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Rev. Eh. Méd. 96,. Pays trop. ,967; 20, 2 (205-7.12) 

TRAVAUX ORIGII+iAUX 

&&Mité de diagnostic sérologique 
de la maladie de Newcastle sur le cadavre 

par 1. RAMISSE cl E. RAKOTONDRAMARY 

RÉSUMÉ 

Pbur diagnostiquer pas+-mortem la maladie de Newcastle nous nous sommes 
servis db troir techniques : 

L’ihmkdiffusion et I’hémoggluiination n’onf par donne de r&ulia+s positifs 

et speclfiquer. 
L’inhibition de I’hémagglutinaiion nous a fourni des résultats inférersontr. 

Les titres IHA deviennent positifs à parlir du 5-G jour oprès I’infeciion. La 
rktion peu&étre proiiquk avec le caillotsonguin h&nolys&. 

Le diagnostic nécropsique de la maladie de naturelle, mai& surtout provenant de poulets 
Newcastle est parfois délicat, Les lésions hémor- inoculés expérimentalement et sur les+els nous 
ragiques du ventricule succenturié, de l’intestin, avons fait plusieurs fois des prises de sang. 
OU des caecums peuvent être inconstantes. très Ces tests échelonnés pendant l’évolution de 
discrètes, ou confondues avec une irritation la maladie nous ont permis de voir les limites d+ 
parasitaire. L’examen histopathologique du cer- leur application, ainsi quel la date d’hpparition 
veau montre assez souvent une hyperémie des résultats positifs. Nous avons pu en déduire 
congestive, mais ceci ne permet pas de des conclusions pour le diagnostic post-mortem 
conclure catégoriquement. de la maladie. 

C’est pourquoi il faut faire appel, pour com- Les prélèvements recueillis ont été utilisés de 
pléter les observations d’autopsle, aux techniques la manière suivante : 
virologiques ou sérologiques. Le choix de la 
technique ou des modalités pratiques peut varier 

-Pour la réoctlon d’hémagglutination directe, 

selon qu’il s’agit de sujets vivants (malades et 
nous nous sommes servis du caillot sanguin 
h’ 

porteurs), ou morts. 
emolysé. du contenu de I’c+il. d’extralt ilssu- 

lare de rate, de rein, de cerveau. de poumon. Le 
En vue de préciser le diagnostic paf-mortem. caillot sanguin récolté sur le cadavre ou prove- 

nous avons expérimenté simultanément trois riant de proses de sang sur des malades, est 
tests : I’hémagglutination (HA), l’inhibition de i trituré ou mortier en présence d’eau distillée 
I’hémogglutlnatlon (IHA). et I’immunodlffusion. (1 yo[ume de sang, 3 ou 4 volumes d’eau). La 

Pour I’IHA nous avons apporté une modi- / suspension est ensuite centrifugée 0 faiblewtesse, 
tkation : étant donné I’imposslblllté de recueil- pour éliminer les débris globulaires. Le surna- 
lir du sérum sur le cadavre. nous avons pensé geant équivaut approximativement au sang 
à utiliser le caillot sanguin après hémolyse dilué au 1/4 ou au I/F. Les extrolts tissulaires 
en eau distillée. Des vérifications expérimen- sont préparés en broyant les organes au mortier 
tales nous ont montré que cette technique était en présence d’eau physiologique ou d’eau dis- 
valable. Nous avons pour cela examinédes cail- tillée. La suspension est centrifugée. On garde 
lots prélevés sur des poulets morts d’infection le surnageant qui est à la dilution 1/5e au l/lOe. 
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- Pour l’inhibition de I’hémagglutination 
nou n’avons employé que le caillot hémolysé. 

- Pour I’immunodiffusion, nous avons choisi 
les broyats ou suspensions de rate, rein, cerveau 
et poumon. Les broya% s’obtiennent en hachant 
finement les viscères à 10 lame de ~~SOIT, puis en 
les triturant si nécessaIt-e au mortier. Les sus- 
pensions correspondent aux broyots dilués en 
tampon phy;iologïqve. 

Noui’~hx opéré avec un virus moyennemeni 
virulent, et faiblement hémagglutinant. ainsi, 
qu’avec un virus très hémagglutinont pour 
I’IHA. 

Résultats obtenus avec I’immunodiffusion. 

II existe des anticorps spécifiques précipitants 
onti-Newcastle dans un certain pourcentage de 
sérums de poulets infectés ou hyperimmuns 
(DARBYSHIRE-2, LANCASTER-3). Nous avons 
recherché l’antigène correspondant dans les 
broyats tissulaires de sujets infectés. 

1) Méthqde : L’antisérum préclpltont provient ; 
de poules hyperlmmunisées. Le mélange des 
sérums ikdiwduels possède un titre IHA de , 
lj8192. La diffusion se fait en plaque d’agar à la ( 
température du Laboratoire. Les broyais à exa- 
miner sont disposés -dons les cuvettes périphé- 
riques entourant la cuvette centrale contenant 
I’antlsérum. Nous aloutons un témoin positif : 
du liquide allantoïdien virulent, et un négatif : 
du liquide ollantadien normal. Nous avons ( 
varié les tampons, les pH, /a qualité de l’agar. 

2) Résuliots : Le témoin posltlf donne en 3. , 
4jours une ligne nettede précipitation. Le liquide 
ollantoidien normal ne réagit pas. Les broyats ( 
et suspensions d’organes provenant de poulets , 
infectés ne nous ont jamax donné de réaction 
positive. Pourtant, dans certains cas, les organes 
ont été prélevés assez précocement après I’in- 

: 

fectlon (4-5 j.). A cette date il n’y avait pos encore 
d’anticorps inhibiteurs de I’HA dans le sang. ’ 
A noter que la diffusion des pigments sanguins ’ 
autour des cuvettes ne faclhte pas la lecture. ! 

Résultotsobtenusavecl’hémagglutinationdirecte. ’ 

Le pouvoir hémagglutinant spécifique est I 
fonction de la quantité de virus contenu dans les 
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tissus: Selon, LANCASTER (3), les organes les 
plus riches en virus sont les poumons, la rate, 
le cerveau. outre ces organes, “0”s avons éga- 
lement examiné le caillot hémolysé et le contenu 
oculaire. 

1) Méihode. Les extraits et liquides biologiques 
sapects sont diluken tampon physiologique, 
de 1/2 en lj2, à partir du I/@ ou du l/lOe. On 
ajoute un égal volume d’une suspension fraîche 
d’hématies de poule à 0,s p. 100. La sédimenta- 
tion se faalt en 2-3 h à + 4 OC ou à 20 OC. 

2) Résuitofs. Ils sont très peu significotlfs. Avec 
le sang hémolysé (168 examens), quel que soit 
le stade d’évolution de la maladie, nous n’avons 
jamais observé d’hémagglutination à partir du 
l/Se. Avec l’extrait de rate, la réaction est à peu 
près, régulièrement nég+e, exception faite de 
quelques échantillons agglutinant jusqu’au IjZOc. 
Etant ,donné I’lnconstance,Bd’une réaction posi- 
tive, nous ne pouvons pas la consldérer comme 
spécifique. Avec les outres extraits organiques, 
les résultats ne sont pas fidèlement reproduc- 
tibles. De,plus les extraits d’organes normaux 
non infectés donnent assez souvent des ,réactions 
positives (notamment l’extrait de rein, et le 
mntenu oculaire). 

Résultats obtenus avec l’inhibition de I’hémog- 
glutination. 

Nous avons pratiqué cette réactlon avec le 
caillot hémolysé. 

1) Méthode et conditions d’applicoflon. Le sang 
hémolysé est utilisé le jour même, ou conservé 
zn chambre froide. On peut se servir également 
je sang hémolysé par congélation à - 3OoC. 
%US avons remarqué que les hématies sédi- 
nentaient mieux dans le sang hémolysé que 
ians le sérum. 

Nous titrons le pouvoir hémagglutlnant du 
dlrus, et le même jour. nous faisons la réactlon 
j’lHA. Les dllutlons sont faites en tampon phy- 
iiologique de pH 7.7,2. 

Le schéma de la réaction est indiqué dans le 
.ableau 1, 

Pour que la réaction d’lHA soit correctement 
-éalisée, un certain nombre de conditions sont à 
?especter : 
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a) Séleciion d’hémofies ogglufinobles. 

Toutes les hématies de poules ou de poulets 
ne sont pas également agglutinables par le virus 
de Newcastle. II existe des différence5 selon les 
sujets, et aussi selon l’âge. 

- Différences selon les sujets: Dans un groupe 
de poulets du même âge, les uns ont des héma- 
ties très agglutinobles, les autres des hématie5 
peu ou pas agglutinables. La proportlon est aux 
environs de 50 p. 100. Avec un même virus, le 
titre hémagglutinant o varié de 8 UHA à 
4.096 UHA, selon les hématies utilisées. toutes 
les conditions étant identiques par ailleurs. Cette 
constatation impose de bien sélectionner les pou- 
lets donneurs avant d’entreprendre les réactions. 

- Différences selon l’âge : Les hématies de 
poulets de plus de 3-4 mois ou de poules adultes 
sont plus ogglutinables que celles de jeunes 
poulets. La vaccination anti-Newcastle ne semble 
pas intervenir pour modifier I’agglutinabilité. 

Avec un même virus nous avons testé plusieurs 
lots d’hématies provenant : 

- de poulets de 1 mois non vaccinés. 

- de poulets de 2 mois vacclnés, 
- de poulets de 4 mois vaccinés, 

- de poulets de 6 moi5 hyperimmunisés. 

Les résultats sont relaté5 tableau no II : Agglu- 
tinabilité des hématies. 

1 

1 

2 

1 

2 

P 

: 

b) Compororson des hématies fraîches et for- 1 f  raîches. Par la suite nous avons donc travaillé 
molées. 

Les hématies fraiches sont conservées sur 
Alsever, ou en suspension à 0.5 p. 100 en tam- 
pon physiologique, à + 4 OC. Les hématies for- 
molées sont préparée5 selon la technique de 
CSIZMAS (1). 

Nous avons comparé I’agglutinabilité d’hé- 
maties fraîches et formol&5 provenant de la 
même prise de sang. A plusieurs reprises nov5 
avons constaté que les hématies formol&5 
étaient beaucoup moins agglutlnables par le 
virus de Newcastle que les hématies fraîches : 
les différences allaient de 64 UHA avec les héma- 
ties formol&5 à 2.048 UHA avec les hématl’es 

avec les hématies fraîches seulement 

c) Choix d’un VITUS su~fkamment hémoggluh- 
nant. 

Les hématies soni irrégulièrement aggluti- 
nables par un même virus. les variation5 ne sont 
pas moins Importantes avec dIverses souches 
de virus. 

Nous avons comparé plusieurs fois, avec 
divers lots d’hémoties, les titres hémaggluti- 
riants des souches virales en notre possession. 
Nous rapportons les résultats moyens -Tableau 
Ill :Titre HA des virus examinés. 
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256 UU 

128 - 

64 - 

64 - 

64 - 

4096 - 

Pour les épreuves d’lHA nous avons utilisé 
wrus-vaccin mésogénique qui est de loin 
plus hémagglutinant. 

le 
le 

15 d) Sédimentolron des hématies dans les sérun 
ef les sangs hémolysés. 

Pour que les réactions d’HA et IHA aient UT 
signification, il ne faut pas que ces hématie 
soient spontanément agglutinées dans le sérum 
ou le sang hémolysé, même aux plus faibli 
dilutions utilisées. 

,e 
25 
m 
25 

Or il arrive qu’avec certains sérums, les héml 
tics soient agglutinées, et ceci jusqu’au I/@ c 
1/16e. Les réactions d’HA et IHA risquent d’êtt 
perturbées. Ce pouvoir hémagglutinant nc 
spécifique varie selon les sérums. II existe au5 
bien avec les sérums de poulets neufs qu’aw 
ceux de poulets vaccinés. ou hyperimmunisé 
ou malades. L’inactivation par chauffage 30 m 
nutes à 56oC ne modifie pas régulièreme 
cette propriété. 

3- 
,” 
-e 
b” 
,si 
3c 
ts, 
Ii- 
nt 

Par contre dans le sang hémolysé, 0 la mêm 
dilution que le sérum, les hémotles ne sont pc 
spontanément agglutinées. Soit un sérum dill 
au 1/16e qui hémogglutine d’une manière nc 
spécifique. le sang représentant approximativ 
ment le double de volume du sérum, on pe 
considérer qu’au sérum dilué au I/l@ carre, 
pond le sang hémolysé dilué au IlSe. Nous 
c,vons constaté que le sang hémolysé au 1/8e 
n’hémogglutlne pas, alors que le sérum au 1j16c 
peut~ parfois agglutiner. La sédimentation paraît 
donc meilleure dans le sang hémolysé que dans 
le sérum. 

D’autre part nous n’avons pas constaté d’inhi- 
biteurs non spécifique5 de I’hémogglutination 
dans les sérums et sangs hémolysés normaux. 
Ces réactifs, qu’ils soient traités ou non au 

l 
i 

l 

l 

- 1’ 

périodate de potasse n’inhibent pas I’hémagglu- 
iination, tout au moins <I~X dilutions utilisées. 

2) Résultats de I’IHA avec le sang hémolysé. 

Les tests expérimentaux ont été réalIs& sur 
des poulet5 neufs inoculés avec des doses varia- 
bles de virus Newcastle virulent. Nous avons 
Introduit le virus par la voie sou5 cutanée, ou 
par la voie nasale. Nous pensions que l’infection 
par voie nasale à faible dose se rapprochant 
davantage du mode d’infection naturelle. La 
DLM du virus est environ IOF’ pour des poulets 
de 2-3 mois. La durée d’évolution de la maladie 
est en moyenne de 5 à 7 ,ours. 

Pour comparaison nous avons également 
recherché le titre IHA de sangs hémolysés pro- 
venant de poulets vaccinés. 

Les poulets infecté5 expérimentalement ont 
été divisés en quatre groupes : 

- deux groupes inoculés par voie sous cuta- 
née : 

L’un avec une dose massive de virus (1 ml de 
virus pur). 

L’autre avec une dose faible de virus (1 ml de 
virus à IOF). 

- deux groupes inoculés par voie nnsale : 
L’un avec une dose élevée de virus (1 goutte 

de virus pur). 
L’autre avec une dose plus faalble (10 vapori- 

sations de virus 0 10mz). 

Les titres inhlbiteurs de I’HA ont été évalués 
5ur tous les poulets avant I’inoculatlon, et sur un 
certain pourcentage au fur et à mesure de I’évo- 
lution de l’infection. Quelques poulets ont suc- 
combé à la ponction cardiaque en cours de 
maladie. 

Les résultats des titrages sont classés dans le 
tableau IV. Pour chaque groupe de poulets. no”5 
indiquons en fonction du temps : 

- Le nombre de morts (P. C. = mort par 
ponction cordlaque) ; 

- Le nombre de sangs hémolysés testés ; 
- le nombre de positifs 0 I’IHA : 
- Les titres IHA minimum et maximum ; 
- Le nombre de poulets résistants. 

D’après ces résultats, II ressort que : 

- Un certain pourcentage de poulets résistent 
à l’infection expérimentale. même lorsque la 
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dose inoculée est forte. Pourtant ces poulets 
n’avaient pas d’anticorps IHA avant l’inocula- 
tion. La souche de virus ne paraît pas extrême- 
ment virulente. 

- Les poulets résistants ont un titre en anti- 
corps IHA très élevé. On petit remorquer d’oil- 
leurs que l’inoculation par voie nasale permet 
un développement nettement plus marqué des 
anticorps IHA. 

- La mortalité maxima se situe vers le S- 
0 jour après l’inoculation. La durée d’évolu- 
tion de la maladie varie peu quelles que soient 
la voie d’inoculation, ou la dose inoculée. 

- Les anticorps IHA n’apparaissent qu’à 
partir du Se jour (inoculation sous cutanée), ou 
6e jour (inoculation voie nasale). C’est-à-dire 
au moment de la mortalité maxima. Ceci donne 
à penser que lors d’évolution suraigu6 (souche 
très virulente), il n’y a pas d’anticorps décelables, 
et que par conséquent le diagnostic ne peut dans 
ce cas être établi par IHA. Le diagnostic pari HA 
posf-morfem ne pourrait être fait, selon notre 
expérimentation, que si l’évolution de l’infection 
dure au moins 5 jours. 

D’autre part pour appliquer valablement 
cette méthode, il faut savoir si les sujets ont été 
vaccinés et à quelle date. La vaccination fait 
apparaltre des anticorps IHA. Nous avons éva- 
lué ces anticorps sur un lot de poulets vaccinés 
depuis 15 jours avec un virus vivant mésogé- 
nique inoculé en sous-cutanée. Les titres IHA 
allaient de 1/128e à I/l .024e. Si l’on examine des 
poulets suspects mais ayant été vaccinés aupara- 
vant. le titre en anticorps IHA ne peut guère 
avoir de signification diagnostique. 

CONCLUSIONS 

Nous avons appliqué I’hémagglutination, I’im- 
munodlffuslon, et l’inhibition de I’hémogglutl- 
nation au diagnostic de la maladiede Newcastle. 

Les poulets soumis à l’examen ont été infectés 
expérlmentalement. Le virus était moyennement 
virulent. 

L’immunodiffusion avec des broyots t1ssuIares 
ne nous a donné que des résultats négatifs. 

L’hémagglutination avec des extraits d’or- 
ganes et de sang hémolysé n’a fourni aucun 
renseignement utile, car elle est demeurée néga- 
tive ou non spécliique. 

Par contre, avec l’inhibition de I’hémagglu- 
tanation pratiquée sur les sangs hémolysés, nous 
avons obtenu des réponses significatiyes et cons- 
tantes. Avant l’inoculation, I’IHA est habituelle- 
ment négative. Les anticorps spécifiques oppo- 
raissent vers le 5.6e jours après I’infectlon.~lls 
sont décelables au moment de la mortalité 
maxima et peuvent servir de ce fait ou diagnos- 
tic post-moriem sous réserve que les poulets 
n’aient pas été vaccinés. 

Les limites d’application de I’IHA découlent 
des faits suivants : 

- Si la mortallié est précoce (souches très 
virulentes) il n’y a pasd’anticorps. Peut-être:dans 
ce COS est-il possible de faire appel à l hémagglu- 
tination ? 

- Les sujets vaccinés élaborent des anticorps 
IHA qui ne peuvent être différenciés des anil- 
corps induits par I’lnfection. 

fnstiiut d’Ehage et de Médecine 

vétérinaire des Pays iropmur. 
Laboratoire central de I’Elevaqe de 

TO”O”0riV.C 

- Hemagglutinotion inhibition test gavesorne inleresfing results. HITbecome 
positive from 5 or 6 th day after infection. The reaction cm be carried ouf 
wiih the hemolyred blaod clat. 
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Se utilizaron ires técnicas pro el diagn6rtico de loenfermedod de Newcastle : 

La immunodifusi6n y la hemoglutinoci6n no daron resultador posiiivor y 
especificor. 
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Rev. Elev. Med. vét. Pays fq. ,967. 20. 2 (213-225) 

Étude préliminaire de la biologie 
d’hemoncus longistipes (Railliet et Henry, 1909) 

du dromadaire (Camelus dromedarius) 
Résultats obtenus au laboratoire 

par M. GRABER 

RÉSUMÉ 

L’Haemoncose du Dromadaire a donc un caractère satsonnier : c’est une 
affection de saison des pluies. 

INTRODUCTION 

Hoemoncus iongisfipes (RAILLIET et HENRY, 
1909) est le Jnchosfrongylidae le plus fréquem- 
ment rencontré dans la caillette du dromadaire 
tchadien qu’il parasite dans la proportion de 
72 p. 100 (GRABER. TABO et SERVICE, 1967). 

Il s’agit d’un Nématode dangereux, toujours 
très abondant et diffclle à détruire (GRABER, 
1966). 

On ne possède que peu de renseignements 
sur la biologie de cet Helminthe 0 évolution 

directe. Seul, un travail de STEWARD (1950) au 
Soudan donne quelques indications sommaires. 

Or, la connmssance de l’évolution d’un para- 
site est essentielle en matière de prophylaxie et 
d’échelonnement des traitements. Aussi a-t-il 
paru Intéressant de préciser. dans les conditions 
du Tchad, quelle pouvait être la résistance des 
œufs et des larves L, d’Hgemoncus longistipes 9 
l’égard de certoms agents extérieurs comme la 
chaleur et la sécheresse et, compte tenu des 
observations faites. quelle était l’époque de l’an- 
née la plus favorable à la multiplicaiion et à la 
pullulation de ces « strongles » digestifs. 
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OBTENTION DE LARVES L, INFESTANTES 
DANS DES CONDÏTIONS 

PUREMENT EXPÉRIMENTALES 

La technique consiste à mélanger soigneuse- 
ment dans un mortier les crottes de plusieurs 
chameaux présentant des ceufs d’tioemoncus 
longistipes. Elles sont étalées dans des boîtes de 
Pétri sur deux lits de papier buvard humidifié. 
L’épaisseur de la couche est d’environ un cen- 
timètre et demi. 

Les préparations une fois faites sont placées 
dans un apparu spécialement aménagé où la 
température se maintient constamment entre 
+ 25 et + 27 OC et où le degré hygrométrique 
varle de 80 à 90 p, 100. On reproduit ainsi assez 
bien les conditions idéales du Laboratoire. 

Chaque jour, quelques boks de Pétri sont SOT- 
ties de l’appareil et les larves présentes sont 
reprises dans de l’eau, tuées en extension, exa- 
minées et mesurées. 

On connaît les conditions qui président au 
développement des larves L, d’un Nématode 
voisin, Haemoncus coniorius : les œufs éclosent en 
donnant des larves qui passent par deux stades 
Intermédlalres L, et L,, avant de parvenir au 
stade infestant L,. La larve L, est une larve dite 
« rhabditolde » munie d’un appareil valvulaire 
cesophagien de type rhobditiforme. Elle est 
pourvue d’une queue et mesure de 300 à 350 p, 
Cette larve subit une mue qui la fait passer au 
stade L, lequel est encore de type rhabditiforme 
(longueur : environ 500 II). Le troisième stade. la 
larve L, qui servira à I’lnfestation des animaux, 
provient de la tranformation de la larve L,. 
La larve L, est une larve strongyloïde sans appa- 
reil volvulaire, contenue dans la dépouille lar- 
vaire du stade Lz. 

Pour Hoemoncus Ipngrstlpes, l’évolution est 
semblable et la larve L, est caractér&e par la 
présence d’une gaine. Ses dimetwons sont les 
suIvantes : 

Longueur : 767 : 796 ; 650 ; 708 ; 708 ; 708 ; 
672 ; 767 ; 779 ; 810 : 685 : 650 p, donc de 650 r à 
810 v  (moyenne : 732 p). 

Largeur : de 16 à 25 <K (moyenne : 21 II). 
Queue de la larve : 56.60 p. 
Queue de la gaine : 83 à 126 p (moyenne : 

111 IL). 
CEsophage : 135.140 p, 
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II ,semble &rter -‘comme ?Hez Hgemoncus 
confortus - 16 cellules Intestinales distinctes. 

Les chiffres dont fait état STEWARD (1950) 
sont : 

Longueur : 640.710 IL. 
Largeur : 17.24 t”. 
Queue de la larve : 40-60 +. 
Longueur de I’CEsophage : 150.190 p., 

Indubltoblement, la larve L, d’Hoemoncus 
longrstipes ressemble beaucoup à celle d’Hoe- 
moncus confortus (EUZCBY, 1964). 

L’évolution expérimentale de ces larves subit 
certaines fluctuations. Plusieurs séries d’obser- 
vations ont été effectuées à différentes époques 
de l’année, la technique restant toujours la 
même. 

Dans les conditions expérimentales, on peut 
donc considérer que le stade L, est atteint, dans 
le meilleur des cas, vers le quatrième jour en 
juin et en novembre. La plupart du temps, il 
faut au moins une semaine à la température de 
25-27 OC. 

II est possible que, dans la nature, ces délais 
pussent être raccourcis, surtout quand les condi- 
tions extérieures sont particulièrement bonnes 
(chaleur moyenne et degré hygrométrique 
élevé). 

La possibilité inverse existe également, ainsi 
qu’il sera dit plus loin. 

RÉSISTANCE DES EUFS 
D’HAEMONCUS LONGISTIPES 

AUX AGENTS EXTÉRIEURS 

Le principe consiste, comme précédemment, 
à préparer des boîtes de Pétri remplies d’un 
mélange de crottes de chameaux sur un fond 
de papier buvard humide. 

Elles sont disposées à la surface du sol, soit en 
plan soleil, soit sous des arbustes (ombre dense). 
Après une exposition d’une durée varmble, elles 
sont reprises, réhumectées et mises dans I’appa- 
rell à température constante (25.27 OC). Au 
bout de 9-10 jours, on compte le nombre de 
larves L, dans chaque boîte. 

Les conditions les meilleures sont évidemment 
celles du début de la saison des pluies (juin- 
juillet). Les ceufs d’Hoemoncus iongistfpes sont 
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Graphique Vi Saison sbzhe Janvier 1966 
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susceptibles de donner des larves L, infestantes 
apr&s une exposition de 6 jours au soleil et de 
10 jours à l’ombre. La chaleur relativement 
modéré&.+ la plus grande humidité de l’air 
(voir courbes 1, II et Ill) sont autant de facteurs 
favorisant la résistance des œufs d’Hoemoncus 
qui conservent la faculté de poursuivre leur 
développement dans le milieu extérieur. 

Cette possibilité existe également à la fin de 
l’hivernage et tout à fait au début de la saison 
sèche, lorsque les crottes parasitées émises par 
le chameau tombent dans un milieu convenable, 
suffisamment humide et frais. Cependant, à 
cette époque (novembre 1965), les œufs semblent 
subir une évolution plus lente : les larves L, n’ap- 
paraissent que vers le sixième jour et les larves 
L,vers le dixième. 

II est bon de remorquer également que les 

larves infestantes sont deux fois plus nombreuses 
en juin-juillet qu’en novembre, ce qui explique 
pourquoi les infestations du commencement de 
l’hivernage sont souvent massives. 

RÉSISTANCE DES LARVES L, 
INFESTANTES 

Là encore, on part d’un mélange de crottes 
de chameaux bourrées d’oeufs d’l-loemoncus 
longistipes qui sont mis à incuber dans I’appo- 
reil à température constante. Au bout de 7- 
10 jours, on vérifie que les larves L, sont en 
grand nombre dans chaque boîte de Pétri. 
Celles-ci sont alors transportées à’ l’air libre, 
certaines sont placées en plein soleil au ras du 
sol. d’autres à l’ombre. Trois sondages ont 

En juin, ou commencement de la saison des métrique est satisfaisant. Même ai, soleil. les 

1 pluies, les larves résistent bien quand elles sont larves demeurent vivantes du moins durant 
sufiisomment abritées et que le degré hygro- 72 heures. ,, I 
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II’~en est de même début novembre avec. 
cependant, un certain affaiblissement de leur 
potentiel de défense. 

Par comparaison, dans les conditions du Labo- 
ratoire. 90 p, 100 des larves L, sont susceptibles 
de survivre pendant 25 jours. 

CONCORDANCE DES RÉSULTATS 
OBTENUS AU LABORATOIRE 

ET DES OBSERVATIONS FAITES 
SUR LE TERRAIN 

II apparaît donc que les ceufs d’Hoemoncus 
longistipes à 25.27oC donnent des larves infes- 
tantes au bout de 4-7 jours, quelquefois plus. 
surtout quand la saison s’avance. 

C’est de juin à novembre que les ceufs ont le 
plus de chance d’éclore dans la nature et, durant 
cette période. les larves L, qui en résultent 
conservent leur pouvoir infestant pendant une 
semaine au moins, lorsqu’elles sont protégées 
du sole11 et que le milieu où elles se trouvent 
reste humide en permanence. 

Les remorques faites sur le terrain confirment 
celles du Laboratoire. Deux séries d’observa- 
tions ont été effectuées à 10 ans d’intervalle et 
dans deux régions différentes : 

10 La première à Arada (Nord-Ouaddoï) en 
décembre 1954 et en juillet 1955. Dans le pre- 
mier COS, 14 chameaux ont été soumis à I’exa- 
men coproscopique et, dans le second COS. 121. 

20 La seconde dans la région d’Ati (Batha) en 
juin-juillet et en novembre-décembre 1965 
(22 animaux). 

Moyenne du nombre d’ceufs d’H. longistipes 
au gramme de matière fécale : 

Juin-juillet 1965 1.368 
Novembre-décembre 1965 90 

Le tableau no V indique quelles ont été les 
conditions climatiques du Batha en 1965. année 
de faible pluviométrie comportant un déficit de 
15 p. 100 par rapport à la normale. 

II est donc incontestable que, dans les condi- 
tions ‘naturelles. I’infestation du dromadaire a 
lieu en juin, dès les premières chutes de pluies. 
Elle dure aussi longtemps que la gronde séche- 

resse de décembre-janvier n’a pas fait son appo- 
rition! ce qui rend beaucoup plus aléatoire la 
survie des larves L, et l’éclosion des ceufs. 

Au cceur de la saison sèche (de la mi-décembre 
à juin), des infestations, à partir d’un nombre 
limité de larves, peuvent encore se produire sur 
des surfaces étroites où des microclimats favo- 
rables se sont crés (alentours de certains puits ; 
pourtours de mores...). 

Ces possibilités paraissent au demeurant très 
faibles dans les zones Nord du Tchad, mais 
suffisantes néanmoins pour permettre la conta- 
mination de certains animaux qui serviront 
de réservoirs et, assureront le réensemencement 
des pâtures la saison des pluies suivante. 

L’Hoemoncose du dromadaire tchadien, 
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comme I’Haemoncose du mouton, a donc un 
caractère saisonnier. C’est essentlellement une 
affection d’hivernage. 

W~EL~NNEMENT m mAmh4Ebm 

Deux solutions peuvent être envisagées : 

- ou attaquer le parasite dès qu’il se met à 
pulluler, c’est-à-dire en juin-juillet. et poursuivre 
les traitements jusqu’en novembre. Cette tech- 
nique, payante puisqu’elle améliore sensible- 
ment l’état général des animaux. a le désavan- 
tage de libérer une très grande masse d’ceufs 
qui trouvent dans le milieu extérieur des condi- 
tions d’évolution satisfaisantes, d’où présence 
quasi constante, durant cette pérlode, de larves 
infestantes L, dans les pâtures et possibilités d’in- 
festations et de réinfestatlons ; 

- ou détruire Haemoncus longlstrpes quand il 
es+ peu abondant, c’est-à-dlre en saison sèche, 
de janvier à juin. Les agents extérieurs ont rai- 
son de la résistance des ceufs. Le nombre de 
larves L, disponibles est très faible et.à Iasa~son 
des pluies suivante. I’infestation des pâturages 
est réduite au minimum. Cette solution est évi- 
demment la meilleure et dat être recommandée 
dans une prophylaxie de masse. 

D’a~lle~rs, on dispose actuellement d’un médi- 
cament efficace, le Thiabendozole, qui peut 
être administré à la dose de 300 mg/kg sans 

aucune préparation (GRABER, 1966). La lutte 
contre I’Haemoncose cameline est donc aujour- 
d’hui parfaitement réalisable. 

CONCLUSIONS 

Des essais ont été réalisés au laboratoire dans 
le but de préciser certains points de la biologie 
d’tioemoncus longisiipes, Nématode le plus fré- 
quemment rencontré dans la caillette du droma- 
daire tchadien. 

10 Le stade de larves infestantes L, est 
susceptible d’être atteint, dans les meilleures 
conditions (température constante de 25-27 ‘JC. 
degré hygrométrique de 80-90 p. IOO), vers le 
quatrième jour. La plupart du temps, cepen- 
dant, un déla d’une se’malne au moins est néces- 
sai re. 

20 Les larves L, d’Hoemoncus longlstiees res- 
semblent beaucoup aux larves L, d’Hoemoncus 
contortus, bien qu’elles soient légèrement plus 
longues (732 p en moyenne contre 657.710 p 
pqur Hoemoncus confortus). 

30 En ce qu, concerne les oeufs. c’est a” début 
de la saison des pluies (juin-jullet) que les pos- 
sibilités d’éclosion sont les meilleures : ils don- 
nent alors des larves L, après une exposition de 
6 jours au soleil et de 10 jours à l’ombre. 

En novembre-décembre, les œufs résistent 
encore 4 jours à l’ombre. Mais, au fur et à 
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mesure que la saison sèche s’avance, la chaleur 
et la sécheresse agissent de telle façon que les 
éclosions sont de plus en plus difficiles, voire 
impossibles. 

4O Les laves L, à la fin juin survivent enwon 
72 heures au soleil et 7 jours à l’ombre. En 
novembre, le tiers des larves est encore vivant 
au bout de 72 heures en plein soleil et les deux 
tiers, au bout de 6 ]ours à l’ombre. En janvier. 
l’affaiblissement du potentiel de résistance des 
larves L, est manifeste : la mort survient au 
soleil en 12 heures et, 0 l’ombre, en 70 heures. 
temps qui est ramené en mars 0 48 heures. 

5” Les larves infestantes sont deux fois plus 
nombreuses en juin-juillet qu’en novembre- 
décembre, ce qui explique pourquoi les infesta- 
tiens sont souvent, massives au commencement 
de la saison des pluies. 

60 Les observationsfaitessurle terrain contÏr- 
ment les résultats obtenus au Laboratoire : 
I’Haemoncose du dromadaire est, au Tchad, 

une maladie d’hivernage à caractPre saison- 
nier dont I’opporltion est liée aux premières 
chutes de pluies, Elle perd de son acuité ou 
moment où le degré hygrométrique de l’air 
devient très bas (de novembre à janvier, selon 
les, réglons). 

70 Les traitements antlparasltaires devront 
être effectué5 de préférence lorsque le parasi- 
tisme est à son niveau le plus faible, c’est-à-dire 
de jonwer à juin, de manière à rompre le cycle à 
une époque a3 l’évolution d’Haemoncu5 langir- 
f~pes est rendue difficile du fait de conditions 
extérieures défavorables (chaleur et sécheresse). 
On éwte aInsi le réensemencement des pâtu- 
rages à la saison des pluies suivante. 

lnsfitui d’Elevage et de Médecine 
vétérinaire des Pays trop~coux. 

Laboratoire de Fort-Lamy-Forcha, 
(Tchad). 

SUMMAUY 

Informations are given by ihe ouibar an the iime which is needed in order +o 
obioin infeslani larme L, in the laboratory cond~:ions (iemperaiure 25-2?°C 

and relative humidiiy 80-90 p. 100). Haemoncus iongisl$es eggr hove been shown 
to be poriiculariy surceptible +o hea ond dryners The mortfwouroble hatchlng 
raie occured early in +he roiny reason with +he first rains, ond lasied during aII 
+he roiny semon. Ar o maiter of fart, when +he dry zoson progressed. thir hat- 
ching rote were decreosing (from mid-November uniil June, occording ihe 

latitude). 

The +reo+men+ of the camels when the incidence of +he dlseose is low and 
+he environmental candiiions net very prop~c~ous to the eggr and the Iarvoe. 
i-e from Januory to June, is +he besi control meorure ogoinsl this dlsease. Thus, 
the reinfesiafion oithe pasiurer a+ +he beginning ofthe following roiny semon, 
wlth a\\ its consequences Toi the onirnal, con be avaided. 

RESUMEN 

Se dan aIgunos data en cwmto al tiempo necemrio para obtener larvas 
infestanies L, en las condicianes del loboratorio (temperatura de 25-Z°C y 

grade higrométrico de 80-90 p. 100). El auior muestra que loshuevos de Hoemon- 
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Rev. Eiev. Med. ver. Pays !rop. 1967. 20. 2 (227-254) 

Enquêtes sur les helminthes 
du dromadaire tchadien 

Étude des strongyloses gastro-intestinales 
et de l’haemoqcose a Haemoncus longistipes 

par M. GRABER. R. TABO et J. SERVICE 

RÉSUMÉ 

Les auteurs ont procédé dans les zones Nord de la République du Tchad. 

au-delà du 13e parallèle. 0 I’autopsie de 132 dromadaires et à de nombreux 
examens h&no+oIogiques e+ coprascoplquer. 

Les parasiies rencontrés comprennent 22 espèces apparienon+ à 17 genres 
difiérenis. Les plus fréquenies sont, dans l’ordre dkroissani : Cephai@na 
iifiiiator (72.6 p, ‘IOO), Haemoncus longisi~per (72 p 100). divers Anaplocephoi!doe 

agents du T&?aris (47,l p. 1 OO), les Kystes d’khinococcus gronuiorus (56 p. 100). 
Buckieyuris glabuiosa (34.8 p, 100). Oerophagasfomum calumbionum (28 p. IOO), 
Sfrongyioides popiilasus (22.7 p. 100) et de nombreux Trichoslrongyi!doe et Hehg- 
moromoiidoe (?4,4 p, 100 - Trichoslroogyius wWws : irichosirongylus probolurus ; 
impoloio oudrcoiik). 

Ils agissent : 

- en prélevant du sang. C’est le cas d’tiaemoncus loogirtipes dont l’action 
est rurioui marquée ou début de la saison des pluies : 

- en modlfianf certains méiobol~smer, notamment le Métabolisme des 

Protides pour certains pe+~+s Nématodes intestinaux (Rhabdftidoe : Trichostrongy- 
lidae : Heiigmosomalrdae) : 

INTRODUCTION Chori-Baguirmi .................... 3.000 

Kanem ........................... 60.000 

‘II existe officiellement 11” tchad (Rap. Ann. Lac ............................... 2.000 

Serv. Elev., 1964) environ 350.000 dromadaires Batha.. ........................... 110.000 

répartis ainsi : Ouaddai .......................... 30.000 
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Biltine............................. 
40.000 / - 

en Afriaue orientale. au Soudan (R~D. 
B. E.T. .,.,.,<.,..,....... 110.000 
Guerrah ...< 250 

Ces animaux qui ne dépassent pas au Sud /a 
limite du 130 parallèle sont utilisés dans les 
réglons Nord pour certains transports. lis four- 
nissent aussi du lait et de la viande dont la con- 
sommation locale est d’ailleurs très faible. Un 
certain nombre d’entre eux sont également ven- 
dus dans les territoires voisins (Libye) pour y 
être abattus. L’Elevage camelin conserve donc 
toulours son intérêt dans les zones sahariennes 
ou pré-sahariennes de la République, car il 
représente le seul moyen de subsistance des 
populations qui y habitent. 

De nombreuses maladies frappent le droma- 
daire. Ce sont des affections bactériennes (char- 
bon) et surtout des affections parasitaires au 
premier rang desquelles II faut citer la Gale et 
la Trypanosomiase qui, au Tchad, a été bien 
étudiée par RECEVEUR (1938), puis par GRU- 
VEL et BALIS ( 1965). 

an”., 1938 : Khartoum, STEWARD, 1$50’ ; 
Khartoum, Kosti et El Fascher. MALEK. 1959) 
et en Somalie (PECK, 1937) : 

- en Egypte et en Afrique du Sud (LE ROUX, 
1929) : 

- aux Indes et au Pakistan (GAIGER, 1915 ; 
BOULENGER, 1921 ; BAYLIS et DAUBNEY. 
1923 ; LEESE, 1927 ; BHALERAO, 1935 : BAY- 
LIS, 1936 ; PUROHIT et LODHA, 1958 ; PANDE, 
RAI et BHATIA, 1962). 

Chez le dromadaire et chez le chameau 0 
deux bosses, en Asie centrale (SKRJABIN et 
Coll., 1929). ou Turkmenistan (BASKAROV, 
1924 et 1938) et en Uzbekistan (GUSCHANS- 
KAJA et KRYUKOVA, 1930). 

Hoemoncus longisiipes est donc un Nématode 
largement répandu en Afrique et en Asie dans 
toutes les régions où I’Elevage du chameau 
prospère. 

En Russie, ce serait également un parasite du 
mouton (KAMENSKII, 1929 : LEBEDEV, 1929 ; 
PALIMPSESTOV, 1937 ; SKRJABIN et ORLOV, 
1934 : BOEV et ORLOV, 1958). Au Tchad, 
Hoemoncur longisiipes n’a jamais été rencontré 
dans la calllette des 5.000 moutons autopsiés à 
ce jour. 

Les Helminthiases - mal connues - tiennent 
une place importante dans la pathologie came- 
hne, oins1 que le montrent les observations 
faites depuis 1954. 

Les sondages ont été effectués au Ouaddai 
(1954 : 1955 : 1959 ; 1960), au Konem (de 1957 à 
1965) et au Batha (de 1957 à 1965) à partir : 

- d’examens coprologiques (plus de 350 au 
Ouaddal, 50 au Batha et 80 au Kanem) ; 

- d’autopsies (132 au total). La carte no 1 
indique où elles ont été réalisées. l 

HELMINTHES EN CAUSE 

A. - PARASITES DE L’APPAREIL DIGESTIF 

20 Hoemoncus contortus (RUDOLPHI, 1803). 
A été signalé à plusieurs reprises dans la 

caillette de dromadaires morts en Afrique du 
Sud (LE ROUX, 1929) ou au jardin zoologique 
de Philadelphie (CANAVAN, 1929). 

Le même phénomène a été observé au Tchad, 
dans l’est du pays où un lot d’Haemoncus long& 
fipes renfermait aussi de nombreux Hoemoncus 
conforlus (GRABER, 1959). 

Caillette. Intestin grêle. 
10 Hoemoncus Jongisfi+ (RAILLIET et HENRY, 

1909). 
Ce Trichostrangyiidae, décrit par RAILLIET et 

HENRY à partir d’exemplaires venus du Tchad 
(LEFEBVRE) et des Indes (LEESE). a été revu 
depuis : chez le dromadaire : 

- dans l’Ouest africain, en Mauritanie (Atar ; 
ROSSO. MOREL; 1959) et au Niger (Agadès : 
MORE!., 1959 : bI’Guïml. FERRY, 1961) ; 

en Afrique centrale (Tchad, GRABER. 
195) ; 

10 Cesiodes. 

a) Moniezio exponso (RUDOLPHI, 1810) est 
commun dans toutes les zones sub-désertiques 
du Tchad. 

On le retrouve également, tant chez Comelus 
dromedorius que chez Comelus boctrionus, en 
Russ~e (SPASSKI, 1951), en Mongolie et en Chine 
(HSU, 1935), aux Indes et au Pal<istan (LEESE. 
1909 et 1927 : SOUTHWELL, 1930 ; BHALERAO, 
1935), en Egypte (NAGATY et Coll.. 1947 : 
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EDDIN. 1955), au Soudan (Khartoum, Kosti, 
MALEK, 1959) et au Niger (Agadès, MOREL, 
1959). 

b) Moniezra benedenr (MONIEZ, 1879) est 
beaucoup plus rare. 

MONNIG (1928) et DOLLFUS (1962) l’ont mis 
en évidence, le premier en Afrique du Sud et, le 
second, au Maroc. 

c) Jhysoniezio ovillo (RIVOLTA, 1878). C’est 
/a première fois que l’on note la présence de ce 
Jhysanozommoe dans l’intestin grêle du chameau. 
Le fait n’a rien d’étonnant, car Jhysoniezio ovilla 
est, a” Tchad, un C&ode banal et fréquent des 
rébus qui utilisent les mêmes parcours que lest 
dromadaires. 

d) ililesio glob!puncfato (RIVOLTA. 1874) très 
abondant au Tchad, ce C&ode existe aux Indes 
et au Pakistan (LEESE, 1917 et 1927 ; SOUTH- 
WELL, 1930 ; BHALERAO. 1935) en Russ~e 
dans le Sud de l’Oural (SPASSKI, 1951) et en 
Allemagne (ENIGK, 1933). 

Les camelins hébergent aussi une espèce voi- 
sine, Sfilesia vfitolo (RAILLIET, 1896) qui a été 
signalée en Europe où II a été décrit et en divers 
points d’Asie (Turkmenistan, Karal<hston, Indes 
et Pakistan) et d’Afrique (HUDSON, 1934). Pour 
SPASSKI (1951), elle serait identique à S!i- 
lesio globipunctoio. 

e) Avrfellrna ceniripunclata (RIVOLTA, 1874). La 
répartition géographique est semblable à celle 
de Stilesio globipunctato (Russ~e, Indes et Pakis- 
tan). 

f) Avrfeflino woodlondi (BHALERAO, 1936). Cet 
Anoplocephofidoe a été décrit par BHALERAO à 
partir d’exemplaires recueillis dans l’intestin 
d’une chèvre à Muktesar aux Indes. 

SPASSKI (1951) le considère comme une forme 
d’Avitellin2 cenfripunctato. Cependant la longueur 
de la poche du cirre par rapport à /a vulve, les 
dimensions du scolex et l’aspect des organes 
parutérins permettent de penser qu’il s’agit 
réellement d’une espèce distincte d’Aviiellina 
CWlt~lpUKtOiO. 

Avrtellino woodlandr parasite le dromadaire en 
Egypte (NAGATY et Coll., 1947 (i et b) et au 
Soudan (Khartoum, Omdourman, Kosti et El 
Fascher, MALEK, 1959), I’Oryx et I’Addax 
au Tchad (GRABER, 1964). 

20 Némotodes. 

a) Strongyloides popiiiosus (WEDL, 1856). 
Ce Rhobdiiidoe qui est un parasite courant du 

mouton, de la chèvre et quelquefois du zébu se 
voit chez le chameau des zones Nord du Tchad. 

Dans la littérature, les références le concer- 
nant sont peu nombreuses : il a été recueilli 
en Europe (ENIGK, 1933, BUCHWALDER,1962. 
cher des animaux morts QU jardin zoologique 
de Berlin), au Soudan (STEWARD, 1950) et en, 
Egypte (EDDIN, 1955). 

b) Jrichastrongyius vitrinus (LOOSS, 1905). 

c) Jrichosirongylus probolurus (RAILLIET, 1896). 
Le chameau héberge encore d’autres espèces 

qui, pour l’instant, n’ont pu encore être mises en 
évidence 0” Tchad. Ce sont : Jrichostrongylus 
colubrrfwmis (GILES, 1892). irichostrongylus ofp- 
nis (GRAYHILL, 1924) et irichosirongylus colca- 
roius (RANSOM. 1911). Les trois premières sont 
les plus communes chez Comelus dromedorius 
comme chez Comeius bocirianus : 

~ en Asie : Azerbaidjan (ASADOV, 1957). 
Turkmenistan (BASKAROV, 1924), divers points 
de l’Asie russe (SKJABIN et ORLOV, 1924) et 
Chine (Anon., 1958) : 

- Q”X Indes (PANDE, RAI et BHATIA. 1962); 
- en Amérique (JASKOSKI et WILLIAMSON. 

1958) : 
- en Europe (RAILLIET, 1896 ; MULLER. 

1933) ; 
- en Afrique : Somalie (CROVERI. 1929 ; 

PECK, 1938) ; Soudan (STEWARD, 1950) ; 
Libye (PRICOLO. 1913). 

d) Nematodirus spafhiger (RAILLIET, 1896). 
Outre cette espèce, on dénombre encore 

comme Nemoiodirus parasites de chameau : 
Nematodirus mouritonicus (MAUPAS et SEURAT. 
1912), Nemotodirus obnormoiis (MAY, 1920). 
Nematodrrus helvetlonus (MAY, 1920) et Nema- 
iodirus dromedorii (MAY, 1920). 

