métabolisme, 

effectuée durant 42 jours après I’alimentotian. Cependant ces différences n’étaieni pas 

significatives ou point de vue de Ia staiiriique oprès 97 joun, 0 couse de I’amélioro- 

tien de lu digestibilité de la matière sèche dons Ie groupe nourri de mélasse de canne. 

Aucune différence signlficoiive n’o pu @ire observée dans la digestibiliib des proiéines 

brutes, des extraits ethérés ei des fibres brutes. La dlgestibiiilé de I’exiral~ d’azote libre 

était supérieure cher les onimoux nourris d’amidon. 

67-148 COLOVOS (N. F.) et Collab. - L’ urée pour les vacher en lactation. 
1. -Action des taux d’urée et de fibre concentrée EW 1a valeur nutri- 

tive de la rdion alimentaire. (Urea for lactoiing dairy ca+Ile. I.-Effeci 

of concentrote fibzr ond ur2a levels an nutritivevalue of the ration.) 1, doiry 

Sci., 1967, 50 (4) : 518.22. 

Seize bilons de digestion individuels oni 6th établis, en u+iIison+ quatre vaches Hal- 

slein du second ou cinquième mais de ieur première I&&on pouré+udierI’octiande 10 

fibre concentrée et de l’urée sur I’utMsation de la ration et sur la production. Les poids 

du corps des quatre animaux au début de l’expérience atteignaient de 400 à SO0 kg et 

la prodwion de lait journalière éioit comprise en!re 20 et 23 kg. Des mélanges concen- 

trés contenanl de la farine de blé, de l’avoine moulue, de l’avoine frrsée, du son de blé, 

du gluten de mais, des drêches de brasserie, de lo mélasse, de 10 farine de soja, ei des 

minéraux onI été utilisés selon la production de lait. Les taux d’urée (42 p. 100 de N) 

dons les mélanges concentrés étaleni de 0 e+ 2 p, 100, et les +OU~ de fibre etaient de 5 et 

8 p. 100 - le foin de fléole des prés de belle qualiiéa M le seul fourrage donné CI~ 

iaux de 2 p, 100 du poids vit Seuls quelques changements peu importonissontsurvenus 

dans laroiion aIimen+alre, ladigesiibiliiédes praté~nes, Io produdian loitiére, Iesconcen- 

tralions de mékaboliies du rumen e+ du sang. L’urée a omklioré d’une façon significa- 

tive 10 digestibilite de fibre dons IQ ration lorsqu’elle est additionnk à un mélange de 

faible conceniré de libres et a eu l’effet opposé avec un fort canceniré de fibres. D’autre 

pari, les ioux élevés de fibres concentrées et d’urée ont diminué d’une fa~an significo- 

tive la digestibilité de la ration et la voleur nutritive, la fibre oyant uneaction beaucoup 

plus accusée. 

67-149 COLOVOS (N. F.) et Collob. - L’urée pour Ier vaches en lacfation. 

II. - Action de plusieurs 1avx d’urée concentrée sur 10 valeur nutri- 
tive de la ration. (Urea for loctating cow. II. - Effe~t of varioui IeveIs of 

concentrate urea on nutritive value of the ration.) 1, doiry Sci., 1967. 50 (4) : 

523.26. 

Le but de l’expérience était de déterminer l’oclion de plusieurs toux d’urbe concen- 

trée sur l’utilisation de la ration chez les vaches en lactalion. Un mélange de concen- 

tré d’une houie qualité canienont 0 : 1,2S : 2.0 ; ov 2,S p. 100 d’urée (42 p. 100 d’N) 

au lieu d’un montant &quivolent d’orole de prat6ines végétales o été donné avec du 

foin de fIeoIe des prés de bonne qualité à des vaches Holstein dès le début de Ia Iac- 

totian. 

Le concentré a été donné suivoni la production de lait, ef le foin a é+é limité par jour 

à 2 p. 100 du poids de l’animal. Seize essais de digestibilité. camprenont des analyses 

des méioboliies du rumen, des proportions d’azote e+ de l’énergie ont eté effectués. 