Seule, la première est présente au Tchad. 
Pratiquement, tous les pays où sont élevés dro- 

madaires et chameaux sont touchés par les 
Nemofodirus (TRAVASSOS, 1937), que ce soit : 

- l’Asie : Russ~e d’Asie (BASKAKOV, 1924 ; 
RAEVSKAYA et BADANIN, 1933 : SKRJABIN et 
ORLOV, 1934 ; BADANIN, 1935 ; SOKOLOVA, 
1948) ; Indes et Pakistan (BOULENGER, 1921 ; 
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LEESE, 1927 ; BHALERAO, 1935 ; BAYLIS, 1936 ; 
,PANDE, RAI et BHATIA. 1962) ; 

- l’Europe (RAILLIET. 1896 : ENIGK, 1933) : 
- l’Afrique : Algérie (MAUPAS et SEURAT, 

1912), Tchad (1959) et Soudan (Khartoum, 
MALEK, 1959). 

e) Impoiaio nudicollis (MONNIG, 1931) = 
Anlhosfrongylus somaliensis (CROVERI. 1929). 

Le genre Impaloio a été crée par MONNIG en 
1924 avec comme génotype Impolom fuberculoto 
qui est un HeIIgmosomatidé de ruminants sau- 
“ages (Raphiceros rufescens : Tourotragus oryx : 
Aepyceros melompus). Une seconde espèce, Impa- 
loio nudicoilis (MONNIG. 1931) infeste Doma- 
fiscus olbifrons, Domoliscus lunotus, Sylvicapro 
grimmio fronsvoolensis, Aepyceros melompus et 
Qvis orles. 

Plus tard, une troisième espèce est venue s’a- 
jouter aux deux précédentes : Impoloia touro- 
tragi. chez Taurotrogus oryx, que LE ROUX (1936) 
avait d’abord nommée Minufostrongylus. tauro- 
frogi. 

Le genre Anfhosfrongylus. très voisin du pré- 
cédent renferme deux espèces : 

- Anthosirongylus somaliensis. parasite du dro- 
madaire en Somalie (CROVERI. 1929) ; 

- la seconde, Anfhostrongylus okopme (VAN 
DEN BERGHE. 1937) parasite de l’okapi. 

Les auteurs ne sont pas d’accord sur la place 
exacte de ces cinq espèces. TRAVASSOS (1937) 
pense que le gent-e Anihostrongylus doli être mis 
en synonymie avec le genre Impoloio et qu’A. 
somaliensis est semblable à 1, iuberculato. 

SKJABIN et Coll. (1952) rétablissent les deux 
genres et les cinq espèces, tout en reconnaissant 
que les lmpoloia et les Anthostrongylus sont très 
proches. BAER (1950) n’accepte pas la propositlon 
de TRAVASSOS de faire tomber Impolmo somo- 
Irens~s en synonymie avec lmpolo~a tuberculato. 

PANDE, RAI et BHATIA (1962). réexaminant 
le problème à partir de Nématodes du droma- 
daire découverts à Mothvra aux Indes. n’ad- 
mettent que le genre fmpalola et confondent 
1. somaliensis avec 1. nudicollrs : le genre Impa- 
/aio comprend alors quatre espèces : 1. okapiae. 
;. fuberculoto, f.  nudlcollls et I< tourotrogi. 

Un grand nombre d’tiel~gmosomotidae ont été 
recueillis chez le dromadaire en divers points 
du Tchad (Kanem, Batha, Ouaddaï) et chez le 
zébu au Kanem. 

Ces Némaiodes appartiennent 0 la trlbu des 
Impoloio, telle qu’elle o été décrite par SKJA- 
BIN et Coll. (1952). 

En comparant les figures des exemplaires 
tchadiens (planches I et Il) et les figures d’im- 
poloio nudicoills (planches Ill et IV) données par 
MONNIG (1931). YEH (1955), PANDE ei Coll. 
(1962) et celles de CROVERI (1929) pour Anfho- 
stroogylus somaliensis. les différences n’apporais- 
sent pas nettement, surtout ou niveau de la bourse 
caudale du mâle et de l’extrémité postérieure de 
la femelle. Anthostrongylus et Impoloio peuventdonc 
être réunis en un seul genre, le genre Impolaio. 

Par ailleurs, des séries de mensurations ont 
été effectuées sur des lmpaloio du dromadaire 
tchadien originaires des Préfectures de Mous- 
soro (Konem), d’Ati (Batha) et d’Abecher (Ouad- 
daï). Les tableaux 1, Il et Ill donnent les résultats 
obtenus. II ne s’agit ni d’lmpoloia fuberculofa 
qui présente des tubercules cervicaux et dont les 
spicules mesurent moins de 600 p, ni d’impolaio 
tourotrogi (spécules de moins de 600 p également 
-mâle de 4.8 mm), ni d’lmpololo okopme (la 
côte externe-dorsale, dons cette espèce, a son 
point de départ vers le milieu de la côte dorsale). 

II est donc vraisemblable que le parasite ren- 
contré au Tchad est bien Impoloio nudicollis 

(MONNIG. 1931). Ses dimensions sont inter- 
médlaires (Tableau no Ill) entre celles (minimum) 
de YEH et celles (maximum) de PANDE, RAI et 
BHATIA. 

Impolaio nudlcoliis est donc un Heligmosomatrdoe 
africain et aslatique, parasite du dromadaire. de 
divers ruminants sauvageset, exceptionnellement, 
du mouton (DAUBNEY, 1933) et du zébu (Tchad). 

II a été retrouvé chez Camelus dromedorius en 
Egypte (NAGATY et Coll., 1947 a) et au Niger 
(FERRY, 1961). Au Soudan, MALEK (1959) fait 
état d’un Impaloia sans en préciser l’espèce. 

Gros intestin et caecum. 

a) Oesophogostomum (Proteracrum) columbianum 
(CURTICE. 1890). 

C’est un Oesophagostome cosmopolite, poro- 
site, au Tchad, du moutonet de la chèvre. 

Chez les Coméhdés. on dénombre encore 
deux autres espèces d’Oesophogostomes : 

- Oesophagostomum (Hysterocrum) vigenti- 
membrum (CANAVAN. 1931) récolté dans I’in- 
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testin d’un dromadaire mort ou ,jardin zoolo- 
gique de Philadelphie ; 

- Oesophogostotwm (~ysterocrum) venulosum 
(RUDOLPHI. 1809) dont la présence a été notée, 
cher le chameau et le dromadaire, en Asie cen- 
trale (ASADOV. 1953, ou Soudan (MALEK, 
1959) et en Europe(RAILLIET.1896 ; BUCHWAL- 
DER, 1962). 

b) Buckleyuris (= Trlchurls) globulosa (VON 
LINSTOV. 1901). 

Ce trichure décrit à partir d’exemplaires pro- 
venant de l’intestin d’un dromadaire Q été ren- 
contré aux Indes (BHALERAO, 1935 ; PUROHIT 
et LODHA, 1958). au Soudan (MALEK. 1959), a” 
Niger (FERRY, 1961), en Mauritanie (MOREL, 
19591. en Europe (GEBAUER. 1932. BAYLIS. 
i932j’et ep Amériqie (~AsKoiKl et WILLIAM- 
SON, 1958). 

Foie. 

Hydatides d’Echinococcus gronulosus (BATSCH. 
1786). 

Les kystes hydatlques. chez le chameau, se 
localisent soit dans le foie, soit dans le poumon. 
Leur répartition géographique sera étudiée 
plus loin. 

B. - LES PARASITES 
DE L’APPAREIL CIRCULATOIRE 

10 Schislosoma bow (SONSINO. 1876). 
Ce Trématode des veines mésentériques est. 

chez le dromadaire, connu dans tout l’Est afrl- 
tain, que ce soit en Somalie (SOBRERO, 1960) 
ou au Soudan (MALEK. 1959). En Egypte, il 
existe conjointement avec Schlstosomo motlheei 
(SOLIMAN, 1955 et 1956). Les pourcentages 
d’infestation sont de 10 p. 100 pour 5. bovis 
contre 25 p. 100 pour S. mottheei. 

20 Dipefolonemo ewnsi (LEWIS, 1882). 

A plusieurs reprfses. dans le sang. des micro- 
filaires pouvant se rapporter à cette espèce ont 
été décelées, sux qu’il soit powble de découvrir 
les adultes à l’autopsie. 

Dipetoionemo evans~ est un parasite fort répan- 
du : 

- aux Indes et c,u Pakistan (EVANS, 1880 ; 
LEWIS, 1882 ; LEESE. 1911. ; BAYLIS et DAUB- 
NEY, 1923 : BOULENGER, 1924) : 

- en Asle russe (YAKIMOFF et SHOKHOR, 

1914 ; BQEV et QRLOV. 1958 ; KORNI,ENKO- 
KONEVA et OREKHOV. 1958) ; 

- en Afrique : Algérie (Ed. et E. SEi(G,@T, 
1905), Egypte (MASON, 1906 : NAGATY, 1901 ; 
SOLIMAN. 1955 : EDDIN, 1955, ; ABDEL LATIF, 
1958). Libye (PRICOLO. 1913), Soudnn (BAL- 
FOUR, 1911) et Afrique Occide&ale (CAZAL- 
BOU, 1906) : 

- en Europe, chez Camelus bact%nus(EN’IG!?, 
1933). ,1# 

C. - LES PARASITES 
DE L’APPAREIL RESPIRATOIRE ; 

10 Sinus et voile du palair: 

Cephaloprno f~t~llofor (CLARK’; 1816) qui a déjà 
fait l’objet d’une précédente note (GRABER et 
GRUVEL, 1964). 

20 Poumons. 

a) Dicfyocoulus vwiporus (BLOCH. 1782). 
b) Diclyocoulus filario (RUDOLPHI, 1809). 
Pour I’lnstant, ces Strongles n’ont pu être mis 

en évldence dans les bronches du dromadaire 
tchadien. Cependant, Dictyocaulus vrviporus qui 
est avec Dictyocoulus filaria l’un des Helminthes 
les plus dangereux des chameaux CI~ Kazakhstan 
(BOEV, 1959) <1 été signalé en Egypte (EZZATet 
TADROS, 1962). Au Soydan, MALEK (1959) 
pense que le parasite doit exister, puisqu’il o 
été retrouvé chez des animaux d’origine sou- 
danaise sacrifiés à l’abattoir du Coire. 

Au Tchad, la Dictyocaulbse des autres rumi- 
nants domestiques est rarissime. Elle demeure 
une possibilité chez le chameau et cette éventva: 
lité méritalt d’être relevée. 

Hydatides 
(BATSCH, 1786). 

d’Echinococcus gronulosus 

Chameaux et dromadaires sont très so&nt 
porteurs de kystes hydatlques contenant des 
scolexd’Echmococcus granulosus (CURTICE, 1887: 
STILES et HASSAL, 1894 : ENIGK. 1933)1, 

L’Echinococcose cameline constitue un véri- 
table fléau en Afrique du Nord : 

Libye (onnualre F. A. O., 1958). 
Algérie (HIBERT, 1908, JORE d’ARCES, 1953). 
Maroc où 50 p. 100 des animaux seraient 

atteints de kystes du poumon et 35 p. 100 de 
kystes du foie (BOUIN. cité par ,DEVÉ. 3923): 
P!us:.r&emn@. ~DOLLFUS (1,962) pense’ que 
« tous les dromadaires sont touchés ». ,: 
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Tunisie (30 p. 100 à Sfax, DEVÉ, 1923). ( Tchad (GRABER, 1959) où le taux d’infestation 
Au Levant, elle frappe 67.4 à 100 p, 100 des 

dromadaires abattus (PIPKIN et Coll., 1951). 
Elle est fréqwnte en Turquie (YASAROL, 1960) 
et en Arabie Séoudite (TARIZZO, 1957). 

Au Soudan, d’après STEWARD (1950), la 
.plupart des chameaux sont parasités. MALEK 
(1959) donne le chiffre de 52,9 p, 100. 

l 

est de 0,7 p. 100 et en Egypte (FAHMY et EL 
AFIFI, 1964). II est bon de noter que Cysiicercus 
dromedorii est, au Tchad, surtout un parasite 
de ruminants sauvages avec un taux d’infesto- 
bon d’environ 11 p. 100 (GRABER. 1964). 1 

En Egypte, I’Echinococcose cameline est d’ob- 
servation courante depuis fort longtemps (NO- 
MANI, 1920 ; SUDLOV, 1926). Les pourcentages 
d’infestation varient d’un auteur à l’autre : 
60 p, 100 (EDDIN, 1955 et 1956) ; 31 p, 100 
(HALAWANI, 1956) ; 7,3 p, 100 dans le poumon 
et 0,3 p. 100 dans le foie, sur 4.135 animaux 
autopsiés 0 l’abattoir (EL GARHY et SELIM, 
1958). 

La maladie sévit également en d’autres points 
du globe : Mauritanie (MOREL, 1959), Asie 
centrale BOEV et ORLOV, 1958, ERSHOV, 
1961) et Indes (GAIGER, 1915). 

D.-LES PARASITES DU MUSCLE 

Ce sont : 

10 Cysiicercus bovis (COBBOLD, 1866). forme 
larvaire du Taenia soginoto de l’homme. 

20 Cyst~cercus dromedoril (PELLEGRINI, 1945), 
forme larvaire du Taenia hyoenae des Hyaenidés. 

La seconde espèce o été décrite et étudiée par 
PELLEGRINI (1942) en Somalie où elle infeste 
24p.l00desdromodaireset10p.l00des bovins 
inspectés à I’abaitolr. Elle CI été revue depuis au 

E. - LES PARASITES 
DE LA CAVITÉ PÉRITONÉALE 

Cysf~cercus tenuicollis (RUDOLPHI), forme lar- 
are du Taenia hydatlgeno du chien. 

Au total, il existe donc au Tchad, chez le dro- 
madaire, 22 espèces d’lielminthes appartenant 
i 17 genres différents. La plupart d’entre elles 
sont communes aux chameaux et aux autres 
wminants domestiques ou sauvages qui vivent 
i leur contact. C’est d’ailleurs ce qui arrive sou- 
rent cher les Camélidés (ZAVADIL, 1957). 

Seuls sont propres au chameau : Hoemoncus 
‘ongisiipes (en Afrique tout ou moins), Dipefolo- 
wmo evonsi et Cephalopina titillaior. 

Les espèces parasites iecu~illies au Tchad sont 
les mêmes que celles des chameaux et des dr+ 
nadoires des pourtours Nord et Sud du Sahara, 
je l’Afrique de l’Est, du Proche Orient, de l’Inde. 
du Pakistan et de l’Asie centrale, 

POURCENTAGES D’INFESTATION 
ET ASSOCIATION D’HELMINTHES 

10 Nombre global d’animaux infestés 

Le< Helminthiases frappent 98 p. 100 des ont- 
maux, quelle que soit leur région d’origine. II 
.semble en être de même au Soudan (MALEK, 
1959). Au jardin zoologique de Philadelphie 
(@NAVAN. 1929). le taux d’infestaiion est de 
44 p, 100. 

20 Taux d’infestation 

Les parasites les plus fréquents du dromadaire 
so? donc, dans l’ordre décroissant : 

- Cephalopino titillaior. L’infestation est ,quel- 
quefois importante : 
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Nombre d’animaux parasité. Taux d’infescacion 

“elminthes en cause Kanem Batha Ouaddai Total Tchad Soudan 
ofalek. 19%) 

Schistosom bois 1 4 - 5 3,7p.100 11,7p.100 

Moreissia exponea 3 9 2 14 10,6 ‘( 5.9 8’ 

Monieeia benedeni 2 1 - 3 2,2 8’ _ 

Thym&& ovitto 4 _ - 4 3 ‘9 
- 

Stilesia gtobipmtota ,7 17 9 33 25 ,- 

Avitaltina woodtadi 4,s I’ ,70,5 ” 
Avitellina centfipumtata : : z 6 4.5 I* 

Téniasis: Total 12 35 14 61 47,1 I’ 

8chinococcus gmlutosus 

1 

foie 1+ 14+ 2+ 17+ 12,8 (3 
Kystes 3+ 25 

52,9 (’ 
poumon 6 34 25,7 I’ 

cljsticsrcus dromedarii - 1 1 o,, t* 

cysticercus bovis - 1 1 0.7 vm 

cyaticercue tanuicottis 1 ‘3 2 6 4.5 -8 

*tmngytowes papitlosus 14 16 - 30 22.7 *c 

oesophagostonnun cotmbirmwn 9 24 6 39 la ‘I - 
0~wphqostomm venutosm 11.7 *t 

wichostrongylus probollms 
Trichoskmgylus vitrinus 

) I 1 ; ; ,Y _ 

lvelmtodims spathiger 
hrpmpatnG2 nudicollis 

} 4 8 7 19 11,: ‘8 29.4 -r 

Haemonnrs Iongietipes. 17 77 11 105 72 ” 23.5 ” 

Haenmncus contortus 1 1 0.7 I’ 

Btckleyuris gmutosa 16 25 5 46 34,8 ‘- TO,5 ” 

c@dopina titizLzator 20 72 14 106 72,6 ‘9 

+ ‘Lea kystes existent dans le po”mm et le foie d’un mB”e animal. 

1 à 50 : 53.5 p. 100 - L’Hydatidose qui touche plus bu tiers des 
50 à 100 : 29,s p, 100 animaux. Dans 44 p. 100 des cas, on ne décèle 

100 à 170 : Il,3 p. 100 qu’un kyste dans le foie ou le .poumon. Le plus 
200 à 300 : 5,7 p. 100 souvent les Echinocoques sont au ‘nombre de 

- Hoemoncus longistipes. Le nombre de para- deux (34 p. IOO), de quatre (6 p. IOO), de cinq 

sites comptés à l’autopsie varie dans des pro- (Y p, 100) ou de sept (7 p. 100). Chose curieuse, 
les infestatlons massives par Hydati,des vont de portions sensibles : 

1 à 150. ce qui correspond à de faibles infes- moncus ,ong~sfipes, 
pair avec des infestatlons semblables par Hoe- 

tations : 20,4 p. 100. Le poids des kystes est parfois considérable. 
150 0 1.000, ce qui correspond à de fortes puisqu’il peut atteindre 400 g. C’est l’exception. 

infestations : 49.4 p. 100. La moyenne se situe entre 10 et 40 g. 
1.000 à 30.000. ce qui correspond à des infes- _ Viennent ensuite Oesophogostomum colum- 

Mons massives : 30.2 p. 100. 
bionum. Buckleyuris globulosa divers Jrichoqfron- 

- Divers Anopiocephalidae (47.1 p, 100) dont ’ 
le rôle pathogène chez le chameau reste encore 

gylidae et Helrgmosomotrdoe. 

à détînir. Les pourcentages d’infestotions du dromo: 
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daire tchadien diffèrent assez nettement de 
ceux donnés par MALEK au Soudan (1959) : 
sur 17 animaux examinés aux abattoirs de 
Khartoum, El Fascher et Kosti, les Avifellino, les 
Buckleyuris et les Echinocoques sont, avec cer- 
tains Helrgmosomoiidoe, les espèces dominantes. 
Haemoncus longfsfrpes n’arrivant que loin der- 
rière. 

3” Associations d’helminthes 

Les Helminthes précédents ne sont générale- 
ment pas isolés, mais associés dans la proportion 
de 85 p. 100 (sur 48 animaux originaires du 
Kanem et du Batha). Les associations se font 
selon diverses modalités : 

a) Deux éléments : 11, soit 22.8 p. 100. 

Hoemoncus longistipes + Buckleyuris globulo- 
SO :l. 

Hoemoncus longisfipes + ‘Echinococcus polymor- 
phus : 7. 

Hoemoncus longistipes + Oesophogosiomum 
columbvxum : 1. 

Haemoncus longistipes + Stilesio globipunc- 
tata : 1. 

Oesophogosiomum columbionum + Sfrongyloides 
papillosus : 1. 

6) Trois éléments : 5, soit 10,4 p. 100. 

Hoemoncus longisirpes + Oesophogosfomum 
columbionum + Strongyloides popillosus : 1. 

H. longisfipes + t. polymorphes f  5. globu- 
loso : 2. 

H. longistipes + 8. popillosus + Impaloio nudi- 
collis : 1. 

H. longisfipes + 5. popiiiosus + B. giobuloso : 1. 

c) Quatre éléments : 10, soit 20,8 p. 100. 

H. longisiipes + 0. columbionum + 8. globu- 
ho + E. polymorohus : 1, 

H. long~sfiper + S. popiiiosus + 6. giobuloso + 
7. OVll/(i : 3. 

H. longistipes + 0. calumbionum + B. globu- 
loso + 5. globipuncfoto : 1. 

H. longistipes + 5. papiliosus f’ B. giobuloso + 
M. expumo : 2. 

H. longistipes +- 8. popillosus + B. globuiosa + 
M. benedeni : 1. 

Cf columbiaoum + 5. popiilosus + B. globvloso 
+ M. exponso : 1. 

S. popillosus + 1. nudicoiiis + E: polyknok~hus + 
B. globoloso : 1, ,, 

d) Cinq éléments : 6, soit 12,s p, 100 

H. IongWpes + 0. columbionum + E. poly- 
morphus + B. giobuloso + 1. nudicollis : 1. 

H. longisfipes + 0. columbionum + E. poly- 
morphus + 6. globuiosa + 5. popiliosus~: 1. 

H. longistipes + 0. columbionum + 8. popillo- 
sus + B. globuloso + M. expaxa : 2. 

H. longistipes + 5. papillosus + t. polymorphus 
+ B. globuloso + M. expanso : 1, 

H. longisfipes + 0. columbionum + 8. popillo- 
sus + B. globuloso + A. woodlondi : 1. 

e) Six éléments : 12, soit 25 p. 100. 

H. longisfipes + 0. columbionum + 1. nudicollis 
+ 5. globuiosa + 8. poprllosus + M. exponso : 2. 

H. longisfipes + 5. popiiiosus + 1, nudicollis + 
8. globulosa + E. polymorphes + 0. columbio- 
num : 2. 

H. longisflpes + 0. columblonum + B. globuloso 
+ 5. bovis + E. polymorphus i 5. giobipuncfofo : 1, 

H. longlstipes + 0. columbianum + 5. popii- 
h~s + 8. globuloso + 5. globipuncfoto + 
u. exponsa : 3. 

H. longisfipes + 0. columbianum + 5. popiilo- 
as + B. globulosa + E. polymorphus + H. ovj- 
hJ : 1. 

H. longisfipes + 0. columbronum + 8. papillo- 
sus + B. globuioro + E. polymorphus + 5. globi- 
2uncfato : 1. 1 

H. iongist$xs + S. papiilosus + B. glabuloso + 
S. bovis + 7. ovilla + M. exponsa : 1. 

H. longrstipes + 0. columbionum + 8. poprllo- 
sus + B. globuioso + M. benedeni + S. globi- 
puncioto : 1, 

f) A sept éléments : 4, soit 8.5 p 100. 

H. longlstipes + 0. columbionum + 8. popillo- 
SUS + E. polymorphus + B. globulosa + Siilesio 
globipunciaia + A. ceniripunctato : 2. 

H. fongisfipes + 0. columbmnum + 5. papiflo- 
sus + 5. globuioso + 8. bovis + M. expanxi + 
A. woodiondi : 2. 

II est bien éwdent que ,de ielles,associations 
mettant en jeu des Helminthes dont la patholo- 
gie est différente aggravent le pronostic et com- 
pliquent singulièrement la prophylaxie à mettre 
en qeuvre. ,- 

ROLE PATHOGÈNE . 
:.,x 

Parmi cqs assqciations,,~les~ plus :co@an&s et 
les plus nocives sont à base de Némat+ gas- 
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tro-intestinaux avec comme eskce dominante 
Haemoncus longistrpes. L’Echikcoccose paraît 
- jusqu’à plus ample informé assez bien sup- 
portée. Quant au Téniasis. ses conséquences sur 
I’etat de santé du dromadaire n’ont pu encore 
être chiffrées. 

Tous les auteurs ne sont pas d’accord sur I’im- 
portance des Strongyloses gastro-intestinales 
du chameau et LEESE écrit que « pour le Vété- 
rinaire. ces affectlon n’ont aucune Importance». 

En, réalité, il n’en est rien et par de nombreux 
travaux (CROVERI, 1929 ; POSTIGLIONE, 1936 ; 
PIRANI, 1939 ; STEWARD, 1950 : CURASSON, 
1947 : RAVAGLIA, 1949 ; GRABER, 1955 ; 
PUROHITet LODHA. 1958 ; JASKOSKI et WIL- 
LIAMSON, 1958 ; MALEK. 1959 : FERRY, 1961), 
on sait molntenant que les Helminthiases came- 
lines sont souvent graves et qu’elles prennent 
patfois l’allure de véritables enzooties. 

Les malfestations les plus visibles du para- 
sitisme sont l’amaigrissement progressif de 
l’animal avec fonte plus ou moins rapide de la 
bosse et perte de I’oppétlt, d’où diminution appré- 
ciable du volume abdominal : le ventre est 
levretté et le creux du flanc ne s’efface pas après 
l’abreuvement (FERRY, 1961). Ce signe serait 
assez pathognomonique dans les ozones sahé- 
liennes. 

A un stade plus avancé, des coliques peuvent 
apparaître. On observe des alternatives de cons- 
tipation et de diarrhée, avec. de iemps à autre, 
expulsion de parasites. La bosse est réduite à 
50 plus simple expression. L’anémie est intense 
et la pâleur des muqueuses accusée. Plus rare- 
ment, on note la présence d’œdèmes : œdème des 
bourses et oedème abdominal qui tend à gagner 
le poitrail. Au Ouaddai. les éleveurs considèrent 
comme caractéristiques des Helminthiases deux 
signes parfkuliers : 

- I’œdème de la fosse sus-orbitaire (la 
concavité normale est remplacée par une nette 
convexité). 

Le signe du « godet » sur les faces latérales du 
coussinet sternal. Au dernier stade. l’animal 
affaibli se déplace dIfficilement : dans ces condl- 
tiens, ne pouvant se nourrir suffisamment, il est 
condamné à la déchéance et à la mort qui sur- 
vient en un laps de temps variable selon les 
réglons et les saisons (de quelques jours à plu- 
sieurs.mois). 

A l’autopsie, ce qui frappe d’emblée, c’est la 
maigreur du cadavre pouvant aller jusqu’à la 
cachexie. La couverture graisseuse a disparu et 
les muscles. dans certains cas, sont complète- 
ment dégénérés. Localement, II existe des lésons 
de gastrite et d’entérite avec ecchymoses. ulcé- 
rations et quelquefois hémorragies. Souvent ces 
lésions s’accompagnent d’cedème de la colllette 
et de péritonite. 

Chez le dromadaire, les Nématodes gostro- 
Intestinaux agissent de plusieurs façons : 

10 En prélevant du sang. 
C’est essentiellement le cas d’tiaemoncus Ion- 

gisiipes. On Salt que, pour Hoemoncus contorius, 
ces ponctions sont indispensables au moment de 
I’ovogenèse. En outre, les blessures infligées à 
la muqueuse gastrique au cours de cette opéra- 
tion saignent pendant plusieurs minutes (FOU- 
RIE, 1931). Dans ces conditions, les pertes de 
sang sont élevées (150 et même 200 ml par jour). 

II semble bien en être de même pour Hoemon- 
tus longisiipes, si l’on tient compte de la taille du 
Némotode, de sa couleur et de la quantlié de 
sang et d’hémoglobine qu’il élimine lorsqu’~I est 
placé dans une boîte de Pétri. Cette spoliation a 
pour résultat une anémie plus ou maris marquée. 
Dans une étude qui va être publiée prochaine- 
ment, QUEVAL, GRABER et Mme BRUNET ont 
établi la moyenne du nombre d’hémoties au 
mm3 de sang, en prenant comme base les chiffres 
donnés par six auteurs différents en divers 
points du globe. Cette moyenne est de 9.875.000 
avec une erreur standard de * 0,051, 

30 chameaux originaires du Kanem et du 
Batha ont ainsi été examinés : 

Près de la moitié des animaux accuse une dimi- 
nution du nombre d’hématies (de -10 à - 45 p, 
100). d’autant plus forte que I’lnfestation par 
Hoemoncus longrstipes est plus massivk. 

Elle est particulièrement sérieuse, cher des 
dromadaires venus du Batha en juin’1965, à une 
époque où les Hoemoncus, sur le point d’atteindre 
leur maturité sexuelle, ont besoin de sang pour 
produire des œufs en grand nombre. 

20 En modifiant certains métabolismes. 
Les Nématodes gastro-intestinaux diminuent 

la digestibilité des glucides et gênent leur absorp- 
?ion. d’où baisse de la réserve glycogénlque du 
foie (EUZÉBY, 1963). > 

Par ailleurs. la diarrhée, quand elle survient. 
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provoque une élimination anormale de Phos- 
phore, de Calcium, de Potassium et de Magné- 
sium. La consommation de fer par les Hoemon- 
tus se fait au détriment de l’hôte, d’où diminution 
du taux plasmatique du fer. 

La digestibilité des Protides alimentaires est 
troublée : la Protéinémie est alors en déséqui- 
libre avec une tendance à I’hypo-albuminémie, 

à I’hyperglobulinémie et à l’inversion du rap- 
port albumine/globulines. Des essais de traite- 
ment effectués au moyen du Thiabendazole 
(GRABER, 1966) ont montré qu’en éliminant les 
Nématodes de l’estomac et de l’intestin, les Pro- 
téines totales ont tendance à revenir vers la 
normale, 83,9 valeur moyenne (QUEVAL, GRA- 
BER et Mme BRUNET). 

Deux doses ont été expérimentées. La pre- 
mière, 150 mg/kg, asure la destruction des 
petits Nématodes de l’intestin : Strangyloldes 
popillosus. Jrichosirongylus vitrinus. Jrichosiron- 
gylus probolurus et lm~aloro nudicollls. DIX ,ours 
après le traitement, le pourcentage d’augmen- 
tation des Protéines totales est de + 15,8 p. 100. 
Le chiffre obtenu se rapproche de la normale. 
Mais, l’anémie ne régresse pas notablement, car, 
à cette dose, Hoemoncus longrstipes résiste. 

Par contre, à 300 mg/kg. le Thiabendarole 

Cette expérience semble donc bien démontrer 
que les troubles de la Protéinémie soni liés à la 
présence dans l’intestin des Rhohdifidoe, des 
Trichosirongylrdae et des Heligmosamotidoe cités 
plus haut et que l’anémie est le fait d’Hoemoncus 
longisfipes. 

Après traitement, la digestibilité des Protides 
alimentaires s’améliore donc nettement, surtout 
si le chameau est placé sur un bon pâturage. Cei 
état de choses a une influence heureuse sur les 
Protéines du sang, tout au moins à la longue. 

provoque une augmentation des Protéines totales 
dans les mêmes propariions que précédemment 30 En irritant la muqueuse intesiinale. 

(+ 15,7 p. 100) et la disparition de l’anémie qui De par la dent buccale dont il est pourvu 
va de pair avec une diminution très importante (BOULENGER, 1921), Hoemoncus longistipes 
des Haemoncus de la caillette. cause des lésions inflammotoires de la muqueuse 
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gastrique. Quand le parasitisme est faible, les 
conséquences sont nulles ou peu visibles, mais 
lorsque les parasites sont nombreux, les troubles 
digestifs qu’ils entraînent se manifestent par une 
diminution de l’appétit. Celle-ci est loin d’être 
négligeable (FERRY, 1961). car le chameau a 
l’habitude de se nourrir en marchant. II arrache 
,çà et là une touffe d’herbe ou une bronche d’épi- 
neux. II lui faut ainsi parcourir une dizaine de 
kilom&res et effectuer SIX heures de pâture pour 
‘avoir une ration alimentaire valable. 

Un chameau fortement parasité n’y arrive 
pas. Il en résulte une sous-alimentation chro- 
nique qui va en s’aggravant peu à peu, avec 

toutes les conséquences qui en découlent. 

FACTEURS DIVERS POUVANT INTERVENIR 
DANS LES HELMINTHIASES CAMELINES 

10 TRYPANOSOMIASES ET HECMINTHIASES 

Dans les zones sahéliennes. jusqu’à présent, 
un dromadaire amaigri était considéré comme 
suspect de Trypanosomiase et subissait de ce 
fait le traitement au Noganol. 

Le problème est en réalité un peu plus compli- 
qué et la part qui revient aux Helminthes et aux 
Trypanosomes mérite d’être précisée. 

Pour ce faire, 57 chameaux ont été, dans Io. 
région d’Ati (Batha) *, soumis à des examens 

coproscopiques (méthode d’Ascension) et héma- l’effectif présentant par o~lleurs de 1.500 à 
tologiques simultanés. 5.000 ceufs de << Strongles >> au gramme de 

Lorsque le nombre d’oeufs par lame est infé- matière fécale. 
rieur à 50. I’lnfestation parasitaire est consldé- II n’en demeure pas moins que, bien souvent, 
rée comme faible et la Trypanosomiase peut Helminthes et Trypanosomes sont associés. Les 
être rendue entièrement responsable des phé- deux groupes de parasries conjuguent leur 
nomènes d’amoigr!ssement et du mauvais état actio.1 : les Trypanosomes aggravent les Hel- 
général des effectifs. minthiases et réciproquement. 

Lorsque le parasitisme est important (de 50 à Aussi, FERRY (1961) conseille-t-il sur des cha- 
200 ceufs par lame). le nombre d’animaux bas meaux très affaiblis, de procéder syitématique- 
d’état est sensiblement supérieur à ce qu’il / ment à des examens coproscopiquei avant de 

devrait être normalement. si l’on tenalt compte rechercher les Trypanosomes. 
uniquement des animaux trypanosomés. II faut Si le parasitisme est léger, on ne traitera que 
.donc bien admettre que, dans un certain nombre la Trypanosomiase. S’il est massif, il importe 
de COS, on a Affaire à une Strongylose gastro- d’associer au Tryponocide un anthelminthique 
jntestinale pure. qui sera dans un premier temps administré à 

Une observation semblable a été faite à Arada faible dose, de mamère à éviter les accidents 
(GRABER. 1955) où sur 96 dromadaires d’Ele- toxiques sur des animaux rendus plus sensibles 

vage particulièrement maigres, il n’existait que 
10 animaux atteints de Trypanosomiase, tout * Dr Brodord. -Rap. onn. Ati.. 1960. 
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par l’atteinte parasitaire. La dose complète ne 
sera donnée que plus tard, quand l’animal sera 
capable de la supporter. 

L’animal insuffisamment nourri résiste mal b 
l’attaque parasitaire et c’est pendant cette période 
que les Helminthiases sont les plus graves (juin 
à août). Parfois, la simple administration d’anthel- 

minthique suffit à améliorer l’état général à un 
point tel que le chameau arrive, pendant un 
certain temps, à tolérer les Trypanosomes dont 
il est par ailleurs porteur. C’est ce qui vient 
d’être démontré à Atl (Batha) avec du Thlaben- 
darole à ra~son de 30 g par tête (GRABER, 1966). 

Ce parasitisme gastro-intestinal est difficile- 
ment concevable dans des régions qui sont 
apparemment peu humides et CURASSON 
(1947) ajoute que, d’« une façon générale ». 
le aenre de vie du chameau fait au’il est rore- 

MORBIDITE ET MORTALITÉ 

20 BRONCHO-PNEUMONIES 
ET HELMINTHIASES 

La Broncho$ne’umonie du chameau est une 
affection fréquente en zone sahélienne (Niger- 
Tchad) qui cède à l’action du Novarsénobenzol. 
Elle peut quelquefois sévir dans tout I’effeciif. 

Des observations fates par FERRY (1961) 
montrent que les animaux malades hébergent 
souvent un grand nombre de Nématodeî dont 
la présence est décelée à l’examen coprosco- 
pique. 

Des traitements systématiques à la Phéno- 
thiazine ont permis à l’auteur de faire dispa- 
raître d’une année à l’autre la maladie dans 
certains troupeaux. Les Helminthlases gastro- 
intestinales (à base d’tloemoncus, d’lm~olaio et 
de Buckleyuris dans ce cas) peuvent donc être 
considérées comme un facteur d’affaiblissemenl. 
Elles créent un terrain favorable CLU développe- 
ment des germes qui sont à l’origine de la Bron- 
cho-pneumonie cameline (peut-être une Pas- 
teurello ?). 

30 HELMINTHIASES ET NUTRITION 

On sait que, dans les zones sahéhennes, en 
fin de saison sèche, c’est-à-dire d’avril à juillet, 
la valeur des pâturages baisse en qualité comme 
en quantité. 

Le chameau compense en partie cet inconvé- 
nient en consommant les épineux au moment où 
ils reverdissent. 

La diminution relative de la ratlon alimentaire 
cancide avec le début de l’infestaiion par Hoe- 
moncus longlztlpes : 

i sat au voisinage des puits, peu nombreux à 
ktte époque de l’année ; 

- soit au niveau des pâtures quand elles 
repoussent. 

ment dans des conditions qui permettent cette 
infestaiion. 

Cependant, ce parasitisme existe dans des 
zones très sèches ou réputées telles. C’est ainsi 
que dans la région d’Oum-Chalouba, au-delà 
du 15e parallèle, il a été possible (GRABER, 
1955) de procéder à des examens coprosco- 
piques sur : 

- 45 chameaux locaux : 
- 24 chameaux du wloton méhariste.de I’En- 

nedi venant de Fada à 250 km plus au Nord 
(P, M. E.) 

~ 52chameouxdu peloton méhariste d’Arada 
(P. M. A.) entretenus sur place. 

Le taux d’infestatlon par Nématodes oscillait 
autour de 92.100 p, 100. 

Les animaux très atteints (plus de 1.000 œufs 
au gramme comprenaient : 

75 p. 100 des dromadaires locaux. 
38 p. 100 des dromadaires du P. M. E. 
28 p, 100 des dromadaires du P. M. A. 

Les éleveurs de la région n’ayant amené que 
les animaux malades et très parasités, le pour- 
centage de 75 p. 100 dépasse nettement la réa- 
lité. Sur l’ensemble du troupeau, on peut estimer 
que le tiers du troupeau est massivement infesté. 

D’après les déclarations des propriétaires, 
toujours dans la région d’Oum-Chaloubo. la 
mortallié par Helminthiases serait d’environ 
4 p. 100 c,haque année. Les pertes se situeralent 
en fin de saison sèche pour les adultes et, en fin 
de saison des pluies, pour les ]eunes. 

Pour l’instant, on ne possède pas d’outres 
renseiGnement valables. II est possible, cepen- 
dant, que, dans le centre du Tchad, le toux de 
4 p, 100 puisse être dépassé, si l’on prend comme 
base de référence les autopsies pratiquées sur 
95chameoux au cours des cinq dernières années. 
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CONCLUSIONS ‘-.i’ étant considéré’-co+i%eêspèce 
..i j ., 

10 L’autopsie de,132 dromadaires originaires 
des zones sahéliennes de la République du Tchad 
o permis de mettre en évidence les parasites 
suivants : Schisiosoma bovis (SONSINO, 1876). 
Moniezio exponsû (RUDOLPHI, 1810), Moniezia 
benedeni (MONIEZ. 1879), Thysanlezio ovilla 
(RIVOLTA, 1878),Sf~lesiagiobipunciofo(RIVOLTA. 
1874), Avifellino cenfripuncroto (RIVOLTA. 1874), 
Awtellino woodlondi @HALERA, 1936), Hydofrdes 
d’Ech,nococcus granulosus (BATSCH, 1786). Cystl- 
cercus fenuicollis (RUDOLPHI\. Cvst~cercus’bovis 
(COBEOLD, 18663, Cysiicercusdromedorii (PELLE- 
GRINI, 1945), Sfrongyloides popiliosus (WEDL, 
1856), Jrichosirongyius vifrws (LOOSS. 1905), Tri- 
chostrongylusprobolurus (RAILLIET, 1896), Nemo- 
todws spoihiger (RAILLIET, 1896). Impoioia nudi-. ,/ 
collis (MONNIG, 1931), Hoemoncus longisfipes 
(RAILLIET et HENRY, 1909), Hoemoncusconlortus 
(RUDOL PHI, 1803). Oesophagosfomum (Protera- 
crum) columbianum (CURTICE. 1890), Buckieyurrs 
globuloso (VON LINSTOW. 1901), Dlpefaionemo 
evansi (LEWIS, 1882) et Cephalopina iiflllotor 
(CLARK, 1816): au total 22 espèces appartenant à 
17genres différents. 

C’est le COS d’tioemoncus longlsfipes dont trois 
chameaux sur quatre sont porteurs. Cette spolia- 
tlon entraine, sur la moltlé des animaux une 
anémie (de - 10 à - 45 p. 100) qui est d’ou- 
tant plus importante que le parasitisme est plus 
massif et les Hoemoncus plus proches de leur 
maturité sexuelle. 

La plupart sont communes aux dromadaires 
et aux ruminants domestiques ou sauvages qui 
vivent à leur contact. Seules sont spécifiques : 
Hoemoncus longisi!pes (en Afrique tout ou moins), 
D~peiolonema evonsi et Cephalopino fitillotor. 

Un certain nombre de renseignements et de 
mensurations concernent un Heligmosomotldé 
de I’intestln. lmpalam nudicollis, parasite afri- 
cain et asiat\que des Caméhdés. des Artiodac- 
tyles sauvages, exceptionnellement du mouton 
et du zébu. 

20 Les Parasites les plus fréquents sont dans 
l’ordre décroissant : Cephalopino t!tillotor (72.6 p. 
IOO), Hoemoncus iongistipes (72 p, IOO), divers 
Anoplocepholldoe agents du Ténlasis (47.1 p, 100). 
les kystes d’Echinococcus gronuiosus (35.6 p. IOO), 
Buckleyuris globuioso (34,8 p. IOO), Oesophogos- 
tomum columbianum (28 p. IOO), Strongyloides 
pop~ilosus (22.7 p, IOO), divers Jrrchostrongylidoe 
et Heligmosomotidoe (14.4 p. 100). 

Ces parates sont associés dans 85 p. 100 des 
cas. Les associations les plus redoutables sont à 
base de Nématodes gastro-intestlnaux, Hae- 

Les conséquences du Téniasis camelin sont 
inconnues. Quant à I’Echlr&occose. elle-semble 
c,u Tchad assez bien tolérée. 

30 Ces Némotodes agissent: 

a) En prélevant du sang. 

b) En modifiant cerions métabolismes. 

Glucides, Fer, Magnésium, Calcium, Phos- 
phore. 

Ce sont vraisemblablement les petits Néma- 
todes de I’lntestln’ (Strongyloides pap~llosus. Jri- 
chostrongylus vitrinus. Trichostrongylus probolurus, 
Im~oloio nudicoliis) qui aglssent sur le méta- 
bolisme des Protides en provoquant de I’hypoal- 
buminémie. de I’hyperglobulinémle et une inver- 
sion du rapport albumine/globul~nes. 

c) En irritant la muqueuse intestinale, ce qui 
se traduit par des troubles digestifs et une dimi- 
nution de I’appétlt. d’où sous-alimentation chro- 
nique de l’animal et affaiblissement progressif 
de celui-ci. 

40 Si les cas de Strongyloses gastro-intesti- 
nales ne sont pas rares. souvent Trypanosomes 
et Helminthes sont associés et conjuguent leurs 
effets, ce quf aggrave sensiblement le pronostic 
de la maladie. 

50 Les Helminthes paraissent créer également 
un terran favorable à I’évolutw de certaines 
affections pulmonaires (broncho-pneumonies) 
qui, certaInes années, frappent durement le 
cheptel camelin du Tchad. 

60 Les mauvaises condltlons olimentolres en 
fin de saison sèche et ou début de la saison des 
pluies, au moment où les possibilités d’évolu- 
tion des Nématodes sont les meilleures, favo- 
risent le développement d’un parasitisme exces- 
sif et dangereux. 

’ l 
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70 Le taux de morbidité liée à la présence 
dans le tracta digestif de nombreux Helminthes 
oscille autour de 90-100 p. 100. Les infestations 
massives semblent toucher le tiers de l’effectif. 

La mortalité annuelle est estimée à 4 p. 100 
au Nord d’Abecher. Elle est probablement 

supérieure dans certaines zones du centre- 
Tchad. 

Institut d’Elevoge et de Médecine 
véférmoire des pays tropicaux. 

laboratoire de Farcho, 
Fort lomy (Tchad). 

SUMMARY 

Survey on fhe Helminths of Dromedory in ehod, with special reference fo 
gastro-infertinol Sfrongylosis ond Haemoncosis (Hoemoncvr langirti~es) 

132 port martem examinationr and many hematolagicol and copralogicol 
tests were corried out in Dromedaries from the Northern area, beyond the 

13+h poraIlel in Chod Lepublic. 
The parasites Pound belanged to 17 vcrious genera and 22 species. The 

mari irequeni aT+hese, ranging in decreasing order, are : Cepholopina iiiillaior 
(72.6 p, IOO), Haemoocus ioog~si@es (72 p. IOO), various Anoplocephalidae, agents 
of Taeniasis (41 ,l p. 100). Erhinororrur granulosus Cysis (35.6 p. 100). Buckfeywis. 
g,ob”,oro (34.8 p. IOO), Oesaphagos,om”m co,umbiaoum (28 p. 1 OO), Strongylodes 

popiiiasus (22.7 p. 100) ei mony irichasirongylidae and HeiigmoromaMoe 
(14.4 p. 100 - Trichosfrongyius vilrinus, T, probolurus, Impolaio nudicollis). These 
parasites were asrociated in 85 p. 100 oithe cases ; +he morf dangeraus associa- 
tians were ihase mode by gastro-iniesiinal Nemotoder. 

Their pathogenic action IS due to : 

- +he blond spoliaiion. Qch is ihe case ofHaemoncus iangM!pes, the action of 
which is masily morked early in the rainy sason ; 

- the changes acruring in rame meiabolisms. erpecially in +he metabolism 
oi the proiides in the case oi some smull intestinal Nematodes (Rhabdifidae, 

irichostrongylidoe, Heligmosomatidae) ; 

- ihe irritaiion ofthe intestinal mvcovs membrane. 

The ouIhors poinied oui ihe iocI+ho+. very ofien, Helminthr andTrypanoramer 
are arsacicled, Helminthiasis reems +o iociliioie autbreak oi Branchopneumo- 
nia in mmel and fhe bad food candiiions prevaling in the laie dry season ond 
in +he eorly rainy season, resuli in on excessive and dangerour increore of the 
pararitism. The morbidity raie ranged beiween 90 and 100 p. 100. The onnual 

morioliiy ha been esfimated to be obout 4 p. 100 in some Northern-Eastern 
aïeas of Gle muniry. 

RESUMEN 

Encuesto sobre 10s helminfor del dromedario de Chad. 
Estudio de las erfrongilosis gostrointertinaler y de ,a hemoncorir cousodo 

par Hoemonc”r langstipes 

Se hicieron Ia autopsia de 132 dromedarios y numerasar pruebas hemoio- 
Idgicar y coproscopicos en las regiones del norle de Ia RepSblica de Chad. 
allende el 130 poralelo. 

Se enmntmrm 22 especies de porasitor perteneciendo a 17 generos diierenter. 
Los mas frecuenies cran. en orden decreciente : Cephaiopino iiiillofor (72,b par 
IOO), Hoemoocus longistipes (72 par IOO), trios Anaplocepholidoe, agenies de la 

tends (47,l par IOO), Echmocaccus granuiasur en quister (35,6 par 100). Buck- 

leyuris giobuiosa (34,8 par IOO), Oesophagaslomum coiumbionum (28 par 100). 
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Porocephalose à Armilkfer (Nettorh ynchus) 
armillatus, Wyman 1841, (Pentastomida) 

chez un bovin et un porcin 
(Mali et Haute-Volta) 

par A. CHALLIER, R. GIOEL et 5. TRAORE 

RÉSUMÉ 

Deux COS de Parocépbalose observés à l’abattoir de Bobo-Dioulasso (Répu- 

blique de Haute.VoIla) concernant un bovin de provenance malienne et un 
porcin d’origine voltoique sont décrits. 

Les auteurs soulignent l’importance de cette porasiiore qui peut offecier 
l’homme par consommation de viande d’animaux infestés. 

1. INTRODUCTION 
I 

2. ANATOMIE PATHOLOGIQUE 

Deux cas de Porocéphalose ont été observés à 
l’abattoir de Bobo-Dioulasso, l’un en mars chez 
un bovin originaire du Mo!i, Joutre en mai 
chez un porcin de Bolo-Dioulasso.: 

Chez ces deux animaux, les parasites incri- 
minés étaient des nymphes d’Armillifer (Netio- 
rhynchus) ormillofus WYMAN 1847 (Pentastc- 
mida) *, 

Cette parasitose semble n’avoir jamais été 
notée chez ces animaux domestiques. BRUMPT 
(1949) signale I’infestation de l’homme, de cer- 
tains singes africains, de la girafe, des antdopes. 
GRLTILLAT et THIÉRY (1960) ajoutent à cette 
liste le chien, le lion) le serval. le léopard, cer- 
tains lémuriens. I’oryctérope, le phacochère, le 
hérisson, certains viverridés, certains rongeurs 
sauvages et la roussette frugivore. 

Comme cette parasitose affecte des animaux 
de boucherie. il nous a paru Intéressant de 
décrire brièvement les cas observés. 

* Nous remercions bien vivement M. le Docteur Vété- 
rinaire 5. GRÉTILLAT, Chefdu Service de Parasitologie au 
Laboroioire de Recherches Vétérlnairer de Dakar-Hann, 
qui o bien voulu noa en donner confirmation. 

2.1. Lésions chez le bœuf. 

Cher l’animal observé, on notalt une généra- 
lisation des Iésiohs. La surface de presque tous 
les organes abdaminaux se trouvait envahie. 

Dans la cavité abdominale, plus d’un millier 
de kystes se rencontraient en wnas denses sur 
toute l’étendue du péritoine pariétal (photo no 1). 
wr la surface des épiploons (photo na 2 : grand 
épiploon, mésentère et anses intestinales), de 
l’estomac. de I’Intestun. du mésentère, du foie, de 
la rate et du diaphragme. 

Dans la cavité thoracique. on’notait la pré- 
sence de quelques éléments parasitaires au 
niveau des parois costales et sur la face anté- 
rieure du diaphragme. 

A première vue, les lésions kystiques, dans 
leur ensemble. évoquaient une tuberculose per- 
liére généralisée ; mais le doute était levé dès 
qu’on les examinait de plus près. 

L’animal qui de son vivant ne semblait nulle- 
ment souffrir de cette parasitose envahissante, 
offrait après préparation une carcc~sse de belle 
présentation. 
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Photo 1. - Lésions de Porocéphalose bovine - paroi abdominale 

Photo 2. - Lésions de Porocéphoiore - mose iniesiinale 
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2.2. Lésions chez le porc. 

Chez le porc, les I&ons étaient beaucoup 
moins importantes que chez le bovin. En fait, 
seul le foie était parasité. et encow I’infestation 
restait discrète, puisque nous avons constaté la 
présence d’une douzaine de kystes seulement sur 
la surface de l’organe. 

2.3. Description des kystes. 
Les éléments parasitaires, Isolés ou groupés 

en amas, se présentaient sous la forme de petits 
kystes circulaires ou semi-circulaires à surface 
libre plane, en position sous-séreuse. 

Chaque élément enkysté mesurait sensible- 
ment de 4 à 5 mm dans son grand axe, de 2 à 
3 mm dhns son petit axe, et environ 2.5 mm 
d’épaisseur. 

Le kyste présentait une enveloppe externe 
fibreuse, très résistante et très adhérente à I’élé- 

ment Darasitaire. assez transwrente Dour lais- 
ser viir à travers elle la nymphe vermiforme 
et annelée d’un pentastome. Cette dernière se 
présentait sous la forme habituelle, enroulée 
sur elle-même, la face ventrale vers l’intérieur. 

3. DESCRIPTION DU PARASITE 

Les parasites récoltés sur le bceuf étaient des 
nymphes de longueur comprise entre 9 et 17 mm 
(la valeur modale étant aux environs de l2,5- 
13). 

Elles possédaient de 13 à 23 anrieaux alors 
que celles récoltées par GRÉTILLAT et THIÉRY 
cher le chat en avaient de 18 à 24. 

Dans le tableau 1 sont exposés les résultats 
des mesures et dénombrements sur 66 exem- 
plaires. II semble que la répartition du nombre 
des anneaux est bimodole (16 et 20). 
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BRUMPT (1949) signale que les nymphes ont 
le même nombre d’anneaux que l’adulte ; de 
18 à 22 cher la femelle et de 10 à 17 chez le mâle. 

Le faible nombre de nymphes disponibles ne 
permet pas une étude statistique, mais on peut 
constater qu’il doit exister une faible corrélation 
entre la longueur de la nymphe et le nombre de 
ses anneavx. 

4. MODES DE CONTAMINATION 

Le cycle évolutif et les modes d’infestation ont 
été décrits par FULLEBORN (1919) et NOC et 
CURASSON (1920). (in GRÉTILLAT. 1960) : 
« ,.. l’hôte intermédiaire s’infeste soit en avalant 
un serpent parasité présentant des ceufs de pen- 
tastome dans sa cavité générale, soit en ce qui 
concerne les herbivores et les petlis rongeurs 
par Ingestions d’herbes ou de proies souillées 
par des excréments des serpents infectés. » 

Dans le cas du bceuf, le mode de contamina- 
tion probable est l’ingestion d’herbe souillée 
par les déjections de serpents parasités. 

Pour le porc, animal omnivore, la source d’in- 
festation pourrait être soit l’herbe ou la terre 
souillée par les excréments de reptiles, soit un 
serpent ou un petit mammifère parasité ingéré 
directement. En effet, le porc peut être en con- 
tact avec ces sources, car il vit librement, aux 
abords des villages, dans les champs et les bois 
environnants. 

5. CONCLUSION 

D’après BRUMPT (1949), l’homme s’infeste en 
ingérant des aliments souillés par des déjections 

de serpents parasltés ou en mangeant des ani- 
maux crus ou insuffisamment cuits renfermant 
des nymphes de porocépholes. Dans ce dernier 
cas, les nymphes perfwent l’intestin et émigrent 
vers le poumon. le foie et la rate. Il peut en résul- 
ter une péritonite ou une pneumonie parfois 
mortelle. 

La présence de cette parasitose cher des oni- 

maux de boucherie pourrait donc être une 
source d’infestation pour l’homme et’ mérite 
d’être signalée à I’attentlon des services chargés 
de l’hygiène des denrées d’origine animale. 

II serait intéressant de rechercher systéma- 
tiquement la porocépholose à Armillifer ormrilo- 
Tus pour déterminer SQ fréquence et son exten-~ 
sion géographique. 

REMERCIEMENTS 

.Nous exprimons nos vifs remerciements à 
Monsieur N’TONA KEITA, Directeur de l’abat- 
toir de Bobo-Dioulasso, et à sescollaborateurs 
qui ont bien voulu attirer notre attention sur les 
cas décrits. 

0. C. C. G. E. Centre Mura~, Bobo- 
Dioulasso Haute-Vol~a. 
Mission 0. R. 8. T. 0. M. auprès 
de 1’0. C. C. G. E. 
Direction de Elevage. Service de Jo 
Production Animale d Bobo-Diou- 
lasso. 

SUMMARY 

Two cases of Porocephalosir recorded a+ +he Bobo Diaulorso’r Abaltair 
(Upper Vol+a Republic) in a mitle coming from Mali and in o pig irom Upper 
Volta are dercribed. 

The importance of thir parasitic diseose which cm occur in mari foilowing 

‘the consomption of inferted meai is emphosized. 
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Les vecteurs de Stiksia globipuncta ta 
(Rivolta, 1874) du mouton 

par M. GRABER et 1. GRUVEL 
(Avec la colloborotion technique de Madame BRUNET) 

INTRODUCTION 

Parmi les C&odes ovins de la région de Fort- 
Lamy, Stks!o globipunctafo (RIVOLTA, 1874) est 
l’espèce dominante, puisqu’elle touche de 56 p, 

100 des 2.400 moutons outopslés jusqu’à ce jour. 

Des essais d’lnfestations expérimentales ont 

démontré que ce Cesiode étali transmis par des 

Acariens Oribates. Ce sont : 
- pour les Indes (TANDON, 1963) les genres 

Eryfhocus et Scheloribotes (Scheloribotes indm). 
- pour le Tchad (GRABER et GRUVEL. 1964) 

Scheloribotes perforaius (WALLWORK, 1964). 
Schelonboies parvus Van PLETZEN conglobatus 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

1. Lieux de récolte. 

Les Acarlens qui ont été soumis-sans svc- 
cès pour I’lnstant - à des infestations par 
Moniezia exponso ei Avilellrno ceninpunctoio ont 
été recueillis : 

- à l’extérieur de la concession du Laboro- 
taire de Farcha (Z,). dons une zone basse fré- 
quentée par des moutons doni beaucoup étalent 
atteints de Téniasis. Les Acariens rencontrés 
appartenaient aux espèces Unguizefes reticuloluz 
(WALLWORK. 1965). Gofumnrz bologh! (WALL- 
WORK. 1965). Allogolumno pelluudo (WALL- (WALLWORK, 1964) et Afucocorus colcoralus 

(WALLWORK, 1965). WORK, 1965 et Africocorus colcorofus (WALL- 

Depuis deux ans, de nombreuses récoltes WORK, 1965). 

effectuées dans la concession du Laboratoire - dans le périmètre de la concession de 

de Farcha ou dans ses environs Immédiats ont 

1 P 

Farcho. 
e-mis de menreen évidence de nouvelles espèces soit à partir d’un terrain frais et humide, cou- 

d’0riboies susceptibles de servir de vecteur à cet vert de pourpfers et où la densité d’oribates 
Anoplocephohdoe. était considérable (Z,) ; 
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Fig. 3. - Scheioribatesperforoius 2 cysiicercaides 
5. giopipunclofo grossissement 180. 
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Fig. 6. - Srheioriboies fimbrioius 
avec un cyriicerco’ide 5. gbbipunciofa. 

Fig. 7. - Scheloribaies fimbrlotus avec un cysticercolde 

5. giobipuncfaia vu 0 un plus fort grossissement. 
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soit à partlr des bacs d’élevage (Z,) repeu- 1 Les ovins ainsi préparés ont été placés dans 
plés artificiellement au moyen d’oribates pré- ’ des stalles cimentées et nourris, dès leur arrivée, 
levés en Z,. Ont été ainsi reconnus : Schelon- i avec du fourrage vert coupé sur les bords du 
bofes pei$roiUs (WALLWORK, 1964), Schelo- fleuve Chari. dans une réglon où il n’existe 
ribotes fimbriofus Thor ofriconus (WALLWORK, ni ruminants domestiques, ni ruminants sauvages. 
1964), Afrrrcocorus colcorotus (WALLWORK, Des branches d’épineux dont les moutons sont 
1965). Golumno baloghi (WALLWORK, 1965) et friands ont été ajoutées à la ration. 
Allogolumno pellucido (WALLWORK, 1965). La présence ou l’absence d’oribates o. été 

Beaucoup de ces Oribotes. après dissection, rigoureusement contrôlée tous les jours dons la 
présentaient de 1 à 4 Cysticercoides bien carat- nourriture ainsi distribuée. 
térisés. ainsi que l’indique la série de photo- AIJ total. 63 moutons ont été infestés de la fin, 
graphies jointes ou présent document. de 1964 au début de 1966. 

II. Les animaux d’expérience. III. Infestation. 

Les moutons ayant servi à I’infestatlon expé- 
rimentale ont été préalablement débarrassés de Elle ne souffre pas de difficultés. Les Oribotes, 

tous leurs C&odes (GRABER ei GRUVEL, 1964) une fois comptés et déterminés, sont administrés 

par I’admlnistration différée d’Arséniate d’étain au mouton dansde l’eau « à la bouteille ». 

et de 14. 015 R. P. ou de Yomesan Bayer sous 
forme de Mansonil. Ces taeniudes sont très RÉSULTATS 
actifs et permettent l’expulsion de tous les Ano- 
plocepholidoe associés, y  compris Sfilesia globi- Cinq tableaux donnent le résultat des infesta- 
punctota ( tiens espèces, par espèces : 

?AmEA” NY 
vql&etes mticukzti 
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60 Les Oppia sont incapables de donner au : Gohmno baloghi. 
mouton Sfilesia globipuocfata et un essai, tenté ~ Allogolumna pellucido. 
à partir de 210 de ces Acariens. est resté complè- Afrrrcocorus calcorotus. 
+emen+ négatif. 

Au total donc, pour l’instant, 4 genres et six 

DISCUSSION espèces. 

II n’y a aucune spécificité de vecteurs dans le 
10 En définitive, les œufs de Srilesia glabi- ca de ce C&ode et, selon les populations, 

puncfota sont susceptibles d’être absorbées par plusieurs espèces d’oribatei peuvent remplir ce 
un grand nombre d’orlbates où ils évolueront rôle. II en est de même avec Moniezio exponsa, 
en donnant des Cysticercoides. Ce sont, compte ~ 
tenu de ce qui a été écrit précédemment (GRA- ~ 

puisque des Cystlcercoïdes de Moniezia ont été 

BER et GRUVEL, 1964) : 
observées chez trois espèces différentes en Amé- 
rique (KATES et RUNKEL. 1948), sept espèces 

Scheloribates perforatus. ~ en Hongrie (KASSAI et MAHUNKA, 1964) et 
Scheloribates porws cooglobotus. ~ sept espèces également en Bulgarie (BANKOV. 
Scheioribates fimbriatus africanus. 1965). 
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20 De cette abondance de vecteurs, il résu 
que les posslbiiités de transmission au meut, 
de Sfilesio globipunciofa sont multiples et existe 
pratiquement toute l’année, ce que laissait dÉ 
supposer les premières observations faii 
(GRABER et GRUVEL. 1964). 

L’infestation d’octobre à juillet pourrait êt 
schématisée ainsi dans la région de Fort-Lam) 

L’autopsie de 250 moutons effectuée durant l 
même période montre que, si la masse paras 
talre (poids moyen mensuel de Sfilesio E 
grammes) varie peu, le nombre d’animau 
atteints subit des fluctualions un peu plus ample 
les pourcentages les plus bas corresponda 
aux époques où les Acar~ens, pour divew 
raisons (terrains détrempés par les pluies e 
fin d’hivernage : grosses chaleurs du printemps 
sont moins nombreux 0 la surface du sol (Grc 
phique no 1). 

Chaque mois, la présence dans les pâtures de 
deux ou de plusieurs espèces d’oribates poten- 
tiellement parasitées assure donc la pérennité 
de I’infeestation par Sfilesio globipunctoto. 

3O La comparaison entre les pourcentages 
d’Acariens hébergeant des Cysticercoïdes au 
COUTS des années 1964-1965 et 1964.1966 est 
particulièrement instructive : (tableau Vil). 

Dans les conditions naturelles, les meilleurs 
vecteurs paraissent appartenir à la famille des 
Golumnldoe et aux genres Golumna et Alloga- 
lumno. Leur petite taille (de 310 à 370 p en 
moyenne) ne semble pas constituer un obstacle 
1 l’absorption des œufs de Strlesia. 

Viennent ensuite des Acariens de la famille des 
Cerofozefidoe. 

Quant aux Scheloriboies. même dans des con- 
Mons expérimentales, ils se comportent comme 
Aes vecteurs apparemment assez médiocres, por- 
ois purement accidentals (8. porvus conglobotus). 
-‘un d’entre eux cependant, Scheloribotes per- 
tiratus compense ce désavantage par son abon- 
iance, sa très large dispersion et par le fait qu’il 
orme souvent des colonies importantes : c’est 
ionc lui, de préférence aux espèces précédentes, 
lue le mouton aura le plus de chance de ren- 
:ontrer sur les herbes des pâturages. 

CONCLUSIONS 

10 De 1964 à 1966. les auteurs ont poursuivi 
‘étude des Oribates vecteurs de Stiiesio globe 
runcfok (RIVOLTA. 1874) des ov,ns du Tchad. 

20 A partir d’oribates naturellement infestés, 
rélevés à l’intérieur et à l’extérieur de la con- 
ression du Laboratoire de Forcha, il o été pos- 
ible de démontrer que SIX espèces différentes 
>ouvaient transmettre cet Anoplocephalidoe à des 
nouions préalablement déparasltés (63). Ce 
ont : Scheloribotes perforaius (WALLWORK. 
964), Schelorrboies porvus Van Pletzen conglo- 
~oius (WALLWORK, 1964), Scheloribates fim- 
riotus Thor ofriconus (WALLWORK. 1964), 
kfumno bologhi (WALLWORK, 1965). Allo- 
ulumno pellucido (WALLWORK, 1965). Afri- 
crcorus calcoroius (WALLWORK. 1965). 

30 Des observations faites d’octobre à juillet 
ldiquent qu’il peut exister chaque mois dans les 
sâtures au minimum deux et au maximum 
inq espèces hébergeant des Cysticercoides de 
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Siilesio globipuncfoto, ce qui assure la pérennité 
et la constance de I’infestation cher le mouton. 
Les autopsies effeduées pendant la même pé- 
riode sur 250 moutons originolres de la région 
de Fort-Lamy confirment ce point de vue. 

40 Les meilleurs vecteurs appartiennent à la 
famille des Golumnidoe (G. bologhr et A. @lu- 
cido). Viennent ensuite des Ceroiozeiidoe (A. cal- 
corotus). Scheloriboter perforatus, l’espèce la 
plus commune, apparaît comme un hôte inter- 
médiaire assez médiocre qui compense son 

faible taux d’infestation par une très large dis- 
persion sur le terraln, ce qui la met, tout compte 
fait, plus souvent que les &Ares espèces en 
contact, dans les pâturages, avec ‘l’hôte définitif 
de Sfileria globi~unctoto. 

Instilui d’Elevoge et de Médecme Vétérinaire 
des pays Jro~icoux 

Loboratorre de Farcho - Fort-Lamy - 
République du Tchad 
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~ Essais de traitement simultané chez les bovins 
des Strongyloses gastro-intestinales 

et de la Monieziose à l’aide d’un mélange 
de Thiabendazole et de Niclosamide 

par P. DAYNES 

INTRODUCTION 

Les jeunes bovins à Madagascar au cours de 
leur première année souffrent beaucoup des 
infestations par les Strongles gastro-intestinaux 
et par les Mon~~o. 

Nous considérons ici les Strongyloses, I’Oeso- 
phagostomose et la Monieziose telles que nous 
les avons observées à l’occasion d’enquêtes 
menées par le service d’i-lelminihologie. 

Dans la région du Lac Alaotra, où l’élevage 
de type extensif se fait cependant avec une ter- 
toine concentration du bétail sur des terrains 
assez humides, les Strongyloses gastro-intestl- 
des dues à Hoemonchus Cooperio et irichos- 
trongylus atteignent plus de 20 p. 100 des ani- 
maux, et plus de 40 p, 100 si l’on y  Inclut le para- 
sitisme par Oesophogostomum. 

La Monieziose. pour sa part, dans cette même 
région, atteint plus de 34 p. 100 des animaux et 
les autopsies montrent que ces infestations sont 
loin d’être légères. 

Dans la région du Moyen Ouest en élevage 
semi-intensif les chiffres relevés sont les sui- 

vanis : les Strongyloses gastro-intestinales affec- 
tent plus de 43 p. 100 des bowns et plus de 78 p. 
100 51 l’on inclut I’Oesophagostomose dans les 
Strongyloses digestives. On peut m&me arriver 
alors à trouver plus de 86 p. 100 des animaux 
infestés. La Momez~ose dans cette même région 
atteint plus de 26 p. 100 des jeunes animaux 
dons certains troupeaux. 

La bibliographie très abondante concernant 
le Thlabendazole confirme chaque jour I’effica- 
cité de ce produit contre Hoemonchus, Cooperio, 
Trichoslrongylus, Oesophogosiomum. 

De son côté le Niclosomide a été reconnu 
efficace. par divers auteurs, dans le traltement 
des cestodoses des ruminants. 

II nous a paru intéressant d’étudier la possi- 
bilité d’administrer ces deux produits ensemble 
et de rechercher I’actlvité de cette association. 
L’avantage de cette possible administration 
simultanée est évident dans l’optique de traite- 
ments systématiques en brousse lorsque les 
deux types d’helminthoses sont plus ou moins 
associés. On est alors appelé à n’intervenir 
qu’une fois, au lieu de deux, sur chaque ammal. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODE Cette suspension est administrée aux animaux 

l” Pour notre expérience, nous avons utilisé 
à la dose de 5 ml pour 10 kg de poids vif à l’aide 

vingt-six bovins âgés de un an environ, Sur les 
d’un pistolet doseur. 

excréments de ces bowns, nous avons effectué 
Les animaux reçavent donc 70 mg/kg des 

trois coproscopies quantitatives avec numéra- 
produits commerciaux, soit environ 52 mg/kg de 

tion des ceufs d’helminthes par la méthode de 
Thiabendozole et 52 mg/kg de Niclosamide. 

STOLL. 
Les animaux ne subissent aucune préparation 

Les ceufs de Strongles digestifs que l’on ren- 
avant leur traitement et en particulier on ne 

contre le plus souvent dans la région intéressée 
provoque pas le reflexe de fermeture de la gout- 

(Moyen Ouest) sont ceux d’tioemonchus, Coope- 
tière œsophagienne et ils ne sont pas à la diète. 

rici et Jrichostrongylus d’une part, d’oesophogos- 
Après traitement les animaux sont replacés 

iomum d’autre part. Les ceufs des « outres néma- 
dons leurs porcs. 

iodes » sont également comptés (mais de façon 4O Des prélèvements coprologiques sont effec- 

acces~are vu la moindre fréquence de ces autres tués quatre jours après traitement sur ces mêmes 

nématodes). 
animaux. Sur les excréments sont effectuées 

Dans le même temps sont également faits trois coproscopies avec numération des ceufs 

la numération et l’enregistrement des résultats 
d’helminthes par ICI méthode de STOLL. 

concernant les embryophores de Moniezio. 
On compte les ceufs comme II a été fait avant 

20 Quinze bovins âgés de un an environ ont 
l’administration du mélange anthelminthique 

servi de témoins. Ils ont donné lieu à numérotions 
1 Thiabendarole-Niclosomide. On effectue éga- 
: lement les numérations sur les animauxtémolns. 
l coproscopiques en même temps que les vingt- 

six bovins à traiter et dans les mêmes conditions. 
30 Le mélange antiparositaire a été odminis- 

tré aux animaux per os au pistolet doseur. 

50 Six bovins ont SWVI à des essais de toxi- 
cité. 

RESULTATS EXPÉRIMENTAUX 

Préparation du mélange anihelminthique. 

Nous avons utilisé une poudre mouillable à 
base de Thiabendazole contenant 75 p. 100 de 
produit actif et une poudre mouillable à base de 
Niclosamide contenant 75 p, 100 de produit actif. 

La suspension à administrer a été réalisée 
sur les bases suivantes : 

- Poudre mouillable à 75 p. 100 de Thia- 
bendazole ..,,.,..,,,,,,......., 77 9 

-Poudre mouillable à 75 p. 100 de 
Niclosamlde 77 4 

-Eau 470g 

Nous obtenons ainsi opproximativemen: 550 ml 
de suspension. Le mélange est soigneusement 
réalisé pour éviter les grumeaux et la suspen- 
sion obtenue est agitée pendant l’opération aFin 
qu’elle soit le plus près possible de I’homogé- 
néité. La suspension est, en effet, instable, et les 
produits sédimentent. 

Les résultats sont consignés en tableaux. Les 
:hlffres donnés sont les chiffres moyens obtenus 
3ar trois numérations. 

II Dans les tableaux nous donnons d:une part 
es chiffres correspondant aux oeufs rapportés 
i Hoemonchus, Cooperia et Tr!chostrongylus dont 
a discrimination est délicate (Col. l), d’autre 
xrt ceux des œufs rapportés à Oesophogosia- 
num (Col. 2) et enfin les chiffres correspondant 
< i l’ensemble ci-dessus (Hoemonchus, Cooperio, 
rrichostrongylus et Oesophagosiomum) (Col. 3) ce 
qui est Intéressant dans la mesure où le départ 
les ceufs de Sirongles dtgestifs et d’oesopha- 
jostomes n’est pas rigoureux. 

Dans la colonne 4 apparaissent les chiffres 
:orrespondant à Moniezio. 

Administration du mélange. 

La suspension réalisée contient environ 700 mg 
de chacune des deux poudres mouillables pour 
5 ml de suspension. 

Le tableau I donne les résultats des numéra- 
ions dans la semaine avant traitement et 4jours 
après traitement ainsi que le pourcentage de 
diminution du nombre des ceufs enregistré pour 

c :haque animal. 
En ce qui concerne Monezio nous considérons 

F Wôt le nombre d’animaux parasités que le 
r mmbre des ceufs rencontrés; car ce nombre 

I r ~‘a guère de valeur indicative. 
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On constate que huit animaux apparaissaient 
parasités en début d’expérience alors que l’on 
ne rencontrait aucun ceuf 4 jours après traite- 
ment, II apparaît une efficacité du produit de 
100 p, 100 dans les limites de confiance de 
63,l p, 100 à 100 p, 100 pour P < 0.05. 

En ce qui concerne les Nématodes étudiés, 
nous pouvons considérer le nombre des ceufs 
rencontrés lors des coproscopies et le nombre 
des animaux. infestés avant ou après traite- 
ment. On peut d’après les totaux des oeufs 
compt& calculer, soit le pourcentage dediminu- 

- 

- 

tion du nombre moyen des ceufs par gramme de 
fèces e+ par animal exomlné, soit le pouicen- 
toge de diminution du nombre moyen des aeufs 
par gramme de fèces et par animal infesté. 

Le premier chiffre, qui intéresse l’ensemble du 
troupeau, est à-considérer en se plaçant dans 
l’optique des possibilités d’infestation des pâ- 
turages par les porteurs. Ce chiffre qui est de 
80 p. 100 pour les Sirongles digestifs atteint près 
de 90 p. 100 si l’on considère l’ensemble Strongles 
digestifs et Oesophogostomes. Le troupeau dis- 
sémine donc 80 à 90 p. 100 d’œufs en moins. 
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Le second chiffre, qui nous renseigne sur le Les animaux encore infestés le sont donc moins 
degré d’infestation des animaux restant infestés que ne l’était en moyenne l’ensemble des ani- 
après traitement, se situe autour de 45 p. 100. maux en début d’expérience 

TABLEA” NY1 

1 

On est amené à calculer également le pour- churis et trois porteurs de Bunostomum. Après 
centage d’animaux chez lesquels le traitement traitement aucun animal ne fut trouvé porteur 
a produit un effet en apparence total ou partiel. d’ceufs d’un de ces deux helminthes. 

Les ceufs de Sirongles gastro-intestinaux et , L’Etude du troupeau témoin, non traité, est 
d’oesophagostomes (comptés ensemble) ont concentrée dons le tableau II qui se lit comme le 
diminué de 100 p. 100 cher 20 animaux sur26, tableau 1, Dix animaux infestés de Strongyloses 
soit dans 81 p. 100 des COS avec les limites de 
comÎance 56,6 et 91 p. 100 pour P ( 0,OS. 

gastro-intestinales en début d’expérience contre 
neuf en fin d’expérience et onze animaux infes- 

Ils ont diminué, mais pas forcément de tés d’Oesophagostomose en début et en fin d’ex- 
100 p, 100. chez 22 animaux sur 26 soit dans périence nous donne au total 15 animaux infes- 
84,6p.lOOdes cas (65.3 p. 100 à 95,6 p, IOOavec tés d’Oesophagostomose. de Strongyloses doges- 
P < 0,05). tives ou des deux en début d’expérience et 14 en 

Par contre chez 3 animaux sur 26 on note fin d’expérience. 
que le nombre des ceufs a augmenté soit dans Un animal sur quinze ne présente plus d’oeuf 
Il,5 p, 100 des cas (2,4 p, 100 à 30,O p, 100 avec sans avoir regu de traitement, soit 6,66 p. 100 
P < 0.05). avec les limites de confiance de 0.17 p. 100 et 

Notons que le traitement semble s’être montré 31,4 P, 100 Pour P < 0,05. 
efficace contre d’autres Nématodes rencontrés. Par ailleurs le nombre moyen des ceufs par 
Trois bovins étaient reconnus porteurs de Tri- gramme de fèces et par animal examiné aussi 
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bien que par animal infesté est plus grand en significative des œufs de Strongles digestifs chez 
fin d’expérience qu’en début. la plupart des bovins. La moyenne des ceufs de 

Du point de vue Mon~ezio on trouve en fin Strongles digestifs ou Oesophagostomes élimi- 
d’expérience sept animaux infestés dans le nés dans 1 g de fèces par animal examiné avant 
troupeau alors que six seulement l’avaient été traitement est de 316.2 5 49,6. alors que cette 
reconnus au début. même moyenne après traitement est de 40,9 * 

Essais de toxicité. 
17,s. La différence est donc hautement signifi- 
cative : P < 0,Ol. 

Le Mélange de Thiabendazole et de NI&- Cette diminution des cwfs de Strongles diges- 

samide ne nous a pas paru présenter de toxicité tifs est de 100 p, 100 chez les 4/5 des animaux 

particulière pour les bovins. Aucun des oni- et n’est que de 45 p. 100 chez l/S des animaux. 

maux à quf nous l’avons fait absorber pendant Pour l’ensemble du troupeau la diminution du 

notre expérience et que nous avons aussitôt nombre des ceufs constatée est de près de 

remis au pâturage n’a présenté de signe d’into- 90 p. 100. 

lérance ou d’intoxlcotion. Les œufs de Bunostomes et de Trichures n’ont 

Trois bovins ont re$u dans les mêmes condi- pas été retrouvés après le traltement qui semble 

tions que les animaux d’expérience des doses donc avoir une action sur ces helminthes. 

doubles de celle employée dans cette expérience. En effectuant les numérations on ‘a essayé de 

Trois autres bovins ont rec,u dans les mêmes faire le départ des œufs de Strongles dlgestifs 

conditions des doses triples. selon les différentes espèces d’helminthes en 

Aucun de ces six bovins remis aussitôt au cause. II a semblé que toutes les infestatlons 

pâturage n’a présenté de signe quelconque reconnues après traitement étaient des infesta- 

d’intolérance. tions mixtes. 
Le traitement des bovins infestés à la fois de 

CONCLUSIONS 
C&odes et de Nématodes peut donc être 
conduit par admimstration simultanée du N~clo- 

Le mélange de Thiabendarole et de Niclo- 
samlde et du Thiabendazole. La dose de 

samide, destiné à lutter contre les infestations 
52 mg/kg de l’un et !‘autre de ces produits, 

mixtes à Cestodes et Némotodes chez les bowns. 
donne des résultats que nous qualifions de vo- 

nous a donné des résultats intéressants. Les 
lables dans la limite de la méthode utilisée 

doses utilisées correspondant à 52 mg/kg de 
(Coproscopies). 

Thlabendazole et 52 mg/kg de Niclosomide ont Insfitui d’Elevage ei de Médecine 
entraîné chez les bowns infestés de Mon~erio une véféruwire des Pays tropicaux. 
disparition totale des embryophores dans les Loborotoire cenfral de I’Elevoge de 
fèces ainsi qu’une diminution très sensible et I Tananarive 
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Rev. Elev. Med. “6,. Pays In,@ 1967. 20, 2 (279.289) 

Prospections malacologiques 
aux Antilles françaises 

Observations sur l’écologie et l’élevage 
au laboratoire de Lymnaea cubemis Pfeiffer 

par Simon GRÉTILLAJ 

Tout récemment ont été reconnues la présence Depuis 1945, plusieurs enquêtes ont été faites 

en Martinique, de Çosclolo hepatico et celle de aux Antilles françaises sur la répartltion géo- 
son vecteur lymnaeo cubensis Pfeiffer, mollusque graphique, la nature et la fréquence des gîtes à 
fréquent aux Grondes Antilles. aux U. S. A.. au Planorbes pouvant héberger les formes larvaires 
Venezuela, mais signalé pour la première fois 
dans cette île (GRÉTILLAT, 1966). 

de Schkxomo manson~ ‘jambon, 1907 agent 
cousal de la bilharziose Intestinale humaine 

Les prospections malacologiques effectuées sur qui règne à l’état endémique dans ces îles (DES- 
le terrain au sujet de I’épidémiologie de la douve CHIENS et Coll., 1955) (COURMES et Coll.. 
du foie et de sa répartition géographique ont 1964). Seul Austroiorbrs globratus, vecteur de ce. 
abouti à la récolte d’un certain nombre de gas- ~ schistosome, est signalé dans ces travaux. 
téropodes d’eau douce récoltés dans des mares, En ce qui concerne I’helminthologie vétéri- 
ruisseaux et torrents de la Martinique, de la naire, plusieurs affections à trémotodes existent 
Guadeloupe et de ses dépendances (Marie- aux Antilles françaises. II a donc paru intéres- 
Galante et Iles des Saintes). sant de relever en vue de travaux ultérieurs, 
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la fréquence et la répartition des mollusques 
d’eau douce, vecteurs éventuels de ces helmin- 
thiases (Fasciolose, Paramphistomose, Gastro- 
discose). 

La liste de ces gastéropodes avec la descrip- 
tion sommaire de leur habitus, le ou les lieux de 
leur capture, leur fréquence, la nature de leur 
biotope avec quelques observations sur leur 
écologie sont données cl-dessous. 

La prophylaxie de la distomotose en Morti- 
nique, affection jusqu’à présent très peu répan- 
due dans l’île, demande la mise en ceuvre d’un 
programme visant à la destruction du mollusque 
vecteur : Lymnaeo cubensis. Une étude de son 
écologie et de son comportement au laboratoire 
termine ce travail préliminaire sur la faune 
malacologiqve dulcaquicole des Antilles fran- 
çaises. 

RÉSULTATS DES PROSPECTIONS 
MALACOLOGIQUES 

Celles-ci sont loin d’être complètes, mais 
apportent cependant une légère contribution 
à la connaissance des mollusques d’eau douce 
des Antilles françaises. 

Lymnaeo cubensis Pfeiffer (Fig. 1). 

C’est le vecteur de Fosciolo hepoiico L. 1858 à 
La Martinique (GRÉTILLAT, 1966). 

Ce mollusque à coquille dextre mesure 6 à 
7 mm de long sur 2,6 à 3 mm environ. Gris plus 
ou moins clair, certains exemplaires sont ponc- 
tués de jaune sale sur la première convexité à 
partir de l’ouverture. Une fine striation visible 
seulement à IQ loupe en lumière rasante épouse 
les contours de la coquille qui a 5 tours de spires. 
Le pied massif est coiffé à sa partie antérieure 
de deux petites cornes trapues, aplaties de forme 
sensiblementtriangulaire. 

Glfes d 10 Marfinlque : a) Belle Fonfaine. dans 

les ruisseaux de cette réoion. En effet. il Y a auel- 
ques années, des cas de distomotke’ont’ été 
,bservés par le Service vétérinaire des Abattoirs 
je Fort-de-France sur des bovins provenant du 
-orrain. / I 

I/L cm 

Fig. 1. - iymoaeo rubenris Pfeiffer. 

un ruisseau et dans les canaux d’irriaation d’un 1 
pâturage artificiel à Digiiario decuibens. Très 
nombreux surtout dans les endroits où l’eau est 
fortement oxygénée (10 à 15 exemplares par 
m”) (GRÉTILLAT, 1966). 

b) Rivière de I’Anse Chorpentler(côte est entre 
Marigot et Sainte-Mor[e) (com. R. P. PIN- 
CHON). A quelques centaines de mètres du 
httoral. Ce mollusque doit être fréquent dans 

gîtes à 1. cubensis, il y  a lieu de citer les cours 
d’eau des environs de Rivière Salée, puisque 

c) Comme autre locahsation probable des 

certains animaux provenant de cette région 
sont aiteints de fasciolose. Aucune prospection 
malacologique n’ayant encore été faite à ce 
sujet, il serait intéressant de rechercher ce gas- 
téropode dans les nombreux canaux qui drolnent 
les terrains de culture et les pacages de basse 
altitude. 
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Biompholorio havanensis Pfeiffer (Fig. 2). 

Planorbe de taille moyenne 0,7 à 0,8 cm de 
diamètre à spires régulières, de couleur très 
foncée. 

Semble surtout proliférer dans des eaux aérées 
ou renouvelées (eau de source), mais petit sur- 
vivre dans des gîtes très voseux, où so multi- 
plication semble alors arrêtée. 

II fuit les milieux trop acides et marécageux. 
II serait intéressant de rechercher dans quelle 

mesure, il peut être aux Antilles fron$aises un 
hôte intermédiaire de Schisiosoma mansani. 

Glfes recom~s et prospecfés : 

10 Vallée du Fond Lailiet (Martinique). Dans 
canaux d’irrigation, en cou claire, sur fond 
sabla-argileux ou rocheux. pH = 6,8. Densité 
allant de 2 à 20 exemplaires par mètre carré. 

20 Dans canaux d’irrigation des pacages de 
flancs de montagne au Fond Laillet (Martinique). 
Très rares exemplaires. 

30 Salines (Sud-Est de la MortInique) dans 
mores vaseuses, pH = 7. Eau très peu ‘aérée. 
Végétation aquatique nulle. Rares exemplaires 
sans ponte. 

40 Sainte-Anne (Martinique) dans une retenue 
d’eau artificielle; pH = 6,8. Végétation aqua- 
tique. Joncs et Cyperacées. Quelques exemplaires 
trouvés le long du barrage en maçonnerie et 
parmi les plantes. 

50 Terrains de pacage des collines de la 
région du François (Martinique). Dans des mores 
vaseuses et surtout dons des abreuvoirs alimen- 
tés en eau par la canalisation urbaine. pH = 6,8. 

Prolifération abondante dons ces collections 
d’eau créées par I’Homme (vieilles chaudières 
en fonte servant autrefois à la fabrication du 
rhum et utilisées actuellement comme abreu- 
voirs). 

60 Mares dans terrains de pacages de la 
région du Robert (Martinique). Simples excava- 
tions où s’accumule l’eau de pluie. Le fond argi- 
leux imperméable en fait des points d’eau per- 
manenfs dont certains sont alimentés partielle- 
ment par une petite résurgence. 

Densité malacologique variable suivant le 
degré d’envasement et d’aération du milieu. 
1 à 2 spécimens par mare. 

Ces gîtes en état de repos en saison sèche 
(février-mors) doivent se repeupler dès le retour 
des pluies en avril-mai. 

70 Canal d’irrigation d’un terrain de pacage à 
Boillif (Côte sous le Vent) (Guadeloupe) ou flanc 
d’un contrefort montagneux dominant la mer. 
Eau claire, un peu courante. fond voseux. 5 à 
6 exemplaires par mètre carré de surface de 
gîte. 

Ausfrolorbis peregrinus (d’orbigny) (Fig. 3). 
De taille plus grande que le précédent. so 

coquille très foncée est plus épaisse, à ouverture 
large et arrondie. Dimensions : 1 à 1,2 cm de 
diamètre. 

Au cours d’une prospection malacologique 
faite en collaboration avec l’Institut Pasteur. la 
Direction de la Santé et le Service des Eaux et 
Forêts de la Martinique dans la région de Saint- 
Pierre où règne une haute endémicité bilhar- 
zienne, ce gastéropode o été trouvé en grand 
nombre (20 à 50 mollusques par mètre carré de 
paroi) dans un bassin-piscine collectant les eaux 
d’un ruisseau (rivière Parnasse) à 7 km de 
Saint-Pierre. Ce bassin carré de 50 m de côté 
sur 2,50 m de profondeur, bâti en maçonnerie, 
est un endrat idéal pour la proliférailon de 
A. peregrinus qui n’existe pas dans le canal 
d’amenée où l’eau est trop courante. 

L’eau de ce bassin de pH = 7 est relativement 
claire et un peu aérée par renouvellement con- 
tinuel en amont, sons végétation aquatique. 
mais les murs recouverts d’un épais tapis d’algues 
entretiennent une faune molacologiqve très 
dense. 

Des tests de sortie de cerares montrent que 
certains exemplaires hébergent les formes lu- 
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1 cm 

vaires de Sch. monsoni. Ce réservoir d’eau est précaution pour éviter la prolifération des mol- 
donc un foyer de schistosomlose intestinale lusques d’eau douce. 
humaine qu’il serait facile de détruire par épan- A la Martinique, en particulier, de nombreux 
dage de molluscicides. gîtes à bilharziose ont été ainsi créés alors que 

Cet exemple montre tout le danger que dans les ruisseaux descendant de la montagne, 
représente l’intervention de l’homme dans la les Ausfralorbis soni très rares ou absents. 
construction et l’aménagement des cours d’eau 
à des fins d’irrigation quand on ne prend aucune 

Aasfralorbis globrotur (Say) (Fig. 4). 

L 

1 cm 
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Planorbe de très grande taille. Coquille noire, 
épaisse, à nombreux tours de spores. Dimen- 
sions : 1,s à 2 cm de diamètre. 

Gffes ~~CO~US et prospectés : 

10 Bassin d’une maison particulière au Robert 
(Martinique). Quelques exemplares de très 
grande taille. 

20 Fort-de-France, dans caniveaux de la ville 
basse. 

30 Marie-Galante : mares de Pirogue, de 
Ducos. de Saint-Louis, de Grand-Bourg, de 
Vallon, de Ménard (Nord de I’lle). 

Toutes ces mares qui sont pour la plupart des 
collections d’eau de pluie à fond argileux et 
dont le niveau baisse au cours de la saison sèche, 
sont des gîtes 0 A. glabratus qui est ou repos 
durant la période sèche. En effet, tous les exem- 
plaires récoltés sont des adultes de très grande 
taille reposant sur la vase et en nombre relati- 
vement restreint. 

40 Mares de la région est de la Grande-Terre 
(Guadeloupe), le long de la route du Moule à 
Saint-François, Mares deZevalos, de Saint-Louis. 
En vole d’assèchement avec quelques A. glabra- 
fus plus ou moins enfouis dans la vase des bords 
envahis souvent par des joncs. 

50 Mare de Terre de Haut (Iles des Saintes) 
(Guadeloupe). De très nombreux A. glabratus 
adultes fixés aux racines et sous les feuilles de 
Pisfia strotiotes L. qui recouvrent la surface de 
l’eau. 

Des prospections molacologiques ayant été 
faltes à plusieurs reprws à la Guadeloupe au 
sujet de ce mollusque par DESCHIENS et Coll. 
en 1955, par MARILL en 1958, puis par COUR- 
MES et Coll. en 1964, les recherches sur le terrain 
n’ont pas été poussées plus loin. 

Dreponofremo cultrofom (d’orbigny) (Fig. 5). 

Petit mollùsque ressemblant à une planorbe 0 
coquille claire asymétrique. II a une face plane 
sur laquelle il se tient au repos sur la vase ou 
sur des débris flottants (feuilles, branches tom- 
bées, etc...). DImenslons : 0.6 à 0.9 cm de dia- 
mètre. 

Ce gastéropode existe dans un étang permo- 
neni de Marie-Galante à 5 km au nord-est de 
Grand-Bourg (Mare Cosmobil). 

C’est le premier Dreponofremo signalé des 
Antilles françaises. 

1 cnl 
Fig. 5. - Dreponatrema cultratum d’orbigny. 

Physa mormorofa Guilding (Fig. 6). 

Fig. 6. - Physo marmoralo Guilding 

Mollusque à coquille allongée, claire, globu- 
leuse en avant, à ouverture senestre, à colu- 
melle courte et pointue, très fréquent dons les 
points d’eau à la Martlnlque et à la Guadeloupe 
où II voisine avec Bnmphalorlo havonensis. Aus- 
frolorbis globrotus et lymnoea cubensis. Dlmen- 
sions : 1 à 1,2 cm de long sur 0,s cm d’épaisseur. 

II prohfère surtout dans les gîtes en eau claire 
légèrement oxygénée, à courant très faible avec 
un peu de végétation aquatique. 

II serait Intéressant de rechercher dans quelle 
mesure, il est susceptible de transmettre certaines 
affections à trématodes des anomaux. 
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Gîtes rehmus et prospectés : 

10 Vallée du Fond Laillet (Belle-Fontaine 
Martinique) canaux d’irrigation. 1 à 2 spécimen: 
par mètre carré. 

2O Pâturages de I’Elevage du Fond Laillet 
Dans canaux d’irrigation à flanc de montagnt 
2 à 5 spécimens par mètre carré. 

30 Mares de Salines (Martinique). Très rare: 
spécimens au repos dons points d’eau en voit 
d’assèchement. 

4O Retenue d’eau à Sainte-Anne (Martinique 
fixée aux joncs des IIWS. 

50 Mares de la région du Robert (Martinique) 
Très mares spécimens. 

60 Le Baillif (Guadeloupe) (Côte sous le Veni; 
dans un canal d’irrigation à flanc de montagne 
Nombreux spécimens avec pontes en eau cou- 
rante fixés sur les graminées. 

Potamopyrgus coronotus Pfeiffer (Fig. 7). 

Gastéropode d’eau douce operculé de très 
petite taille (1,8 à 2 mm) à coquille brune,allon- 
gée, à ouverture dextre et à 5 tours de spores. 
Petit mollusque gastropode hydroblidé ne devant 
pas être confondu avec Lymnoeo cubensls qui 
est de taille double. à coquille plus clare et dont 
les cornes sont courtes, plates et triangulaires 

alors qu’elles sont longues et filiformes chez 
P. corondus. II existe des exemplaires à ctiquille 
lisse et d’outres à coquille épIneuse (cf, dessin). 

Très nombreux exemplaires (20 à 30 par m”) 
avec pontes dans uti petit ruisseau côtier de la 
«côte sous levent» à 1 km au nord de Deshaies, 
« rivière de l’anse Mitan » le long de la route de 
Salnte-Rose à Deshaies (Guadeloupe propre- 
ment dite). Eau courante claire, coulant sur fond 
vaseux avec ht du cours d’eau encombré de 
graminées aquatiques et de fragments de feuilles 
de canne à sucre en voie de putréfaction servant 
de support et d’aliment aux mollusques. 

Cet hydrobiidé existe à Porto-Rico et aux U. S. 
Virgin Islands(FERGUSON et RICHARDS,1963). 

En 1965, DOBY, MANDAHL-BARTH, CHA- 
BAUD et DEBLOCK ont observé l’extrême pro- 
loficlté de Pofomopyrgus jenkisi (SMITH, 1889) 
dons certains torrents du sud de la ‘Corse ou 
Bulinus fruncotus était fréquent il y  a encore 
quelques années (BUTTNER et BOUCCART, 
1957 ; GRÉTILLAT. 1963). D’introduction récente, 
P. jenkw avait éliminé Minus truncotus de ces 
gîtes. 

II serait intéressant d’étudier dons quelle 
mesure Potomopyrgus coronoius serait suscep- 
tible de se comporter de la même manière avec 
!ymnoeo cubenris, vecteur de Fosciolo hepotm à 
la Martinique. En ce qui concerne la destruction 
d’Austrolorbis glabrofus par des moyens biolo- 
giques, seul Moriso cornuorietir a donné des 
-ésultats satIsfaisanis à Porto-Rico (FERGUSON 
St Coll. 1958, RADKE et Coll. 1951 et autres). 