La ration alimentaire était élevke lors de +O~S les traitements. II n’y o pas eu de diPié- 

rentes de traitement significafives dans Io production ou Ia composirion du laif ou 1a 

digestibilite de la ration. La valeur nutritive, exprimée en kwgie méiabolisable ou 

digestible par uni+& de matière sèche, a diminué d’une @on significative avec les deux 

taux les plus élevés d’urée. Les proportions molaires d’acides butyrique, propionique 

et océi~que dans le liquide du rumen examiné à intervolles avan+ e+ apr&s I’alimenio- 
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tien n’éiatent pas modifiéer par les froitements. Les taux d’urée du hquide du rumen 

étoient très bar, même 0,S h. oprèr I’alimenlation. La concentration en ammonium du 

liquide du rumen s’élevait fortement après I’alimenIation en réponse aux traitemenk 

mais les dlfférencer n’étaient pas significofives ou point de vue statistique. 

67-150 PATLE (Lt. R.). NETKE (5. P.). - Ac+ion de l’addition de vitamine 
B,,, de farine de poisson séché. d’huile d’mmchideet de méthionine à 

un régime alimentaire uniquement végétal chez de jeunes poulets. 

(Effe~ts of addition oi vitamin B,,, dried iirh meal, graundnui oil ond methio- 

nine to all vegeloble dief fed 10 rtarting chicks.) iod.vet.j..1967.44(3) : 242-48. 

278 poulets «whi+e leghorn » d’un jour ont été parlagés en 10 groupes, chacun 

renouvelé trois fois et olfmenlé avec dtiférentr régimes. La ruppl&menIo+ion du régime 

de protéines végéIoles avec lo vItamine B,?, 0.2 p. 100 de méthionine DL, 2.S p. 100 et 

5 p, 100 d’huile d’arachide n’a par donné detoux de croissance satisfaisants. L’incarpo- 

ration de 5 p. 100 de farine de potsson séché au soleil au rbgime o cependant donné 

un +WX de croissonce égal 0 celui obknu avec le régime supplémenté avec 0.32 p. 100 

de Iyrine et 0,2 p, 100 de m&thionine DL. L’addition de 0.2 p, 100 de méihionine DL et 

2,s el 5 p. 100 d’huile d’arachide 0 Ia ration supplément& avec Ia farine de poisson n’a 

par apportb d’outre améiiorotion du taux de croissance. 

Les ouieurr penseni que le régime ~ontenoni 5 p. 100 de farine de poisson séché au 

soleil pourrait être utilisé économiquement pour I’élevoge des poulets. 

67.151 LEONARD (J.), COMPÈRE (P.). - Spirulino phtenrir (Gem.) GA++.. 

algue bleue de grande voleur olimentoire par ra richesse en protéines. 
Bu,,. lard. Bof. na+. Mg., 1967,X, (1) ~~~1.23 p. 

Des galettes d’algues vendues sur le marché de Fort-Lomy sont décrites, de même 

que leur mode de préparation et leur utilisation par les indigènes de Ia région duknem. 

au nord-es+ du ICI~ Tchad. ENes sont constituks principoIement par unealgue bleu-vert 

irauvée en abondance dans les Iacs et mares natronés de l’oasis d’0unionga kebir 

ou centre du Sahara, dons le nord-est de la République du Tchad. 

L’expéditton tranrsahorienne belge 1964-65 a étudié l’écologie de ces lacs, Ia récolte 

d’algueset lapréparation degaletter. Desonalyres botaniquesont détermineque l’algue 

utilisée éioii Spirdina ploieosis (Gem.) Geitl. La répartttian de cette algue en réglons 

tropicales et subtropicales est éiablie 0 partir de spécimens de I’herbarium de BruxeIIer 

et de données blbliographiquer. 

ronolyse chimique des galeiier o révélé une haute teneur en proféznes (45 649 p. 100 

de /a matière sèche) e+ I’obsence presque totale de cellulose. 

Parmi ies acides aminés mis en évidence on a trouvé ICI leucine, I’isoleucine, la lysine 

et la wline. 

5. ploiemis. riche en protéines, semble étre un oliment d’avenir : 

Elle peut en particuIter omliorer les régîmes alimenblres des populations sous- 

olimenlées et d6ficientes en protéines 

UtWrée en poudre, elle peut enlrer dons la comporilion de ra11ons pour les ammoux 

destinés à l’alimentolian humaine. 