Des recherches seraient à entreprendre sur 
es possibilités de lutte biologique avec Potamo- 
>yrgus coronafus signalé pour la première fois 
i la Guadeloupe. Le dernier Comité d’Experts 
iur la bilharzlose de l’organisation Mondiale 
ie la Santé souligne l’intérêt et l’avantage d’un 
,el procédé dans le contrôle malacologique des 
/iviers et exploitations aquicoles oùl’emplo des 
nolluscicides chimiques est interdit pour des 
-aisons pratiques. 

Neretino punctuloto Lamark. 

Mollusque operculé, à coquille globuleuse. 
xnementé de points jaunâtres tranchant sur un 
ond sombre et fermé par un opercule épais. 

Existe dans presque tous les torrents de la Mar- 
inique et de la Guadeloupe où on le trouve en 
Ilein courant fixé aux rochers. 
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PREMIÈRES OBSERVATIONS 
FAITES AU LABORATOIRE 

SUR L’ÉCOLOGIE DE Lymnaeo Cubensis 

Si l’on s’en réfère à la bibliographie, les 
quelques essais de mise en élevage de L. cuben- 
SIS au Laboratoire ont été décevants, les auteurs 
ayant pu difficilement le maintenir en survie en 
utilisant certains artifices d’élevage tels que les 
aquaterrariums. 

LEE en 1962. étudiant le cycle biologique 
d’Heterobrlhorzio omericono P~IC~. 1929, parasite 
du rancoon et d’autres mammifères du sud-est 
des U. S. A., constate que 1. cubensis. hôte inter- 
médiaire de ce trématode, s’adapte très difi- 
cilement aux conditions d’élevage en labora- 
toire. Pour réaliser le cycle d’H. ornericana. il se 
voit obligé de travailler sur des spécimens, infes- 
tés naturellement, récoltés dans des gîtes du Delta 
du Mississipi. LEE les maintient en survie en les 
nourrissant avec de la laitue fraîche. En aqua- 
rium. la plupart des spécimens s’enfouissent 
dans la vase humide où ils entrent en diapause. 

VERGANI en 1955 ou Venezuela avait déjà 
fait cette remarque. Après un repos de 235 jours, 
45 p, 100 des mollusques sont capables de donner 
des pontes fertiles. 

Avec beaucoupde précautions, il a été powble 
de rapporter de la Martlnlque, une souche de 
1. cubensis, ma’intenue en élevage depuis le 
2 avril’ 1966. 

Des 50 spécimens adultes récoltés dans un 
canal d’irrigation de l’élevage du Fond Laillet 
(Belle Fontaine). le 9 mars 1966, il ne restait 
plus en arrivant à Dakar que 5 exemplaires 
dont 2 en très mauvais état, les autres étant morts 
au cours du transport ou ou cours de leur séjour 
à la Guadeloupe du 12 a” 30 mars 1966. 

Les différents milieux de survie ou d’élevage 
ont été successivement essayés : 

a) Dans une eau de source non aérée artifi- 
ciellement de pH = 6.8 et à 26oC. 1. cubensis 
fuit le milieu aquatique en quelques heures pour 
s’immobiliser sur une paroi sèche où II entre en 
diapause. Remis en eau dans les quelques heures 
qui suivent. II reprend son activité pour fuir 
encore et tenter de se remettre en diapause. 
Trois ou quatre fugues suivies d’une remise en 
aquarium aboutlssent à la mort du mollusque. 

b) En eau de source non aérée avec fond 
rocheux. certains exemplaires s’immobilisent le 

pied fixé à la paroi rocheuse ou niveau de la 
surface de l’eau, aux endroits où par capillarité 
le substrat est humide. 

c) Dans le milieu précédent mais très forte- 
ment aéré par un oxygénateur à bulles, les 
mollusques se déplacent lentement et ont ten- 
dance à se rassembler aux endroits où l’aération’ 
est maximum. 

Dans les trois milieux a), b), c), les mollusques 
délaissent la laltue crue ou bouillie quf leur est 
dlstribuée et aucune ponte n’est observée. 

d) Des matières organiques en putréfaction 
ajoutées au milieu, telles que des fragments de 
feuilles de canne à sucre ayant séjourné dans 
l’eau pendant un certain temps, permettent de 
nourrir partiellement 1. cubensls, qui ne fuit plus 
l’aquarium. 

e) Sur fond vaseux (5 cm d’épaisseur) recou- 
vert de 10 cm d’eau très fortement aérée, l’un 
des derniers survivants donne une ponte le 3/iV/ 
66. De cet amas d’œuf5 (20 environ) en forme de 
virgule et de 1.5 à 2 cm de long, naissent le 
12/lV/66. 5 Lymnoea cubensls qui sont la base de 
l’élevage. 

Ces quelques exemplaires, ont, durant les 
deux premières semaines de leur vie, une crois- 
sance très lente. Se maintenant fixés aux parois 
de l’aquarium, à égale distance du fond de vase 
et de la surface. ils se nourrissent vraisemblable- 
ment des microorganismes en suspension dans 
l’eau. Beaucoup moins «vagabonds » que leurs 
parents ramenés de la Martinique, ces jeunes 
L. cubensrz commencent 0 manger de la laitue à 
partir de leur troisième semaine. Ils mesurent 
alors 2 mm de long. Deux semaines plus tord. 
ils ont atteint la taille des mollusques adultes 
qui leur ont donné na~ssance et commencent à 
pondre à l’âge de 34 jours. Le développement 
d’oeuf à aeuf a duré 43 jours, dont 9 pour I’éclo- 
sion des œufs, ce qui est extrêmement court. 

Les pontes se succèdent nombreuses (26 pour 
5 mollusques en 14 jours) et deviennent le départ 
de cet élevage. La courbe de croissance (poids) 
donnée plus Ian. a été établie à l’aide d’exem- 
plaires nés de ces pontes. 

A partir du début de la période de ponte, la 
taille des mollusques s’accroît au point de dépas- 
ser en longueur 2 fois celle des L. cubensis récol- 
tées sur le terraln. leurs poids étant environ 5 à 
6 fois plus élevé. 

7.89 
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A 56 iours.’ ils mesurent 1.3 à 1.5 cm de lona 
d 

sur 0,60’à 0,80 cm de large et pèsent en moyenne 
0,28 à 0,35 g. 

Ces exemplolres élevés ariificiellement ayant 
une taille anormale sons doute parce que sou- 
mis à un régime riche et régulier, il était inté- 
ressant de savoir sf leur faculté de résister à de 
mauvaises conditions du milieu. ne s’était pas 
amoindrie. 

1) Lot de 3, semaines 80 p. 100 de mortalité 
2) Lot de 4 semdinei 50 p. 100 de mortalité 
3) Lot de 5 semaines 80 p. 100 de mortalité 
4) Lot de 5 semaines 30 p. 100 de mortalité 
sons alimentation artificielle. 

Pour ce faire, ils ont été successivement placés 
dans des aquariums où ont été progressivement 
supprimés, les éléments ayant permis leur crois- 
sonce et leur multiplication (vase, laitue crue, 
aération artificielle) : 

Les individus très jeunes sont moins résistants 
à la deswcotlon que les plus âgés. Une alimen- 
Mon artificIelle riche et régulière amoindrit 
cette résistance. 1’ 

/ Croissance de 1. cobensis dans les conditions 
d’élevage ou Laboratoire. 

l0 Dans un aquarium en eau de source aérée, 
filtrée de pH = 6.8 à 24oC, contenant de la 
laitue crue. Aucune tentative de fuite hors de 
l’aquarium n’est observée. Pendant une semaine, 
les mollusques continuent à se nourrir en pon- 
dant régulièrement comme dans l’aquarium à 
fond vaseux. 

La courbe de croissance o été établie d’après 
le poids moyen de 25 exemplaires nés en aqua- 
rium sui-fond voseux dans une eau de pH = 6.8 
fortement aérée, les mollusques étant nourris 
avec de la latue crue. 

20 Quand l’alimentation est supprimée mais 
l’aération du milieu maintenue, les L. cubensis 
ont un comportement normal et continuent à 
pondre, mais certaines pontes sont stériles. 

30 Au bout de 7jours, l’aération est interrom- 
pue : les mollusques s’immobilisent sur le fond 
et les poro~s de l’aquarium. Les pontes cessent. 
mais en une semaine, oucun exemplaire n’es- 
saye de quitter le milieu aquatique pour entrer en 
diapause. 

Dans les quatre premières semaines, la crois- 
mnte est régulière. Les L. cubensis ne s’ali- 
mentent qu’avec des mahères organiques en 
suspension dans l’eau. La courbe prolongée 
suivant cette pente initiale donne un poids moyen 
de 30 à 40 mg à 8 semaines qui correspond à 
celui des spécimens adultes récoltés sur le terrain 
(courbe en pointillé). 

40 Pour reconstituer ou laboratolre, les con- 
ditions d’assèchement d’un gîte, les mollusques 
sont installés dans un aquarium à moitié rempli 
de vose humide avec en son centre un fragment 
de rocher dépassant de quelques centimètres la 
surface vaseux Dans ce nouveau milieu, les 
mollusques, après quelques déplacements de 
peu d’importance, s’immobilisent, après s’être 
à moitié enfouis dans /a vase ou fixés sur la 
paroi rocheuse aux endroits où elle est un peu 
humide. Ils résistent 3 jours ainsi. puis s’en- 
foncent tout à fait dans la vase, pour entrer en 
« diapause » et résister à I’estivation, mais 
meurent ou bout de six jours. 

A partir de la quatrième semaine, quand 
L.cubensiscommenceà se nourrir avecde /a lai- 
tue crue, la croissance s’accélère. le poids et la 
taille dépassent la normale en deux semaines 
pour aboutir à des Individus atteints de gigan- 
tisme (300 à400 mg à 7 et 8 semaines). 

CONCLUSION 

Des observations faites sur le terrain et au 
cours de ces essors d’élevage en laboratoire, il 
ressort que : 

10 L. cubensis ne peut vivre que dans des eaux 
très oxygénées où l’eau est renouvelée constam- 
ment. 

Par comparaison des lots de 20 Lymnaeo 
cubenris âgés de 3, 4 et 5 semaines (alimentés 
avec latue crue) (lots 1, 2 et 3) et âgés de 5 se- 
maines (sans laitue) (lot 4) ont été soumis à la 
même série de tests : 

20 Un fond vaseux avec des matières orga- 
niques en suspension est indispensable à la ZUT- 
vie, à l’alimentation et à la multiplication de 
L. cubenus. 

/ 

286 

30 Quand le milieu monque d’oxygène ou 
qu’il se dessèche. L. cubensir le fuit pourentrer 
en diapause, en général en s’enfouissant dans 
le sel. 
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40 II est possible de maintenir en élevage 
L. cubensis à condition d’aménager un aquarium 
avec un fond vaseux épais de plusieurs cents- 
mètres et d’aérer très fortement le milieu. 

50 La cro~sance des 1. cubensis en élevage est 
considérablement accélérée si on les alimente 
avec de la laitue crue. Ils délaissent la laitue 
bouillie. Des spécimens de la taille et du poids 
des adultes trouvés dans les gîtes naturels sont 
obtenus en 30 0 40jours et commencent à pondre 
35 à 40 jours après la naissance. 

60 A partir du 35e JOUT. la taille et le poids de 
certains spécimens d’élevage dépassent la nor- 
male. Ces exemplaires résistent pendant plu- 
sieurs jours, à la supprewon de toute alimenta- 
tion. d’oératlon du milieu et leur activité demi- 
nue progressivement. 

70 Placés dans un terrarium de vase humide, 
ils survivent quelques jours au dessèchement 

puis meurent, sans avoir pu entrer en « dio- 
pause » pour estlver. Tout se passe comme si les 
conditions artificielles d’élevage, accélérant la 
croissance par une trop bonne alimentation, 
avaient fait disparaître la résistance de 1. cuben- 
sis au dessèchement. 

Lymnaea cubews est un gastéropode, dont 
l’écologie un peu particulière pour une limnée. 
demande que certaines précautions soient prises 
lors des campagnes an+mollusques. En état de 
diapause. il n’est pas détruit. 

La souche martiniquaise semble assez ubi- 
quiste en ce qui concerne son mode d’alimenta- 
tion, et il est à craindre que ce mollusque ne 
colonise des cours d’eau ou ruisseaux où il 
n’existe pas encore. S’il envahissait des cresson- 
nières. cela poserait un grave problème de santé 
humaine. Cependant, une alimentation riche et 
régulière fait apparaître des Individus de taille 
et de poids dépassant largement la normale mais 
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qui ont perdu la faculté de se mettre en état de 
diapause pour « estiver ». Leur destruction par 
épandage de molluscicides est alors très facile. 
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Insi~iut d’Élevoge ei de Médecine Vétérinaire 
des Pays tropicaux. 

Loboroioire Not~onol de I’Elevoge et de 
Recherches Vétérinaires de Dakar-Honn (Sé&gofj 

Obrer”a+ionr on ecology and laborrdory reoring ol Lymnoea cobenr,s Pfeiffgr 

Same ofthe ecalogicol particularifw of 1, cubensir bave been rtudied an a 

siroin ofrhir snoil com~ng from Mariinique and matnioined for rearing purpase 

d Dal~ar. The znail wos able io live a long tome autside the wotw Ta mainioin 

it in reor~ng, it wos necesrary 10 keep it in aquario with muddy baiiom and 

well aerated woter. The growth WOI accelerated by o rlch ioad made of ïow 

lettuce leaves ond the înails obtained by thir mcthod were bigger an size Ihan 

the normal ones but they were noi able to ge+ infa diapause when !he environ- 

mental conditions became dry. The snoils which hod been ied only with organii 

subitancer in rurpension in the woter, grew very slawly but lkept their obiliiy 

to gel inlo dIapause. 
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Étude sur les tiques du bétail en Guadeloupe 
et Martinique 

IL Agents pathogènes transmis par les tiques 
par P. C. MOREL 

RÉSUMÉ 

Les protozoaires songuicoler observés en Guadeloupe chez le boeuf splé- 
“ectomisé sont Baber,o (Piropiasma) bigemino et Theileria mu!o”s : 10 piroplasmore 
bovine vraie apparaît sporadiquement en Guodelovpe et Mortintque cher 
les animaux importés d’angine européenne. L’existence de Bob&o coboiii et 
de B. conis es+ probable dans Ier deux iles, du fait de 1” présence der vecteurs 
sur les hôtes sensibles. En ce qui concerne les rickettriales. Ano~‘arma morginoie 

a été vu chez le bcwf rplénectomiré et I’onaplarmose cl inique est parfois consta- 
tée : 10 présence de Cowdryo rumi”a”ti”m est vro,sembloble en Guadeloupe en 
relation avec 10 prérence d’Amblyammo vanegatum et du fait de I’anologie 
des rympibmes entre des occ&s enzoohque aigus obrerv& dons cette ile et 
d’etiolagie “on encore élucidée avec la symptomotologie de Ia cowdryase en 

Afrique : des larves d’Amblyommo variegotum o”f été trouvées spo”+a”éme”+ 
infect& par Ricketisa coowi. Le Eta~l de Guadeloupe présente une dermatose 
analogue ou identique 0 la streptothricose bovine africaine due 0 Dermoioph~ius 
congoleosis. et orsode comme celte derniére à Amblyomma vonegolum. 

Bobesio (Piroplosma) bigemina (Smith et Kil- 
borne, 1893) ; Du Toit, 1918. 

Le parasite o été mis en éwdence à l’occasion 
de la splénectomle d’un veau d’un an et demi, 
originaire de la Hatte-Saint-Jacques (Grande- 
Terre de Guadeloupe) : ce même animal a 
fourni les Boophilus utilisés dans les essw insec- 
ticides (il étolt d’ailleurs très infesté, d’au moins 
500 femelles) : l’état général. plutôt mauvais, 
accusait surtout une grande magreur. La splé- 
nectomie a eu lieu le mercredi 29 septembre, 
avec anesthésie ou Nesdonol Spécia ; la rate 
était très grande : le lendemain de I’interventlon 
le comportement du veau étalt normal : il man- 
geait et avait retrouvé son agressivité. Les pre- 
miers piroplasmes sont apparus le 7 octobre, 
on même temps que Jheilerro mutons ; au début 
les 6. bigemmo étaient rares ou peu abondantes 
(Th.riivfonsétoitfréquente)jusqu’aul5-looctobre, 
après le 18 octobre, les 6. bigemmosont devenues 

relativement nombreuses ; Anoplosmo morgmale 
a fait son apparition du 18 au 23 octobre, dote 
de la fin de la mission. Au cours de la parasité- 
mie le veau a encore maigri, par rapport à son 
état avant la splénectomle : ses muqueuses ont 
pris une teinte ivoire jaunâtre, sans jamais 
devenlr ictériques ; jamais les urines n’ont été 
colorées. L’animal a été alors traité QU Zothélone 
Spécia et rendu à son propriétaire, qui l’avait 
gracieusement prêté pour les besoins de I’en- 
quête. 

La morphologie de la B. bigemino rencontrée 
en Guadeloupe n’offre aucune ,porticularité 
par rapport aux descriptions habituelles. Sa 
présence aux Petites-Antilles est normale, du 
fait de l’existence de Boophilus mrcroplus, son 
vecteur naturel sur toute son aère de distrIbu- 
tien. Une attention spéciale 0 été portée aux 
petites formes, le plus souvent trigéminées ; en 
aucun cas il ne pouvait s’agir de Bpbesia (EhbeL 
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sio) argentina Lignières. 1901) [= Bobwo bows 
Starcovicl, 1893 ?], Cette absence demanderait 
à être ultérleurement infirmée ou confirmée, car 
B. microplus transmet B. argentino concurrem- 
ment avec B. bigemmo en Asie tropicale wen- 
tale, en Australie, à Madagascar et en Amérique 
néoptroplcale. 

distribution de cette fique, et notamment en 
Guadeloupe et Martinique. Dans les conditions 
habituelles la plupart des chevaux antillais se 
trouvent prémunis dès le jeune âge. II n’en de- 
meure pas moins que la piroplasmose présente 
un réel danger pour tout cheval importé d’un 
pays où est inconnue Bobesia coballl. 

La piroplasmose bovine à 8. (Piroplosmo) 
bigemfna existe en Guadeloupe et Martinique. 
L’affection n’est signalée le plus souvent que sur 
le bétail amélioré, au cours de la saison sèche ; 
il en va de même pour les taureaux du pays qui 
tirent les charrettes de canne, car cette période 
coïncide avec le maximum de leur travail. En 
toute saison la maladie présente un très grand 
danger pour les bovins de rote, importés des 
Etats-Unis ou d’Europe (ce soni le plus souvent 
des iaureaux pour la reproduction). Une piro- 
plasmose grave se déclare dans les 30-45 jours 
qui suivent si l’animal n’a pas été surveillé et 
défendu contre les tiques, ou plus tard malgré 
la surveillance, à l’occasion de la piqûre par 
quelques Boophllus, ce qui monque rarement de 
se produire. II s’ensuit des piroplasmoses aiguës 
ou suraiguës, ordinairement mortelles sans les 
médications appropriées, compromettant l’étai 
et la productivité du suJet pendant une longue 
convalescence de pluswrs mois. Partout où 
existe un élevage amélioré, éclate la piroplas- 
mose. 

Bobesio (Piropfasma) anis (Piana ,et Galli- 
Valerio, 1895) ; Du Toit 1918. 

En ce qui concerne les Antilles, la piroplas- 
mose canine semble n’être signalée que de Puerto 
Rico (MARTINEZ, 1914, 194). En fait 5. canis 
doit exister chez tous les chiens porteurs de Rhr- 
pcephalus sanguineus, qui est son vecieur habi- 
tuel dans toute la zone pdntropicale. 

Theileria, mutons (Teiler, 1906) ; Brumpt, 1920. 

Dans le sang du veau spénectomisé de Guade- 

A titre documeniare sont relaiés ici quelques 
cas de cette affection, signalés dans les rapports 
annuels du Serv~~e vétérinaire de Martinique 
pour ces dernières années ; II s’agit presque 
toujours d’animaux importés ; en 1955, 5 cas ; 
en 1956, 6 cas (4 sut- bovins Holsteln 0 Saint- 
Joseph, 2 cas à Basse-Polnie sur rébus broh- 
maris) ; en 1957, 7 cas ; en 1960,lO COS ; en 1962, 
5 cas sur des taureaux charolais ; en 1963, 7 cas. 

Les bowns du pays (iaurlns ou zébus) mani- 
festent rarement une piroplasmose clinique et 
semblent prémunis dès leur première année. 

Iqupe, les Thh. muions ont été souvent abondantes : 
lors de certaines observations, SO-60 p, 100 des 
hématies étaient parasitées. La morphologie des 
dwerses formes est conforme aux tÏgurations 
classiques, avec notamment les aspects en flamme 
de bougie à chromatine allongée bocllllforme. En 
ce qui concerne les pourcentàges des diverses 
catégories, celui des formes rondes ei elliptiques 
était assez élevé, environ de 60 p. 100 ; ce chiffre 
se rapproche de celui donné par SERGENT, 
DONATIEN, PARROT ei LESTOQUARD (1945 : 
566) ; 20 + 35,6 p, 100 ; par contre DELPY 
(1937, 225) n’indique que 6 + 34 p. 100. 

Bab&a (Plroplosma) caballi (Nuttall et Strick- 
land, 1910); Du Toit, 1918. 

La piroplasmose équine est signalée de plu- 

II ne semble pas exister aux Antlllei une patho- 
génicité particulière chez Th. mutons, ce qui est 
conforme aux données admises généralement 
pour l’Afrique et le bassin méditerranéen. Pour 
des raisons épizootologiques. II semble que le 
vecteur de ih. mutans en Guadeloupe soit 
Amblyomma voregoium, de même qu’en Afrique 
occidentale et centrale, mais le fait n’est pas expé- 
rimentalement démontré. C’est toutefois la 
seule espèce capable, en accord avec son cycle 
évolutif et l’lmpossibillté chez les Theiierio d’in- 
fecter la descendance des tiques par voie trans- 
ovarienne, de transmettre Th. muions aussi bien 
en Afrique occidentale qu’en Guadeloupe. 

sieurs localités de Floride, où son vecteur natu- I En fait, le petit nombre des études sur ce para- 
rel est Anocentor n~tens (ROBY et ANTHONY, I site, fréquent mais difficile à utiliser dans les 
1963, 268). Elle existe également à Panama, en expérimentations en raison de sa pothogénuté 
même temps que A. nitens (DARLING. 1913, 197). naturelle faible ou nulle, explique le peu de ren- 
La maladie est donc powble sur toute l’aire de seignements h son sujet. En Asie orientale, Th. 
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:@ons [= Th. orientolrs (YAKIMOV et SUDA- 
,CENKOV, 1931) ?] est naturellement transmise 
,par Haemophysalis bispmoso (et peut-être ouss~ 
en Australie). En Afrique australe, Rhiprcephalus 
append~culotus constitue un vecteur expérlmen- 
ta1 ; le vecteur ou les vecteurs naturels en 
Afriqueorientale. centrale et occidentale ne son+ 
pas connus ; compte tenu de la fréquence de la 
iheilerro, ce sont des tiques communes ou très 
communes qui sont en cause. En Eurasie médi- 
terranéenne le vecteur n.aturel de Th. muions 
n’est pas découvert ; il s’agit peut-être d’une 
Hoemophysolis (H. puncfoio, H. sulcaia ?), 

Jusqu’à aujourd’hui, Jh. mutons n’était men- 
tionnée du continent américain que par la seule 
référence de SPLITTER (1950, 134). sur des 
,bovins du Kansas. L’observation de l’espèce en 
,Guadeloupe constitue une deuxième référence, 
qu’il fout peut-être mettre justement en relation 
avec la distribution limitée de A. vor~egoium à 
cette île, à Antigua et à la MortinIque. II serait 
intéressant à cet égard de rechercher la présence 
de Th. mutons en Martinique dans la zone res- 
treinte 00 existe A. voriegatum. et de comparer 
les résultats avec la situation dans, tout le reste 
de l’île;d’où A. voriegoium est absent. 

&ileria porva (Theiler, 1904) ; Betiencourt 
Fronça et Borges, 1907. 

MAUZE et MONTIGNY (1954, 504) décrivent 
une épizootie mortelle sur des bovins Importés 
de Floride et Jamaïque à l’élevage Beauport 
,(Grande-Terre de Guadeloupe) ; le cours de la 
maladie étalt le plus souvent aigu ou suraigu, les 
symptôme5 consistant en agItailon et c0n~~I810ns 
accompagnées de jetage, de salIvailon et de 
larmoiement : puis apparaissaient des parésies 
et des chutes ; enfin les bêtes mouraient paraly- 
sées en 24-48 heures ; il n’y avait ni coloration 
des urines, ni adénites caractérisées. Lors des 
examens du sang et des organes CI été vue en 
abondance “ne Theiierro rapportée à Jh. parvo : 
le vecteur ~ncrirmné était Amblyommo variegotum. 
Ordinairement ces symptômes sont inconnus sur 
les bovins du pays : les bêtes locales seraient donc 
prémunies contre cette affectlon Indéterminée. 

Le diagnostic inquiétant de Th. poruo faisait 
redouter que la terrible thellérlose d’Afrique 
orientale ne soit établie aux Antilles : or son 
existence n’aurait pas pu passer jusqu’à ce 
jour inaperçue, quand on sait les ravages qu’elle 

provoque en Afrique. II n’était pas possible 
d’autre part qu’il s’agisse d’une theilériose 
grave de l’Ancien-Monde puisque ni Rhipice- 
pholus appendmhtus (vecteur de Jh. parva), ni 
Hyolommo detrifum ou H. excovotum (vecteurs de 
Th. annulafa) ne sont présents aux Antilles (natu- 
rellement ou secondairement) ; il ne pourra+ 
s’agir que d’une forme propre ou pays, Ulté- 
rieurement, II n’a plus été observé de casattri- 
buables à une theilérlose. 

Le plus logique est de considérer que cette 
sortle dans les hémotles d’une Theiierio mettait 
en jeu tout simplement Th. mutans; qui o été 
trouvée en Guadeloupe au cours de cette mission, 
et précisément à quelques kilomètres de I’éle- 
vage Beauport. La symptomotologle observée o 
été attribuée aux thielérioses, ce qui adétourné 
de rechercher plus loin la véritable cause des 
accès. Le parasitisme par Th. mutons a pu être 
fortuit ou occasionné por une cr15e relevant 
d’une autre étiologie, ce qui CI mashué la réa- 
hté des phénomènes. 

Quel serait-donc l’agent causal de cette pseudo- 
theilériose guadeloupéenne ! II faudrait orienter 
les suspicions en premier lieu vers I’hydrocar- 
dite rlckettslenne (heort wofer) due à Cowdryo 
ruminoniium. Le fait que la maladie ait été obser- 
vée dans une région 0 A. varregotum et qu’elle 
soit entièrement comparable à la simptomato- 
logie de I’hydrocardlte telle qu’elle se manifeste 
en Afrique occidentale et centrale, rend 
cette supposition des plus vraisemblables. Le 
reste des considérations à ce suJet sera trouvé 
dans les pages traitant de Cowdryo ruminontrum. 

RICKETTSIALES 

Anoplasmo marginale Theiler. 1910. 

Quelques cas d’anoplasmose bovine sont cités 
dons les rapports annuels du Service vétérinaire 
de Martinique, sur du bétail importé : en 1958, 
10 cas. dont 2 cas mortels aux envfrons de 
Moutte (Fort-de-France) et de Jambette (Sain+- 
Joseph) (dlagnostlc sur étalements de sang) ; en 
1959, plusieurs cas. dont à Trois-Il&s et à Moutte ; 
en 1962, plusieurs cas à Sant-Joseph, ‘Le Vaucl~n. 
Saint-Pierre ; en 1963, 10 cas. 

Lors de la splénectomie du veau de Guade- 
loupe, quelques anaplasmes sont apparus du 
21 ou 23 octobre, c’est-à-dlre 3 semaines après 
l’opération ; ils n’étalent pas très nombreux. 
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Malheureusement la fin de la misslon a empêché ( Les grandes lignes de la symptomatologie de 
de suivre l’évolution de cette anaplasmose expé- 
rimentale. , 

Les vecteurs naturels d’Anoplosm3 marginale 

la cowdryose sont les suivantes, chez les petlis 
et grands ruminants : 

- Forme aiguë ; 
sont ordinairement les Boophlius sur leur aire 
commune de distribution : l’existence de 
5. muaplus s’accorde donc avec celle de A. mor- 
gin& Par ailleurs les insectes piqueurs jouent 
un rôle certain dans /a transmission mécanique 
de I’anaplasme (seuls les stomoxes pourraient 
être en cause aux Petites-Antilles). Enfin A. mor- 
gmole présente une remarquable aptitude à être 
transmis, lors d’injection5 en série SUIS précau- 
tions d’asepsie. par les aiguilles hypodermiques 
souillées de sang infecté. 

Cowdryo ruminonfium (Cowdry, 1925) ; Mo- 
kovskiî. 1947. 

En Afrique, sur toute l’aire de distribution des 
Amblyommo majeurs du bétail, la cowdryose ou 
I’hydrocardite rickettsienne (heart water) existe 
à l’état d’enzootie permanente : les tiques en 
cause sont A. hebraeum d’Afrique australe, A. 
varregatum d’Afrique orientale, centrale et occi- 
dentale, A. gemme et A. lepidum d’Afrique orien- 
tale somalo-masaï. Apparemment tout lecheptel 
est infecté, en état de prémunité. Les manlfes- 
tations climatiques apparaissent en certaines 
occasions de rupture de cet état : perturbations 
climatiques soudaines. changements de saisons, 
déplacements importants (changements de zone 
climatique ou phytogéographique), passage d’un 
régime alimentaire à un autre (notamment lors 
de la mise en stobulation de bêtes auparavant 
en pâture libre). D’autres fois la maladie se 
déclare en tant que Primo-infectlon : l’occasion 
s’en présente chez les jeunes, au cours de la 
première saison de sortie des tiques dans les 
mois qui suivent leur naissance, sous les climats 
de type tropical ou subtropical ; comme cette 
agression n’est pas la seule que connaissent les 
jeunes (qui subissent également pour la première 1 

fois les effets des piroplasmes, anaplasmes, try- 
/ 

ponosomes. etc.), conjointement à une alimen- 
tation défectueuse qualitativement ou défici- 
taire, il n’est pas possible de décider de la part 
effective qui revient à C. rumrnontwm dans la 
mortollté à cet âge. La maladie se déclare évi- 
demment à tout âge cher les sujets importés de 
régions indemnes de C. ruminoniium. avec 
laquelle 11s sont pour la première fois en contact. 

- montée thermique rapide, jusqu’à 41- 
41,5 OC, qui dure autant que la maladie ; à 
partir du-2e jour, agitation, tournis, pousse au 
mur. parfois accès de fureur, ou encore Immobi- 
lisation sur place tête basse, mouvements de 
succion, grincements de dents, claquements des 
mâchoires ; puis apparition de claies et con- 
tractures, localisées ou généralisées, d’où tor- 
sion de l’encolure, voussure dorsale, déhanche- 
ment ; les déplacements sont difficiles, incoor- 
donnés. chancelants, ébrieux, s’accompagnant 
de fauchage ou de steppage : les épanchements 
péricardiques sont plus ou moins fréquents cher 
le mouton et la chèvre, rares chez le bceuf ; la 
diarrhée fétide est de règle chez le boeuf, rare 
cher les petits ruminants; après des chutes plus 
ou moins nombreuses, l’animal ne se relève 
plus, manifestant une paraplégie d’importance 
variable ; se déclarent alors soit des crises convul- 
sives avec galop, pédalage et nystagmus, ou des 
crises tétaniformes : ordinairement l’animal 
meurt en hyperthermie. au cours d’une crise ; 
d’autres fois, ce sera en hypothermle, après 
une crise ; la mort arrive en 2-6 jours ; si la 
guérison est obtenue, la convalescence est longue 
(plusieurs mois). 

- Forme suraigu6 ; 

- forme foudroyante, se déclarant par une 
chute brusque au sol, montée thermique rapide, 
jusqu’à 42 OC et accélération respiratare ex- 
trême ; l’animal meurt en quelques quarts 
d’heure ou quelques heures. au COU~-s d’une 
crise d’agitation convulsive ou d’une crise téta- 
mforme. 

Le tableau clinique dans l’un et l’autre cas 
est marqué par l’importance des signes nerveux : 
Cowdrya rum~nonf~um. localisée dons I’endothé- 
lium des vaisseaux, provoque une déformation 
des cellules et un rétrécisserhent du diamètre 
interne des capillaires du cerveau, ce qui entraîne 
ischémies et congestions locales. d’où découlent 
les symptômes de type encépholitique. 

L’existence de Amblyommo voriegoium dans cer- 
talnes Îles des Antilles oblige à y  suspecter la 
présence de la cowdryose. Bien qu’aucune 
entité pathologique n’y ait Jamais été rapportée 

Retour au menu



à C. ruminanfium, il y  a tout Ileu de croire que 
.certaines maladies dominées par des signes 
nerveux et d’étiologie non définie sont à iden- 
tifier avec la cowdryose : elles se déclarent dans 
les réglons infestées par A. coriegotum. Au cours 
de la mission en Guadeloupe, II n’a pas été 
possible d’être témoin de manifestations cli- 
niques de cette sorte. Les symptôme5 relatés, 
,observés dans divers élevages de races pures 
Ebovines. s’apparentent à des crises aiguës ou 
suraiguës de cowdryose : jusqu’à présent aucune 
interprétation étiologique de ces symptômes n’a 
été proposée, en l’absence de tout argument 
d’ordre microbiologique, parasitologique ou 
sérologique permettant d’orienter un diagnostic. 

En 1954. lors des premières apparltlons de la 
maladie à Port-Louis (élevage Beauport, Gua- 
deloupe). la présence concomitante de Theilerio 
nombreuses dans les hématies a conduit à un 
diagnostic de thellérlose à Jh. parvo (MAUZE et 
MONTIGNY, 1954, 504). Cependant aucune 
adénite n’a été observée (normale dans les 
theilérioses) ; de plus I’épirootologie est très 
différente ; dans les theilérioses la morbidité 
est élevée, de même que la mortalité, et son 
existence n’aurait pu passer inaperçue si long- 
iemps en Guadeloupe, même sur du bétail ru- 
tique ; entÏn II n’existe dans l’île aucune tique 
connue comme vectrlce de theilériose (cf. CI- 
avant les pages sur Jheilerra porvo). 

Par la suite COURMES et AUDEBAUD (1962, 
40), à l’occasion de nouveaux accès mortels 
dans le même élevage, entre octobre 1960 et 
février 1961, décrivent les symptômes suivants : 
hypothermie (39,s.40,5 OC), démarche instable, 
flexion de la tête, tremblements : puis l’animal 
paralysé :ombe et meurt en 24.48 heures (par- 
fols en 1-2 heures) : les lésions sont discrètes et 
non caractérlstlques ; la monocytose est accusée, 
avec de grands corps basophiles dans les mono- 
cytes (1 à 20), ce qui fait suspecter I’éventuallté 
d’une rickettslose des monocytes àR,cketisio bovis 
[s’agissait-il seulement de grains azurophiles ?], 
,Des réaclIons d’ugglutinatlon des sérums de 
malades ont donné dans 3 cas 2 réponse5 
positives à Rlckettsio conori et 1 réponse faible à 
I’antlgène rickettsien Q 18 de Giroud (agent de 
l’avortement des brebis), sans aucune réponse 
envers Coxielio burnefl : d’autres épreuves 
sérologiques correspondant à 111 bovins de 

l’élevage ont montré plusieurs réponses d’ag- 
glutination au IjBO et au 1/20 à l’antigène de 
C. burneti. Les traitements à l’auréomycine ont 
été inefficaces. sauf si la thérapeutique était 
appliquée précocément. L’épizootie est apparue 
0 l’occasion d’un ralentissement du rythme des 
bains antl-tiques et la réapparition de nom- 
breux Amblyommo voregofum en août 1960. 

Ici donc l’orientation du diagnostic vers une 
rickettslose semble parfaitement judicieuse. 

En plus des similitudes de symptomotologie 
entre la cowdryose et la maladie ‘de Guade- 
loupe wstent plusieurs autres présomptions : 

- La maladie apparaît sur des bovins non 
prémunis, nouvellement importé5 ou tenus ordi- 
nairement indemnes d’Ambiyommo.’ conditions 
réalisées dans les élevages importants de type 
moderne. 

- A. voriegotum existe en Guad,eloupe. où 
la maladie est signalée, mais non en Martinique, 
qui Ignore cette affection. 

- En Afrique moutons et chèvres sont sa- 
sibles, même les animaux du pays ; or l’élevage 
des petits ruminants est dlfficlle en Guadeloupe 
(Grand-Terre et Basse-Terre) : ce cheptel est en 
état d’équilibre numérique Instable ,; certaines 
années un grand nombre d’animaux meurt pour 
des raisons plus ou rno~ns claires (le plus sou- 
vent les petits propriétaires ne signalent même 
pas le fait au Service vétérinaire) ; par contre 
des îlots comme Ia’Désirode ou les Saintes ont 
la réputation d’êtrefavorobleà I’élevogedu mou- 
ton : indépendamment de la sécheresse de la 
DésIrade (mais la plus grande partle de Grande- 
Terre lui est comparable de ce point de vue), il 
se trouve que A. voriegoium est absent de ces deux 
îlots : comme conséquence, 30.000 bovins sont 
recensés en Martinique, 7.000 seulement en 
Guadeloupe ( et beaucoup sont dans les îlots 
sus-nommés). 

- A plusieurs reprises des prélèvements de 
sérums de bovins malades ou sa1115 ont été 
envoyés dans les serwces de M. le professeur 
P. GIROUD, h I’lnstltut Pasteur de Par15 : il y  u 
eu plusieurs réponses positives aux épreuves 
d’agglutination avec I’antlgène néorickettsien 
Q 18 : sons mettre en doute pour autant I’exis- 
tence de néorickettsles en Guadeloupe, M. le 
professeur P. GIROUD slgnale (communica- 
tlon orale) qu’en ce qui concerne l’Afrique. des 
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sérums de bovins. porteurs selon toute vraisem- 1 teurs de Rhipicepholus son,quineus. Les tiques ren- 
blance de C. rum,noWn ont donné des réponses 
posltlves avec ce même antigène Q 18. 

En conclusion il existe en Guadeloupe une 
maladie bovlne dont la symptomotologle et 
I’épizootologie sont tout à fait semblables à 
celles de la cowdryose, ou rickettsiose africaine 
à Cowdrya ruminontrum, concurremment avec la 
présence d’Amblyommo voriegatum. Réciproque- 
ment, étant donné l’existence de cette tique en 
Guadeloupe, l’infection consécutive à C. rumi- 
nont~um doit être dès l’abord suspectée. 

En fait le diagnostic de cowdryose n’a pas 
encore été définitivement établi. 

En raison de l’ambiguïté des épreuves séro- 
logiques, seule la mise en évidence cytologique 
de C. ruminonlium permettra d’affirmer 5a pré- 
sence. Les éléments parasitaires doivent être 
recherchés dans le système réticulo-endothé- 
liai, soit dons I’endothélium de la veine jugu- 
laire (frottis du produit de râclage de I’endothé- 
lium avec un bistouri tenu perpendiculairement), 
soitdonsl’endothélium destapillairesdu cerveau, 
dont l’obstruction provoque les signes encépho- 
litiques (frottis WI lame par décalque de frag- 
ments des zones congestionnée5 du cerveau). 

Des traitements précoces 0 l’auréomycine 
confirmeraient la possibilité d’une riclettsiose, 
s’ils étaient suivis de succès. 

Rickefisio conori Brumpt, 1932. 

Plusieurs ca5 de typhus rickettsien humain 
ont été observés en Guadeloupe ces derniers 
mois, et les épreuves sérologiques ont orienté 
le diagnostic de l’agent pathogène vers de5 
rickettsles du groupe boutonneux-pourpré. 
Grâce à l’amitié du Docteur A. ESCUDIÉ, de 
l’Institut Pasteur de Pointe-à-Pitre, une enquête, 
tardive il est vrai, CI pu être faite sur deux des 
dernier5 cas, dan5 le but de mettre en évidence 
le vecteur éventuel. 

Dans le premier COS, une fièvre boutonneuse 
s’est déclarée chez un habitant de Bagatelle 
(LAMENTIN. Basse-Terre) ; ici seuls les commé- 
moratifs peuvent être Invoqués. Le sujet avait 
trouvé sur lui, en abondance, ou retour d’une 
journée de chasse dons les environs de Saint- 
François (Grande-Terre), des petites tiques de 
la taille d’un grain de plomb, une semaine envi- 
ron avant le début de 50 maladie. Au domicile 
de I’lntéressé d’autre part vivent des chiens, por- 

contrées dans les savanez, à la chasse, sont très 
vraisemblablement des Amblyommo voriegoium ; 
d’après les résultats de l’enquête sur les tiques 
des Antilles, c’est la seule espèce et le seul stade 
capable de piquer régulièrement l’homme, sou- 
vent en grands nombres, dans les conditions 
ordinaires. Malheureusement l’existence de Rh. 
sanguineus chez l’ancien malade laisse subsister 
un doute sur le vecteur possible de la rickettslose 
qui a été contractée dans ce cas : malgré tout, 
le caractère fortuit du parasitisme par les 
Amblyommo peut être plus facilement rapproché 
de l’apparition de la riclkettsiose que la présence 
permanente de Rh. sanguineus à proximité du 
malade. En plus des signes cliniques, le dlognos- 
tic de fièvre boutonneuse s’appuyait sur une réac- 
tion sérologique positive avec l’antigène de 
Ricketisia conor~. 

Ledeuxièmecasconcerneun hqmmedeSchoel- 
cher (VIeux.Habitants), dont le domicile est 
isolé en dehors de l’agglomération, sur un morne 
couvert de savane basée. II s’agit d’une petite 
exploitation familiale avec bowns, chèvres, 
volailles et chiens. Ces derniers sont parasités 
par Rh. songvrneus ; les ruminants par Boophllus 
mrcroplus et Amblyommo voriegoium. L’homme 
qui a fait la rlcketts!ose à la fin de 1964 a pu 
être en contact à l’occasion avec des larves de A. 
vorregotum abondantes en certaines période5 sur 
les herbes : il ne peut rien affirmer à ce sujet, 
n’ayant jamais vu de tique sur lui ; en réalité il 
ne fait que circuler sur les chemins et petites 
routes au milieu de la savane pour se rendre à 
50” travail en VIII~ dans une scierie : II ne 
s’occupe donc pas en permqnence sur sa pro- 
priété : par contre 5a femme et sa belle-sceur, 
chargées de5 cultures et du petit élevage, sont 
très offirm otlves : elles observent très souvent des 
petites tiques sur les herbes et sont fréquemment 
porteuses de tiques gorgées au retour de leur 
travail. Lorsqu’il leur a été montré des larves et 
nymphes gorgées de A. voriegotum recueillies 
5ur leur bétail, et des lorvez et nymphes de 
Rh. sanguineus prises sur leurs chiens, elles ont 
toutes deux désigné les larves de A. voriegoium 
comme semblables aux tiques trouvées sur elles. 

Ainsi existe dans la région où a été contractée 
la rlckettsiose des A. varregoium qui piquent 
l’homme nu stade larvaire ; diverses personnes 
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qui sont en contact permonentaveclasavanesont 
souvent piquées ; elles n’ont pas fait de maladie 
cliniquement caractérisée ; le sujet qui a fat la 
maladie est de son côté rarement en rapport 
avec les tiques : c’est à ce fait peut-être qu’est 
dû son typhus clinique. 

Une femelle de A. voriegotum recueillie sur 
une chèvre de cette famille o pondu et les larves 
issues ont été confiées à M. le professeur P. GI- 
ROUD et M. le docteur M. CAPPONI, de l’Institut 
Pasteur de Paris. Or une souche moyennement 
virulente de Rickettsia conor! en a été isolée sur 
Meriones showi, sérologiquement proche de 
souches provenant de Rh. sanguineus de chiens de 
Tunis (souche historique) ou de Dermocenfor 
marginatus d’un bovin de l’Allier (communica- 
tion orale de M. le professeur P. GIROUD). 

Cet isolement vlent de faire l’objet d’une 
communication (GIROUD, CAPPONI. ESCUDIÉ 
et MOREL, Bull. Soc. Poih. exof., 1966, sous presse). 

Malgré le caractère limité de cette trouvaille, 
le fait peut orienter d’une façon précise les 
conceptions et les recherches sur I’épidémiologie 
de la fièvre boutonneuse en Afrique centrale 
et occidentale. II vient confirmer en effet les résul- 
tats d’enquêtes menées en Afrique orientale 
(HEISCH, Mc PHEE et RICKMAN, 1957, 459 : 
HEISCH, GRAINGER, HARVEY et LISTER, 1962. 
272) : 2 souches de Rlckeitsm coroni ont été isolées 
à pariir d’Amblyommo voriegolum du Kenya (pris 
sur bceuf et chien), ainsi qu’à partir d’autres 
tiques (Hoemophysalis leochi et Rhipicephalus 
S~US) et de cerveaux de rongeurs (lemniscomys 
sp. et Otomys sp.). Par aIleurs une espèce voi- 
sine, A. hebroeum, est reconnue comme réservoir 
naturel et expérimental de R. conor!. Enfin divers 
Amblyommo du continent américain ont été trou- 
vés spontanément infectés ou ont pu l’être en 
laboratoire par R!ckettsia rickettsi. dont R. conori 
ne représente peut-être qu’une souche de I’An- 
cien-Monde (A. omericonum, A. broslliense, A. 
cqennense, A. maculafum, A. striofum). 

Bien que soit admis le rôle de Rhqxcepholus 
songuineus dans la conservation de R. conori. la 
part jouée par la tique dans la transmission 
effective de la rickettsie à l’homme semble réduite 
tout au moins occasionnelle. discutée en fait, eu 
égard à la rareté du parasitisme de l’homme par 
tel ou tel stade de Rh. sanguineus (mals il est vrai 
que quelques piqûres par des larves risquent de 

passer Inaperçues). Qua qu’il en soft, le typhus 
boutonneux se présente avec une fréquence 
autrement plus élevée que les piqûres par Rh. 
sanguineus, notamment en Afrique tropico-équa- 
toriale. où la tique en question est partout pré- 
sente dans les habitations. Sans négliger la part 
qui peut revenir aux acar~ens trombiculides ou 
aux puces dans la transmission de diverses 
autres rickettsioses, il était vraisemblable de sup- 
poser que certaines tiques jouent un rôle dans 
I’épidémiologie des affections du groupe bou- 
tonneux-pourpré, dont la présence était décelée 
par les épreuves sérologiques. Or parmi toutes 
les espèces de tiques présentes en Afrique oct+ 
dentale, il ressortait qu’une seule pique l’homme 
couramment, A. voriegofum, et plus précisément 
au stade larvaire, ce qui passe le plus souvent 
inaperçu quand les larves sont peu nombreuses 
(petite taille, douleur minime ou nulle au point 
de fixation) : parfois les nymphes aussi piquent 
l’homme, mais moins fréquemment. A port cela, 
bien d’autres espèces sont trouvées sur l’homme 
non fixées, en train de se déplacer ; les cas de 
fixation véritable sont plus rares. En Afrique 
occidentale donc, les larves de A. voriegofum 
sont tout particulièrement suspectées de trans- 
mettre R. conori. La situation est analogue en 
Guadeloupe. Après la preuve de l’infection spon- 
tanée de la tique par la rickettsie. il restera à 
préciser le rôle effectif dans la transmission 
naturelle. 

Rickeftsio (Ehrlichio conis Donatien et Lesto- 
tord, 1935. 

Cette espèce a été signalée d’Aruba (Antilles 
méridionales néerlandalses) sur le chien (BOOL 
et SUTMOELLER, 1957. 418). 

II convient de rappeler ici l’hypothèse selon 
laquelle les rickettsies des monocytes observées 
chez les carmvores et herbivores domestiques, 
rattachées au genre ou sous-genre Ehriichla 
Moshkovskil. 1937 (E. unis, E. bows, E. ovino), 
pourraient être considérées comme des formes 
adaptatives de R. conori. en conséquence de leur 
situation chez des mammifères évolués réceptifs 
mais non clinlquement sensibles, entraînant une 
infection latente avec localisation atypique dans 
les monocytes (cf. GIROUD, 1964, 6027). Le 
caractère fragmentaire des connaissances sur 
leur nature, leur distribution. leurs vecteurs et 
leur pathogénlcité rendraient compte des diffi- 
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cultés d’expérimentation ou d’observation sur 
un parasite en situation anormale, et ne contre- 
dirait pas la supposition formulée plus haut. 

AFFECTIONS DIVERSES 

Dermatose bovine (à Dermotophilus congoleo- 
sir Van Saceghem, 1915 ?). 

Une dermatose affectant les bovins plus parti- 
culièrement à la reprise de la saison des pluies 
wste en Guadeloupe. Les lésions touchent les 
zones déclives (fanon, poitrine, mamelles, région 
ano-génitale) comme les zones supérieures 
(épaules, croupe) ; la localisation sui- le canon et 
lepied est fréquente ; les lésions sont indépen- 
dantes des points de piqûre des Amblyommo, qui 
se traduisent par un abcès froid induré cratéri- 
forme. 

pas connue. Parmi les nombreuses causes favo- 
risantes invoquées dans I’étiologie de cette der- 
matose. les piqûres par les épineux peuvent 
jouer un rôle important ; par ailleurs la partici- 
patron des Amblyommo voriegatum paraît très 
vraisemblable, sans qu’il soit défini s’il s’agit 
d’une action directe (inoculation de la bactérie) 
ou IndIrecte (Intoxination du bown par la salive 
des tiques présentes en très grand nombre, sur- 
tout en début de ason des pluies, provoquant 
divers désordres cutanés ; sur ces lésions se déve- 
lopperaient secondairement le Dermoiophilus). 

D’après quelques cas observés à Bellevue 
(Baillif), I’affeciionsembledébuterparuneinflam- 
maiion cutanée ; la peau est chaude, rouge, 
épaisse ; les poils sont dressés. A cette phase pré- 
paratoire succède une phase d’étai, où les papules 
recouvrent toute la surface cutanée précédem- 
ment érythémateuse ; les popules crèvent et 
donnent une dermite suintante : ultérieurement 
cultivent diverses bactéries sur le tissu cutané 
mis à vif. A ce stade I’évoluiion de la maladie 
reste aiguë ou passe à la chronicité : les régions 
lésées se recouvrent de croûtes craquelées qui 
se détachent en placards. délabrant plus ou 
moins profondément le derme ; dans la iorme 
chronique. après plusieurs semaines les croûtes 
tombent, laissant le derme sous-jacent net ou 
présentant des cicatrices tourmentèes ; une lésion 
de faible étendue demeure parfois ; les guéris 
qui rechutai l’année suivante sont condamnés. 
Lorsque les lésions sont étendues, la résorption 
de toxines, les pertes en eau et en substances 
déterminent une forme aiguë qui peut entraîner 
la mort rapidement, en une semaine. Tout ce 
tableau clinique correspond soit aux cas effec- 
tlvement observés, soit aux descripiions des éle- 
veurs ou des représentantsdu Servicevétérinaire. 

Quoi qu’il en soit du point de vue théorique, il 
a été consisté que les traitements contre les 
Amblyommo réduisent la fréquence et la gravité 
de l’affection, ou préviennent son apparition, 
cela en Afrique or’ientale et occidentale. Aux 
Antilles il semble en être de même : la derma- 
tose existe en Guadeloupe. en même temps que 
A. voriegaium : en Martinique, la maladie n’a été 
observée que sur l’aire resireinte infestée par 
cette tique, entre 1950 et 1960 (ugnalée notam- 
ment dans le rapport annuel du Serwce vété- 
r~na~re de Martinique pour 1958). En ce qui 
concerne les traitements anii-tiques, l’élevage 
Beau port constitue un exemple précls ; la derma- 
tose bovine, sévissant avant la mise en place des 
piscines (1953.1954), a dlsparu depuis ; pendant 
l’été1963 s’est produite une réapparition momen- 
tanée, contemporaine d’un retour offensif des 
Amblyomma pour diverses causes mal éclaircies 
(voir la publication sur la résistance des tiques 
aux insecticides). II en va de même dans les 
autres élevages Importants de Guadeloupe où 
le bétail est surveillé et traité, ce qui fournit des 
arguments de comparason utilisables dans 
l’étude de la corrélation entre la présence des 
tiques et celle de la dermatose. 

II faut ajouter qu’une dermatose analogue est 
signalée d’Antigua, voisine de la Guadeloupe, où 
existe également A. voriegotum (SAUNDERS. 
1915, 36. FORD, 1919, 45) : d’après ces textes, 
la maladie est plus grave les années pluvieuses, 
sans que le fait soit mis en parallèle avec une 
recrudescence numérique des Amblyommo. 

Cette sympiomatologie colncide avec celle de 
la streptothrwxe bovine africaine. 

Les études cliniques et étiologiques de I’affec- 
tion ont été surtout menées en Afrique et en 
Australie. L’agent pathogène en cause est Der- 
mafophilus congolensis (Actlnomycétales) : I’iden- 
tité de l’agent responsable aux Antilles n’est 

En conclusion; il existe chez les bovins, dans 
certaines îles des Antilles Infestées par A.voriego- 
tum, une dermatose analogue à celle provoquée 
en Afrique par Dermoiophilus congolensis, et très 
vraisemblablement identique à cette dernière. 
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Farcin du boeuf à Nocardio forcioico. 

Le farcin du boeuf a été signalé plusieurs fois 
de Guadeloupe ; SO coïncidence avec le para- 
sitisme par les Amblyommo voriegotum a fait sup- 
poser que cette tique joue un rôle en provoquant 
une lésion primaire de piqûre, infectée secon- 
dairement par l’agent responsable du farcin, à 
moins que la tique ne soit directement respon- 
sable de l’inoculation infectante (ct XIROU- 
DAK&, 1935. 112, Hyalommo oegypiium ; 

SENEVET, 1938, 226). II semble plus “ra~sem- 
blable que la piqûre de I’Amblyommo inter- 

vienne au même titre que les autres Iésionsfavo- 
nsant l’infection : blessures diverses, attelntes, 
piqûres par des épineux. 

Un texte ancien de COIJZIN (1879, 400 et 450, 
la tique du Sénégal) suppose de même le rôle 
d’A. voriegatum dans la transmission du farcin en 
Guadeloupe ; en fait l’auteur confond sous ce 
nom le farcin du bœuf (à Nocardio farcinica) et la 
lymphangite ulcéreuse équine (à Corynebocte- 
riom erersz-nocordl). sans qu’il soit possible de 
décider si le rôle qu’il prête à la tique concerne 
l’un ou l’autre des ogents.pathogènes. 

SUMMARY 

Study on +Ile ca+t,e ,ickr in Guadeloupe an* Mortiniq”e. 
II Pothogenic agents tranrmifted by ticks 

Following blood protoroa hove been found in Guadeloupe in splenecfanized 

coitle : Babesio (Piropiasmo) bigemina and fheiieria mutoor the +rue Bovine Piro- 

plosmoris occurs sparadicolly in Guadeloupe and Mortinique amongri cattle 

imparted from Europe. The presence ai ticks on herse and dag suggerts the 

existence of Bab&a Caballi and B. Coois in bath Islonds. As for as ihe rickeiisiae 
are concured, Anaspiarma morginole ~0% fond in splenedonized caIHe ond dIseo- 
se was sometmes clinocally record& in view of the existence of Ambiyomno 
Variegatum ond the fac+ thot some symplomr obrerved beiween ocute Enzooiic 
outbreaks are similar 10 those of Cowdrysis in Africa. Cowdryo ruminaniium 
is likely fa be prevalent in Guadeloupe : larve Amblyomoo Vanegotum naturally 
infected by Rickeifsio conon bave ben found. 

A Dermatosir similor or identical to the African bovine Strepiofhricosir 
caured by Dermolophiius Coogoleor~r occurs omongst Guadeloupeon cottle ond 

is relaied, like +his lotier one to Amblyomno Voriegafum. 

RESUMEN 
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Rev. Eh. Méd. vét. Pays trop. ,967, 20. 2 (301-306) 

Observations complémentaires 
faites à Madagascar sur la résistance: 

de la tique Boophilus microplus (Canestrini) 
aux insecticides de la famille 
des hydrocarbures chlorés 

par G. UILENBERG 

RÉSUMÉ 

II est confirmé que der rauches de la lique Boophilus micrcpius rÉsis:ontes à 
I’H. C. H.. passèden+ une rkisiance croisée outomotique à d’autres insecticides 
du m@me groupe, auquel nous pouvons ajouter la télodrine. Une souche a 

montré une rkristance à 10 dieldrine, le toxaphène, I’endrine et la iélodrine, 
alors que 10 rkistance 0 I’H. C. H. n’&toit pas statistiquement significative. 
bien que celui-ci étaIt le seul insecticide du groupe employé dans la ferme 
d’origine. II a 6+é possible d’augmenter en une génération de iapan siatistique- 
ment significative 10 résistance de cette dermère souche à I’H. C. H.. 0 la diel- 
drine et à Ia télodrine, en rkleciiannank les descendants de femelles oyant 

résisté ou tro~temeni à ladteldrineetà I’endrine. Aucune femelle de souches non , 

La résistance d’une souche de Boophiius micro- trées aussi satisfaisantes qu’en 1963, probable- 
plus 0 I’hexachlorocyclohexane et à d’autres ment parce que la résistance n’était pas aussi 
insecticides organochlorés du même groupe a grande que celle de la première souche. 
été signalée à Madagascar en 1963. D’autres La méthode est pratiquement la même qu’en 
souches résistantes ont depuis été découvertes ~ 1963, Les femelles gorgées, récoltées sur des 
dons divers endroits de l’île, et les résultats des bovins au Laboratoire. sont Immergées pen- 
expériences sur certaines de ces souches, ainsl dant 5 minutes dans le liquide à éprouver, 
que sur des souches non résistantes, sont rap- celui-ci étant remué pendant ce temps. Ce trai- 
portes cl-dessous, en ne considérant que les tement est effectué à la température ambiante du 
insecticides du groupe H. C. H., et I’arsen~c. laboratoire (variant entre 20 et 250). Les tiques 

sont ensuite rapidement séchées sur papier 

MÉTHODE ~ buvard, et placées dans des boîtes de Pétri, sur 
papier buvard. à l’étuve pour l’élevage de 

Les expériences ont été limitées aux femelles 1 tiques (température de 270. humidité relative 
gorgées, celles sur les larves ne s’étant pas mon- I d’environ 90 p, 100) ; le lendemain, chaque 

301 

Retour au menu



femelle est placée (à la même étuve) dans un 
.  

iube individuel. bouché au coton, numéroté. La 
présence ou l’absence de ponte est notée 20 jours 
après l’expérience, et la quantité d’ceufs estimée 
(La production d’un petit chapelet d’ceufs n’est 
pas comptée comme ponte). Le pourcentage 
d’ceufs éclos est estimé 40 à 45 jours après I’ex- 
pérlence. ainsi que le pourcentage de larves 
mortes. La différence avec la méthode suivie 
en 1963 tient dans le fait que cette fois la ponte 
de chaque femelle a pu être suIvie individuelle- 
ment : d’autre part, le contact avec l’insecticide 
a été moins prolongé (car les tiques restalent 
en contact avec le papier buvard dans la boîte 
de Pétri pendant toute la durée de I’observatlon 
lors des expériences en 1963) et c’est pour cette 
raison qu’une comparaison avec le5 résultats 
de 1963 n’est pas tout à fait valable. 

ORIGINE DES SOUCHES EXPÉRIMENTÉES 

10 Souche << NANISANA >> : récoltée en 1963 
sur un troupeau de bovins à Nanisana (banlieue 
de Tananarive) : le propriétaire se plaignait de 
ce que le détlquage 0 I’H. C. H., commencé 
environ 2 ans auparavant, n’était plus efficace. 

20 Souche <<MAHITSY >> : obtenue en 1963 
d’un veau de Mahltsy (0 environ 30 km au Nord- 
Ouest de Tananarive) : la souche était suspec- 
tée par le Service de I’Elevage de réslstance à 
I’H. C. H. employé à la ferme en question depuis 
une période non précisée. 

30 Souche << MAJUNGA >> : envoyée en 1965 
par le Service de I’Elevage de Malunga (sur la 
côte Nord-Ouest de Madagascar), pour déter- 
mination de l’espèce. sans menttan de résls- 
tance. Le détiquage y  a été fait pendant une 
courte période à I’H. C. H., ensuite à l’arsenic. 

40 Souche <<A>> : récoltée en 1963 sur un 
bovin à I’obaitar de Tananarive ; l’animal et les 
tiques étaient originaires de l’Ouest de Madagas- 
car, régions où le détiquage n’est guère prati- 
qué. 

50 Souche << BEZAHA >> : re<ue, pour déter- 
mination de l’espèce, en 1965, du Serv~e de 
I’Elevage de Bezaho (région de Tuléar, Sud- 
Ouest de Madagascar) ; absence totale de déti- 
quage. 

60 Souche << SAKAY >> : la souche obtenue en 
1962 à la Sakay (environ 150 km à l’Ouest de 

Tananarive) ; la premi+re souche résistante 
trouvée à Madagascar (Uilenberg. 1963). 

70 Souche « ABATTOIR » : originaire en 1963 
de bowns à l’abattoir de Tananarive, bovins en 
provenance de l’Ouest. non ou très rarement 
détiqués (souche déjà~ expérimentée en 1963 
comme témoin pour la souche « SAKAY x). 

80 Souche « B » : originaire en 1965 d’un 
bovin non ou rarement détiqué de la banlieue 
de Tananarive. 

RÉSULTATS 

Les résultats des expériences sur les insec- 
ticides organochlorés sont donnés dans le 
Tableau 1, 

II en ressort que les souches « NANISANAx et 
« MAHITSY » sont résistantes à I’H. C. H., et 
qu’il existe une résistance croisée aux autres 
insecticides expérimentés du même groupe 
(dieldrine, toxaphène, endrine et télodrine), 
sans que ces souches aient Jamais été exposées 
à ces produits. Les souches « A » et « BEZAHA » 
ne sont pas résistantes à I’H. C. H. et elles sont 
sensibles à tous les insecticides expérimentés de 
ce groupe. La souche « MAJUNGA » est parti- 
culièrement intéressante ; alors qu’un très 
faible pourcentage des femelles résiste à I’H. C. 
H. (isomère gamma à 0,02 p. 100). sans diffé- 
rence significative avec les deux souches non 
résistantes (a A » et « BEZAHA »), la souche est 
résistante à la dieldrine, uu toxaphène, à l’en- 
drine et à la télodrine, insecticides auxquels elle 
n’a pas été exposée auparavant. II semble donc 
que les quelques femelles ayant pondu après 
traitement à I’H. C. H., trahissent dé]à une résis- 
tance débutante. et la résistance croisée aux 
autres produits du groupe est plus grande que 
celle à I’H. C. H. même. 

Nous wons essayé d’augmenter la résistance 
de cette souche : 

Les descendants de femelles ayant pondu nor- 
malement après traitement à la dieldrine ou à 
I’endrine, en choisissant uniquement des lots de 
larves vigoureuses et dont l’éclosion était nor- 
male, ont été mis sur des bovins au laboratoire ; 
les femelles gorgées qui en résultaient, ont été 
traitées à I’H. C. H., à la dieldrine et à la 
télodrine. Les résultats sont donnés dans le 
Tableau II. 
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II ressort d’une comparaison du Tableau II au 
Tableau I que la deuxième génération « sélec- 
tionnée » de la souche « MAJUNGA » montre 
en effet une augmentation statistiquement signi- 
ficative de la résistance à la dieldrine et à la 
télodrine. Le pourcentage de tiques résistantes à 
I’H. C. H. o également augmenté, mai5 la diffé- 
rence avec la première génération n’est pas sto- 
tistiquement significative, tout au moIn5 pour les 

nombres utilisés ; elle l’est par contre devenue 
par rapport aux souches non résistantes (« A » 
et << BEZAHA >>). 

En 1963, r1ou5 avions signalé une légère résis- 
tance à l’arsenic de la souche « SAKAY ». Les 
expériences faites depuis, sur cette souche et sur 
7 outres, dont les résultats sont donnés dans le 
Tableau Ill, confirment cette résistance. Losovche 
« SAKAY » montre une différence significative 

avec la souche << ABATTOIR >> dans les résultats 
du traitement à la solution commerciale : il y  a 
également une différence significative entre la 
souche << SAKAY x d’une part, et les souches 
<< NANISANA >>, << MAJUNGA >>, << A >>, << BE- 
ZAHA >> et << B >> d’autre part, dans les résultats 
du traitement à la salutlon d’arsenite de soude 
pure : la souche « MAHITSY » n’est statistique- 
ment différente ni de la souche « SAKAY », ni 
des autres souches. A noter qu’il n’y a eu éclo- 
510” que de la seule souche << SAKAY >> (d’un 
pourcentage d’ailleurs très faible des ceufs) 
après traltement à l’arsenic. 

régulière de cet insecticide, ,développent outo- 
matlquement une résistance croisée aux autres 
insecticides du groupe, in cosu la dieldrine, le 
toxaphène, I’endrine et la télodrine. Les résul- 
tats obtenus sur la souche « MAJUNGAx 
semblent montrer que cette résistance croisée 
peut devenir évidente avant la résistance à 
I’H. C. H. même; il pourrait donc être avantageux 
d’utiliser par exemple la dieldrine ou lieu de 
I’H. C. H. pour détecter une résistance débu- 
tante à I’H. c. H. 

CONCLUSIONS ET DISCUSSION 

Nos résultats confirment que le5 souche5 
devenues résistantes à I’H. C. H. par I’utillsatlon 

Les résultats montrent également qu’ou moin- 
dre pourcentage qui pond après traitement par 
un des insectlcldes du groupe en question (tout au 
moins sous la forme et aux concentrations que 
nous avons employées), un début de résistance 
doit être soupçonné. 
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II est possible, par sélection des descendants 
de femelles ayant résisté au traitement, d’aug- 
menter en une génération la résistance 0.w insec- 
ticides du groupe H. C. H.. d’où la conclusion 
que la sélection par le détiquage doit roplde- 
ment, une fois la résistance commencée, aboutir 
à toute une population de tiques résistantes 
dans une ferme donnée. 

Les résultats obtenus soulignent une fois de 
plus qu’il est inutile de remplacer, en cas de 
résistance à I’H. C. H., cet insecticide par 10 
dieldrine ou le toxaphène (I’endrine et la télo- 

drine sont de toute façon hors de question en 
raison de leur toxlclté élevée). 

Finalement, la résistance à l’arsenic de la 
souche « SAKAY » s’est montrée réelle, mais 
elle reste inexpliquable et ne se retrouve pas 
sur les autres souches résistantes aux organo- 
chlorés. 

Institut d’Elevage ei de Médecine 
vétérrnore des Pays iropicaux. 

Laborofoire ceniral de l’élevage 
(Tononorive). Serv~e d’htomologle 
et Protozoologie. 

« F”rthW obrervotionr 0” resi.+once k0 chlorinoted hydrocorbon insecticides 

Ii is confirmed ht strains of Boo$hiiur micropius, rerislont to B. H. C., hove 
an automoiic cross-resisionce ta other insecticides ofthe same group, to which 
ielodrin cari be added. One sIrain showed resirtance +o dieldrtn, iaxophene, 
endrin ond ielodiin, but reririance to B. H. C. wos no! sialisticolly signifiant, 
even though this wos ihe anIy insecticide ofthis croup used on the form conter- 
ned. Ii wo.5 round posrible +o increuse in one generation, in o siatisiically signi- 
ficani way, the reristante of this sirain +a B. H. C.. dieldrin ond telodrin by 

seleciing +he descendanis of females that hod resiskd treatment with dieldrin 
and endrin. No+ a singIe femole of non-resirtanI strain~, ured C.I controls. loyed 
eggs ofier be~ng ireoied with the chlorinoted hydrocorbons cancerned, o+ ihe 

rame doses as ihose used on the resistani S~~OI~S, The rhght resisiance to arsenic 
reporied in 1963 in arirain rer~sIon++o chlorinated hydrocorbonswar confirmed; 
other siroins resisiont to chlorinoted hydrocarbonr rhawed a normal senslvity 
+o arsenic. 
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Recherches sur la biologie 
de Trybanosoma congolense Broden 1904 

II. - Isolkment et entretien de souches «sauvages » 
sur milieu de culture monophasique solide 

au sang total de zébu 

par J.-P. BERSON 

Un mémoire déjà Ancien (TOBIE. 1958) a fait ! partir de chèvres, de moutons et d’équidés natu- 
état de la difficulté d’isoler in vitro les trypano- rellement infectés par Tryoanosomo congolense. 
sornes de l’espèce congolense. La méthode kom- 
mandée était un milieu gélosédiphasique conte- 
nant du sang humain pour I’hémoculture et la 
période d’adaptation du parasite : enswte du 
sang de lapin pour les repiquages. Les hémo- 
cultures étaient réalisées à partir d’animaux de 
laboratoire infectés. 

Récemment l’auteur a montré (BERSON. 1966) 
la possibilité d’utiliser un milieu diphasique au 
sang total de lapin aussi bien pour les hémocul- 
turcs que pour les repiquages. II 0 également 
constaté que si un tel milieu était très satisfai- 
sant pour falre des isolements à partir des ani- 
maux de laboratoire il étalt d’une qualité incons- 
tonte lors des hémocultures sur ruminants et 
équidés domesttques naturellement infectés. 

Cette souche est diie « s&ge » pour G diffé- 
renmr des mêmes souches obtenues après pas- 
sages sur anomaux de laboratoire. On doit 
signaler que les hémocultures fates à partir du 
sang de zébus parasités ont également donnédes 
résultats posltifs et qu’on a obtenu une culture 
simultanée de Tryponosomo congolense et de 
J. theilerl ; cette dernière espèce parasitant dans 
une très forte proportion les animaux de Béwiti 
où les cultures étaient faites. On constate alors 
que par compétition T. theilerl élimine rapide- 
ment T. congolense. Un milieu sélectifest actuelle- 
ment à l’étude dans le but de permettre des 
hémocultures différentielles. 

Le présent travail propose-l’emploi d’un milieu 1 * La première partie de ce mhoire es+ parue sous le 

monophasique gélosé au sang total de veau 1 
tttre : Cullure de T. congoienre Brode” 1904. in : Revue 

zébu ‘(STZ) pour réaliser des hémocultures à 
d’Elevoge et de M&decine Mtérinaire des Pays Tropi- 
CmJX. 1966 tome XIX. page 1 et suwon+er. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES EKS Seitz. Ce surnageant est isotonique et con- 

10 Souches : 
tient des antibiotiques et du glucosecequifacilite 
les manipulations éventuelles. 

Les souches utlllsées proviennent de la statlon La culture mise en suspension dans ce sur- 

de Béwit où règne une enzootie à i. congolense. nageant est repiquée sur dei tubes «secs» neufs 

Les hémocultures ont été faites directement à à raison de X gouttes par tube. On procède de 

partir de sang des animaux suivants : chèvre, la même manière pour les repiquages suivants. 

mouton, ône. 

2~ Milieu de culture : 

Le milieu uniquement composé d’une gélose 
au sang diffère peu de la base constWant le 
milieu diphasique précédemment décrit (BER- 
SON, 1966). 

Gélose nutritive Biolyon Il,5 g 
Agar-Agar 1 g 
Sang total de veau 75 ml 
Bicarbonate de sodium QSP ph., 7,5 
Eau distillée.. 5,30 ml 

La base est autoclovée, le sang est ensuite 
ajouté stérilement. La répartition en tubes de 
16 x 160 se fait à rafson de 10 ml par tube. 
L’adjonction d’agar augmente la tenue du milieu 
et la solidité de la pente sans nuire pour autant 
à ses propriétés nutrltlks. Le sang provient d’un 
veau âgé de quatre mois ; on remarquera qu’il 
n’y a pas d’antibiotiques incorporés à la base. 

30 Volume de I’inoculum : 

Le sang Infecté prélevé stérilement sur anti- 
coagulant est inoculé à raison de 1 à 2 ml par 
tube de 16 x 160 bouché au caoutchouc et con- 
tenant 10 ml de base et 1,5 ml de sang total de 
veau préalablement incorporé. 

40 Technique de repiquage : 

Le tube d’hémoculture est le seul à contenir 
un volume de hquide important. Pour assurer 
le premier repiquage on prélève X gouttes de sa 
phase liquide (essentiellement du sérum) qui 
sont déposées sur la gélose d’un nouveau tube 
<<sec >> ou contenant quelques traces d’eau de 
condensation. Au moment du deuxième repi- 
quage on ajoute dans le tube à repiquer 1 à 2 ml 
surnageant préparé à part et stérlllsé sur filtre 

C’est la ph~r: IiqJide du milieu diphosique au sang 
tst~l d: lopin (STL). voir BERSON 1966. 

50 Croissance et examens des cultures : 

Etant donné le faible volume de culture de 
chaque tube il va xms dire que ce type de milieu 
ne peut être utilisé que pour les hémocultures et 
l’entretien des souches. On a cependant cons- 
taté que lorsqu’on dilue la culture avec le sur- 
nageant dont il went d’être question, il est pos- 
sible de prélever ce liquide de lavage, et 51 on 
en Ia~sse quelques gouttes dons le fond du tube, 
on volt généralement la culture redémarrer. 
On pourrait en principe procéder plusieurs fois 
de cette manière et 1 lot de tube du même 
âge dewalt finalement fournir un certain vo- 
lume de cultures diluées que l’on centrifugerait 
ultérieurement pour concentrer les parasites. En 
fait les risques de pollution sont toujours impor- 
tants et II est préférable de se borner à olouter 
le surnageant dans les tubes et à repiquer la 
suspension obtenue. De cette manière on n’a 
jamais plus de 0,5 ml de liquide par tube. 
Lorsqu’on veut suvre régulièrement la culture, 
ce qui nécessite un examen journalier II con- 
vient de faire les prélèvements au fond des tubes 
avec des pipettes Pasteur à double effilure, ce 
qui permet de n’entraîner qu’une microgoutte 0 
chaque fois, et de garder la gélose humide. 

Sur ce milieu les parasites se multiplient acte- 
vement et dans la mesure où une numération 
optique peut donner des résultats exacts, les 
meilleurescultures présentent1.500et 1.800 pora- 
sites pour dix champs microscopiques. De telles 
croissances n’ont pu être obtenues avec le milieu 
diphasique au sang de lapin, mais il faut rappe- 
ler que ce milieu avait une phase liquide de 2 à 
2,5 ml et non de 0.5 ml comme dans le cas pré- 
sent. Ce qui revient à dire que pour permettre 
une croissance supérieure ou identique le milieu 
au sang de zébu nécessite une phase liquide 
presque nulle. C’est la faible quantité de liquide 
qui lui permet d’être finalement aussi nutritif 
que la phase liquide du milieu au sang de lapin. 
Une autre preuve du pouvoir nutritif réduit du 
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milieu STZ est que si sur la base on ajoute la 
même quantité d’un surnageant identique au 
milieuSTLonobserveunedégénérescence rapide 
des repiquages, ce qui est significatif d’un pou- 
voir nutritif modéré. Actuellement 29 passages 
sur STZ ont permis d’entretenir une souche de 
T. congolense depuis huit mois in vitro. 

‘60 Discussion - Conclusion : 

Puisqu’on vient de voir que T. congolense cul- 
tlve bien sur le milieu STZ on pourra donc 
l’employer pour I’entretlen des souches lors- 
qu’on ne dispose pas de sang de lapin en quan- 
tlté suffisante pour produire le milieu diphasique. 
II convient également pour l’isolement direct 
des trypanosomes parasitant les petits ruminants 
et les équidés. Les hémocultures réalisées à 
partir de bovins infectés qui donnent une culture 
double de T. congolense et de T. theileri néces- 
sltent une mise au point plus approfondie. EntÎn 
‘on réalise des hémocultures florissantes à partir 
du sang des animaux de laboratoire parasités. 

II est certain que le milieu diphasique au sang 
.de lapin dont la phae liquide& Importante pré- 
sente ou moins deux utllltés, celles de permettre 

la production de suspensions antiqéniques, el 
d’étudier le compo?tement des paraiites en pré- 
sence de substances médicamenteuses ou plus 
particulièrement trypanocldes, ce qui bien 
entendu est Impossible à falre avec le milieu sec 
dont II vient d’être question. Cependant !es try- 
panosomes entretenus sur STZ peuvent être 
repiqués sur le milieu STL (diphasique au sang 
total de lopin). de telle mamère que finalement 
ces deux milieux bien que d’ut~hsations dlffé- 
rentes se complètent parfaitement. Si la prépara- 
tion du milieu S~TL est plus longue que celle du 
milieu STZ, les manipulations faites avec ce 
dernier sont par contre plus délicates. 

II convient de préparer le milieu STZ en lots de 
tubes importants parmi lesquels des prélève- 
ments seront faits pour tester sa valeur nutrltlve. 
En effet les facteurs Intervenant dans /a fabrica- 
ton sont assez nombreux (0 commencer par 
l’état de la verrerie employée) et constituent 
autant d’éléments susceptibles d’influencer les 
cultures. Les tubes seront ensuite stockés à 
+4 + ~OC. On a constaté que des températures 
inférwres étaient susceptibles de détruire les 
hématies Incorporées à la base, ce qui avait 
pour bui de modifier ses propriétés. 
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iryponoromo congolense. Se preconizo el dicho media para el aislomienia 
directo de 10s tripanoramor parasitondo 10s pequeiios rumionies y 10s caballas, 
osi que 10s animales de loboratorio infectados experimentalmente. Se est6 mon- 

ieniendo el try@morama ongoiense in vitro sobre este media desde unos ocho 
rnere5 grocror 0 veinte y nueve tronsplantores. 
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Rev. Elev. Med. vét. Pays trop. 1967 20, 2 (H-317) 

Mesure des compartiments liquidiens corporels 
chez des bovins de l’ouest-africain 

Méthodes et résultats 
P. PICART. H. CALVET 

avec la collaboration technique de M. DIOP 

Par une méthode de détermination simultanée à l’aide de +roceurs chimiques 

(antipyrine, sulfocyanure de sodium, Bleu Evans) l’eau tofole. l’eau extracellu- 
laire, le volume plasmatique et le volume sanguin des mâles de 3 0 4 ans de 
troistroupeau ouest-africains ont 6% mesur&. Les onimaux+esi& soni10 z&bus 
Gobra de Dora en zone nord-soudanienne, 17 métis zébu-faurin (Djokhéré) à 
prédominance taurin N’Dama de Sangolkam en zone sub-canarienne-sud ; 
13 taurins N’Damo de Bouoké en climat équatorial (zone baoul&nne). On 
rapporte les espaces mesurés ou poids des animaux : I’ew iotale, I’eau exiro- 

cellulaire, l’eau intracelluhre du troupeau de N’Damas sont significativement 
supérieures à celles du troupeau de métis. Le troupeau de N’Damor diffère aussi 

des Zébus ei m6tis par un volume plasmotique rignificativement plus &w& 
Si on rapporte /es volumes trouvés à celui de Peau Mole, toutes les différences 

disparaissent et on peut donner Ier équations générales de regressian des divers 
compariimentr par rappori à !‘eau iotale. II “‘y a pas de différence dans 10 
répartition de I’eou donr les compartiments suivant les climats ou les roces. 
Les différences notées son! liées 0 I’étot d’engraisrement des animaux. 

L’eau constitue le composant simple le plus métaboliques. Le développement de procédés 
important des êtres vivants et l’un des principaux simples et sûrs pour la détermination in vive dti 
éléments de leur régime. Elle représente chez volume des diverses phases fluides du corps a 
les mammifères entre 50 et 75 p, 100 du poids permz de séparer à côté du liquide intracellu- 
du corps, le facteur principal de varlotion de ce laie, l’eau extracellulalre en eau du plasma 
pourcentage résidant dons la teneur en graisses sanguin et eau interstitielle. L’ensemble de ces 
de l’organisme. SO distribution normale à l’in- ~ comportements constitue l’eau totale du corps. 
térieur du corps est moins connue. Depuis Ce sont ces compartiments dont nous avons 
Claude BERNARD, on tend à représenter << un tenté de mewrer le volume chez les bovins de 
organisme complexe... comme une réunion ! I’Ouesi-Africain. 
d’êtres simples qui sont les éléments anatomiques Avant de donner les résultats obtenus sur les 
et qui vivent dans le milieu liquide intérieur » ammaux de trots troupeaux testés ;(lO zébus 
(1878). On volt l’opposition qu’il y  a entre le gobra blancs du Centre de Recherches rootech- 
milieu extracellulalre, véhicule de transport des mques de Dara-Djolof (Sénégal)*, 13 taurins 
constituants de la matière vwante mettant en de race Ndamo du Centre de Recherches de 
communication les cellules avec I’extérleur et le 
,liquide intracelluloire. support des processus * Dora (15032’ W - 15”ZO’ N) 
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Minankro ** (Côte-d’Ivoire), 17 taurins *** de la 
ferme du Laboratoire national de I’Elevage et 
de Recherches vétérinaires, à Songalkam **** 
(Sénégal), nous allons donner la méthode suivie 
dans ces déterminations. 

1. -MÉTHODE DE DÉTERMINATION 
DES COMPARTIMENTS HYDRIQUES 

Toutes les mesures rn vive sont fondées sur le 
principe de la dilution d’une substance traceuse. 
Ce principe est simple et nous empruntons sa 
définition à HAXHE (1964) : «Si une quantlté Q 
d’une substance indicatrice quelconque est 
introduite dans un système clos et que cette subs- 
tance se distribue uniformément pou’r atteindre 
un équilibre, le volume total V du système peut 
se calculer à partir de la concentration finale C ». 
En effet, Q = CV. Cette définition implique que 
I’lndicateur se répartlsse uniformément dans le 
compartiment liqwdien (appelé aussi espace de 
difwon de cet indicateur), qu’il atteigne un 
équilibre. ceci supposant qu’il ne puisse être 
détruit ou formé dans l’organisme et qu’on 
puisse connaître la quantité excrétée ou perdue 
pendant la période d’bquilibre. 

Les traceurs sont de deux ordres principaux : 
traceurs chimiques où l’indicateur est une molé- 
cule ou un ion, dosé par une de xes réacfions 
caractéristiques, traceurs radioartifs dont la 
concentraiion est évaluée par la mesure de leur 
activité. La faveur est actuellement donnée aux 
seconds pour leur utilisation facile, mais qui 
nécessite l’emploi d’un matériel onéreux et 
fragile. Dans certains cas (prospection par lobo- 
ratoire mobile loin des centres équipés) la 
méthode des traceurs chimiques reste seule 
applicable. C’est celle que nous avons utilisée 
dons cette enauête. 

A. - CHOIX DES TRACEURS 

Ao) Eau totale. 

Les mesures de l’eau totale emploient généra- 
lement pour traceur soit I’antipyrlne (SOBER- 
MAN, 1949.1950) ou un de ses dérivés (N-acéfyl- 
amIno-antipyrine, HUCKABEE, 1956, 4.lodo- 

** Minankro (4OS8’ W - 5%X3 N) près de Bouaké 
*** DJol<héré, méiir zébu x iaurin 0 prédominance 

taurin Ndama. 
**** Sangaikam (17013’ W- 14046’N)prèsdeDakar. 

antipyrine lFal, TALSO 1955). soit l’eau marquée 
au deuiérium ou au tritium. Certains auteurs 
ont employé I’éihanol (TILL et DOWNES, 1962- 
PAWAN et HOULT, 1963) ou l’urée (MARSHALL 
et DAVIS, 1914-DALTON, chez les veaux, 1964, 
BANERJEE et EHATTACHARSEE, en 1963, chez 
le chameau). Ces méthodes présentent quelques 
difficultés pour le dosage, ainsi que pour la 
conservation des prélèvements avant l’analyse. 

Les raisons déjà exposées nous obligeant à ’ 
employer un traceur chimique, la N-acétyl-4. 
aminoantipyrine, qui offre l’avantage de mesu- 
rer plus fidèlement l’eau totale que I’antlpyrine 
car elle pénètre peu dans le tube digestif (REID et 
Coll. 1959, mais beaucoup trop onéreuse pour 
les dosages en grande série, devant être écar- 
tee, n@re choix s’est porté sur I’antlpyrine. 

L’antipyrine est assez rapidement métabolisée 
dans l’organisme des bovins (REID, 1957). Nous 
wons pu vérifier que le pourceniage moyen de 
la disparition horaire est de 32 p. 100 pendant 
la seconde heure pour les taurins et de 20,2 p. 100 
pour les zébus, passant respectivement à 32,l 
ei 21,4 p. 100 au cours de /a troisième heure 
(moyennes de 10 animaux). Cette différence 
dans la vitesse d’élimination entre les deux 
espèces n’est pas expliquée. 

L’ontipyrlne 5e dilue, chez l’homme, dans le 
même espace que l’eau tritiée ou marquée ou 
deutérium (SOBERMAN et coll., 1949). Nous 
avons tenté de vérifier la validité de cette méthode 
chez les bovins en comparant les espaces de 
dilution de l’urée et de I’antipyrlne On sait que 
l’urée, ou moms chez le rat (MATHE, 1952) dif- 
fuse dans un espace inférieur à celui de l’eau 
totale mesurée par dessiccation (différence de 
l’ordre de 10,5 p, 100). Huif mesures simulia- 
nées ont été fastes qui ont donné Ier résultats 
suivants : 
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On voit immédiatement que I’antipyrine donne I Ab) Eau etiracellulaire. 
systématiquement des résultats supérieurs i 
ceux de l’urée mais que les espaces de dlffusior 
des deux substances restent comparables. San! 
pouvoir le vérifier, nous pensons que les résul 
tats de SOBERMAN se retrouvent chez le: 
bovins. 

S’il est aisé de définir les liquides extracellu- 
laires comme l’ensemble des liquides non inclus 
dans une cellule, il est plus difficile de trouver 
un traceur qui soit de diffusion rapide dans tous 
les compartiments de ces liquides extracellu- 
lalres (eau plasmatique, interstitielle, du tissu 
conjonctif, des os et cartilages et des sérosités), 
qui ne pénètre pas dans la, cellule et se répar- 
tisse uniformément. On a tendance actuellement 
à prendre pour espace extracellulaire le volume 
de diffuslon de l’ion chlore qui pénètre très peu 
dans la cellule. Ainsi HAXHE (1964) considère. 
par convention, que le liquide extracellulaire 
correspond à l’espace du chlore. corrigé pour 
sa teneur dans les globules rouges. La nécessité 
d’employer un traceur chimique nous a fait 
essayer le mannitol et I’inuline qui ont donné 1, des résultats très inconstants et parfaitement non 

~ / 

reproductibles. D’outre part, l’emploi de ces, 
grosses molécules amène à une sous-estimation 

I du volume extracellulaire. leur dIffusion dans 
l’eau du tissu conjonctif du muscle, du tendon et 
du tissu sous-cutané (COTLOVE, 1954) étant 
très faible. Ces traceurs ont donc été abandon- 
nés. L’ion thiocyanate a ensuite été choisi, sui- 
Yant les travaux de CRANDALL et ANDERSON 
:1934), bien qu’il pénètre dans certaines cellules 
:globules rouges, cellules de la muqueuse gas- 
,rfque) et qu’il soit éliminé par voie digestive, 
:e qui oblige 9 employer, pour la détermination 
iu volume de diffusion, la méthode d’extrapola- 
ion à I’origlne de CACHERA et LAMOTTE 
:IPSO). 

de 
GARRETT et coll. (1959) ont critiqué I’emplo 
ce traceur qui donne des résultats dIscordant: 

lorsqu’on répète les expériences. Ils attrlbuen 
cela à la grande capacité du réservoir gastrique 
des ruminants. Peut-être peut-on ajouter à ceic 
le phénomène découvert par FOWLER (1955; 
quant wx larges fluctuations périodiques dt 
contenu hydrlque corporel. 

Nous n’avons pas trouvé de grandes distor- 
sions dons nos essais de reproductlbilité. Le: 
différences sont au maximum de l’ordre de * 
5 p. IOOdu volume d’eau déterminé, valeurégale- 
ment trouvé par BLAXTER et ROOK (1956) 
et KEYS et BROZEK (1953). Ainsi qu’on le verra 
par la suite, la limite de confiance à 95 p. IOC 
du pourcentage de l’eau totale par rapport au 
poids des trois popvloilons bovines étudiées est 
compris entre6,3 p.100(Sangalkam)etl0,3p.l00 
(Dara). SI on prend comme valeur moyenne 
du pourcentage d’eau totale par rapport au 
poids la valeur 60 p. 100. l’erreur faite sur sa 
déterminaiion serait de 5 x 0.6 = 3 p. 100. Si 
on supprime cette erreur on ramène donc gros- 
sièrement la limite de conr%mce enire 3 et7 p, 100. 
Or il s’agit de pourcentages calculés dans 
une population dont la hgne de régrewon eau 
totoleipoids ne passe pas par I’orlgine. les rap- 
ports supérieurs à la moyenne étant systémoti- 
quement augmentés et les rapports inférieurs 
systématiquemeni abaissés. Cela crée une dis- 
torsion supplémenioire qui augmente l’écart 
type. La pari de variation due aux fluctuaiions 
propres de la population deviendrait ainsi très 
réduite : sans correction-aucune le coeffclent du 
pourcentage d’eau totale par rapport au poids 
est de 6.1 p. 100 pour Bouaké. 5,6 p, 100 pour 
Sangalkam et 7.6 p. 100 pour Dara. Ces valeurs 
faibles nous incitent à penser que la variabilité 
due à la méthode doit être bien inférieure aux 
valeurs indiquées ci-dessus et que les différences 
irouvées par les différents auteurs tiennent 
beaucoup plus à la variabilité des animaux 
testés qu’à un défaut de rigueur de la méthode 
employée. 

II o pu, d’autre part, être établi sur nos ani- 
naux que l’espace de diffusion de l’ion thiocya- 
mte augmente beaucoup dans les états patho- 
ogiques graves. Il semble donc que dans cer- 
oins cas. la perméablhté cellulaire augmente 
mur cet ion. OVERMAN (1946) avait déjà noté 
,e fait. 
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L’élimination de l’ion SCN- est assez lente. 
;a disparition horaire est de 9,l p. 100 en 
noyenne pendant la deuxième heure et de 13,9 
). ICO pendant la troisième heure pour les tau- 
‘1”s et de 8.5 et 10.7 p. 100 pour les zébus. On ne 
,etrouve pas. pour le sulfocyanure. la différence 
lot& pour I’antipyrine. 

La comparoason du volume de diffusion du 
hiocyonate et du chlore n’a pu êire encore 
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faite (en mesurant le volume du chlore à l’aide 
du brome) faute de méthode sûre de dosage de 
l’ion Br- dans les liquides biologiques. 

La reproductibihté est bonne, les différences 
étant de l’ordre de 7 p. 100, donc “n pe” plus 
élevées que pour I’antipyrine. Les limites de 
confiance 0 95 p. 100 des diverses populations 
bovines resient &roifes : 7.3 p. 100 du poids du 
corps àSangalkam,7,6 p.lOOh Bouaké, 6.4p.100 
à Dara. Ce traceur peut donc être employé 
avec quelques assurances de sécurité et, bien 
qu’il traduise un volume physiologique dont la 
nature n’est pas ben précisée, doii permettre 
des comparaisons valables. 

Ac) Eau plasmatique. 

Pour déterminer le volume plasmatlque, en 
dehors des protéines marquées à l’iode 131, il 
est généralement fait appel à des colorants qui 
se fixent sur les protéines plasmatiques : bleu 
Evani (T-1824) (RAWSON. 1943), bleu Chicago 
6 B (CACHERA et BARBIER,~ 1942) ou à de 
grosses molécules polymérisées qui ne quittent 
pas le torrent circulatoire (Subtosan : POUL- 
LAIN et PIETTE 1948 : Dextron : SEMPLE, 1956). 
Ces derniers composés présentent le danger 
d’avoir des molécules de taille variable et de ce 
fait un dosage qui n’est pas iou~ours très exact. 
Nous avons chotsi la méthode au bleu de Evans 
,dont /a reproductibllité est bonne si on emploie 
la méthode d’extrapolation, la disparition du 
,colorant par fixation par le 8 RE, spéciale- 
ment dans le foie, étant assez rapide (GREGER- 
SEN et RAWSON, 1943 ; BERNICK et coll., 
1955 ; GREVE et HAMILTON, 1957). Employé 
ainsi, le bleu de Evans est en bonne concordance 
avec les résultats donnés par les protéines mar- 
quées (CRISPELL et Coll., 1950 ; ANDERSEN, 
1962 ; HUGGINS et Coll., 1963). 

8. -MÉTHODE D’EXTRAPOLATION 

d’élimination du traceur choisi de façon à pou- 
voir déterminer le taux virtuel qu’il aurait 
atteint si la diffuson avait été immédiate ou 
l’élimination nulle. Si l’on examine la courbe des 
taux plasmatlques successifs d’une substance 
quelconque après son administration, obtenue 
en plaçant en ordonnée les concentrations et en 
abscisse les femps, on volt que la courbe esf 
constituée de deux parties : 10 première à pente 
roplde est /a période de diffusion, la seconde, 
période d’élimination d’allure exponentielle se 
traduisant par une droite en coordonnées semi- 
logarithmiques. Si on prolonge ce segment rec- 
tiligne jusqu’à l’axe des ordonnées, le point 
de rencontre de la droite extrapolée avec cet 
axe « fournif la valeur id&& de la concentra- 
tion telle qu’elle apparaîtrait si /a diffusion du 
produit état instantanée w moment de I’injec- 
tlon >> (CACHERA et BARBIER, 1941 0). Cette 
concentration C virtuelle est introduite dans la 
formule Q = CV. Connaissant Q (quantlié de 
prodult injecté) on en déduit V = volume de 
diffusion de la substance. La droite semi-logarith- 
mique esf défermin& à parfir des données par 
le calcul suivant la méthode des moindres carrés 
(MORICE et CHARTIER, 1954). 