67-152 HENRY (Y.). - Fmx+eurr dbc+cm+ la valeur nutritionnelle des tour- 

+eaux. lad. Alim. omm.. ,967. (173) : X-52. 

L’auteur passe en revue les facteurs qui modifient 10 composition chimique des four- 

teaux et ceux qui interviennent ou niveau de I’utiliration par I’onimal. II étudie en 

porliculier l’influence du Iaux de cellulose sur Ia digeslibiliié de différentes erpkes 

animales ; celle des traitements fhermiquer - I’omélioration de la voleur olimentoire 

d’un +ourteau (COS du soja) mois aussi une oItération par Io chaleur rant constat& - 
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celle de la toxicité qui peui provenir de la graine elle-même, de substances étrangères 

contaminant /a graine, de bociéries ou moisissures, d’une aliéroiion chimique. Les tests 

d’appréciation de la valeur nutritionnelle des tourieoux sont na+& : tests biologiques 

in vive, tests in vilro. 

67-153 Mc IN NES (P.), GRAI NGER (T. J.), SMITH (M. D.). - Croissance 

compensatrice et performances de reproduction des antenairer 

Mérinos soumises à une sous-nutrition prolongée, (ihe efkc+ of 

prolonged undernutritian on the recavery ond reproduciive performance of 

maiden Merino ewes,) Aust 1. exp. ogrtc. anim. Hurb., 1967, 7 (24) : 7.10. 

Des données sont présniées sur I’omél ioration de l’étaie+ les performances de repra- 

duction de brebis Mérinos vierges âgées de Z ans e+ demi oprér une période prolongée 

de sous-nutrition. 

Les 217 rnoutans ont étk nourrir ariificiellemeni owc une ration iniérieure à 10 ration 

d’entreiien au cours d’essais d’alimentation en bergerie à GIenfield, NouveIle-Golies 

du Sud. Durant les repi mois d’expérience ils ont perdu 6 kg (28 0 22 lkg). 

11% on+ été tronrportés à Candobolin dons le sud-ouest de Ia Nouvelle-GolIer du Sud, 

répartis en deux grouper ei mis sur des pâturages de bonne quoIiié. Le premier groupe 

fui accaupIé immédiatement (mai 1959) e+ une seconde ioir 10 mois plus iard, I’ouire 

groupe iui accouplé après ~IX mois à Condobolin (en octobre 1919) e+ une seconde 

fois 12 mois plus tord. 

L’é+o+ des brebis s’est améIior6 rapidement. Le ponds moyen des deux groupes a 

o++etn+ 30 kg en six semaines et40 kg en six mais. Lo Premiere année, 73 des 100 brebis 

accouplées en moi portaient des agneaux, mais seuIemen+ 38 de ceux-ci furent revrk 

Les breblr porion+ les agneaux avaient un poids sup8rieur av debut de 10 lutte et ont 

grossi pIus que les brebis stériles. 

Pour les iroir autres accauplemenir (octobre 1959, moi 1960, octobre 1960) le pour- 

centage de mise bas était de 86-89 et celui du sevrage de 62.69, tour les deux normaux 

pour ICI rbgian. Lo proportion de jumeaux (3-6 p. 100) étai+ basse. 

Le patds de laine en 1959) n’a par été influencé par 10 période d’accouplement ou 

de gesioiion. 

67-154 SERRES(H.),CAPITAINE(P.),GILIBERT(J.).- Ufilirationde l’urée 

pour I’alimenfation des veaux au sevrage. Rev. Eh. Méd. véi. Pays trop., 

1967, 20 (3) : 475-83. 

A Madagascar, au Cendre de Kianjasoa, 66 jeunes bovins (3/4 Brahmo x 1/4 Lebu 

Malgache) ontété olimentés durant leur sevrage avec une ration à bore de Fain donnéà 

volonté et additionné d’ur& 

Les résultats pondéreux ainsi que les bilons nutritionnel et konomique sont donnés 

et discutés. 