C. - VOLUME GLOBULAIRE 

Lè volume globulaire ne pouvant être déter- 
miné par traceurs chimiques mais seulement par 
traceurs radioactifs, nous avons employé I’hé- 
matocrlte veineux pour sa détermination. II 
n’est pas fait de correction pour le plasma inclus 
entre les globules rouges car cette correction, 
calculée pour I’ho’mme (MAYERSON et Coll. 
1948 ; GREGERSEN, 1951) ne l’est poi pour les 
bovins. HODGETTS (1959) ne croit pas que cette 
correction soit nécessaire. D’autre port, I’héma- 
tocrite somaiique est plus faible que I’hémoto- 
crlte veineux (NACHMAN et coll., 1950). Ces 

II a été signalé précédemment que I’antipy- 
deux falis tendent 0 surestimer le volume glo- 
b I u aère. La recherche des facteurs de correciion 

rine est métabolisée dans l’organisme des bovins sera menée ultérieurement. 
et que l’ion SCN- est excrété par l’urine et par 
les cellules muqueuses du tube digestif. Ces 

I D.- deux faits sont en contradiction avec les candi- PRATIQUES DES MESURES 

tions de l’équilibre dons les compariiments 
liquidiens énoncées en début de chapitre. Pour Da) PréParation de “anima” 
tourner cela CACHERA et BARBIER (1941 o et b) L’animal est maintenu à jeûn pendant12 heures 
ont proposé de construire la courbe théorique avant le début de l’épreuve. Après dénudation 
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de la jugulaire, un cathéter en polyéthylène 
muni d’un mandrin de même matière est intro- 
duit dans la veine à l’aide d’un trocard. Le cathé- 
ter est maintenu en place par suture à la peau ; 
l’incision de dénudotion est refermée par quel- 
ques points. II peut être utile d’injecter par le 
cathéter 1 ml d’héparine pour éviter la formation 
d’un manchon de fibrine dans la veine autour 
du tube ce qui a pour effet de l’obstruer. 

Db) Injection. 

Au temps f  = 0, on introduit rapidement par 
le cathéter /a solution suivante : 

antipyr1ne 159 
(SCN) Na <. 25 g 
T1824 ,.............,<,,....... 0,250 g 
eau distillée stérile .q. 5. p, 250 ml 

à raison de 0,4 ml par kilo de poids de l’animal. 

Auparavant, il y  QU~O. lieu de procéder au 
prélèvement du sang témoin. L’injection de la 
solution sera faite avec une seringue étalonnée 
avec précision par pesée. 

DC) Prélèvements. 

Les prélèvements sont effectués à la seringue 
par l’intermédiaire du cathéter. On prélève 
environ 25 ml de sang qui est versé dans un 
tube contenant quelques mg d’héparine sèche. 
Le tube est rapIdement bouché et ~retourné. 

Temps de prélèvement : 

Prélèvement témoin :T= avant le temps t = 0, 
puis prélèvement à chacun des temps suivants : 
+ 10, + 15. + 20, + 60. + 75. + 90, + 120, 
+ 135, + 150. + 180 rmnutes. 

Dd) Dosages. 

Le sang est centrifugé 5 minutes à 5.000 tours/ 
minute. Les dosages sont effectués sur le plasma 
décanté. 

1. -Bleu de Evons (T-1824). 

Le dosage du bleu de Evons après extraction à 
l’acétone suivant la technique Indiquée par 
CHINARD et EDER (1948) pour diminuer les 
erreurs dues à une hémolyse ou une lipémie pos- 
sibles ne présente pas de difficulté particulière. 

Le dosage est fait sur les trois premiers prélè- 
vements. Le tube T. servant de blanc. contlent 
2 ml de plasma du prélèvement T. La solution 

injectée, diluée au 1120 est dosée dans les mêmes 
conditions. 

PlasmoT ............. 2 

............ 

............ 

Sérum physiologique.. 0,5 

Solution mjeciée au tpo 

Acétone. .<. <, _. 5 

- 

. 

- 

- 

Dl 

- 

2 

os 

5 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

0.5 

5 

- 

On agite le tube bouché et on filtre rapide- 
ment sur papier. Lecture à 607 ml*, 

Suivant la technique de BRODIE (1949) la 
détermination de I’antipyrine par formation de 
nitroso-antipyrine qui absorbe fortement la lu- 
mière dans le proche U. V. (342 my, DUMONT, 
1955) ne pose pas no” plus de dlffcultés part+ 
culières une fois obtenue I’élimintition du bleu 
de Evans du filtrot de défécation sur lequel on 
opère. Celle-ci est obtenue par odsorption du 
bleu de Evans (déjà en partie odsorbé sur les 
protéines plasmatiques) sur le précipité d’hy- 
droxyde de zinc obtenu lors de la défécation 
zincique que nous employons. 

II semble seulement nécessaire d’insister sur 
la pureté de l’eau servant à l’analyse : des traces 
de cuivre (catalyseur d’oxydation) amènent une 
destruction très rapide de la nitroso-antipyrine 
et rendent impossible la lecture de la coloration. 
Une eau distillée en appareil Pyrex après pas- 
sage wr résine assure une stoblllté suftÎsante de 
la coloration. 

2) Défécofion. 

La liqueur provenant de la défécation serwra 
au dosage de I’ontipyrine et du sulfocyonure de 
sodium. 

Réactifs : 

Solution A : (SO,Zn. 7 OH,) 100 g 
(SO,H, 6 N) 40 ml 
(eau distillée q. s. p.) 1.000 ml 

Solution B : NaOH 0.75 N. 

La solution B doit neutraliservolume à volume 
la solution A. 
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Défécation du Plasma. 

Dans un tube à centrifuger de 30 ml, placer 

Plasma ,,,,,,.....,,,.,.,.......,..,, 5 m 
Eau distillée 5 m 
verser goutte à goutte en agitant : 
solution A 5 m 
verser goutte à goutte en agitant : 
solution B 5 m 

Laisser reposer 30 minutes en agitant par inter. 
valles. Centrifuger. Décanter (filtrer si néces- 
saire). 

Défécation de la Solution injectée. 
On élimine le colorant T-1824 par une défé- 

cation zincique. 

a) diluer /a solution initiale au l/lOO. 

b) placer dans un tube à centrifuger : 
solution diluée au I/l00 5 m 
solution A,, 5 m 
solution 6 ,, 5 m 

c) centrifuger et décanter. 

d) prendre 5 ml de liquide décanté et I’ame- 
ner à 100 ml. On a une solution correspondanl 
à une dilution à 1/6.000 de la solution initiale 
et débarrassée du bleu Evans. 

2-b) Dosage. 

II est fait sui- les prélèvements 4 à 10. 

Réactifs : 

nitrite de sodium à 0,2 p. 100. 
SO,H,, 4 N. 

Opération. 

Dons un tube à essai, on place : 
- liquide de défécation 3 ml 
- acide sulfurique 4 N 0.1 ml 
- nitritedeNa2p.100 ,..,.......... 0,2ml 

Agiter. Faire la lecture 35 minutes après I’addi- 
tion de nitrite. Elle se fait contre un blanc obtenu 
wec le liquide de défécation du plasma du tube T 
à une longueur d’onde de 342 mil. 

Solution injectée. 
Prendre 3 ml de la dilution’au 1/6.000 obtenue 

après défécation et agir comme pour le plasma. 
Lire contre un blanc à l’eau distillée traité de la 
même façon. 

3. - Sulfocyonore de sodium. 

Le dosage de l’ion (SCN-) en présence d’an- 
tipyrine pose un autre problème : dons les con- 

1. 

ditions normales de pH, I’antipyrine donne avec 
l’ion Fe*+ de la ferripyrine rouge (h d’absorp- 
tion maxima 465 mp) qui interfère avec la déter- 
mination calorimétrique du sulfocyonure fer- 
rique (SCN),Fe dont la densité d’absorption 
maxima est de 460 my. Pour éviter cette interfé- 
rence HIX et coll. (1959) extraient I’antipyrine 
par du chloroforme en milieu alcalin. II est beau- 
coup plus simple, suivant une remorque que nous 
avons faite, d’empêcher la formatlon de ferri- 
pyrine, qui n’est pas stable en milieu acide, DW 
de l’acide trlchlorocétique. 

Réactifs : 

- acide trichloracétique à 20 p. 100. 
- réactif de Schrelber (modifié par Cran- 

dal1 et Andersen). 
(NO,) 3 Fe, 9 OH, 50 9 
NO,H pur à 40oB ,,............, 18 ml 
eau distillée q. s. p. 1.000 ml 

Dosage. 

II se fait sur le même liquide de défécation que 
I’antipyrine. 

Plasma : dans un tube à essais, placer : 

liquide de défécation 2 ml 
acide trlchloracétique à 20 p. 100. 2 ml 
réactif de Schreiber 0,5 ml 
Agiter. Lire après 30 minutes à 460 rnp, 

Le blanc sera obtenu de la même façon à par- 
tir du liquide de défécation du tube T. 

Solution injectée. 

2 ml de la dilution au 1/6.000 sont traités de la 
même façon. Lire contre un blanc préparé à par- 
tir de 2 ml d’eau dlstlllée. 

Gamme. 

Dans le cas de dosage de (SCN)- on est obligé 
de faire une gamme, la coloration ne suivant 
las exactement la loi de Beer-Lambert et la 
droite d’étalonnage ne passant pas par l’origine 
:ce qui n’est pas le cas pour le T-1824 ou I’anti- 
lyrine). On part d’une solution normale de 
;CNK. 

Diluer la solution N à I/l.000 : placer 10 mi 
ie solution N dans un ballon de 250 ml, compléter 
i l’eau distillée. Prélever 2,5 ml. Placer dans un 
)allon de 100 ml. Compléter à l’eau distillée. 

316 

Retour au menu



Faire la gamme de la façon suivante : 

Eau distillée _._._,.,,,, 8 7.5 7 6.5 6 S,S 5 ml Eau distillée _._._,.,,,, 8 7.5 7 6.5 6 S,S 5 ml 

Prélever2 ml dans chaque tube. 
Ajouter : 2 ml d’acide trichloracétique. 

0,5 ml de réactif de Schreiber. 
Faire la lecture en prenant le tube 0 comme 
blanc. Longueur d’onde : 460 rnp. 

4. - Hémotocrife. 

La valeur de I’hématocrite est obtenue dans 
un tube de Wintrobe où l’on place, aussitôt 
après le prélèvement, 1 ml de sang du tube T. 
Ce tube est placé dans un centrifugeur à vitesse 
constante (3.000 tours/minute) pendant ou moins 
45 minutes, la viscosité du plasma de bovins 
étant beaucoup plus forte que celle du plasma 
humain. 

5. - Calculs. 

a) Prendre le logarithme des densités optiques 
obtenues pour chaque tube. Reporter ces loga- 
rithmes sur un papier millimétré en fonction des 
heures exactes de prélèvement. 

b) Déterminer à partir de quel prélèvement 
les points forment une droite (période de diffu- 
sion terminée). Généralement le tube na 4 (T = 
+ 60 mn) marque la fin de la période de diffu- 
sion et le début de la période d’éllmlnatlon. Pour 
le bleu de Evans on fait le calcul pour les tubes 
na 1, 2 et 3. Calculer alors la droite d’éhmina- 
tion (log,, DO = 0 - bT) par la méthode des 
moindres carrés. Calculer le paramètre o de 
cette droite (obtenu en faisant T = 0). Remonter 
du logarithme ainsi obtenu à la densité optique 
correspondante qui sera la densité optique qu’on 
aurait obtenue si la diffusion avait été immédiate. 

A partir de cette voleur. établir les calculs 
suivants : (la DO de la solution injectée est dési- 
gnée par 1, volume de la solution Injectée dési- 
gnée por V). 

a) Bleu de Evans. 

ix2x2OxV !XV 
(I x 500 o x 12.5 

= volume plasma- 
tique en litres. 

b) Antipyrine. 
i x V x 1,s 

0 
= volume de diffusion de I’antipy- 

me en litres. 

c) Sulfocyanure de sodium. 
II faut déterminer (1 et i en fonction de la gomme 

fate en même temps que le dosage. On calcule 
la droite de la gamme en déterminant la droite 
de régression des densités optiques des tubes de 
la gamme sur le numéro de ces tubes (le tube 1 
représente une unité de gomme, le tube 2, deux 
unités, etc...). Calculer la valeur de ci et i en uni- 
tés de gamme, soit A et 1. 

On a alors le même calcul : 
I x v  x 1,s 

h = volume de dIffusion du sulfocya- 
fi 

nure en litres. 

d) Volume sanguin, 
Le volume sanguin est déterminé à partir 

de I’hématocrite (qui est lu directement sur le 
tube) et du volume plasmatique déterminé à l’aide 
du bleu de Evans. On a : 

Volume plasmatique x 100 
Volume sanguin = ~~ 

100 - hématocrite 

II. - RÉSULTATS DES MESURES 
SUR QUELQUES TROUPEAUX 

DE L’OUEST AFRICAIN 

La méthode décrite ci-dessus o été appliquée 
en décembre 1965, janvier et février 1966 sur 
quelques troupeaux de l’Ouest-Africain : en 
décembre 1965 sur le troupeau de rote gobra 
(zébus) du Centre de Recherches zootechniques 
de Dara. au Sénégal. en janvier 1966, sur le 
troupeau de la ferme expérimentale ,du Labora- 
toire national de I’Elevage de Dakar, à Sangal- 
kam, où le troupeau est constitué de taurins * 
« Djokhère » métis à prédominance, Ndama et, 
enfin. en février 1966, sur le troupeau du Centre 
de Recherches zootechnlques de Mlnankro. près 
de Bouoké en Côte-d’Ivoire, composé de taurins 
Ndama. 

Notre dessein était de voir si des différences 
climatiques ou raciales pouvaient avoir une 
Influence sur la quantité et la répartItion del’eau 
dans l’organisme des bovins. Afin’ d’éliminer 
d’autres facteurs de varlatlon powbles : sexe ou 

* Race sans bosse. 
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âge, qui sont très importants chez I’homm 
(MOORE et,,coll., 1963) et peuvent l’être che 
lës bovins, les an/maux testés sont tous des an’ 
maux mâles de 3 à 4 ans. 

Les stations choisies présentent selon HUBER 
(1934) trois c’limats différents : climat sub-cane 
rien pour Songalkam, type nord soudanien pou 
Dara et sud soudanien pour Bouaké. 

Les conditions de température et d’humidit 
ont été les suivantes dans les 15 jours qui or 
précédé les essais : 

minimum moyen.. 13.1 OC 15,9°C 21.1aC 

maximum moyen. 33,OOC 29.1 OC 33,7OC 
~~~ 

moyenne _....... 23,loC 202°C 27,OoC 

Hum,d,té moyenne (p. 100). 32 

lyionsennw F 5 F 

Pour exprimer les r+uItats obtenus, nou 
avons pris deux données de référence pou 
chaque animal : le poids du corps et le velum 
de l’eau totale. On trouve dans les tableaux l’en 
semble des résultats obtenus pour choque trou 
peau exprimés sous forme de rapports de carre 
lation et de droites de régression. L’emploi de 
pourcentages peut en effet fausser les résultai 
si la droite de régression volume mesuré/donné 
de référence, ne passe pas par l’origine. Ils sor 
simplement indiqués pour les moyennes d 
chaque gi-oupe. 

Les troupeaux ont été également comparé 
par analyse de covariance (suivant SNEDECOF 
1956). les droites de régression dont le coeff 
clent de pente est significatif étant comparé d 
point de vue de leur pente et de leur hauteur 
et les populations qu’elles représentent compc 
rées quant à leur variante. 

(Tabl. l), Si l’on prend comme donnée de réfÉ 
rente le poids de l’animal, l’eau totale, I’ea 
extracellulaIre, l’eau mtracellulaire et I’ea 
plasmatique, des troupeaux de Sangalkam et d 
Bouoké sont significotlvement différents. 

Si on applique la formule de PACE et RAT+ 
BUN (1945) fondée sur l’hypothèse que le 
graisses corporelles sont anhydres et que IE 
tissus dégraissés contIennent une quantité con! 

tante d’eau = 73,2 p, 100 chez l’homme, 72.6 p. 
100 cher les bovins (KRAYBILL et coll., 1952). on 
peut calculer la quantité de graisses anhydres 
dans les différents troupeaux. On obtient 12,6 p. 
100 à Bouaké, 16,l p. 100 à Dara et 25.9 p, 100 
à Sangalkam, ces données ayant été calculées 
sur les moyennes de chaque troupeau. En cal- 
culant suivant la formule de WELLINGTON et 
REID (1956) on obtient : 12.6 p. 100 0 Bouaké. 
15,4 p, 100 à Dara et 23.8 p. 100 à Songalkam. 
La différence de pourcentage de graisses entre le 
troupeau de Sangalkam et les deux autres trou- 
peaux n’est pas expliquée pour l’instant. Est- 
elle due à un facteur alimentaire. climatique ou 
au métissage ? 

Une autre série de différences se remarque 
aussi : le troupeau de zébus a un espace plas- 
matique rapporté au poids significativement 
inférieur aux troupeaux de Ndama et métis 
taurins. Par contre, cette différence disparaît en 
ce qui concerne le volume sanguin, le troupeau 
de Dara ayant un hématocrite moyen supérieur. 

Hématocriie 
(suivi de 5~ 
type) 

moyen 
>n écart 

45.5 & 5.2 41 ,l f 2,7 43,1 i 6,s 

Le troupeau de rébus avec un volume plosma- 
tique moyen de 2,7 p. 100 du poids corporel est 
différent également des données de la httérature : 
3,l p, 100 pour des Hereford (HOWES et Coll., 
1963) et 3,7 p. 100 dans le Missouri (TURNER et 
HERMAN, 1931). 

Si l’on prend l’eau totale comme terme de réfé- 
rence, toute différence disparaît entre les trou- 
peaux pour les différents espaces(Tabl. Il). Cela 
est dû au fait que l’eau totale est indépendante du 
principal facteur de variation du poids corporel, 
constitué par les graisses. Dans ces conditions 
on peut considérer l’ensemble des troupeaux 
comme une seule population et établir une équa- 
tion générale pour la régression de chaque 
espèce. 

Eau extracellulaire = -1.3 + 0,606 eau totale 
Eau intracellulaire = 1.3 + 0,394 eau totale 
Eau plasmatique = 4,s + 0,023 eau totale 
Volume sanguin = 7,3 + 0,045 ea” totale. 
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Les droites de régression passant pratique- 
ment par l’origine pour l’eau extracellulaire et 
l’eau intracellulaire, on peut dire que l’eau 
extracellulaire représente environ 60 p, 100 de 
l’eau totale et l’eau intracelluloire 40 p. 100. Ces 
résultats ne sont bien entendu valables que pour 
le sulfocyanure de sodium, cor la diffusion des 
substances traceu& se heurte à des barrières 
physiques ou chimiques qui varient pour cha- 
cune d’elles. 

CONCLUSIONS 

Une méthode de détermination simultanée de 
l’eau totale, de l’eau extracellulaire. du volume 
plasmatique et du volume songufn cher les bovins 
a moyen de traceurs chimiques : antipyrine, 
sulfocyanure de sodium, bleu de Evans, est 
decrite. Elle a été appliquée sur des mâles de 
trois troupeaux ouest-ofricalns de 3 à 4 ans : 
10 zébus gobra de Dara (Sénégal) en zone nord- 
soudanienne(150 32’W-15@20’N), 17métiszébu 
x taurin (Djokhéré) à prédominance taurin 
Ndama de Sangalkam (Sénégal) en zone sub- 

canarienne sud (170’13’W-140’46’ N) et 13 tau- 
rins Ndama de Bouaké (Côte-d’Ivoire) en climat 
équatorial (zone Baouléenne) (40’58 N-S@08 N). 
On rapporte les espaces mesurés au poids des 
animaux : l’eau totale, l’eau extracellulaire, l’eau 
intracellulaire du troupeau de Ndama sont signi- 
ficotivement supérieurs à ceux du troupeau de 
métis. Le troupeau de Ndama diffère aussi des 
zébus et métis par un volume plasmatique sigmf- 
cativement plus élevé. Si on rapporte lesvolumes 
trouvés à celu de l’eau totale, toutes les diffé- 
rences disporalssent et on peut donner les équa- 
tms générales de régression des divers compar- 
tlments par rapport 0 l’eau totale. Il n’y a pas de 
dlfférence dans la répartition de l’eau dans les 
compartiments suivant les climats 0” les races. 
Lesdlfférences notées sont liées à l’état d’engrais- 
sement des animaux. 

lnstrtul d’Elevoge et de Médecine 
véiérinoire des Pays troblcaux. Moi- 
sons-Alfori. 
Laboratoire noiionol de I’Elevage et 
de Recherches vétérrnoires. Dokor- 
HOnIl. 

Meorure of body fluidr rpocer in Wer+Africon ca+,,e. Methods and resulfr 

Total water. exlracellular waier, plorma volume and blood volume bave been 
meosured in male cattle from 3 +o 4 yeors from ihree Wert Africon herdr using o 
method of simultoneour deierm~nai~on by chemical Iracws (antipyrlne sodium 
sulfacyonide. Evans blue). 

Animols which bave ben terted are 10 Gobro rébusfron Dahro in Northern 
Soudamon orea. 17 rebutour~ne metis (Djokhéré) in whlch N’Damo taurine 
bload iz predominant, from Songolkan in Southsub Canarian area. 13 N’ Domo 

+aurine from Bouoké in equator~ol climate (baouleon area). The flu~ds spoces 
meosured hove been compored to the weight oi fhe an,mals : iota, waier, 
exiracellular woter, intracellular water are rigmficontly bigger in N’Domo 
ihan in Metis, os weli OP the plosmo volume. Ifthe volumes meorured are related 
to the diurne oithe total vater there IS no more difierence befween them and it 

is possible to esioblirh the general equations of regrerrion oflhe varmus spaces 
in relation to total water. There 15 no difference in the didribullon of the water 
in the rpacer occordlng b the cl~mate and Ihe breed. The differencer which hove 
ben recorded are related with thefatlening rtale ofthe om~ols. 
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Rev. El&. Med. véi. Pays rrop. 1967, 20, 2 (329-342) 

Comportement saisonnier du bétail Zébu 
en Adamaoua Camerounais 

1. Étude des femelles adultes : 
Comparaison de la race locale aux métis 

demi-sang Brahma 
par P. LHOSTE 

L’auteur a éiudié pendant 1 an l’interaction des facteurs écologiques et phy- 
siologiques sur le compar+ement des vacher de ICI StQtïon de Wakwa au Come- 
W”ll 

Deux populations g&néfiquemen+ différenfeer oni été comparées : 110 vaches 
de race locale Foulbé et 134 vaches l/2 sang Brahms x Foulbe. 

Des conclusions prit é+$ d6gagées : 

10 La croisronce pondérale de 10 vache conlinue jusqu’à 8.9 ans. 
2O L’alternance saisonnière se iraduit. en élevage extensif, par de grandes 

voriotions de poids de \a vache ; certams onimaux subissent en période de disefie 
une perte de 113 de leur poids et rani très éprouvés. 

30 L’epoque de I’année à laquelle ,a vache me+ bas semble Stre un fac,eur 
déterminant de son comportement pondérol. 

40 II y a intérêt en pratique 0 regrouper les véloger au debut de la saison 

1. - INTRODUCTION - GÉNÉRALITÉS 

Dans un contexte d’élevage extensif, I’obser- 
vation des vaches reproductrices au cours d’une 
année complète en zone intertropicale nous 
montre que le comportement de ces animaux est 
très variable ; certaines vaches passent à travers 
l’alternance saisonnière sans difficultés particu- 
lières, d’autres subissent en saison défavorable 
un amaigrissement alarmant qui peut même 
compromettre l’avenir de certains animaux. 

Ces différences de comportement sont dues 
essentiellement à des combinaisons différentes 
des facteurs écologiques (saison, alimentation), 
avec les facteurs physiologiques propres à I’ani- 
mal (gestation. mise bas, lactation). 

Facteurs écologiques. 

Nous rappelons que le milieu considéré se 
caractérise par alternance d’une saison des 
pluies et d’une saison sèche annuelles. Ce rythme 
détermine annuellement une période alimentaire 
pléthorique pour le bétail, suivie d’une période 

défavorable ; en Adamaoua, la période favorable 
se situe approximativement d’avril à octobre : 
la période défavorable d’octobre à mars, avec 
un maximum d’intensité en fin de saison sèche 
(février-mars). 

Facteurs physiologiques propres 0 l’animal. 

Nous rappelons que les besoins alimentaires 
de la vache sont rigoureusement fonction de son 
état physiologique. En plus de ses besoins nor- 
maux d’entretien et de croissance, la vache doit 
satisfaire à certaines époques des besoins sup- 
plémentaires de Gestation et de Lactation. Dans 
le contexte étudié (a Zébu à viande » en Elevage 
extensif) (1) on peut admettre que les besoins 
maxima surwennent chez la vache ou cours de 
la lactation : ces besoins de lactation peuvent 
alors représenter chez une bonne mère (4 0 
5 I de lait), l’équivalent des besoins d’entre- 
tien. Ce qui revient 0 dire qu’une vache «assez 
bonne laitière » en pleine lactatlon devra, pour 
maintenir son état. manger deux fois plus du 
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même aliment qu’une vache de même poids 
tarie et non gestante. 

Nous nous proposons d’étudier ci-après, les 
effets sur la vache de l’interaction des facteurs 
écologiques et des facteurs physiologiques. Cette 
étude porte sur les reproducirices de la Station 
de WAKWA où nous avons swvi mensuellement 
ou bi-mensuellement le poids de tous nos ani- 
maux. ei cecf depuis plus d’un an. L’élevage 
considéré est de type extensif, les animaux étant 
entretenus sur le pâturage naturel sans complé- 
mentatlon alimentaire. 

Notre étude portera d’autre part sur deux 
populations génétiquement différentes que nous 
comparerons. Il s’agit de : 

- /a Race locale Foulbé (ou << Peule- 
Adamaoua >>) ; 

- et de la Population Demi-Sang Brahms 
ISSU~ du Métissage de première Gknération 
entre la race locale et la race Brahms importée 
des Etais-Unis. Nos observations portent sur 
134V,achesDemi-Sang Brahms et sur 110 Vaches 
de race locale. 

TABLEAU Na 1. - Dirtribution des poids moyens : 
ZI demi-rang brahma vaches foulbé (classes de 10 kg) 

II. - POIDS ADULTE 

Pour chaque vache, nous avons d’abord établi 
un poids moyen onnuei basé sur SIX pesées bi- 
mensuelles. régulièrement échelonnées dans 
l’année. 

Les populations étudiées sont composées de 
vaches d’âge de 4 0 12 ans, allant de la première 
à la huitième gestation. Ces deux groupes sont 
comparables par leur composition. Chaque 
groupe comprend trois troupeaux : 

1 Troupeau de Primipares : Foulbé = 
36 Vaches. Demi-Sang = 46 Vaches. 

1 Troupeau de Vaches d’âge moyen : Foulbé = 
37 Vaches. Demi-Sang = 47 Vaches (2 à 
4 Vêlages). 

1 Troupeau de Vaches âgées : Foulbé = 
37 Vaches. Demi-Sang = 41 Vaches (de 4 à 
8 Vêlages). 

L’étude statistique de la distribution des poids 
moyens annuels par vache dans ces deux popu- 
lations donne les résultats suivants : 

ELfecCifs 

- 

1 
Effectifs 
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La différence observée entre les moyennes de 
ces deux distributions est hautement signifia 
tive (P. 0,Ol). Au graphique 1, nous donnons une 
représentation de ces distributions en présentant 
les polygones des fréquences pour les deux 
populations. 

Les fréquences ont été calculées en pourcen- 
tage pour permettre une comparaison plus 
facile entre les deux distributions. 

Nous observons donc sur les moyennes géné- 
rales, une différence de 60 kg en faveur de la 
vache DemI-Sang Brahma. Cette différence 
illustre l’amélioration très sensible de format et 
de poids apportée par la race Brahma. Cette 
supériorité du poids adultes’accompagne égale- 
ment d’un gain de précocité pour les animaux 
Métis. 

Nous ajoutons que les vaches Foulbé de la 
Station constituent un échantillon très sensible- 
ment supérieur à la moyenne réglonale ; ces 
animaux prowennent pour la plupari d’achats 
locaux, mais ils ont été l’objet d’une sélection 
assez sévère lors de mise à la reproduction. 

Une analyse plus fine de l’évolution du poids 
adulte nous montre que la croissance pondérale 
de la vache se poursuit au-delà de l’âge de cinq 
ans. Nous produisons ou Tableau 2. des chiffres 
moyens pour des classes d’âge successives. Les 
chiffres proposés pour les vaches Métis Brahms 
sont précis cor il s’agit d’animaux nés sur la 
Station dont nous connaissons l’âge exact. Les 
chiffres proposés pour les vaches Foulbé sont 
indicatifs, cor ils résultent de I’estimatlon de 
l’âge d’animaux d’achat. 

Malgré le caractère approximatif de la courbe Au Tableau 3, nous présentons l’évolution 
des vaches Foulbé. nous constatons ou Gra- Dondérale saisonnière movenne DOW : , 
phique 2 que les deux groupes d’animaux suivent 
une évolution parallèle. La différence de 60 kg 

- Les Vaches DemI.Sang Brahms âgées (plus 

en faveur des vaches Demi-Sang Brahmo obser- 
de 7 ans). 

vée sur les moyennes générales semble se retrou- 
- Les Vaches Demi-Sang Brahms jeunes 

ver dans les différentes clo~ses d’âge. 
(moins de 7 ans). 

La conclusion qui découle de ce Graphique 
est la suivante : chez la vache zébu, le poids 

/ (M;e~et;e;ez,l~;hes Demi-Sang Brahms 

I 
maximum n’est pas atteint avant I’âae de 9 ans. 1 

- Les Vaches Foulbé âgées (plus de 7 ans). 
_ 

I 
Lez Vaches Foulbé jeunes (moins de 7 ans). 

- Toutes les Vaches Foulbé (Moyenne Géné- La croissance pondérale est importante jus- 
qu’à I’age de 7 ans, pour devemr très lente au- 
delà de 7 ans. 

d!). 

Nous remorquons en comparant l’évolution 
pondérale moyenne de chaque groupe (Demi- 
Sang Brohmo-Foulbé) que la différence observée 
de 60 kg se retrouve pour chaque mois à 10 kg 
près. 

III. - ÉVOLUTION PONDÉRALE SAISONNIÈRE 

Les conditions alimentaires dons lesquelles 
sont placés les animaux en élevage extensif sont 
très variables avec la so~son : les pluies déter- 
minent la croissance du fourrage et zo quahté. 
L’alternance des saisons occasionne donc des 
variations de poids très importantes. 

Les deux groupes suivent donc une évolution 
très comparable au cours de l’année (Graphique 
no 3 A). 
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DISTRIBUTIONS COMPAREES DES POIDS Graphique 1 

Vaches FOULBt Vaches Demi-Sang BRAHMA 

Vaches FOULBt N:,OO 

i 

Vaches Demi-Sang BRAHMA N=I34 

X,41e+3 

- 

Poids Kg 
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POIDS MOYEN VACHE ADULTE (en fonction de I’age ) Graphique 2 

Vaches FOULE& 
Poids kg 

Vaches Demi-Sang BRAHMA 

45 

4C 

3E 

LtGENDE 
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. . . . . . . . . .._________ 
73 Nb d’animaux 

Moyenne 416 kg 

Moyenne 356 kg .--’ 
A’ 

Vaches FOULBE 

A’ 

343,’ 
/Y’ 

__.-- 
___--- -;3 
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t 

IOU 
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AW 

333 

Retour au menu



Les courbes produites sont approximativement 
parallèles et présentent une allure sinusoldale 
de période 1 an. et d’amplitude 100 kg environ. 

Le poids minimum est observé à la pesée 
d’avril, mais se sltue en fait en mars (d’après 
d’autres études) ; le poids maximum est observé 
en septembre ou octobre. 

Au Tableau 3, nous avons produit également 
l’évolution comparée des jeunes vaches et des 
vaches âgées pour chaque groupe (Demi- 
Sang Brahms-Foulbé). Graphique n” 3 6). Nous 
constatons que les jeunes animaux semblent 
mieux résister aux conditions défavorables, et 
de plus mieux récupérer lorsque les conditions 
alimentaires s’améliorent. 

Ceci s’explique par le fait que les vaches de 
moins de sept ans ont encore une croissance pon- 
dérale appréciable qui atténue les effets néfastes 
de la saison défavorable, mais qui accentue la 
récupération pondérale en période d’alimenta- 
tion abondante. 

Pendant la période de récupération maximum 
(avril à juin), certains animaux prennent plus 
d’un kg par jour, soit un taux de l’ordre de 
3 g/jour/kg poids vif. Les moyennes s’établlssent 
ainsi : 

Le poids de la vache est donc soumis à d’im- 
portantes variations saisonnières. L’état physio- 
logique de l’animal au COUTS de ces saisons 
constitue le deuxième facteur important du 
comportement de la vache, et c’est l’objet de 
l’étude du chapitre suivant. 

IV. - INTERACTION DE L’ÉPOQUE 
DU VELAGE ET DE L’ÉVOLUTION 

PONDÉRALE DES VACHES 

Nous avons observé ci-dessus, l’amplitude 
moyenne des variations pondérales annuelles 
de la vache zébu. L’amplitude de cette variation 
est de l’ordre de 100 kg, ce qui est déjà considé- 
rable pour des animaux de 400 lkg en moyenne. 
Ce chiffre n’est qu’un résultat moyen. Nous 
remarquons en effet que le comportement des 
vaches est variable d’un animal à l’autre, en 
raison des dIfférentes époques de vêlage dons 
l’année. Le poids et l’état de l’animal résultent 
en effet de la satlsfactlon de ses besoins alimen- 
taires (variables avec l’état physiologique : 
croissance. gestation, lactation...), compte tenu 
des disponibilités a,lImentalres (variables avec 
la saison). 

La situation dans l’année de la période de 
vêlage par rapport aux saisons apparaît donc 
comme un facteur primordial dont nous analy- 
sons ci-dessous les répercussions. 

Nous étudierons ce facteur en regroupant les 
vaches observées en quatre groupes en fonction 
de l’époque de vêlage : 

1) Vêlage de début de saison sèche (Ii octo- 
bre-1 5 février). 
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Graphique 3b 
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2) Vêlage de fin de saison sèche (15 février- 
15 avril). 

3) Vêlage de début de xxson des pluies 
(15 avril-15 juin). 

4) Vêlage de fin de saison des pluies (15 juil- 
let-15 octobre). 

Nous présentons ou Tableau 4. l’évolution 
pondérale annuelle des vaches Foulbé et des 
vaches Demi-Sang Brahms pour chaque groupe 
de vêlage. 

Nous avons porté d’une part les poids moyens 
établis d’après l’ensemble de nos observations, 
et’d’autre part pour chaque mois le poids relatif 
calculé en pourcentage du poids de départ 
(octobre 1964). Cet indice (p. 100) nous permet 
de comparer le comportement des deux groupes 
(Foulbé-Demi-Sang Brahms), en annulant les 
différences de format (et de poids) entre les ani- 
maux. 

Un premier examen du Tableau 4 nous montre 
qu’il existe une grande différence de comporte- 
ment entre les vaches des différenfs groupes de 
vêlage. II existe en revanche une grande simili- 
tude d’évolution pondérale relative entre les 
vaches Demi-Sang Brahms et les vaches Foulbé 
d’un même groupe de vêlage. Ceci est mis en 
évidence au Graphique “0 4 dans lequel nous 
avons produit les courbes d’évolution pondérale 
relative(p.lOO) pour les deux groupes génétiques 
de vaches, et pour les 4 périodes de vêlage. Nous 
y  remarquons immédiatement un appariement 
très net des courbes (Foulbé et Demi-Sang) deux 
à deux, pour chaque période de vêlage. 

Si nous reprenons successivement chaque 
période de vêlage, nous pouvons falre les 
remarques suivantes : 

fer Groupe : Vêlages de début de saison sèche 
(octobre à février). Les vêlages à cette époque 
de l’année sont les plus éprouvants pour les 
vaches ; la mère se trouve en effet en pleine 
lactation (besoins alImentaires maximum) ou 
cours de la saison la plus défavorable (fin de 
saison sèche). 

Dans ce gt-oupe, on observe des pertes de 
poids de 24 p, 100 pour les vaches Demi-Sang, 
et de 28 p, 100 pour les Foulbé ; ces chiffres 
moyens nous donnent une idée de ce que repré- 
sente l’amaigrissement des animaux les moins 

favorisés, qui peut atteindre pour certains indi- 
vidus le tiers du poids de base. 

2e Groupe : Vêlages de fin de saison sèche 
(février à avril). Les vêlages à cette époque sont 
encore éprouvants pour la mère qui#doit assurer 
le début de so lactation en saison défavorable ; 
mais I’amaigrlssement est molns grave que pour 
le groupe précédent et la récupération de la 
vache est satisfaisante cor la pointe,de lactation 
se produit alors lorsque les conditions alimen- 
taires se sont améliorées. 

On observe dans ce groupe des pertes de poids 
de 19 p. 100 pour les Demi-Sang Brahms et de 
25 p. 100 pour les vaches Foulbé. 

3e Groupe : Vêlages de début de saison des 
pluies (mai à juillet). Les vaches qui mettent 
bas au début de l’hivernage sont de toute évi- 
dence les moins éprouvées. Certes, la fin de la 
gestation en saison sèche est quelque peu épw 
sante. mois ce qui est essentiel, la lactation 0 lieu 
lorsque le fourrage est abondant et de bonne 
qualité. 

Nous observons pour ces vaches (Cf. Gra- 
phique no 4). une courbe d’évolution pondérale 
très peu anguleuse en comparaison des autres 
groupes, Les pertes de poids en $aso” sèche 
sont minimes (7 p. 100 et 6 p, IOO), et la récupéra- 
tion est très satisfaisante. 

4e Groupe : Vêlages de fin de saison des pluies 
(août 0 octobre). Les vêlages de fin de saison 
des pluies déterminent un comportement inter- 
médiaire pour ce groupe de vaches. Les mères 
vêlent à l’époque la plus favorable et sont donc 
peu traumatisées par la mise bas, mais elles 
doivent assurer la fin de leur lactation lorsque 
les conditions alimentalres se sont déjà détério- 
rées. 

En conclusion : Cette étude nous o permis de 
mettre en évidence l’effet de l’époque du vêlage 
sur le comportement de la vache-mère. Nous 
pouvons ainsi dégager dans I’annéedeuxgrandes 
périodes : 

- d’avril à octobre : Période conseillée pour 
les mises bas (avec optimum en avril-mai) : 

~ de novembre à mors : Période déconseillée 
pour les mises bas (et plus spécialement janvier- 
février). 

339 

Retour au menu



V. - COMPARAISON DES APTITUDES 
DES VACHES FOULBÉ 

ET DEMI-SANG BRAHMA 

Après avoir dégagé les grandes lignes du 
comportement de la vache-mère, il est inté- 
ressant de se pencher sur les différences qui 
peuvent exister entre les deux groupes géné- 
tiques observés : Demi-Sang Brahmo-Foulbé. 

Nous avons étudié ou Chapitre II ci-dessus, 
Ia différence globale de format entre les deux 
groupes, qui s’exprlme approxlmativement par 
une supériorité de poids de 60 kg pour la vache 
DemI-Sang Brahms. 

Pour étudier les différences de comportement 
de ces deux groupes, nous pouvons nouz repor- 
ter aux indices relatifs (p. 100) du Tableau 4 ; 
nous éliminons ainsi I’lnfluence de la différence 
de format. Au Graphique 4, nous pouvons aussi 
constater visuellement les différences de compor- 

tement des vaches pour une même pé,rlode de 
vêlage. 

Pour préciser ces différences, nous calculons : 

- Le coefficient moyen d’amaigrissement (pé- 
riode d’octobre à avril), en g/jour/kg. Poids Vif. 

- Le coefficient moyen de récupération 
(période d’avril à octobre) en g/jour/kg. Poids 
Vif. 

- L’amplitude annuelle de variation de poids 
en p. 100 du poids de base (octobre). 

Ces données sont calculées pour chaque 
groupe de vêlage, puisque nous avons vu au 
chapitre précédent que l’époque du vêlage 
constitue le facteur déterminant du comporte- 
ment de la vache. 

Nous présentons UV Tableau 5 ci-dessous, les 
différentes données pour les deux groupes géné- 
tiques étudiés, et pour les 4 époques de vêlage. 

L’examen des Tableaux 4 et 5 nous amène à 
formuler les remarques suwontes : 

10 En période de vêlage défavorable (saison 
sèche) : Nous observons un comportement plus 
satisfasant pour les vaches Demi-Sang que pour 
les vaches Foulbé. L’amaigrissement relatif es+ 
en effet significativement plus faible pour les 
Demi-Sang. Les deux groupes de vêlage en sai- 
son défavorable (début et tin de saison sèche) 
confirment ces résultats. Cette supériorité des 
Demi-Sang se retrouve nettement sur les courbes 
du Graphique no 4. 

Nous en concluons que les produits Métis 
Brahms résistent mieux aux conditions alimen- 
taires défavorables que les animaux de race 
locale. C’est un argument Important en faveur 
de cette race, car il est rare d’observer chez une 
race importée, une’ adaptaton aux conditions 
du milieu supérieure à celle de la race locale. 

Notons en revanche que sur le plan pntholo- 
gique, l’adaptation de la race Brahms n’est pas 
satisfaisante : comme nous l’avons montré dons 
une étude parilcullère. le métis Brahms se révèle 
notamment très sensible à /a Streptothrlcose (2). 
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20 Enpériodedevêlagefavorable(H~vernage): 
Nous observons pour ces groupes, une supério- 
rité apparente de la race locale pour laquelle 
l’amaigrissement serait légèrement Inférieur à 
‘celui des Demi-Sang Brohmo. Mais un examen 
plus approfondi des échantillons comparés nous 
montre que le groupe des vaches Foulbé (51 têtes) 
,comprenait 28 vaches au premier vêlage, contre 
seulement 2 Prlmipares chez les vaches Demi- 
Sang (35 têtes au total). Cette grande propor- 
tion de jeunes vaches chez les Foulbé confère 
à ce groupe un comportement partlculler. car 
la croissance des animaux jeunes tend à atténuer 
partie$ment les effets défavorables de la saison. 

Nous pouvons doncconclure pour cette période 
de vêlage favorable à un comportement sensible- 
ment identique entre les deux groupes comparés. 

30 L’amplitude annuelle de variailon de poids 
nous donne une idée des difficultés que rencon- 
tre l’animal au cours de l’année. On constate en 
effet après un an d’expérience (en octobre 1965), 
que le poids moyen des animaux est passé à 
105 p. 100 de ce qu’il était au début du contrôle 
(en octobre 1964) ; cette augmentation moyenne 
de 5 p, 100 est répartie sur l’ensemble des obser- 
vations, mais elle est due surtout aux plus jeunes 
vaches en cro~ssclnce. 

Or, au cours de cette année de contrôle, cer- 
tains anomaux ont subi des variations de poids 
qui représentent plus du tiers de leur poids ini- 
tul. En examinant les moyennes d’amplitude 
annuelle de variation de poids, nous remarquons 
que les vaches les moins éprouvées sont celles 
dont le vêlage a lieu ou début de I’hwernage ; 
ceci confirme les résultats du chapitre précédent. 

Pour le groupe des ammaux vêlant en S~IS~” 
défavorable, on constate cher les vaches Foulbé, 
des amplitudes moyennes de variation pondérale 
de 28 et 29 p. 100 contre 25 et 22 p. 100 pour les 
Demi-Sang. Les Métis Brahms apparalssent 
donc moins sensibles aux effets défavorables de 
la saison. ils supportent mieux la saison sèche 
que les animaux de race locale. 

Cette étude nous a permis également de compo- 
rer deux populations génétiquement différentes : 
la race locole~ Foulbé » (ou Peule-Adamaoua >>), 
et la population Métis Demi-Sang Brahma. 

VI. -CONCLUSIONS 

Cette étude de la vache reproductrice zébu 
nous permet de dégager quelques conclusions : 

- La croissance pondérale de la vache se 
poursuit jusqu’à l’âge de 8-9 ans ; Jusqu’à 7 ans, 

Au point de vue format, l’introduction du sang 
Brohma se traduit par une supériorité pondérale 
de l’ordre de 60 kg chez les vaches Demi-Sang, 
les poids moyens étant de 358 kg pour les vaches 
Foulbé. et de 418 kg pour les vaches Demi- 
Sang Brahms. 

341 

cette croissance demeure assez importante ; au- 
delà de 7 ans. elle est lente. 

- En zone intertropicale. les vaches conduites 
en Elevage extensif sont sourmses au cours de 
l’année à des conditions alimentaires très 
variables ; cette alternance salsonnière d’une 
période d’alimentation satisfaisante (hlvernage) 
avec une période déficitaire (saison sèche) se 
traduit par de grandes variations du poids des 
vaches. Certains ammaux peuvent perdre au 
COU~-s de la saison défavorable le tiers de leur 
poids maximum. Cet amaigrissement est très 
éprouvant pour l’animal. 

- L’époque de l’année à laquelle la vache 
met bas nous appraraît être le facteur détermi- 
nant du comportement pondéra1 de la vache. 
II est Important pour maintenir la vache en état 
correct de faIre coïncider sa lactation (besoins 
maximum) avec la période favorable d’ali- 
mentat1on. 

Cette étude nous permet de formuler une règle 
pratique concernant le calendrier de conduite 
du troupeau : 

Règle pratique : 

Dans la mesure du possible, II y  a intérêt à 
regrouper les vêlages au débui de la saison des 
pluies. Il est important d’éviter les mises bas de 
début de Samson sèche qui sont les plus éprou- 
vantes pour les reproductrices. 

Pratiquement, il y  a un Intérêt zotechnique 
certain à instituer quand cela est possible, une 
«saison de monte » qui aura pour effet dedéter- 
miner une «za~son de naissance» au moment 
favorable. La durée de cette saso” de monte 
peut être de 6 ou 8 mois ; en Adamaouo, elle 
commencerai en juin pour se terminer en décem- 
bre ou février. On évite ainsi les vêlages les plus 
défavorables, et on provoque un max,m”m des 
naissances en début d’hlvernage. 
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Sur le plan de l’évolution pondérale, la résis- 
tance et i’adapata’rion aux conditions de milieu 
se révêlent aussi supérieures pour les Métis 
Brahmo. En période défavorable, tout particu- 
lièrement, les vaches Demi-Sang Brahms mai- 
grissent moins que les vaches de race locale. 

La race Brahmo a donc été omélioratrice 

pour le format ei pour l’adaptation aux condi- 
tions alimentalres du milieu étudié. 

Insiifut d’Elevage ef de Médecine 
Véférinaire des Pays Tropicaux. 
Centre de Recherches zooiechni- 
ques de Wokwo (Caméraun). 

SUMMARY 

The influence of some erological and physiolaglcol faciors on the weight 

ofthe cows of Wokwo’s sioiion in Comeroan bas been studied during a yeor. 
Two populations gene+icoIly dtfferent bave been campored : 

IlOcowzofthe IocoI Fauloni breed ondl34cowsl/2breed Brohmax Foula”i. 
Fallowing concIu&ns bave been recarded : 

1O The ponderal g&th oflhe cow occured up io 8~9 yeoir. 
Z” In extensive reoring +he alternafions of fhe seosons rerulted in great 

weight variations of the cow ; 
Some animols showed, in undernutriiion periad, a loss of 1/3 of their weight 

ond hod severely ruffered. 
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NOTES CLINIQUES 

Rage chez un phacochère vivant 
en captivité au Sénégal 

par J. CHAMBRON ef M. P. DOUTRE 

RÉSUMÉ 

Un phacochère (Phacocherus oelhiopicus) conservé en captivité est mordu 
par un chien errant. II succombe de rage environ irais semaines oprès la mer- 

sure. Les svmmmes on, été des PI”S frurter et la durée de leur é”alu+lon n’a 
par dépassé trais jours. 

La rage des animaux sauvages vivant à l’état 
naturel a faalt l’objet de différente5 observations. 
En 1955, des cas sont rapportés par HALLOGAN 
dans un ouvrage bibliographique traitant des 
maladies des mammifères sauvages et des 
oiseaux (3). En 1964, dons un travail de synthèse. 
LOBRY signale la maladie en Afrique chez le 
chacal, la panthère, la hyène et le singe (4). 

Dans les pays où I’endémicité de l’affectlon est 
grande, les espèces maintenues en captivité ne 
se trouvent protégées que lorsque toute possibi- 
lité de pénétration d’un carnivore domestique 
enragé est écartée. Cette condition n’est mal- 
heureusement pas toujours réalisée. En 1951, un 
chien infectant pénètre dans les enclos du jardin 
zoologique de Léopold;ille : un situtunga (Srtu- 
tunga limnoirogus) succombe de rage. 30 J~U~S 
après avoir été mordu, ainsi qu’un guib har- 
naché (Trogelaphus scr~pfus) (1). Plus récemment, 
une observation aété effectuée aux Etats-Unis sur 
un singe appartenant à un lot Importé des Indes. 
II s’agit d’une femelle de singe rhesus (Mocaco 
mulotfa), débarquée le 15 novembre 1965. Qua- 
rante sept jours plus tard l’animal présente les 
premiers symptômes d’agreswlté. Au bout de 
4 jours, il est abattu. 

L’animal est acheté au marché local en août 
1966 et pèse alors 2,770 kg. Lorsqu’il arwe au 
poids de 22 kg, II est gardé à l’attache dans une 
concession fermée. Fin novembre 1966, un chien 
errant force le passage de la barrière d’entrée, 
approche le phacochère et le mord au groin 
assezsévèrement, puis disparaÎt. Lel4décembw 
le propriétaire constate un comportement anor- 
mal. De très joueur et familier, l’animal devient 
craintif et peureux ; aucun autre symptôme n’est 
observé. Deux jours plus tard, le suidé déploie 
une activité Inhobltuelle. causant plus de dom- 
mages en quelques heures qu’il n’en a commis 
durant toute sa captivité. Sa démarche manque 
parfois d’assurance. Le lendemain, il tombe en 
décubitus et succombe à la clinique vétérinaire 
de Dakar. L’examen histologique révèle la présence de 

corps de Négri au niveau des grandes cellules 
pyramidales de la corne d’Amman. 

Le virus rabique est isolé du cerveau et des 
glandes salivaires sous maxillaires par inocula- 
tion intracérébrale à la sour15 (2), 

Dans la présente note, nous nous proposons 
de rapporter un ca5 de rage survenu à Thiès 
chez un phacochère (Phococherur oefhiopicur) 
conservé en captivité. 
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L’examen histologique montre la présence de 
très nombreux corps de Négri dans les grandes 
cellules pyramidales de la Corne d’Amman 
(photographie). L’Inoculaiion intracérébrale 
d’une suspension de cette dernière à des souris 
entraîne leur mort entre le 9@ et le lZe jourqui 
suivent I’interventlon. L’examen histologique 
d’une coupe de cerveau des souris permet la 

confirmation du diagnostic par mise en évidence 
de corps de Négri. 

lnstifuf d’Elevoge ef de Médecine 
vétérmaire des Pays tropicaux. Mai- 
sons-Alfort. 

lobor&ire National de I’Elevoge et 
de Recherches Vétérinaires. Dokor- 

Photo 1. -Grande cellule pyramidale de la corne d’Amman. 
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~ Entérite hémorragique aiguë à Welchia perfringens 
chez des zébus du Sénégal 

M. P. DOUTRE 

RÉSUMÉ 

Des cas d’entérite hémorragique aiguë 0 Welchio perfringeos de lype A sont 

apparus soudainement chez les zbbur gobro adultes introduits danr un ranch 

pour y étre engraissés wmnt l’abattage. Sur un troupeou d’environ 50 iêtes, 

17 oni succombé à la maladie. La souche isolée s’est r&&e très paihogène 

pour ie caboye par voie intramusculaire et la loxine de culture faiblement 

hemolytique pour les hématies de mouton. La conrammotion de paille d’arachide 

ancienne et partiellement moisie. est rendu respansoble de l’affection. 

Depuis une quinzaine d’années, le rôle patho- observations chez le cheval, le mouton et le singe 
gène dans l’espèce bovine du genre Welchio a maintenu en captivité et blessé par le dispositif 
souvent été signalé, notamment en Europe (2, 4) d’attache. 
et en Amérique du Nord (1) et du Sud (3), les 
affections décrites revêtant le plus souvent le 
caractère d’atteintes suraiguës ou aiguës provo- 
quant hépatites, néphrites. hépato-néphrites, 
entérItes. entéro-toxémies. etc... 

Si la plupart des types de Welchm perfringeos 
ont pu être incriminés. le type A a été de toute 
évidence le plus souvent mis en cause. 

Par contre, la bibliographie n’a jusqu’ici 
jamais fait mention d’affectlons imputables, chez 
les bovins. en Afrique tropicale à des germes du 
qrouw Welchio. Les caractères de I’élevaae et le 

Tout récemment, à la suite du développement 
de l’épizootie de botulisme de fype C constatée 
dans le nord du Sénégal, il est apparu que I’im- 
portance des affections animales dues aux germes 
anaérobles dépassait le cadre étroit qui lui sem- 
blait dévolu jusqu’alors. 

Le présent article a pour but de rapporter 
l’observation de ca d’entérite aiguë hémorro- 
gique provoqués par Welchia perfringens cher 
des zébus gobra. Ces accidents sont survenus 
dans un ranch privé situé à une quarantaine de 
kilomètres de Dakar. 

manque de moyens d’observation expliquent en 
partie cette absence de descrlptlon. Les patholo- COMMÉMORATIFS - SYMPTOMES 
gistes concentrent en effet le plus souvent leur 
attention sur les grandes maladies infectieuses 
enzootiques virales, microbiennes ou porasi- 
taires : peste et péripneumonie bovines, charbon 
bactéridien, pasteurellose et salmonellose. try- 
panosomiases etc... Parmi les maladies dues aux 
microbres onaérobles, seul le charbon sympto- 
matique à Closiridium chouver ou 0 Ciosfrjdium 
sepiicum a fait l’objet d’une prophylaxie systé- 
matique. Le tétanos ne donne lieu qu’à de rares 1 un corraI dépourvu de toute végétation. De la 

Le 11 mai 1966, un troupeau d’une cinquan- 
taine de têtes de zébus gobra adultes est acheté 
par le propriétaire d’un ranch à des éleveurs 
nomades en déplacement. Ces animaux sont 
destinés 0 l’engraissement avant d’être livrés à la 
boucherie. L’exploitation possède une tuerie par- 
ticulière et deux mogaslns de vente à Dakar. 

Les bovins sont placés temporairement dans 

345 

Retour au menu



paille d’arachide est disposée en qucntlté suffi- fringens. L’hémoculture, en bouillon viande-foie 
glucosé à 2 p. 1.000. du sang du coeur fournit sanie sur le sol et l’abreuvement est assuré deux 

fois par jour. 
Le 13 moi, les premiers symptômes cppa- 

raissent. Certains individus prennent une atti- 
tude figée, des tremblements légers sont consta- 
tés en même temps que s’installe une diarrhée 
sanglante. La température demeure voisine de 
‘la normale. Dans la nuit deux sujets succombent. 

une culture pure du germe. ce qui signe la 
bactériémie. 

Le typage effectué à l’Institut Pasteur de Paris 
révèle que la souche appartient cu type A. Elle 
s’avère très pathogène pour le cobaye inoculé 
par we intra-musculaire ; Cl,20 ml d’une culture 
en bouillon VF de 24 heures entraîne la mort 
en moins de 18 heures. La toxine produite 
n’hemolyse que très faiblement une suspension 
d’hématies de mouion à 5 p. 100. 

A la suite d’une visite effectuée lel4cu matin, 
un animal partlculièrement atteint esi abcttu 
sur notre demande. Des prélèvements sont effec- l 
tués et transportés sous glace cu Laborato!re. 
Au cours d’une seconde visite accomplie I’après- 
midi, nous constatons que la presque totalité 
du troupeau manifeste des signes de l’affection, 
soit envfron 45 malades. Un zébu présente une 
dlcrrhée sanglante profuse il est abattu devant 
,nous et de nouveaux prélèvements sont recueillis. 

DISCUSSION 

L’entreprise cu sefn de laquelle est siiuée le 
corrcl traite de nombreux arbres fruitiers à 
l’aide de composés chimiques divers aussi la 
possibihté d’une mtoxication .est momentané- 
ment retenue. 

LÉSIONS 

Le rôle des aliments dans I’étiologie des gastro- 
entérotoxémies foudroyantes est bien connu. 
MORAILLON et YALCIN (2) mentionnaient 
récemment parmi les ccuses favorisantes : 
l’excès de matières protéiques, les brusques 
changements d’alimentation, les moisissures cli- 
mentaires etc... Ces auteurs. après avoir rappelé 
les travaux de PREVOT et THOUVENOT (S), 
émettent l’hypothèse que la brusque extension 
des affecilons entérotoxémiques constatée en 
France pourrait bien êire en rapport avec la 
consommation d’aliments du bétail et de poudre 
de lait soulllés par Welchio@fringens ou d’autres 
anaérobies par incorporation de produits pollués 
d’origine ammale (farine de viande et de pois- 
son, poudre d’os etc...) ou végétale (orge, farine 
de luzerne etc...). 

L’autopsie des animaux abattus sur notre 
demande permet de noter : des suffusions son- 
guines sous-cutanées légères, une congestion 
peu marquée du poumon et une congestion 
intense du foie. Au niveau de I’intestln, la lumière 
est presque totalement remplie de caillots noi- 
râtres et de sang en nature, la muqueuse pré- 
sente un caractère hémorragique des plus 
accentués. l 

ÉVOLUTION 

Environ 15 bovins succombent dans les jours 
qui suivent. A la suite des examens bactériolo- 
giques, la paille d’arachide est retirée de la ration 
et le troupeau est envoyé en brousse. Les ani- 
mcux survivants se soni progressivement réia- 
blis : après guérison, ils ont été livrés à la 
boucherie. 

Des granulés climeniaires du bétoll renferment 
parfois des quantités rnassws de Welchio 
perfriingens (de 10.000 à 3.000.000 de germes 
par gramme). MORAILLON et YALCIN voient 
dans la technique de stérilisation des cadavres 
d’animaux ordlnoiremeni pratiquée dans les 
centres d’équarrissage la cause de la pulluiion 
des germes anaérobies. 

BACTÉRIOLOGIE 

Du foie, du rein et du contenu intestinal des 
deux bovins sacriiiés, a été isolé Wefchio per- 

Lors de noire setonde visite effectuée dans le 
ranch où sévlssait l’infection nous avons examiné 
le stoclk de paille d’arachide. il nousestapparu 
fort cncfen et partiellement molsi. A partlr d’é- 
chantillons, nous avons pu procéder à I’lsolement 
de Welchro pzrfringens ou type A. Cette souche 
était peut-être responsable de la maladie sur- 
venue parmi les zébus tout récemment introduits 
dons l’exploitation. Quoi qu’il en soit la suppres- 
sion de la paille dkrachide de la ratlon et ICI 
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mise au pâturage de brousse du troupeau ont 
permis de limiter les pertes. 

L’apparition de ces cas d’entérites hémorro- 
gique aigué à Welchia perfringens montre qu’en 
Afrique, il est encore possible de se trouver en 
présence d’une pothologle nouvelle. II est bon 
d’avoir ce fait présent à l’esprit lorsque l’on sait 
que les autorités responsables envisagent de 
développer l’élevage de races laitières en stabu- 

lotion en utilisant les sous-produits des industries 
allmentaires sénégalaises. 

Inshfut d’Elevage et de Médecme 
vétérinaire des Pays tropicaux. Moi- 
sons-A@rt. 
loborotore national de I’Elevoge 
et de Recherchesvétérinaires, Dakor- 
HOnil. 

SUMMARY 

Ac”te haemorrhogic enteritir arsaciated with Welchia perfringenr in reb” 

Caser of acuie hoemorrhagic enterltis wfth Weichio perfrmgenr type A sud- 
denly occurred in oduit Gobra zebus introduced in a ranch where they had 
10 be lattened before +o be rlaughtered. In a herd ofabout 50 animal%17 dled 
of this direase. The irolated skoin was very polhogen ior ihe gulneo-pig by 
iniramuscular woy ond the culture toxin ~11s noi very hemolylic for ihe rheep 
erythrocytes. The keding with old and partIy mouldy peo-nui s1raw IS believed 

the COUP~ of this disease. 

RESUMEN 

Enteritis hemorrdgica agudo con Welchio perfnngenr en cebues de Senegal 

Casas de enteritis hemorrogica agudo con Weichja perfringens o tipo A 

ocurrieron sfibitomente en cebk gobra adultes introducidos en un rancho 
paro rer engordodor en eilo anies de ,a matanra. En una monado de ““as 50 
reses, 17 de ellas sucumbieran a esta enfermedad. Se mortr6 muy potogena 
para el cobaya la cepo airlado, admlnirtrado par via intramusculor. y para 
lus hematias de lo oveja la toxina de cultiva poco hemolifica. A loque parece, 

el consuma de paja de cacohuete, viela y parcialmente mohoso es causa de 
dicho enfermedad. 
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Note sur deux cas originaux de charbon 
Bactéridien en Haute-Volta 

,wr M. LEFÈVRE ef R. GIDEL 

Deux COI de charbon bocféridlen ont été observés en Hou+e-Vol+a sur des 

antilopes élevées en captivité. Les auteurs qui n’ont pu préciser le mode de 
contamination émettent l’hypothèse d’une origine alimentaire probable de cette 
coniomina+ion. 

Ces cas concernent deux antilopes élevées en 
captivité, la mère et la fille, âgées respectivement 
de huit et un an et appartenant à l’espèce Troge- 
lophus Scripfus ou antilope harnachée, appelée 
encore Guib harnaché ou Bushbuck des chas- 
seurs (famille des bovidés. sous-famille des tra- 
gelaphinés, genre Trogelophus). 

Depuis leur naissance, elles étaient gardées 
en enclos par leur propriétaire à Bobo-Diou- 
lasso. Jusqu’au 15 juillet 1965, date à laquelle 
survint le premierdécès, lesdeuxanimaux étaient 
en parfaite santé. Le 15 juillet au matin, la plus 
jeune fut trouvée morte : 24 heures’ plus tard. 
la seconde était emportée de la même façon 
foudroyante. 

Le diagnostic de charbon bactéridien fui 
évoqué dès l’autopsie du premier animal qui 
présentait une rate hypertrophiée avec pulpe 
boueuse et noirâtre, une hépatomégalie conges- 
tive et des hémorragies multiples du tissu 
congestif. 

bacilles Gram positifs, à bouts carrés, isolés ou 
présentant l’agencement caractéristique en tiges 
de bambous. Ces constatations furent sanction- 
nées par la mise en culture immédiate et I’ino- 
culation a cobaye. 

La deuxième antflope présenta les mêmes 
lésions 0 l’autopsie. à ceci près que la rate, tout 
en étant boueuse et noirâtre à la coupe, n’était 
que très modérément hypertrophiée. II fut pro- 
cédé aux mêmes prélèvements que précédem- 
ment : en outre, le cceur. après hgature et sec- 
taon des gros vaisseaux fut transporté au 
laboratoire où le sang fut ponctionné stérile- 
ment et examiné sous le microscope avant ense- 
mencement et inoculation. 

Les mêmes constatations furent faites sur les 
frottis colorés. De plus. l’examen du sang entre 
lame et lamelle, en contraste de phase, montra 
des bacilles de morphologie Identique, immobiles 
et entourés d’une épaisse capsule hyoline très 
réfringente, rendue plus nette encore par l’ad- 

Des prélèvements furent faits au niveau de Ia [ jonction d’encre de chine à la préparation. Cul- 
rate, du foie et de la moelle d’un os long. Des [ 
colorations de Gram effectuées sur les empreintes ~ 

vres yt inoculations furent également réalisées 

de ces trois organes montrèrent de nombreux 
a partlr des différents prélèvements. 

Le diagnostic bactériologique fit l’objet de 
deux études parallèles, l’une conduisant de 

* Nous remercionsvivement M. MILOGOTOLO SImon. 
l’isolement du germe par culture à partir des 

infirmier-vétérlnoire principal du Service de I’Elevage 0 ’ divers prélèvements à la mise en évidence de son 
Bobo-Dioulasro qui, appelé en premer heu par le pro- 
priétaire. eut le mérite d’évoquer de lui-m@me le dia- 

pouvoir pathogène chez le cobaye, l’autre par- 

gnortic de charbon boctéridien et d’anirer ndre otlention tant des propriétés sélectives de ce pouvoir 
sur ce foyer. pathogène chez le cobaye pour aboutir 0 I’iso- 
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lement en culture pure des souches en cause. 1 enwrons de la ville et acheté au marché de Bobo- 
Celles-CI firent l’objet d’une étude bactériolo- 
gique complète qui confirma qu’il s’agissait bien 
de deux souches typiques de Bocferidium Antro- 
ciz. 

Deux modes de contamination semblent pou- 
voir être retenus. Le premier fait appel à une 
contamination tellurique directe par un sol 
souillé de longue date. Le second mode de con- 
taminatlon envxagé est d’origine alimentaire. 
Cette dernière hypothèse nous semble plus pro- 

Dioulasso par le propriétaire. Or, le charbon 
bactéridien existe à l’état endémique dons la 
région et des foyers ont été observés aux abords 
mêmes de la ville. Toutefois, des recherchesde 
spores à partir d’échantillons de terre èt de 
débris de fourrage recueillis une semaine plus 
tard dans l’enclos et,inoculés à des cobayes après 
broyage et chauffage à 65 QC n’ont pas permis 
de confirmer cette hypothèse. 

Elle demeure néanmoins à nos yeux la plus 
bable que la première, cor l’une des antilopes vraisemblable, 
vivait depuis huit ans dans le même enclos et 
elles étalent toutes deux nourries en partie de 0. C. C. G. E. Centre MURAZ 
fourrage de nature grossière récolté dons les Bobo-Dioulosso (Haute-Voito). 

SUMMARY 

Two cases of Anthrax hove been recorded in Upper Vol+a in antelopes reored 

in captivity. The woy of infection couid no+ be orceriained. Il iz suggerted thol 

+he cantomination could be afiood-borne origine. 

Nota sobre dos casos originales de corbunco bocferidiono en Alta-Volto 

En AIta-Volta se observoran dos COIOS de carbunco bacieridiono en anttlopes 

criodas en coutividod. Na fu6 posible determinar el modo de coniaminaci6n. 

Lor autores sugieren que dicha contaminaci& podrta iener su arigen en 10 

alimentaci6n. 
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Rev. El&. Med. vet. Pays trop. 1967 20. 2 (351-353). 

Première observation de botulisme C beta 
chez le porc au Sénégal 

M. P. DOUTRE 

A la suite de la mnsommotion de dréches de brasserie conservées dans de 

mauvaises conditions, une enrootie de botulisme est apparue dans une porche- 
ne de Ia banlieue de Dakar. La souche de Closiridium botulinum isol6e du foie 
d’un codovre iratr s’est révélée appartenir au type C beio. Sa toxicit6 relotive- 
ment faible est de l’ordre de 0.0001 ml pour la souris. Son action sur la g6laiine 
et le glucose est différente de celle de lo souche isolée dans le botulisme des rumi- 

nants et des kquid& du nord du Sénégal. Lorsque les dr&ches ont Bt6 retirées de 
la ration, les animaux encore moiades ont guéri sans qu’aucun traitement 
oit é+é prescrif. C&+e observation de botulisme porcin constitue le premier cas 
signol& dons l’Afrique Noire francophone. 

Les exemples d’observations d’intoxication Toutefois l’immunité naturelle que présente 
botulique chez l’homme ou chez l’animal à la cette espèce domestique n’est pas, totale. En 
suite de la consommation de viande de porc ou France. en 1950, SIMINTZIS et DURIN (7) ont 
d’une préparation de charcuteriesont nombreux. observé une enzootle qui affecta 16 porcs et por- 

Depuis 1896, date à laquelle VAN ERMENGEN celets ; tous les animaux traités par le sérum 
isole B. bofulinus d’un jambon avarié, la htté- antibotulique bivalent de I’lnstltut Pasteur se 
rature n’a fait qu’enregistrer la description decas rétablirent, les non traités succombèrent. 
nouveaux, mettant en évidence les divers types DOBBERSTEIN et PIENING (4) ont également 
de ce germe avectoutefois unefréquencevariable. décrit des troubles très graves de l’équilibre, 

Les recherches effectuées à son sujet ont mon- accompagnés de somnolence et de contractions 
tré que Ciostrldrum boiufinum est un hôte normal cloniques et toniques. 
du tracta intestinal du porc qui peut passer dans Le présent article a pour but de rapporter 
la circuiatlon générale à l’occasion d’effractions I’observatlon d’un foyer de botulisme porcin 
de nature diverse de la muqueuse Intestinale de sui-venu dans un élevage de la presqu’île du 
l’animal pour se localiser le cas échéant dans ses Cap Vert. A notre connaissance. aucun cas ano- 
masses musculaires ou dans ses organes les plus I logue n’a été jusqu’à ce jour signalé en Afrique 
divers tels le foie, le rem, etc... et devenir ainsi Noire de longue française. 
la source d’intoxications botuliques lors de leur 
consommation après des préparations variées, SYMPTOMES - COMMÉMORATIFS 
en semi-conserve notamment. 

Cependant, le botulisme clinique paraît excep- Début août 1966. le propriétaire d’une por- 
tionnel chez les suidés. L’hypothèse la plus cou- cherie comptant une quarantaine d’animaux, 
ramment admise veut que le porc s’immunise à vient nous signaler qu’un porc a succombé et 
partir de ses propres bactéries (3). Aussi est-il que cinq autres sont paralysés. L’observation 
reconnu que le botulisme de cet animal n’offre des malades nous amène à constater que la 
pas une grande incidence économique (4). locomotion est la fonction la plus perturbée; 
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Deux des sui& les moins atteints présentent une 
parésie des membres antérieurs avec tendance à 
l’appui sur les articulations carpiennes. Lors- 
qu’ils se déplacent, le train postérieur vacille 
et la démarche est chancelante. Les trois auires 
malades sont incapables de se mouvoir ; ma!“- 
tenus dans un Isolement relatif, ils offreni un 
état de prostation générale. 

L’alimentation repose sur I’utilisatlon des 
déchets de cuisine fournis par une communauté 
militaire proche et sur celle de drêches en pro- 
venance d’une brosserle locale. Ces dernières 
sont conservées en tas sous une bâche impermé- 
able par crainte des pluies qui menacent. Au 
sein de la masse humide la température est éle- 
vée et la fermentation de l’ensemble est déjà très 
avancée. 

Pour faciliter la consommation d’une pareille 
nourriture. le propriétaire ajoute une certaine 
quantité de sel aux drêches. Ce dernier point 
pourrait orienter le dagnosiic vers une Intoxi- 
catlon par les sels de sodium. Toutefois, l’eau de 
boisson es+ abondante et les signes épilepti- 
formes classiques ne sont pas constatés. 

Aucun traitement n’est prescrit, nous recom- 
mandons simplement d’écarter de la raiion les 
drêches et le sel. 

ÉVOLUTION 

fype A. Weichio pefringens n’est retrouvé XI”~ 
CLUC”” autre organe. 

b) L’ensemencement du foie en bouillon ona- 
érobie VF qlkosé à 2 p. 1.000 permet I’isole- 
ment à l’état pur, dès la primo-culture, d’un 
Closiridium qui sporule rapidement. Le sur”@.- 
geant d’une culture de 48 heures inoculé au 
cobaye entraîne chez ce dernier l’apparition 
d’une paralysie flasque botulique caractéris- 
tique. 

TOXINOTYPIE 

Les trois sujets les plus atteints succombeni. les 
moins malades observés lors de la première 
visite se rétablissent progressivement. D’autres 
individus présentent dans les ]OUF qui suwent 
des parésies qui évoluent vers la guérison sans 
qu’aucun traitement oit été instauré. 

LÉSIONS 

La recherche de la Toxinotypie réalisée 
avec les sérums de référence fournis par I’lns- 
titut Pasteur de Paris a confirmé le diagnostic 
de Botulisme et fixé l’appartenance de la souche 
isolée de Clostridium boiulinum au iype C, I’lns- 
titut Pasteur de Paris ayant par ailleurs déter- 
miné le sous-type en cause, sous-type bh. 

TOXINE 

Sur milieu VF glucosé à 1 p, 100, la DMM/ 
souris du surnageant est voisine de 0,OOOl ml. 

CARACTÈRES BIOCHIMIQ,UES 

Les recherches effectuées quant au caractère 
biochimique de lqsouche Isolée ont montré 
qu’ils correspondent effectivemeni à ceux décrit 
par DOLMAN et MURAKAMI (1) pour les 

_ ,~ 
souches du type L belo. 

A remorquer que cette souche, qui digère la 
gélatine et fermente le glucose, diffère par ses 
deux actwns de la souche de Clostridium botu- 
imum responsable au Ferlo d’une enzootie de 
botulisme de fype C chez les ruminants et les 
équidés (2). 

On peut éqalement émettre l’hypothèse que 

A l’autopsie d’un porc moins d’une heure 
les tox/“es produites par Welchio ~&frin.gens Eau 

après sa mort les seules lésIons macroscopiques 
niveau du rein ont provoqué une atteinte hépo- 

constatées furent une néphrite hémorragique et 
tique avec des lésions suffisamment graves qui 

une congestion intensive du foie. 
ont favorisé m srtu la multiplication de Closiri- 

, dium botulinum. 

BACTÉRIOLOGIE 

a) l’ensemencement du rein en bouillon anaé- 
robie viande-foie (VF) glucosé 0 2 p.1000. per- 
met l’isolement de Welchia perfrlngens. Cette 
souche typée par le service des anaérobies de 
l’Institut Pasteur de Paris se révèle appartenir au 

Quelque soit l’hypothèse retenue, le botulisme 
apparaît dans l’observation que nous avons 
rapportée comme une toxl-infection. 

DISCUSSION 

L’étiologle de I’enzootie de botulisme appa- 
rue dans celte porcherie de la presqu’île du 
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Cap Vert trouve certainement son exphcation 
dans la nature et surtout dans la mauvaise qua- 
lité de la ration fournie aux animaux. KATICH et 
Coll. (5) ont montré que chez le cobaye I’infec- 
tion botulique expérimentale par lésions de 
l’appareil digestif se produit si l’on ajoute aux 
germes lavés des larves d’Ascar,s suum. Au con- 
traire, lorsque l’on ajoute du verre pilé; I’infec- 

tionnesedéclenchepas.Cesauteursconcluentque 
les lésions profondes du tube digestif et du foie, 
provoquées par les invasions parasitaires et 
peut-être par une nourriture grossière. jouent un 
rôle très important dans l’apparition du botu- 
lisme dans les conditions naturelles. Les drêches 

1 partiellement putréfiées peuvent ‘donc être ren- 
1 dues responsablesdecefoyerde botulisme porcin 
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Existence de l’anémie infectieuse féline 
(épérythrozoonose du chat) à Madagas,car 

par G. UILENBERG et C. LAPEIRE 

RÉSUMÉ 

et &Cri+ à Madogorcar. 

Un habitant de Tananarive présente en juil- 
let 1966 h la Clinique Vétérinaire un chat malade. 
Selon le propriétaire, l’animal, un male adulte, 
est malade depuis 4 jours, ne mange pas et est 
constipé. A l’examen clinique on note de I’obat- 
tement, une respiration trop rapide. une nette 
anémie visible (I~X muqueuses. et une tempéra- 
ture normale (38 OC 5). Des frotiis de sang sont 
pris à l’oreille. 

throcytes bosophiles, corps de Jolly, anisocytose. 
mais absence de ponctuations basophiles. 

L’examen de ces frottis après coloration de 
Giemsa révèle de très nombreux Eperyfhrozoon 
typiques, posés sur les globules rouges (anneaux 
dont la périphérie est colorée en rose-violet ou 
violet clair, l’intérieur étant incolore). ou acco- 
lés 0 leur périphérie (vus en profil et de ce fait 
présentant une coloratlon beaucoup plus foncée). 
Outre ces parasites, qui rappellent tout à fait 
des Eperythrozoon connus chez d’autres animaux 
(E. coccoides, E. wenyoni, E. tegonodes, E. SUIS etc...), 
il existe, sur ou dans les hématies rouges, des 
formes, beaucoup plus rares. colorées en violet 
foncé, oyant l’aspect de cocci minuscules ou de 
petits bacilles : ces formes ressemblent aux 