Zootechnie - Elevage 

67-155 LEVI (D.). SOLLER (M.), SHILO (A.). - Action de I’Bge, du poids 

vif et du gain de poids sur le rendement et 1. teneur en graisse non ven- 

d&le de veaux Friron-lwaël. (The effect ai age, hve-we,gh+ and rate- 

of-gain on dresring percentage and non-raleable io+ canienl oi Ikrael-Frierian 

bu,, calves.) Aoim. Prod., 1967, 9 (1) : 1,519. 

Des données ont é+é rorsembléer en 1961-62 sur le poids vif, l’âge et les poids des 

carcosses fraîches de 83 lots de veaux Frison-Israël, 525 animaux en +oui.descendonk 

de 26 repraducieurs. Pour un nombre variable de ces animaux. le poids des divers cans- 
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Tituantr graisseux non vendables, comprenanl lagraissedu rumen. des reins, la graisse 
inguinole et scapulaire d hé rusi obtenu - la graisse du amen seulenonojoutée à 
celle des reins s’est révélée Irèr proche de ,a graisse totale non vendable - (r= O,84 

et 0,94 respectivement) L’héritabilité du pourcenfage de rendemenb étant deO.20, celle 
du gain de poids vif de 0.92. et celle de I’augmenioiion de ,a carcasse de 0.49. La cor- 
rélation genbtique entre le poids vif et le poids de 1a COKIISSB élait de 0,7. Des corrélo- 
tiens entre les loir ont montré que I’ougmentation du taux de croissance arrivé à son 

terme avec la conduite de I’élevage s’accompagnait d’une diminution du rendement et 
d’un accroissement de ,a teneur en graisse non vendable. 

67-156 NETTO (J. F. T.), NEITO (A. R.). BARROS (H.de M.).-Moyenne 
d’aga au premier vêlage chez Ier génirrer Zébu (Indu-Brésil) en 
élevage extensif. (Nota sobre a idode par ocasiâo do 10 porto de novilhas 

rebu do ra~o indubrori,. em regime de cria& extenrivo). Revto Foc. Med. 
ve‘.. 560 Paulo, 1965, 7 (2) : 337110. 

Ce travail o été réalisé mec un grand troupeau de zébus (de rote Indu-Brésil) en 
élevage extenrif 0 Araçaluba SP. 

Les genisses sont mises avec les mâles. et I’occouplementalieuen liberte. lorsqu’elles 
sont âgées de 2 à 2 ans et demi. Avec I’id& de réunir quelque iniormotion supplémen- 
iaireà ce sujet. il a paru intérerrant d’observer si les génisrer auxquelles an a permis 
d’aller avec le mhle, dons le troupeau. avant 2 ans ou 2 an6 et demi pouvaient effectuer 

leur premier vêlage plus jeunes que celle5 qui étaient occoupleer pour lapremière fois 
plus jeunes. 

Les génisses an1 été choisies ou hasard dans le troupeau et ont é+é présenféer aux 

môles (rapport= 1 : 25) 0 d,fférents âges, en deux groupes : 

Groupe ,. 82g&nisres hgées de 12à18 mois. 

Groupe II. 85 gbnisres âgees de 20 à 36 maie. 
L’hypothèse nulle &oit donc que les femelles du premier groupe vêlent pour ,o pre- 

mière fois ou même âge que celles du second groupe. 

L’hypothèse olfernative serait que les femelies du premier groupe vêleraient plus tôt 
que celles du second groupe. Ler rérultols ont été les suivants : (le niveau significatif 
étal, 0.05). 

Groupe , : 

x= 1262, 30 jours : s= 167.70 jous et v = 13,29 p, 100. 

Groupe II : 

x = 1.20593 jours : s= 141, 33 jO”TP et” = Il,72 p. 100. 

II cri clair que la différence entre les âges moyens ou premier “éloge, dans les deux 
groupes, n’est par sjgnificattve. La limile valable pour une véritable diffkence entre 
ces moyennes eta,, : 

C (9.39 <ma-mb<103,35) = 0.95. 

Avec un temps de gestation de 290 jours, les génisses du groupe I aura~enI bté fécon- 
dées approximativement à I’ôge de 2 ans, 7 mois et28 ]O~S. 

II ne semble donc pas avantageux d’accoupler les génisses wonl ,‘fige de 2 ans 0 
2 ans ei demi. 

67-157 BARTON (R. A.). - Rapport cnfre 1. conformation de l’animal 
vivant et les qualités de la carcasse dans l’espèce bovine. (The relation 
between live anima, coniarmation and fhe carcas~ of cotlle). Anim. breed. 
abstr.. 1967. 15 (1) : 1-22. 

Cette revue apporte une documentation considérable sur un sujet qui demeurera 
longtemps d’acluolit6 pour les zootechniciens. 
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Après un bref rappel historique de l’évoluiian des principales races bovines depuis 

I’avènemeni de la sélecfion phénotypique, l’auleur expose différents principes d’ap- 
préciation de I’animol vivant. 

II démontre le peu de constance der résul+a+r fournis par 1a quatai~on en fonction 
des standards, fol+ une étude critique de lo borymétrie, des mesures par les ultra sons, 
de la phoiogrammétrie, des mesures par rayonnements corpusculaires, et de I’klec- 

iragrammétrie. 

Un chop~tre est ensuiie consacré 0 I’héritab~lit6,aux poramèlrer phénatypiques e+ 

généiiquer des performances et der mensurations des onimoux vivants. L’hérltabiW 
d’un certain nombre de rarart&rer es+ étudiée dans plusieurs races. 

Puis le difficile problème du rapport entre les mensurations de l’animal sur pied, e+ 
10 carcasse qu’il donne, est abordé. Des corrélations son+ recherchées entre le tour 

droit de poitrine, 10 houieur au garrot et différentes mesures d’une par+, ei la clarrifica- 
tian des carcasser d’autre port. Deirès nombreux critères sont envisagés. 

L’étude porte ensu~ie sur la comparaison des rendements bouchers de certaines 
roces et de leurs croisements. 

L’auteur meniianne brièvement quelques données relatives 0 I’héritabililé des cwx- 

tères de ICI carcasse, puis discute des rappork existant entre la conformation et le 
nanisme, avant d’aborder une série de carocièrer de conformaiion tels que la bosse, 
l’arrière-main « culard aa, les CC nceudr », efc... 

II CO~C~U+ 0 /a nécessiié d’un chongemeni d’orieniotion dons lo séleciion des bovins 
de boucherie, les critères retenus jusqu’à présent n’oyani guère de rapporis avec 
ceux qui an+ une imporfonce économique. 

Le besoin de nouvelles méthodes d’appréclotian des animaux vivants es+ aussi 
souligné. 

Productions animales 

67.158 SONADONNA (T.). - La production de viande dms le monde. 
(La produzione dello cane nel mondo). Zooiec. “et., 1967, 21 (l-2) : 16-29. 

En consid6rant I’augmenioiion presque continue de la consommation de viande de 

boeuf en particulier, dans chaque pays, e+ I’occroissement démagrophique dons le 
mande, il est obsolumeni indispensable d’accroître la population bovine d6jà exis- 
fanie, non seulement en nombre mais en quolit&. II faui considérer les arpedr les plus 
imporlonts de ce problème, leur signification écanom~que et olhmentoire comme la 
proportion relative der « decoupes » ou «sections » des corcasses, 10 propart~on des 
déchets, 10 tendretk des différents morceaux, leur saveur et leur ~ucculence, le prix 

d’achoi. 

67.159 LEDGER (H. P.), SACHS (R.). SMITH (N. S.).- La faune et la 
production alimentaire en particulier dmnr les régions remi arides 
tropicaler et rubfropicoler. (iNildlik and food producilon w~lh speciol 
reference to the semi arid oreos of iropics ond subtropicr. Wid. Rev. Aoim. 

Prod., 1967, 3 (11) : 13-37. 

Cet oriide rassemble des dann&s nombreuses ei imporiantes se rapportant à 1~ 
reniobiliié de I’exploiioiion de la faune en vue de Ia produciian de vlande en Afrique 

Orientale. 

ia produciion de protéines alimen+a,res animales par unité de surface dans les 
zones semi arides esi étudik et des comparaisons soni failes enire les animaux domes- 
liques (Sbus) eniretenus selon plusieurs modes d’&vage, et plusieurs espèces d’her- 

Retour au menu



bivores souvoges (hippopotame, buffle, élan, cobr, damdisques, gnous. zèbres, 

gazelles). 

Des études compor&r de corcasses son, présentées. 

II opparoîi que les animaux sauvages produisent plus de viande maigre par unité 
de surface de pâturage que les animaux domestiques. et qu’iir d&ériorent moins leur 

biotope. Ils produisent plus de pratéiner et moins de graisses, les rendemenis en cor- 
cosses son+ meilleurs. 

L’exploitation de 10 faune pour lo production de viande, conjuguée avec le dévelop- 
pement du tourisme est pr&onisée comme un moyen d’utilisation et de conservotian 
d’un milieu défavorable aux spéculations agricoles usuelles. 

Cette etude souligne Ia nécersité de mise au point de techniques de rorsembIemen+. 
d’abattoge. de traifement et de commercialisation pour l’exploitaiion des herbivores 

sauvages. L’auteur insiste 6galement sur I’urgence qu’il y u d’entreprendre une action 
want que l’évolution der circonstances socle économiques ait rendu imposrlble 10 
réolirotion de fout projet. 

67160 Le marché de Burundi. Les ressou~cer nofvreller et leur exploifotion. 

L’élevage. Moichér liap., ,967, 23 (1122) : 1373.76. 

Dons te numéro consacré au Marché du Burundi, une partie du chapiire sur Ier 

ressources naturelles de ce pays retrace IB situation de i’élevoge. Les effectifs du cheptel 
sont donnés et I’obsence des équrdés est nolé?. Les races bovines sont de deux typer : 
les ankol& et les zébus rahiwal d’origine hindoue. La forme d’&vage traditionnel o 

évolué progressivement ei 1’association agriculture-élevage s’est généralisée. La viande 
et le lait ront encore importés en grande parlie du Kenya. L’exportation des peaux cri 

en régression depuis quelquer années. 

67-161 C. F. D. T. - La culture attelée dons 10. zone cotonnière du nord 

Cameroun. expériences et réruhtr. Cameroun ogric. parf. for., 1966, 
57 : 16-26. Repris dam Bull. aoolyl. 8. 1. S., 1967, 17 (1) : 15. 

L’implonfotian de Io culture du cotonnier au Cameroun ne remonte qu’0 une quin- 
zaine d’onn&s. L’effort de vulgarisation a porte d’entrée sur les techniquer culturaler 
susceptibles d’améliorer Ier rendements et d’augmenIer 10 superficie culttvoble par une 
famille. La mise en ceuvre de la traction animale mérite o’être saulign& pour diverses 

raisons : présence de bétail non utilisé, matértel peu coOieux. emploi de Ia charrue 
pour la préparation des +erres. possibilités de transports, assoclotion culture-levage. 

Le matériel retenu doiI être robuste et peu coûleux. Deux modèles de charrues ont 
été mis ou poini. ainsi que deux types de chorreties, des herses, der houes et des sys- 

ièmes d’attelage. 7.750 charrues et 849 charrettes ontété distribuées. Les charrues ne 
durent guère que 6 ans. 

La surface labourée par charrue a,nuellemen+ est de l’ordre de 3.5 0 4 ha. La pro- 
gression de 10 culture attelée a &+é ~négole selon les régions, en lonct~on de Ia récepti- 

vité des populotionr et der condttions locales de ~~~V<III. Le seuil de scduration se sifue- 
rail au voisinage de 2à2.5 ho de cotonnier par charrue : 0 ce stade. le cvI11wleur peu, 
labourer ,a sole de mil et les cultures de tore. 

La vulgarisation des inrtrumenb complémentaires de la charrue o commencé : 
butiolrr, socs sarcI.urs. herses... 

II reste toutefois un cetia~n nombre de problèmes à résoudre : 

- Le fumier. II foudraif parquer les animaux pour la nuit mois I’éloignemeni des 
pâturages rend cette op&a+ion difficile. 

- Lo cooservatian du b6lml en bon #of. Le déplacemenf du bétail vers Ier p&urages 
de saison r&he ne facilite pas I’entretien des animaux. II conviendrait de créer des 
cuI1ures fourragères pour Io saison sèche. 
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- t’entreiien du bétail. La ration des onimoux de trait devrait être supplémentée : 

fanes d’arachides, graines de cér&ales etfourleaux d’arachide et de coian. Cette réforme 
es+ en Co”rs. 

- Farmatioo der artisonr. II convieni de former des forgerons et des menuisiers 

capobler de réparer, r~non de conslruire, le matériel. 

- iabaur d’auiomne sur jachère. Ceife technique simplifierait la préparailon des 
ferres pour l’année suivante. II est dirficile de l’obtenir des cultivateurs retenus par la 
récolte du coton. 

En conclusion, mieux voui n’introduire qu’un seul lype de maiériel à Ia fols, le suivre 

chez les usagers, e+ le faire utiliser ou maximum. plu+8+ que de dwerrifier l’utilisaiion 
de matériels d’intérêts diff&entr. 

Pâturages - Plantes Fourragères 

67.162 DEZ (1.). - Les feux de végétation. Aperçus psycho-sociologiques. 

Bu,,. Madagascar 1966, 16 (247) : 1211-29. 

On distingue deux sortes de feux à Modogoscar : 

- Le Tavy protIqué en zone foresiière humide permeitani lo culiure de riz non 
Irrigué sur le* brûlis forestiers. 

- Les feux de brousse pratiqués dans les régions des plateaux pour permeltre la 
repousse des graminées en saison sèche en vue de I’alimenfation des bovins. L’auteur 
passe en, revue les conséquences de ces feux qui om6liarent momentonémeni les 

rendemenis en rire+ les pâiurages mois nuiseni à la conrervat~on du sol. II recherche 
les raisons (couiume, production de riz orsur& en ce qui concerne les Tavy ; appori 
fertilisant de la rendre. assurance de pâturages pour Ier bceu?s, croyance en ce qui 
concerne les feux de brousse). Le développemeni démographique entraîne une accé- 
leration du processus de dégradation du milleu 0 plur ou moins longue échéance. II 

faudrail donc remédier à celie situaiion des maintena”+ en préconisant des solulions 
safisfairantes ou point de vue économique ef psychologique. 

Les effets de rulfoie d’ammonium sur 10 production de fourrage ver+, de matière 

sèche ei de foin de l’herbe angleion sont étudiés. 4 groupes de 4 porcelles de 20 me 
chacune oni été choisies au hasard 0 cette fin. 

Les résuliqts de l’expérience perme++eni de conclure que : 

o) l’engrais augmente la production de fourrage vert et de matière sèche de cette 

herbe ; 

b) l’engrais donne plus d’effet UT l’herbe coupée toutes les 4 semaines que sur 
l’herbe coupée toutes les 6 semainer ; 

c) il semble que le pourcentage de matière sèche s’accroît avec I’bge de la plante : 

d) lo production de foin. faible cependani, cri plus élevée avec l’herbe ongleion fer- 

tilisée de 4 semaines qu’avec les autres. 

Pour ces raisons, l’éleveur o intérêi à utiliser cette herbe iropicale à 4 semaines ou 

O”O”+. 
II sera nécersoire de r6péter cette expérience pour en tirer des conclusions defi- 

nitwes. 
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Bibliographie ” 

67.164 JARDIN (C.). - Lirf of f oo d s used in‘Africa. Rome, F. A. 0.. 1967. 
“II : 320 p, 

Cet ouvrage répond au souhait exprimé lors de la première réunion technique de 1a 

F. A. 0. sur l’amélioration de 10 production de végétaux tenue &. Dokor en 1955 à 

savoir I’établ~ssement d’une liste desvégétaux. fruits, légumes e+ auIres plantes uiilisées 

en alimentoiion humaine en Afrique. 

Cette hs+e donne environ, 4.000 termes scienllfiques. couvrant la production de 

l’Afrique entière et de Madagascar, avec les noms correspondants en anglais et en 

fronpts, et les noms vernaculaires ; pus sont notés pour chaque produt : ia Par+ie 

olibile, 10 localisation g&graphlque, Ia fréquence de consommation, les numéros de 

référence renvoyant aux sources d’information qui constiluent une importoniebiblio- 

graphie à la fin du voIume. 

L’ordre odopi& dans l’énumération des produits esi le suivant : 

- Alimenis contenant principalement des glucides, comme les céréales ; les racines, 

lubercules et iruiis riches en amidon : les sucres ei sirops. 

- Produits végéiaux riches en protéines : noix, graines. 

- Praduiis végébaux riches en vitamines : plantes, fru~is. 

- Produits animaux : viande, ceufs, insectes, poissons, cursiacés. lait. 

- Graisser e+ huiles animales et végétales. 

- Brevages : vins, jus de fruli, etc... 

- Epices e+ autres produits. 

Un index des auteurs cités termine celte intéressante nomencloiure qui normalise 

I’uiilisatian des noms d’aliments. 

67.165 U NDERWOOD (E. J.). - The mineral nutrition of livsrtock. Rome. 
Abe$en, F. A. o,,, <.,A. B., 1966. X”II : 237 p, 

Cet ouvrage définit les besoins en minéraux du bétail. II comprend 14 chapitres 

traitant : des sources de minéraux ; du calcium et du phosphore ; des maladies du 

métobalisme : du calcium et du magnésium : du sodium et du chlore ; du Ter ; de [‘iode 

et du problème des goitres : des désordres nutritionnelsdus au cuivre e+au molybdène; 

du cobol+ ; du zinc ; du mongonèse : de 10 fiuorose cher les animaux de ferme : des 

dCsordres nutritionnels dus au sélénium ; de la détedion et de la corre&n des défi- 

ciences minérales et enfin de Ia toxicité. 

L’auteur donne un bref oper$u des études sur lesteneurs en minéraux Indispensables 

au d&eloppement et.6 une bonne production des animaux, et décrI+ les symptômes et 

periurbations provoqu6s par des excès ou des carences dons i’alimentotion. II passe en 

revue les méthodes de diagnostic ei de prévention et résume les besoins des différentes 

espèces animales. Les Interiérences dans le métabolisme des minéraux sont notées. 

Des phofographies illustrent ce voIume intéressant aussi bien pour I’étudiont que 

pour I’enseignont ou le chercheur. 

67.166 KEULEMANS (N.C.).-L’Améliomtion des pâturages et de la 
production fourragère. (Rapport na 2). Rapport ou Gouvernement de 

1. Haute-Volta. Rome. F.A.O., 1965 (Programme élargi d’assistoncefech- 

nique W2085) 29 p. ronéo. 

En Houle-Vol+a, les pâturages couvrent de très grandes surfaces et iourn~sseni I’ali- 

mentoiion d’un cheptel qui est une des principales richesses du pays. 

L’auteur, après un séjour de 2 ans en Haute-Volta. émet une série de proposItions : 

- CrBation d’un Service d’Aménagerne” des pàturages posséaont des crédils sui- 

fisontr pour engager un ograstalague, pour monter un iaborofoire de recherches 

agrostologiques (herbier, caries...). 
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- Formation de spécialistes des @turager à partir des cadres existants : Assis- 

ianis d’élevage et Age”+s techniques d’agriculture. 
- Transfert de la Sfation de Samondeni au Service de l’Aménagement des Pâturages 

ei continuation des essais d’amélioration e+ de charge des pâturages naturels. Posribi- 
lité d’effectuer des essais sur la station de Eanankeledoga. 

- Faire de ces deux stations des cenires d’instruction et de vulgarisation. 
- Mise en place en collaboration avec d’autres services de fermes piloter pou? 

vulgariser I’awxiation agriculture-Uevage. 
- Mire en place de ranches d’embouche à proximité des centres d’abattage. 

- Etude des problèmer du rurpaturage, ae l’amélioration de 10 végétation, surtout 
autour des points d’eau. 

- Etude des pâturages naturels comportant leur cartographie. Prospection pour 
I’établirsement de points d’eau. 

- Atiirer des chercheurs étrangers en Haute-Volta pour entreprendre des études 

sur Ier pâturages tropicaux. 

ERRATUM 

Tome XX - no 2 pages 281 et 283 

Article de Simon GRETILLAT intitulé : 

« Prospections molocologiques aux Antilles françaises. 

Observations sur l’écologie et l’élevage au laboratoire de lym- 
noea cubensis Pfeiffer ». 

la figure No 2. Biompholario hovonensls, représente un « Drepanotremo 

cultratum »et, inversement, la figure No 5, « Drepanotremo cultraium», 
représente un « Biomphaloria hovonensis ». 
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