Hoemobarfonelloe (tout au moins par exemple à 
H. bovis, mals non à H. muris, qui estbeaucoup 
plus uniforme). PratIquement tous les érythro- 
cytes sont Infestés par les parasites, dont le 
nombre varie de un à environ 10 par globule. 
II n’y II pas d’Eperythrozoon libres entre les héma- 

L’animal est revu le lendemain : il est prostré, 
en hypothermie (37 05), les muqueuses sont ané- 
miques et subictériques. la respiration est accé- 
lérée et la rate est nettement palpable et trop 
grosse. Le sang montre toujeurs ,de. très ‘“mn- 
breux Eperythrozoon (et les rares formes rappe- 
lant des Hoemobortonelloe), et les mêmes Iéslons 
d’anémie. L’animal est traité à I’oxytétracycline 
(50 mg en i. m.). ou sérum glucosé (20 ml en ! 
s. c.) et à I’huile camphrée (1 ml en’ i. m.). II 
meurt moins de 12 h après. 

L’autopsie révèle une rate énorme. un foie 
hypertrophié et congestionné, un léger emphy- 
sème des poumons. des ganglions mésenté- 
riques cedémateux et hémorrhagiques, un oedème 
sous-cutané sous la poitrine, de l’ictère très net 
et une urine foncée (mais non teintéede rouge). 
L’animal est en outre infesté par des puces : 
Ctenocephalides fela strongylus Jordan. Le sang, 
pris dans le cceur, la rate, le foie et le rein ne 
montre plus d’Eperythrozoon ; aux lésions d’ané- 
mie constatées les jours précédents s’ajoute la 
présence d’assez nombreux normoblastes. 

DISCUSSION 

Malgré le fait que des frottis de sang de chats 
ties, sauf dans la queue du frottis, sans doute anémiques et parfois fiévreux ont été examinés 
enlevés des, &llules par une adlon mécanique. auparavant, c’est la première fois que l’anémie 
tomme cela est connu pour E. wenyonr. Le sang infectieuse féline est confirmée à Madagascar. 
montre en outre des -lésions d’anémie : éry- 1 CLARK (1942) décrit chez un chat en Afrique 
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du Sud l’espèce Eperyihrozoon felis ; sa descrip- 
tlon ne semble laisser de doute qu’il s’agit 
bien d’un Eperythrozoon. Ce n’est pas le cas du 
parasIte décrit en 1953 par FLINT et MOSS aux 
Etats-Unis chez un chai ; ils le considèrent comme 
appartenant soil aux Hoemoborionelloe soit aux 
E~erythroroon et leur description rappelle bien 
plus une Hoemoborfonello ; FLINT e. a. (1958) le 
nomment Haemabartonello felis et le considèrent 
apparemment comme espèce différente d’E. relis 
CLARK. L’organisme signalé en Australie pnr 
MANUSU (1961 et 1963) et HARBUTT (1963) 
correspond également plus à Hoemobortoneilo 
qu’à Eperyfhroroon, mais HARBUTT l’appelle 
néanmoins E. @fis, de même que SEAMER et 
DOUGLAS (1959) en Grande-Bretagne. SPLIT- 
TER e. a. (1956) décrivent cher des chais aux 
Etats-Unis des parasites avec la morphologie 
d’Eperythrazoon typiques, d’autres montrant l’as- 
pect d’Haemabarioneiloe, et ils pensent que les 
deux groupes de formes appartiennent à une 
même espèce, qu’ils consldèrent comme une 
Haemobarionella. Outre les cas décrits aux Etats- 
Unis, en Australie, en Grande-Bretagne et en 
Afrique du Sud par les auteurs cités et d’au- 
ires, PRIEUR (1960) CI signalé l’anémie: infec- 
tieuse en Allemagne : l’or-ganisme est appelé 
E. felis. 

S’agit-il d’une ou de deux espèces de parasites ? 
L’on serait tenté de croire à l’existence d’E. felis 

CLARK et de M. felis FLINT e. a. ; mais suri@ 
la publication de SPLITTER e. a. (1956) aInsi 
que la similitude entre les maladies causées par 
les formes correspondant à H. @lis et le cas 
observé à Tananarive semblent indiquer qu’il 
ne s’agit que d’une seule espèce, qui s’appelle- 
rait dans ce cas soit E. @lis (CLARK, 1942),soit 
H. felis (CLARK, 1942). La question ne semble pas 
tout à fait résolue, ei pour l’instant nous considé- 
rons l’espèce observée ici comme t. felis. 

CONCLUSIONS 

L’anémie Infeciieuseféline a kté observée pour 
la première fois à Madagascar ; la cause est un 
organisme associé aux éryihocytes. tperyihro- 
zoon @lis CLARK. Nous attirons I’attentlon des 
vétérinaires sur l’existence de cette maladie. La 
bibliographie indique que les antlbibtiques du 
groupe des tétracyclines ont une certaine acti- 
vité (par exemple SPLITrER e. a. 1956, FLINT 
e. a. 1959), mais que le traitement symptoma- 
tique de l’anémie est également très Important. 

Institut d’&vage ef de Médecine 
Vétérinaire des Pays tropicaux. lobo- 
ratoire Central de I’Elevoge ef 
Lycée agricole. clinique vétérinaire. 
Jananarive (Madagascar). 

RESUMEN 

Ex,r+encia de ,a onemia infecciora felino (Eperythroroonorir del gato) 
en Modogarcar 
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TECHNIQUES DE LABORATOIRE 

Étude des couches minces prêtes à l’emploi 
pour la chromatographie des aflatoxines 

p?rJ. P. PETIT* 

RÉSUMÉ 

Lo multitude des nouveaux d films » pour chromatogrophie en couche mince 

imposait un bilan quant à leur utilisolion dans le problème des oflotoxines. 

Apres les avoir essayés avec de très nombreuses combinaisons de solvont. on 

peut conclure à leur Inadopioiion pour la chromotographie des aflaioxines et 

aussi à l’irrégularité des produis commerciaux proposés selon Ier lois. L’ano- 

lyste est donc contraint de recourir aux méthodes traditionnelles en procédant 

lui-méme h la préparation de ces couches minces sur plaque de verre. Le 

problème du choix d’une couche mince de référence est rérolu par I’emplol 

de gels de silIce particulièrement purifiés, et d’une grande régularité dansleurs 

qualités. 

On peut espérer que bient6t les fabricants utiliseront pour préparer leurs 

couches minces un gel de zike convenable pour rkoudre Ier problèmes que 

pose la chromatagraphie des oflatoxines et que les lots de «films » ne pr& 

senieront plus entre eux de dtférences gênanles. 

La chromatographie en couche mince étant un 
procédé couramment utilisé pour l’étude des 
toxines d’AspergiJlus flavus, il a paru intéressant 
d’examiner en détail les couches minces actuel- 
lement disponibles, pour séparer les aflatoxines. 

posait ; ce sont donc les possibilités pctuelles des 
couches minces toutes prêtes qui seront env~so- 
gées ici. Dans la conclusion. on les comparera 
aux gels de silice traditnnnels, à ,étendre sur 
des lames de verre. 

L’extension consld&rable de ce type de chro- 
matographie a poussé les fabricants à présenter 
aux utilisateurs des supports tout prêts. Dès la 
sortie des chromogrammes Kodal< (K 301 V lot 
1827-l-3), une étude complète avait été falte (2) 
pour adapter ce nouveau procédé à la chroma- 
togrophie rapide et srnplifiée des oflatoxmes. 
Peu après, la présentation des chromagrammes 
changeait mais, comme on devait rapidement 

1. -MATÉRIEL ET MÉTHO~DES 

Toutes les couches minces sont’ en gel de 
s111ce : elles sont couchées sur support souple ou 
sur verre ml”ce. Ce sont : 

1 chromogramme Kodak K~ 301 V. 

i 
lot 22-I-9 <, A 

support I Polygram MN gel de silice S (sans 

s’en rendre compte, leurs propriétés aussi. : 
souple 1 

( 

numéro de lot) .: 6 

Enfin. récemment. d’autres marques se sont 
Support Getman SG, gel de silice 

mises à vendre des couches minces précouchées 
~'150924 ..<<.......... C 

I soit sur support souple. soit sur verre mince. support ; plaques finies Merck gel de silice 

wrre ’ F 254 lot 62 792 72 D La nécessité d’un tour d’horizon complet s’~m- 
Les échantillons chromatographiés provien- 

* Collaboration technique : Mue M. BARBRON. rient d’un tourteau d’arachide toxique de Mada- 
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gascar. L’extraction en es+ réalisée au labora- 
toire de nutrltmn de 1’1, E. M. V. T. selon la 
méthode classique du T. P. 1, jusqu’à I’obten- 
tion d’un extrait brut non passé sur colonne 
d’alumine. extrait dont la conservation est excel- 
lente et qui réalise un standard interne intéres- 
sant par la rapidité de sa préparation et pour 
des études quantitatives. Cet extrait brut contient 
environ 25 pg d’aflatoxine B par ml ce qui 
correspond, rapporté au tourteau à 1 ppm. 

Les échantillons de référence sont de I’afla- 
toxine B, pure Arthur D. Little inc. en flacons 
de 10 mg, que l’on d,ssoud dans le solvant, 
ici du chloroforme. 

Les feuilles sont découpées au format 5 x 
10 cm. Les plaques de verre 20 x 20 sont cou- 
pées en 2. Des essais d’activation à 1100 ont été 
réalisés, les résultats son+ aussi bons qu’à 1050. 
On active donc à 105” ou à 1100 pendant 35 
minutes puis on procède au développement en 
cuve de 400 ml (becher adapté) pour les supports 
souples et de 4.000 ml pour les plaques de verre, 
en atmosphère sut-saturée. 

Les autres opérations ont déjà été exposées. 
On peut cependant souligner que seul le 
mélange chloroforme-méthanol donnant des 
résultats intéressants, c’est le seul à avoir été 
utilisé. 

Les solvants sont distillés au laboratoire. Pour 
le chloroforme on ne retient que celui qui passe 
entre 60,40 et 61 OC, pour le méthanol celui qui 
distille de 640 à 66 OC. Dans ces condltlons et en 
repérant de façon rigoureuse le niveau du 
liquide de développement par rapport à la 
ligne de dépôt des échantillons, on réallse des 
chromatogrammes reproductibles. 

On utilise comme étalon une couche de gel de 
silice MN-NHR, préparé au laboratoire (50 g 
pour 120 ml d’eau). On obtient ainsi, même à de 
très longs intervalles, un RF de 0,48 pour I’aflo- 
toxine B, pure. De légères variations qui n’ex- 
cèdent pas 2 p. 100 peuvent être observées quand 
on change de lot de gel de sllice (RT allant de 
0,46 à 0,50), alors qu’on ne décèle aucune varia- 
tion quand on utilise le même lot. 

II. L RÉSULTATS 

Ils sont rassemblés dans les tableaux I et Il 
qui permettent de comparer les moyennes de: 
RF mesurés. selon les supports utilisés. 

La grande souplesse des supports plastiques a 
permis de travailler avec des pourcentages de 
méthanol variant de façon très progressive. Par 
contre, dès que le verre redevient le support de 
la couche mince, on doit se borner à un nombre 
d’expériences plus réduit (moins de solvants étu- 
diés), ce qui rend une comparaison plus difficile. 

Si on retient comme critères de bonne migra- 
tion chromotographique un RF voisin de 0,5 
pour I’aflatoxine B, pure ainsi que la bonne sépa- 
ration des oflatoxines B et G, on peu+ conclure 
qu’aucun des supports étudiés n’est utilisable 
dans l’état actuel de leur fabrication. 

Une position aussi rigide si elle était justifiée 
quand on ne possédait pas d’aflatoxine de réfé- 
yce, peut certainement être assouplie mointe- 
riant qu’on en dlspose. La présence d’un témoin 
constant permet en effet de lire des chromato- 
grammes où les RF peuvent avoir des valeurs 
très différentes de 0,50 à condition que la résolu- 
tion soit bonne ; c’est le cas quand on peut obte- 
nir une variation de RF d’au moins 0,09, les 
taches correspondantes des aflatoxines B et G 
étant à la limite bien séparées. 

Le tableau Ill montre que l’on pouvait facile- 
ment utlllser l’ancienne fabrication des chroma- 
grammes Kodak K 301 V (lot 1827-1-3) tandis 
que depuis leur nouvelle présentation (lot 22-I. 
9), la résolution est moins bonne et on obtient 
des RF encore plus bas. Le seul avantage de ce 
nouveau lot est la planéité plus grande du sup- 
port, mais il était préférable d’avoir des supports, 
qui se gondolent et de pouvoir s’en servir dans 
le problème qui nous préoccupe. 

En fait, cette transformation du comportement 
des chromagrammes K 301 V correspond à la 
présence d’un gel de sllice différent en particu- 
lier quant à sa granulométrie. 

Ill, - DISCUSSION 

Il est regrettable que de tels changements 
puissent se produire dans une fabrication où 
seule /a constance des propriétés peut offrir un 
intérêt pour l’utilisateur. Les changements de- 
vraient être connus et n’intervenir que dons le 
sens d’une amélioration générale des propriétés. 

Dans le cas particulier des oflatoxines, le 
grand intérêt suscité dès leur sortie par les 
couches minces toutes prêtes disparaft actuelle- 
ment puisqu’aucun des produits testés ne convient. 
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Pour les chromagrammes K 301 V la résolution o RF = 0,56 : Polygrom MN RF = 0.53) mois II 
diminué et dans les meilleures conditions n’y G! plus de séparation des aflatoxines B et G 
(1.1 p. 100 de méthanol), la différence des RF quand on analyse un mélange complexe. 
devient si faible qu’elle ne permet plus la dis- On est donc contraint de recourir aux méthodes 
tinction des deux taches d’oflatoxine B et G. traditionnelles avec leurs inconvénients quant 
En même temps le RF de I’aflatoxine B diminue aux manipulations mais on obtient des chroma- 
presque de moitié. togrammes reproductibles et ayant un grand 

On peut remorquer que les seules C. M. per- pouvoir de résolution ; enfin. on est assuré. 
mettant de retrouver un RX voisin de 0,5 avec dans les qualités très pures des gels, de ne trou- 
mélange à 5 p, 100 de méthanol sont sur support ver que de faibles variations d’un lot de produit 
souple (aflatoxine B, pure support K 301 V à l’autre. 
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En conclusion, on peut dire qu’actuellement 
aucune des couches minces précouchées éfu- 
diées Ici n’est convenable pour étudier les 
aflatoxines. Les méthodes traditionnelles restent 
donc les seules disponibles. Il faut signaler en 
ce qui concerne le gel de silice pris comme gel 
de référence, qu’actuellement, seuls les gels 
MN NHR et HR très pur Merck ont des vana- 
tiens faibles d’un lot à l’outre. Tout récemment 
la Malson Camag vient de sortir à son tour des 
gels de sihce précouchés sur plaque de verre, 
l’épaisseur de la couche étant rigoureusement 
uniforme et valant 250 p. Les séparations obte- 
nues sont excellentes tant par leur résolution 
qw par la valeur des RF quand on utilise le 
Kieselgel WA avec amidon comme hanf. 

II est possible que d’autres lots de ces produits 
«de confection » sortent dans un avenir plus ou 
moins proche, lots quf présenteront des proprié- 
tés différentes de celles qui sont exposées ici. 
Les chiffres indiqués peuvent servir de base à un 
étalonnage plus serré réalisé dans les condi- 
tions précises du laboratare qui le fera. On devra 
encore longtemps posséder un stock du produit 
de référence et rester très prudent lors de son 
renouvellement. 

On peut cependant espérer que des gels 
convenables seront bientôt couchés sur support 
souple, le plus intéressant, et pymettrpnt d’élar- 
gir le domaine d’utilisation de la chromotogra- 
p,hie sur couche mince, au moins en ce qui 
concerne I’éfude des aflatoxines. 
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SUMMARY 

In view ofthe greai number of new films for thin layer chromo+ogrophy, 0 
staiement obaut lheir use in ihe problem ofofioiaxinr wos needed. Trials, made 

wiih CI greai number afsolven+s, bave shawn their inadequacy for ihe chromo- 
tography of aflafaxins and the irregulariiy of the commercial drugr affered, 
according ihe series. 

Therefore, the research warker bas to prepare himrelfthis Rhin loyer on a 
glass ploie. The problem offhe choie ofa ihin loyer of reference hor been sol- 
ved by +he use ofsilica gel carefully purifled and by +he regularity of iir pro- 
duction. 

It is hoped that in o near Mure, Ihe firmr Will prepore +he thin loyers wiih 

on odequate silice gel in order +a face the problems of the chrxnatography of 
aflatoxinz and ihoi films wiII no longer show rame iroublerome differences. 

RESUMEN 

Las nuwos pellculas paro 10 cromaiogroiia en copas delgadas siendo muy 

numerosar. se necesitaba uno seleccidn en cuanio o IU utiliraci6n para el studio 
de 10s oflatoxinas. Los ensayas efectuador con disolventer mostroron 10 inadap- 
tocion de 40s paro la cromaiografia de las afiatoxinas y tombien la irregula- 
ridad de 10s producios comerciales, segon 10% reries. Pues ei burcador debe 
empleor 10s mbiados tradlcionales. preparanda el mismo estas copor delgadas 

sabre lamina de vidrio. Se rerolvid 10 relecci6n de una topa delgada de refe- 
rencio utiiizondo silicogelas particularmente purifirados. cuya production 
es muy regular. Se puede esperar que pranto las fabricantes emplearon para 
la preporaci6n de las capor delgados une sllicogelo adecuoda, y que yo 
na se enconiroran diferencior incomodas entre las reries de las peliculas 10 que 
resolveria 10s problemar hechos par 10 cromatagrafia de las oflotoxinor. 
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INFORMZ%TIONS SCIENTIFIQUES 

PREMIÈRE RÉUNION EN VUE DE LA CRÉA- 
TION D’UN GROUPE D’ÉTUDE ET DE 
COORDINATION POUR LA LUTTE 
CONTRE LES ZOONOSES. 

Des spécialistes des Zoonoses, médecins et 
vétérinaires, se sont réunis le 6 mars 1967 à la 
Faculté de Médecine de Par~s, répondant à I’ap- 
pel de Monsieur GORET, Professeur à I’Ecole 
Vétérinaire d’Alfort. Chaire des Maladies Con- 
tagieuses et des Zoonoses, anciennement chargé 
de l’enseignement des Zoonoses à la Faculté 
de Médecine, membre de l’Académie de Méde- 
cine et de l’Académie Vétérinaire, Vice-Prési- 
dent de la Société d’l-lygiène de Langue Fran- 
çaise et de la Société de Pathologie Comparée, 

Participaient à cette réunion : 

- M. le Pr. Agrégé H. MOLLARET. Chef de 
laboratoire à l’Institut Pasteur de Paris. 

- M. le Pr. PILET. Ecole Vétérin&re d’Alfort. 
Chaire de Pathologie Générale. Microbiologie, 
Immunologie. 

- M. le Dr QUINCHON. Maltre de Fiecher- 
ches. Laboratoire Central de Recherches Vétéri- 
naires.Alfort.(Centred’étudesépidémiologiques). 

- M. le Pr. RENOUX. Faculté de Médecine 
de Tours. Chaire d’lmmunolog~e. 

- M. le Pr. SENAULT. Faculté de Médecine 
de Nancy. Chaire d’tlygiène et de Médecine 
Sociale. 

- M. le Pr. BOYER. Faculté de Médecine de 
Paris, Chaire d’l-lyglène et de Médecine préven- 
tive. Membre de l’Académie de Médecine. 

- Mlle le Dr CANIVET, Institut National de 
Médecine Agricole, Tours. 

- M. le Dr GIROUD. Chef de Service à l’lns- 
titut Pasteur de Par~s. Membre de l’Académie 
de Médecine. 

- M. le Pr. VACHER. Faculté de Médecine de 
Tours. Chaire de Médecine Légale,et de Méde- 
cine. du Travail. Fondateur de l’Institut NatIonaI 
de Médecine Agricole. 

- M. le Dr VALLET. Institut National de Méde- 
cine Agricole. Tours. 

- M. le Dr GROLLET. Secrétaire Général de 
la Société de Pathologie comparée. Paris. 

-M. le Pr. GUILHON. EcoleVétérinaired’Al- 
fort. Chaire de Parasitologie. Membre de I’Aca- 
démie d’Agriculture et de l’Académie Vétéri- 
nai re. 

la plupart appartenant aux dlverses associations: 
Institut NotIonaI de Médecine Agricole, Asso- 
ciation de Médecine Rurale, Société d’l-lygiène 
de Langue Française, Société d’i-lygiène, de 
Médecine Sociale et de Génie sanitaire, Société 
de Pathologie Comparée. D’autres personnali- 
tés s’étaient excusées de ne pouvoir assister à 
cette réunion, faisant part de l’intérêt qu’elles 
portent aux problèmes posés par les Zoo- 
noses et approuvant l’effort entrepris. 

- M. le Dr HANNOUN. Chef de Labora- 
toire à l’Institut Pasteur de Paris. 

-M. leDrJODIN.Trésorierfondateurde I’As- 
sociation de Médecine Rurale. Directeur du 
Concours Médical. Paris. 

- M. le Pr. MELNOnE. Professeur Honoraire 
à la Faculté de Médecine de Nancy, Membre 
correspondant de l’Académie de Médecine. 

Cette initiative était motivée par un nouvel 
exemple récent de la difficulté si fréquente d’élu- 
clder l’origine de certaines moladles (ici des 
encéphalites et des rodiculo-névrites), faute de 
liaison et de coordination entre les divers ser- 
vices ou personnes qui concourent à la protec- 
tion de la Santé Pubhque. 

Tous les participants se sont accordés pour 
déplorer : 
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- la méconnaissance des maladies transmis- 
sibles des animaux à l’homme et inversement, 

- l’absence quasi totale d’échange5 d’infor- 
mations entre les médecins et les vétérinolres, en 
dehors de contacts locaux, personnels, ou a” 
sein de Sociétés Savantes, sans aucune struc- 
ture officielle, ce qui nuit à la connaissance épi- 
démiologique de ces maladies et à leur préven- 
tion. 

Ils ont affirmé la nécessité : 

- de créer dons les Facultés de Médecine un 
enseignement de Pathologie Comparée faisant 
une large place c!ux zoonose5, 

- de développer l’information des praticiens 
dans le cadre de l’enseignement post-universi- 
taire et par I’intermédlare de la presse profes- 
SIOlIll~ll~. 

- d’insfourer des échanges entre les Services 
de Santé et les Services Vétérinaires aux divers 
niveaux par des dispositions réglementaires et 
d’associer les vétérinaires à un Service de Santé 
Publique. 

- d’établir des coniacts assurant un double cou- 
rant d’information d’une part entre praticiens 
des deux médecines, par des Commissions 
régionales, par I’enseignemeni post-universi- 
taire, d’autre part entre les praticiens, les lobo- 
ratoires. les techniciens de la Santé, par des 

réunions, des lettres d’Information, des échanges 
de prélèvements. 

- de créer un orgonrsme c.fj%xl réunissant des 
spécialistes de disciplines très diverses pour 
réaliser des enquêtes épidémiologiques com- 
plètes selon le programme proposé par I’lns- 
titut National de Médecine Agricole, et doté des 
moyens nécessaires pour lutter efficacement 
contre les Zoonoses, assurant à la fois une amé- 
lioration de la Santé Publique et des économies 
considérables en matière d’élevage. 

Ils ont enfin décidé, pour atteindre ces objec- 
tifs, de constituer dans le cadre de la section des 
Zoonoses de I’lnstltut National de Médecine 
Agricole. un groupe d’étude et de coordination 
pour la lutte contre les Zoonoses. 

Des avis paraîtront ultérieurement pour en 
indiquer les structures, pour faIre connaître 
les laboratoires et leurs spécialités. Toutes les 
demandes de renseignements seront central& 
sées par l’Institut National de Médecine Agri- 
cole (Directeur : Pr. J. VACHER) 2 bis, Bd Ton- 
nellé - 37 Tours - mais peuvent être adressées 
provisoirement CU Pr. P. GORET, Ecole Notio- 
nale Vétérinaire,7,avenuedu Général-de-Gaulle 
-94 Alfort. Tous les médecins et vétérinaires 
intéressés par les problème5 de Zoonoses sont 
invités à se faire connaître. 

ERRATUM 

Tome 19, no 4, 1966. 

Article : 

Le test d’allergie et le diagnostic de la péri- 

pneumonie bovine. II. Essais sur les bovins 

du Sénégal, malades naturels et infectés 

artificiels. 

+x M. DOUJRE, P. PERREAU et J. CHAMBRON. 

page 481, colonne gauche, 
paragraphe : Commentaires. 
9e ligne : ou lieu de : voie bronchyue 

lire : voie,sous-cutanée. 
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EXTRAITS - ANALYSES 

Maladies à virus 
67-056 RAMISSE (1.). RAKOTONDRAMARY (E.). - P ossibilité de diagnostic s&oIo- 

gique de lo maladie de Newcastle sur le codovre. Rev. Elev. Med. vef. Pays trop. 
1967. 20 (2) : 205.12. 

Pour diagnostiquer Io maladie de Newcoslle nous nous sommes servis de trois 
techniques : 

L’immvnodiffusion et I’hémogglutinotion n’ont pos donné de résu,+oIs positifs et 
spécifiques. 

L’inhibition de I’h&nagglutination nous o lourni des résultotr Intéressants. Les titres 
IHA deviennent positifs à partir du 5-6e jour après l’infection. La réaction peut @+re 
prailquée avec ie caillot sanguin hémolys& 

67657 KUBES (V.). - La mdthode de pr.Gcipita+ion en gelase et le diagnostic de 1. 
rage. (El método de ,o precipitocidn en gelosa y e, diagnostico de ,a robio). 
Revta vel. wnez., ,966, 21 (124) : 374-97. 

de 
Depuis 1958 poroissentdesirovouxconcernont le diagnosticdela rage par ,o méthode 

précipitation en gélose. selon la technique de OUCHTERLONY ; ils appellent 
l’attention sur les résultats promelteurs obtenus, de mème que sur ,o grande sensi- 
billté e+ la rapidté de io réaction. 

L’oufeur, après ovoir utilisé io méjhode citée, I<I microréoctlon. pour les analyses 
répétées de plus de 300 ceweoux, en mojortlé rabiques, o employe pour cela des 
sérums hyperimmuns (princlpolement de rot el de chevo,) : bien que ses r&ul+ats ne 
colncident pos avec ceux obtenus antérieurement. il considère Io méthode de OUCH- 
TERLONY comme très promeiieuse en comparaison, pourvu que l’on orrive à conirbler 
les réactions de pr&cipi+otmn non spécifiques, c’est-&-dire non rabiques et propres à Io 
substance cérébrale. 

Sur ce problème, I’outeurertarrivé aux conc,usions suivantes : 

1) Les antigènes d’une substance cérébrale, d’un onimol atteint de rage ou non. 
peuveni réagir positivement avec des sérums hyperimmuns quand ceux-ci provtennenf 
d’animaux immunis& avec du virus rabique associé à cette substance cér&bra,e. 

2) La congelotion-décongélation repélée du tissu cérbbral. modifie habituellement 
so r&ctivité et même sa structure oniigénique. ou point que les cerveaux frais, 0 r&c- 
tion de pr&cip~totton monifeslement ntgaf~ve, ont après ce traitement une réaction 
positive. y compris les ceweoux homologues. c’esl-à-dire provenoni de I’espéce animale 
oyoni servi à Io production de I’onlisérum rabique : ce phénomène ne se produit jamais 
lorsqu’il s’agit de cerveaux homologues frets 

3) Les précipttines onticerveau de ces sérums une fois absorbées ou moyen de fissu 
cérébral non rabtque. on obtient une réoctlon de précipitation specifique de ,o rage, 
mais seulement pour un tiers des cerveaux woiment #niedés. 

A partir de ces consiohtions, I’outeur pense qu’il est possible d’améliorer Io voleur 
de diognosiic de ,o réadion en uiiiisont seulement les ontisérums préparés avec der 
souches rablquer de virus ovionisé, ou bien avec celles enlretenues sur cullures cellu- 
laires. 

67-058 CHAMERON (J.). DOUTRE (M. P-). - Rage cher un phacochère vivant en 
captivité au Sénégal. Rev. Eiev. M&i vét. Pays Irop , 1967.20 (2) : 343. 

“n phacochère (Phococherus aefhropus) conservé en coplwté est mordu par un 
chien ermnl. II succombe de rage environ trots remomes après 1o morsure. Les symp- 
+6mes on+ été des plus frustes et ICI durée de leur évolution n’o par dépassé trois jours. 

67-059 MACHNAI (B.). - Deux oc& de maladie dos muqueuses chez des bovins. 
rwo outbreaks of bovine mucosoI dlseose). Reruoh “et.. 1966. 23 (3) : 167.65. 

L’auteur donne ,es r&ul+aIs clinique et polhologique de deux accès de maladie des 
muqueuses cher des veaux dons le sud d’Israël. Les toux kIevés de morbidité et de 
mortoltté sont les corac+&is+~ques froppootes de ces deux épfroolies. 
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Peste bovine 
67.060 DHANDA (M. FL), “PPAL (D. R.). SHARM.4 (G. L.). - Sendbilitè de rater 

bovines exotiques aux vm~inf bovipestiquer lopiniré et lopiniré-avianiré. (Sus- 
cepiibility of emtic breedr of catile to rinderpest lap~nwd ad lapinised- 
avianised vacciner). lnd. vet. j.. 1967. 44 (1) : l-6. 

Les ouieurs posent d’abord en revue les observaiions faites sur les réactions pasi- 
vaccinales aux VI~~S lapiniré et lopinisé-avianise, employés sur diverses races bovines. 
En Inde les études ont por+é plus particulièrement sur la sensibilité aux deux vmcins. 
des races Brune des Alpes et Jerseyaise, imporlées d’Amérique. 

Au cours de ces essais, Ies réactions port-vaccinoler ou virus bovipesiique lopinisé 
furent les ruivanier : 

100 p. 100 des Brune des Alpes e+ environ 83 p. 100 der Jerseyaises présentèrent des 
signer clinquer de peste bovine. 

L’emploi de sérum oniipertique e+ d’oniibioiiques permet d’éviier les complications. 
Les bovins vaccinés avec Ier deux vaccins éioient ~mmuns 3 mois pIus +ord lorsqu’ils 
furent inoculés mec le virus pesi~que caprinisé. Une solide immunité etoit donc établie 
cher les animaux vaccinés à I’aide du virus ovionisé-Iaptnisé (elle durerait de 1 on lj2 
à 3 ans selon des observations antérieures). 

II seroi+ judirieux de revacciner Ies animaux avec Ie VITUS capripertique dons I’onnée 
qui suit ,a vaccinoiion inrliale par le virus lopinisé-avianisé. Ce dernier est donc le 
vaccin de choix pour 10 protection de telles roc-es bovines exotiques. 

67.06, TAJIMA (M.), et collob. - Microscopie électronique des inclusions cytoplos- 
miques dans des cellules infectéer par le virus bovipertique. (Electron micros- 
copy ai cytoplormic inc,usion bodler in ceIls infected with rinderpestvirus). 
V!mlagy, 1967, 31 (1) : 92-100 (Traduction du résumé). 

Des inclusions inirocyioplasmiques de iymphocyter, de rklirulacyies, de cellules épi- 
théliales des muqueuses et de cellules de culture de rein de veau infectées par du virus 
bovipesiique, onl été étudiées en coupes minces, au microscope élerironique en utilisant 
10 technique du con+ror+e négalifei celle du marquage avec des canjuguér anticorps- 
ferriiine. 

Un type d’inclusion cyioplasmique éiait composé de nombreux flIamen+s 0 riructure 
tubulaire qut pouvaient être marqués spécifiquement par I’oni~carps conjugué à la 
ferrttine. Une outre sorie d’inclusion conienaii de grandes quantités de granules fins 
et de matériel fibrillalre en plus des fiIamenis. Ce +ype d’inclusion a é+é trouvé princi- 
palement dans les relluler inieciéer de boiins. Avec un pouvoir réparateur plus élevé. 
des filaments aux structures hékoïdales d’environ 190 K de diomèfre avec un creux 
central d’environ 5011 de diamètre on+ pu être observés à I’intérleur des inclusions. Le 
plus long d’enire eux mesurait environ 4 p, Aucune pariicuIe ressemblant au virus 
complet n’a é+é identifiée dans ter coupes histologiques. 

Maladies bactériennes 

67.062 DOUTRE (M. P.), - Première obrervafion de botulisme C beta chez le porc 
au sénégot. Rev. Elev. Méd. “éi. Payr trop. ,967. 20 (2) : 351. 

A ia suite de ,a consommation de drêches de brasserie conservées dons de mouvoises 
conditions, une enzooiie de botulisme est apparue dans une porcherie de Ia banlieue 
de Dakar. Lo souche de CIosirldium botulinum isolée du foie d’un cadavre frais 
s’est révélée appartenir ou type C beta. 

Sa ioxicité relativement faible es+ de l’ordre de 0.0001 ml pour lasouris. Son action 
sur ,o géIo+ine e+ le glucose es+ diffSren+e de celle de Ia souche ira,& donr le botulisme 
des ruminants et des équidés du nord du S&n&gal. 

Lorsque Ier drêcher ont é+é retirées de la roiiqn, Ies animaux encore molodes oni 
guéri rans qu’aucun +rai+emen+ ait ét6 prescrii. C&e observaiion de botulisme porcin 
constitue le premier cas signalé dans YAfrique noire irancophane. 

G-063 DOUTRE (M. P.). - Entérite hémorragique aiguë à Welchio perfringenr 
chez des zébus du Sénégal. Rev. Elev. M&i A,. Paystrop., 1967, 20 (2) : 345. 

Des COI d’entérite hémorragique aiguë à Welchio perfriogens de type A sont apparur 
raudoinemen+chez,eszébusgobroadu,+er Introduits dans un ranch pour y érreengrais- 
rér avant l’abattage. Sur un iraupeou d’environ 50 têier, 17 oni succombé à ,a maladie. 
La souche isake s’es+ révélée irèr poihogène pour le cobaye par voie intra-musculaire 
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et latoxine decu,iurefoib,emen+ hémolytique pour les hemoties de mouton. La consom- 
mation de poille d’arachide, ancienne et partiellement moisie, esi rendue responsable 
de I’offectmn. 

67.064 LEFEVRE (iv,,). ‘IDEL (R.).-Note sur deux cas originaux de charbon 
bacféridien en Haute-Volta. Rev. Eiev. Med. vét. Pays trop.. ,967, 20 (2) : 349. 

Deux cas de charbon bactéridien oni été observés en Houte-Vol+a sur des antilopes 
élevées en capfivilé. Les auieurs ~UN “‘on1 pu preciser le mode de contaminailon émeltent 
i’hypolhèse d’une origine alimentaire probable de cetie contamination. 

67.065 RANKIN (1. D.). TAYLOR (R. J.). - Expériences réalis&s sur des vecux 
pour déterminer I?nnocuité d’une souche de Salmonello dublin (souche 51) 
ufillsée dons Ia production commerciale de vaccin. (Experiments in calves to 
defermine the safety of o stroin of Solmonelio dublin (stroin SI) used I~I ihe 
commercial producilon of o vaccine). Ve+. Rec.. ,967. 80 0) : 247-40. 

On a consla+ que Salmonello dubiin (souche 51) utilisée pour lo pr&poration commer- 
ciale d’un wccin vivant n’étaif pas mortelle à hautes doses pour Ier veaux. Celte souche 
vaccinale est excrétée dans les fèces des veaux peu de temps oprès la vaccinoiion. 
Cette excrétion o é+é iemporo~re et le foi+ que les veaux soient devenus « porteurs » 
n’a pas et& mis en bvidence. Au moment de I’obattage, 11 semo~nes apr& lo vaccination, 
aucune inkction par ,o souche ~occ~nole n’o été observée ou point d’inoculation et sur 
10 corcosse. 

67.066 PRINCE (W. R.). GARREN (H. W.). - Recherche sur la résistance des 
poulea « White Leghorn » à Salmonello gallinomm. (An investigation of the 
resistonce ofwhiie Leghorn chicks to Solmonello gaiiinorum). Pouitry Sci.. ,966. 
45 (6) : , 149-53. 

Des recherches ont 616 entreprises en vue de déterminer l’influence de l’âge des pou- 
lets sur leur résistance 0 l’infection par 5. goliinarum, et les differences der&sisianceàlo 
typhose ovloire ex~sfont entre les roces << Whiie Leghorn » e+ « Rhode Island Red ». 

La Premiere expérience o moniré que. oprès deux semaines, des poulets W. L. 
soumis à l’inoculaiion an+ déjà occru leur résistance ; ei celle-ci o augmenté avec le 
temps comme I’ont prouvé les résu,+o+s obtenus (40 p. 1OOde mortahtéàl’âge d’l jour: 
25 p. 100 0 3 semaines : aucune mortalité à 6 semaines). Chez les poulets (60 p. 100) 
qui ont survécu. aucune formation d’anficorps n’a été décelée. Cela Indiquero,+ que les 
« Whiie Leghorn » oni des moyens de résistance à lo typhose aviuire independanis 
de ,o production d’onlicorps. 

Au cours de lo seconde expbrience, le degré de résisbance des deux races de poulets 
a é+6 évalue d’aprés ,‘octivii& bactéricide de prélèvements de sang, de foie, de tissu 
musculaire. Dons 4 essais sur 5, I’octiwté a éle plus grande chez les W. L. que cher les 
R. 1, R. L’actzon de plusieurs enzymes (protéolyiique. ribonucléase. lysozyme) o et6 
étudiée 0 partir de prélèvements intestinaux. Lo lysoryme, plus active cher les W. L. 
que cher les R. ,. R.. o r&duir d’une focon significative le nombre des colonies de 
5. ga,,,narum. Cependant lo lysoryme n’est pos le seu, &c+eur pouvant jouer un rdle dans 
la phagocytose. 

67.067 OPPONG (E. N. W.). - L a B rucellore bovine dans le sud du Ghana. (Bovine 
brucellosls in soufhern Ghono). Bull. Epire. Dis. Afr 1966. 14 (4) : 397403. 

L’auieur rend compte d’une récente enqu$+e sur I’incidence de ,o brucellose bovine 
dans les plaines d’Accra-Winnebo ou rud du Ghono. effectu&e ou moyen de I’&preuve 
de s&o-aggluiinatlon. Les résultats indiquent un taux d’infectjan de 23.5 p, 100 de 
bovins et de 64 p, 100 des Iroupeoux examines, 41 sur 47 villages ovoient des bovins 
positifs à I’bpreuve. 

Les méthodes d’élevage qui conIribuent 0 I’exfension de io maladie sont dIscutées 
e+ I’auieur souligne que ,o population humo!ne de ,o région es1 exposée à l’infection 
du ioit que le lait cru de ces bovins est vendu sans posteurisolion. II o été suggéré que 
toutes les femelles de plus de six mois serotent vaccinées d’abord et ensuite les veaux 
de six à neuf mois afin de supprimer Io maladie. 

Mycoplasmoses 
67.068 BROWN (R. D.). - La souche Somolilond S, de Mycoplesmo mycoider. rhe 

somalilond 5, strain of Mycoplosmomycoides). Bull. eprz. OS. Afr. ,966. 14 (4) : 
383.90. 

Des cultures de Io souche « Somaliiond S, » de mycopiosma mycrxdes ontéfé inoculées 
0 des bovins métis par voie sous-cutonée ef dans les naseaux. 
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Sur 19 bovins inoculés par voie sous-cufanée, 9 sont maris. Aucun des 9 bovins 
inoculés dans les naseaux n’est mort mois ils ont moniré des sympiômes tels que : 
enflure de 10 tête, ulcération des nc~seaux et de Ia I&vre superieure el jetage purulenl. 

Lorsque 5 bovins de race jersey ont été inoculér par voie endo-bronchiole avec 10. 
culture S,, un seul d’entre eux o présenté der I&ons de péripneumonie coniagieure 
tandis que cinq autres inocul&s simui+an&nen+ par voie endobronchlale avec le virus 
pestique coprlnisé on+ présenté des Iérions graves. L’infection par contacI c1 été mise en 
&dence. 

La virulence de la souche Somolilond S, de M. myco~der esi plus grande que celle 
d’autres souches africaines u+iIis&er autrefois pour I’inoculafian d’épreuve sous-cuianée, 
mois elle est moindre que ceile de Ia souche GladyrdaIe australienne. 

67-069 GOURLAY (R. N.), MAC LEOD (A. K.). - Lo fermenfation du glucose par 
Mycoplasmo mycaides et son adion sur la viabilité. (Fermeniaiion of glucose 
by Mycopiarmo mycoides and i+s effect on viabilily). Bull. epiz. Dis. Afr., 1966, 
14 (4) 373-8 I 

La fermenioiian du glucose varie suivant I’oction de diverses souches de M. mycoides 
var. mycoider. En bouillon sans addiiion de glucose Ier quatre souches etudiées onf 
produit une faible opacité et très peu d’acide. 

La souche irèr virulente Glodysdale ei la souche Ts de moyenne virulence on+ cepen- 
àant présenté de fins filamentr 0 l’inverse des soucher KH,I non virulente eiT, presque 
par virulente. En bouillon avec addition de glucose, les souches Glodyrdale e+ r, onf 
montré une opacité très morqube, une grande quanti?& d’acide et de fils épais ; la 
roucheT, une opac~ié marquée, peu d’acideei aucuniils : lasouche KH,J seuIemeni une 
légère opacité, relativement peu d’acide eI aucun 51s. La production d’acide a é+é dlrec- 
lement responrobIe de 10 perte de vlabihté et celle-ri a é+é améliorée par addiilon 
de iampon phosphate au bouillon ou en ajustanI le ph à la neuiraliik aussiieit après 
la croissance. L’opacité n’était pas provoquée par I’oct~an de l’acide sur Ies conrii- 
tuants du m111eu mais par 10 proporiion des organismes pouvant facilemen: se deposer 
par cenlrifugallon. 

67-070 GOURLAY (R. N.). SHIFRINE (M,), -T ronrfert porrif de I’immunité et 
formofio,” de Iérianr p”lman.zires cher des bovins après i”oc”lo+io” intra- 
veineuse d’anticorps et de Mycoplasno mycrxder. (Pass~e ironsfer of immu- 
ntty and formaiion oflung lesions in coliIe foIIowing inkavencw inoculation of 
antibody ond Mycaplosma mycoidesj. Bull. epir. Dis. Afr 1966, 14 (4) : 369.72. 

L’inoculation intraveineuse de sérum bovin immun ou hyperimmun cher des bovins 
24 heures ovcld I’inoculotion intraveineuse de la souche virulente « GIadyrdole » de 
M. mycoides a transféré une immunité passive, 0 en juger par l’absence de réactions 
de WiHems au poini d’inoculation. Des lésions puImonairer se sont d&eloppéer cher 
deux bovlnr oyant re$u du sérum immun ov hyperimmun avan+ i’inocuIo+ion inira- 
veineuse de M. mycaides. Mois une peiire Iésion s’est aussi détveloppée chez un bceul 
n’ayant rqu OULUM inoculation préoIabIe de sérum. 

Maladies diverses à protozoaires 
67-071 UILENBERG (G.), LAPEIRE (C.). - Existence de l’anémie infecfieuse feline 

(Eperythroroonore du chat) a Modagarcar. Rev. Elev. Méd. véf. Pays iiop., 
1967, 20 (2) : 315. 

Un cas d’anémie infectieuse féline 0 Eperyihrozaao Tel,r Clark eri’rignoIé et décrif 
à Modogoscar. 

Trypanosomoses 
67.072 BERSON (1. P.,. - Rechercher sur la Biologie de ~ryjwnoromo congolenre 

Brode” 1904. II. -Isolement et entretien de souches «sauvages » sur milieu 
de culture monophmique solide au rm,g total de Zébu. Rev. Eiev. A@d. vé,. 
Poysrro~,, 1967, 20 (2) : 307.10. 

L’auteur propose 10 préporaiion et I’emploi d’un milieu g&asé contenon+ 15 p, 100 
de sang total de veau z6bu. II s’agit esseni~ellement d’une phase solide sur laquelle 
un oriiiice de monipuloiion permet d’entretenir Trypanosoma cangoiense. Ce milieu est 
prkonirk pour I’isolemeni dinct des tryponosomidér poras~tant Ier pe+i+s ruminants 
el les équidés, également les animaux de laboratoires expérimentalement infectés. 
iryponosamo cangoiense es, entretenu in vifro sur cette base depuis près de huit mois 
grâce à vingl-neuf repiquages effectués de janvier 0 août 1966. 
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67.073 KRAMER (1. W.). - Incidences des +rypa”osomer chez des mcu+o”s et des 
chèvres nains de l’Ouest africain a Nsukko, Nigeria de l’Est. (incidence of 
tryponosomer in the wert africon dworf sheep and goat I” Nsukka, Eorter” 
Nfgerio). Bull. epiz. Dis. Afr., 1966. 14 (4) : 423-28. 

Cinquante-huit prélèvemenlr de sang de chèvres “aines de l’Ouest africain ont et& 
examinés en surpenrion sur lomeller. en froltls épis et par ~noculafion à des ra+s. Huit 
d’entre eux (13.9 p, 100) re révélèren, pasi,,fs (I”X tryponasomes. 

Dix-sept prMveme”+s de sang de mou+o”s nains de l’Ouest ofrlcoinontétéexominer 
de 10 même façon, deux d’entre eux (11 p. 100) furen+ posififs. 

On n’a +rouvé que T. YIYOX et T. cangoknse II n’y ovoit pas de T. brucw. 
L’auteur n’a irouvé aucune corrélation entre I’infedlon e+ l’âge. lerexe et le nombre 

d’effectifs. ei il pense que la d~ff&e”ce entre les +aux d’i”kc+io” chez +a chkvre et le 
mouton n’est par rignlficotlve. II est d’avis que les pe+i+s ruminonls ““in5 “‘on+ wcu”e 
importance comme kervoir d’lnfectio” pour les bovins. 

Parasitologie 
67.074 CHALLIER (A.). GIDEL (R.), TRAORE (5.). - Porocephalose à Armilliier 

(Nettorhynchus) Armillatur (Pentortomida) Wyma” 1847, chez un bovin et 
un porcin (M.z+i et Hou+e-Vol+a). Rev. Elev. hléd. véf. Pays irocz.. 1967. 20 (2) : 

255.59. 

Deux COE de Porocépholone obrervk 0 I’aboltoir de Bobo-Dloulasso (République de 
Haute-Vol+a) concernon+ un bovin de provenance malienne e+ un porcin d’origtne 
Voltaïque mn+ décrits. 

Les auteurs soulignent I’impar+ance de ce++e porasitore qui peut affecter l’homme 
par conrommotio” de vionde d’animaux Infestés. 

67.075 GRABER (M.). -Etude préliminaire de +o biologie d’l-loemoncur Longrrliper 
(RAILLET et HENRY. ,909) du dremodo,re (Corne+“s Dromedarius). &s”++ah 

pbtenus au laboratoire. Rev. Elev. Md. vét. Pays kop.. 1967, 20 (2) : 213-25, 

L’ouleur après avoir donné quelques rense~gnementz sur le temps nécessaire pour 
obienir des larves ~“fer+a”+es L, dans les condltians du labaroto~re (tempérolure de 
25.27OC et degré hygrométrique de BO-90 p. 100). montre que les aeufr d’tlaemoncus 
iongisfipes sa”+ particulièrement sensibles à la chaleur et à +a sécheresse. Les possibiliiés 
d’éclorta” les pIus favorables se situe”+ au début de 10 saison des pluies, ou morne”+ 
des premières précipitaiions. Elles durent +OU+ l’hivernage. Par conire, ou fur et à 
mesure que +a saison sèche s’avance. ces possibilitéss’omenuisent (de Ia mi-novembre 0 
juin, selon les latitudes). 

II en est de même pour Ier Iawes L, ,nfes+ontes do”+ ,a r&sir+a”ce ne dépasse pas 
48 heures en mars (ombre épaisse). 

L’Haemoncose du Dromadaire a donc un caractère saisonnier : c’est une affection 
de 10 saison des pluies. 

Lo meilleure fapn de IWer contre ce Némotade est de iraiter les chameaux 0 
I’épaque où le parar~t~sme es+ bas et Ies condllrons exiérieures peu favorables aux 
ceeufs e+ aux larves. c’est-fi-dire de j=“vier à juin. On évite ainsi le r~enremencement 
des pâturoger *u déb”, de ,a solso” des pluies r”wan+es avec +O”tes ies co”séq”e”ces 
qui en découle”+ pour I’animal. 

67.076 GRABER (ht.), TA60 (R.). SERVICE (1.). - Enquêtes sur les helminthes du 
dromodoire tchadien. - Etude des << Strongylorer i> gastra-intest~nalee et de 
I’hoemoncore à Haemoncur longirtiper. Aev. éiev. méd. véi. Pays imp., I967,20 (2) : 
227-54. 

Les ou+ews ont procedé dans les zaner Nord de Io République duTchad au-delàdu 
13 parallèle, 0 I’oviopsie de 132 dromodorer et 0 de “ombreux examens hématologi- 
ques e+ coproscopiquer. 

Les parasites rencontrés comprennent22 espèces apporlenont 0 17 genres différents. 
Les pIus fréquents sont. dans l’ordre dkroissont : Cephalopino iitilb+or (72, 6 p. 100). 
Haemancur loogisfipes (72 p. 100). divers Anopkephalidoe ogenls du Té”,os,s (47,l p. 100). 
les Kystes d’Echinococc”s gronuiosur (35.6 p. ,oO), Buckieyuris globuloro (34. 8 p. IOO), 
Oerq>hagor,m,m columbianum (28 p. ,Oa). Slroogyloides papillosus (22.7 p. 100) et de 
“ombreux Trichosfrongylidae et Heirgmoromolrdoe (14,4 p. 100) Trichoslrongyius “i+ii”“s : 
Tiichor‘rongy,us probohrus : Impaloio “udicollis. 

Ces poras~tes son+ orsocib dans 85 p. 100 des cas et les asocialions les plus redou- 
tabler sont à base de Némotodes gostro-interlinaur. 

ils ogissenf : 

- en prélevant du sang. C’est le cm d’Haemo”cus iongistipes dont l’action es+ SUT+~~+ 
moiqu& ou débu+ de la saison des pluies : 
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- en modifiant certainr méiobolismes. notamment Ie métabollrme des protides pour 
cerioins petits nématodes intestinaux (Rhobdifidae ; lrichorlroogyi~doe; Heiigmosamoiidae) : 

- en irrilmt IQ muqueuse intestinale. 

Les auieurs insistent sur le fait que bien souvent helnxnther e+ trypanosomes son1 
associés, que les helminthiases semblent Faire le Ii+& bronchapneumoniesdu chameau 
ei que les mauvaises candiiians alimentairer de /a fin de Id saison sèche et du début 
des pluies favorisent le développement d’un parasitisme excessif et dangereux. 

Le taux de morbidilé oscille autour de X-100 p. 100. La morioliié annuelle est estimée 
à4 p. 100 dans certaines zones du Nord-Est de 10 République. 

67677 GRABER (M.). GRUVEL (J.). -L es vecteurs deSfilesio Glabipunctato (RIVOLTA, 
1874) du mouton. Rev. Eie”. Med. vé,. Pays trop.. ,967, 20 (2) : 261-71. 

Lez auteurs ont réussi à iransmetire Siiiesia giqbipuociaia (RIVOLTA, 1874) à des 
mouions préalablement déporasilés (63) 0 partir des Oribates suivants : Scheioribates 
perforaius (WALLWORK, 19641, Scheionbafes $orvus Van Pleizen conglabatus (WALL- 
WORK, 1964). Scheioribafes fimbriatus Thor ofricwuz (WALLWORK, 1964) Goiumoa 
boioghi (WALLWORK, 1965), Aiiogolumba pellucida (WALLWORK. 1965) ei Africocarus 
calcoroius (WALLWORK, 1965). 

Ler meilleurs vecieurs semblai appartenir à Ia ramiIle des Gaiumnidoe. Scheloribales 
perforolur compense un toux d’infestotion relativement faible par une large dlrperrion 
et une gronde abondance, ce qui donne av mouton, hôte définitif, ICI possibilite de I’ab- 
sorber plus fréquemmeni que les auires esperes powani renir de vecieurs. 

67.078 DAYNES (P.). - Essais de traitement rimulfané cher les bovins des Strongy- 
loses garfro-intestindes ef de Ia Monieziose à l’aide d’un mélange de Thia- 
bendarole et de Nicloramide. Rev. Eiev. Med. vé+. Poyslrop., I967.20 (2) : 273-75. 

L’auteur décrit ies errais effectués sur le terram avec le mélange c Thiobendozole + 
Niclosomide » administré aux bovins pour luiter contre les Strongylores gartra-intes- 
tinoles et la Moniernse. La dose employ& es+ de 52 mg/kg de chacun des deux pro- 
duits. Les résuliats sont bans et i/ n’apparaTi pas de ioxicité poriiculière. 

de la Guadeloupe e+ de ses dépendances (Marie-Galante ei Iles des Saintes) permirent 
Ira récolie d’un ceïta~n nombre de gasiéropoder d’eau douce : Lymnoea cubenr,s Pfeiffer, 
Biomphaiaria hovaoensir Pfeiffer, Austrolorbis peregriour d’orbigny. Auslroiorbis giobrolus 
(%y) : Drepanolremo ruiiraium (d’orbigny), Phyro mormorolo Guilding, Po+amopyrgus 
coronoius Pfeiffer, Nerefina puncrulaia Lamark. Quelqueuns d’entre eux n’ovo~ent 
encore jamois été signalés dons ces îles. 

Sur une souche de L. cubensis rapport& de Ia Martinique ef mise en élevage à Dakar, 
ani éié étudiées quelques particularités écologiques de ce mollusque. II peui vivre en 
dehors du milieu aquatique pendant longtemps. Pour le maintenir en élevage II esi 
nécessaire de I’inrialier dans des aquariums 0 fond YOZBUX avec eau ir&r aérée. Une 
olimentailan riche, constiiuee de feuilles de laitue crue, accélère 50 croissance et 
fourni+ des exemplaires de taille au-dessus de la normale qui perdeni la propriété 
d’enirer en diopause quand le milieu se déssèche. Les individus alimentés seulemenl 
avec les matières organiques en suspension dans I’eov, se développent ires lentement. 
mais gardent lo faculté de pouvoir entrer en diapause. 

67-080 MOREL (P. C.). - Elude sur les tiques du b6tail en Gu~deloupeefMorfinique. 
II, - Agents pa+hog&nes transmis par les tiques. Rev. Elev. Med. véi. pays trop.. 
1967, 20 (2) : 291.99. 

Les proi”axIres snnguico,er observés en Guadeloupe chez le bceuf *pléncciomis& 
soni Bob&o (Piropiasmo) bigemino et Theiierio muions : ICI pirapiosmose bovine vrac 
apporaî+ sporadiquement en Guadeloupe e+ Martinique cher les animaux importés 
d’origine européenne, L’existence de Babesio cabaiil et de 8. canis est probable dans 
Ier deuxiler, du iaii de la présence des vecieurssur les hôtes sensibles. En cequi concerne 
les ricketisiales, Anopiosmo morginoie a été vu chez le boeuf rpléneciomlré et I’anoplas- 
more clinique es+ parfois conrioiée : la présence de Cowdrya ruminaolium est vroisem- 
blable en Guadeloupe en relation avec la présence d’Amblyammo voriegofum e+ du fail 
de I’anologie des symptômes enire des accès enzootique aigus observés dans celte 
?le et d’étiologie en Afrique ; des larves d’Amblyommo voiiegofum ont été iyouvées spon- 
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tanément infecfees par Rickettsia canari. Le bétail de Guadeloupe pr&en+e unedermatose 
analogue ou identique 0 la slreptothrtcose bovine africaine due 0 Dermolophilus congo- 
lensis. et orsociée comme cette dernière 6 Amblyommo variegotum. 

67-W ROSS (1. G.). - Etude épidémiologique de ,a farciolore du moufon. (An 
epldem~ologlcol rtudy afiascioloris in rheep). Yet. RK.. 1967, 80 (6) : 2,447. 

Une étude épidemiologique de ,a fosciolose chez le mouton a é+é r&+isée. Des mou- 
tons témoins ont été aliment& sur pâturage infeclé durant huit semaines, ou des mul- 
tiples de cetie période, d’août 1964 0 luin 1965. La pathologie clinique et les carad& 
risliquer par+-mortem sont décrites. Ler varmtlons survenuer dam ,a population de 
mollusquer, les prédictions météorologiques, le taux d’infection rolsonnter et leur 
relation avec d’autres facteurs sont dlrcutés. 

67-082 BIRGEL (E. H.), PEREIRA (P. C.), AMARAL (V. do,. - “tiliration de Iïodure 
de dithiazanine comme onthelminthique. 11,. Son action conire Maniezo 
benedeni (MONIEZ, 1879)chezlerchèvres. (Sobreo uso de iodetodedttiozfnino 
como ont~helm~nt~co. III. Observapes sobre suo eflcacio na remqm de 
Moniezio benedioi (Monlez, 1879) em copnnas). Rev. Fac. Med. “et., Sao Paulo. 
,965, 7 (2) : 465-74. 

Les ouieurr an+ &+udié l’action de I’wdure de dilhiazanine conire Moniezio benedeni 
(MONIEZ, 1879) chez des chèvres. 23 chèvres porasiiéer ont servi 0 I’expérience. dont 5 
on+ été sacrifiées 10 joum oprèr la fin du troitemeni. Parmi ces dernières, 4 ont subi un 
+m+emen+ e+ une a servi de +&noin. 

La dore u+ilisée étai+ approximativement de 20 mg de iodure de dithiozanine par kg 
depaidsvifeiporjour,odm~nis+rée2foisporjourduront5~ours.Ace+ledose,e produit 
s’est révélé +r& elficace et n’a pas provoqué l’effet secondaire indésirable. L’efficaci+& 
du produit a é+é déierminée par l’examen des onneuux +rouv& dam les fèces, ou débu+ 
du troifement, ou par les données recueillies lors de I’autoprie. La ioxiciié a é+&déter- 
min& d’après les Ksions onatomo-pathologiques d&ouver+er lors des nécroscopier 
e+ qui seraient causées par le médicament e+ d’après des 4preuves h6motologiquer. 

67-083 PIPANO (E.). TSUR (,.), - I mmuniro+ion exp&imen+o,e canfre Theileria 
annulato 0 l’aide d’un vocci. en culfure de ‘issu. +_ Essais de laboratoire. 
(Experimentoi immunirotion agoinrt Theiierio aonuiato with a iirsue culture 
vaccine. 1. Laborotory trtols). Refuoh Ve+.. ,966, 23 (3) : 194.86. 

Des rchizonter de iheileria annuloio, cuittvés en culture de iissu ont infecié les bovins 
r&ep+ifs auxquels ils on+ é+& inoculés. On a trouvé que +a diminution de virulence der 
souches dependait de ,a durée du matntien des schizonies en cu,+ure de tissu. Les bovins 
inoculés avec du vaccin en culture de tissu etoient immuns lorrqu’lls furen+ soumis 0 
i’6preuve avec du rang infecié provenani de bovins atteints de +he&riose au stade aigu. 

Entomologie 
67-084 “ILENBERG (G.). -Observations comP+émen+oires sur ,a résirfance aux 

inreclicider de ,a famille der hydrocarbures chlorés de ,a tique Booehilus 
Microplus (CANESTRINI) a Madagascar. Rev. Elev. m6d. vét. Pays trop., ,967, 
20 (2) : 301-06. 

II est confirmé que des souches de ,a tique Boophilus microplus résisianter 0 I’H. C. H. 
possèdeni une résistnnce croisée ou+omo+,que & &nu+rer inrec+,cides du même graupe. 
auquel nous pouvons ajouter 10 télodrlne. Une souche o montré une résistance à ,a 
dieldrine. le iaxophène. I’endrine et ,a télodrine. alors que ,a rérisfonce à I’H. C. H. 
n’était poss+a+is+iquemen+s~gnifica+ive, bien quecelui-ciétoil leseul insedicide du groupe 
emplay6 dons la ferme d’orlgme. II a é+é porr~ble d’augmenter en une génération de 
fa$on rtatisiiquement rignlficative ,o résistance de celle derniére souche à I’H. C. H., 
b la dieldrine et à la télodrine. en rélec+lonoanf les descendants de femelles oyoni 
rérislé ou traitemeni à ,a dieldrine et 0 I’endrine. Aucune femelle de souches non &s- 
iontes, utilisées comme témoins, n’a pondu oprès traitement aux inrec+icides organo- 
chlorés en question. employés aux mémer doses que pour les souches réris+on+er. La 
légère rérirtance à l’arsenic signalée en 1963 sur une souche résis+an+e aux organo- 
chlorés a pu ê+re confirm& : d’outrer wuches résistantes aux orgonochlorés mon- 
traient une senrlbiltté normale à l’arsenic. 

67-085 DAVIES (FL). - L’éliminolion des +s&ts& dans le r6reou Ouviol du Tchad en 
Nigeria du Nord. (The eradicotion oftsetse in the Chod river ryrtem of Nor- 
thern Nigeria). 1. @pi. Ecol.. ,964, + (2). 387.403. 

Ces fleuves qui se jettent au Nord-Est dans le lac Tchad traversent sur une par+fe de 
leurcoursde larges plalnesd’lnondahonsalsonnière. Ceterrain inondéP”IY~n++o5(liSOn 
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est infesté par deux erpeces de tsé-tsés, Giowno morsitons et G. iochirwdes. Les oprèr-midi 
chaudes de l’arrière saison sèche (mors, avril) les mouches se repose”+ à I’ombie sur 
les parties basses des ironcs d’arbre les plus grands. 

L’on a praréde à des pulvérisotians faites ou SOI sur une surface de 1.212 miles carrés 
(3.140 kma) en utilisant du D. D. T. en poudre mouiiloble. pendant Ier neuf saisons 
sèches des années 1955-64, ou moyen de puIv&isaieurs à soufflet. Ceci o assur IQ 
s&curité d’une zone de pâturages couvrant 7.800 miIer carrés (20.000 km’). 

Les prix oni bté ramenés de 155 livres au mile carré troiié à 41 livres (“on compris 
Ier soldes du perrannel d’encadrerne”+ et I’amartisrement du matériel). environ 817 fr 
et 202 fr au kma. Le prix correspondant calculé pour Ia période eniière de 9 ans a éié 
en moyenne de 14 livres par mile carré ou 5.25 pence par ocre de pâiurage récupé- 
rable - environ 73 ir ou kmlou 73 ceniimer 0 I’ho. Ces chiffrer seraient beaucoup moins 
elev& si la technique de pulvérisation finolemeni mire ou point ovaii 6th employée 
pendant toute IB campagne. 

Au cours des années on o rédu graduelleme”+ 10 ieneur en insecticide de 5 0 21/2 p. 
100 de produit actif. Choque année on o occe”+& l’importance des pulvérlsationr dw 
criminalives (pulvériro+ions sur une zone donnée de végérotio”), ce qui “eu+ dire que 
chaque année l’on a traité de mains en moins de végéiatio” pour obouiir finalement 
à des oppIica+io”s d’lnseciicide bornées à 1a végétation des ~I~CI, les dâir iorestiers, 
quelques unz der fourrés les plus grands e+ quelques parties, les plus denses, de 10 
végétation enire la plaine d’inondatlo” e+ le terrai” qui 10 domine. Ceci a encore 
réduit la totalité de la végéictio” iraiiée pour abouiir dans certains cas à appliquer I’in- 
recficide jusqu’à une houieur de 2 pieds- 60 cm -(5 pieds - 1,50 - mèire dons Ier 
zones infestées fortement par G. morsifons) sur Ier troncs d’arbre les plus grands forte- 
ment ombragés e+ sur les troncs minces ombragés, Ier buissons et lez lianes dans la 
végétation 10 plus épaisse au bord de Veau. 

Les moucher ont été éliminées de toute Ia réglo” mars de petites réinvasions se so”i 
produites au morneni de la rédaction de cet ariicIe. G. lachina~des sous une faible densité 
a pénétré dans l’extrémité sud de ia région de Komodougou Gana sur une surface de 
7 miles carrés - 18 km2 - mais G. morsifans rerie toujours abrenie depuis $0” éIimi- 
notion il y o huit uns, une région lorgemeni dépourvue de végétaila” baisée, qui es+ 
indispensable 0 la tsé-tsé, empêche une pénétration plus paursée. Le TES+~ de la région 
de Komodougou Gono, un ensemble isolé de 474 miles carrés - 1.100 Ikmz e”v~ro” - 
est libéré des deux espèces depw que Ia régla” a é+é irai+& de 1956 à 1961. L’exirém~té 
sud des plaines de Godou a été Iégèremeni réenvahie aurs~iôi oprèr Ier pulvérisations 
de 1961-62. l’origine des mouches d’invasion o é+é découverie et irait& Deux exem- 
plaires de G. morsiians a”+ é+é égaIeme”+ copiurés à I’exirémité sud de 10 région de 
Kigaoua (Iggi) 5 mois après les puIv&risa+ia”s de 1963. Là on a Iraité à nouveau une 
pe+,+e zone. 

Bien que de grandes pariles alent été débarrarséer de mouches sur une pérIode de 
8 années, l’an mène toujours d’une facon constante des enquêtes et des co”trdIes et il 
s’écoulera encore quelque temps on”+ que I’o” puisse dire que +ou+e lo région, plur 
rpécialement les plaines de Gama’are - Kaiagum -sont débarrasrées de mouches 
d’une iogo” absolue e+ permanenie. 

67-086 DAME (D. A.), FORD (H. FL). - Effet du chimiortériliront tépa sur Glorrino 
morsilons Wertw. (Mec+ of +he chemosterilont tepa on c3iossina mors~Ims 
Weriw.). Bd,. en,. Res., 1966, 56 (4) : 649-658 (Rérumé des ouieurr). 

Ler tif& d’un chimioriérilisoni, le iépa, on+ é+é observés, au loboroioire, sur les 
odulies issus de puper de Giowna morsif~i”~ West. récoltées dans Ia vallée du Zambèze, 
orès de Knribn (Rhndérie,. Dons I’éorewe +““e. 25 co,,“les d’od,,I+er. mis E” cnae 
pendant 28 jours~à 25,s OC’et 70 p, 100 d’hum,% &+IV~: son+ “ouïr,s ;ur ,e coba;e. 
On note la survie dans les deux sexes, le “ambre de pupes e+ d’adultes produits et, 
dans quelques ~US, le taux d’inséminaflo” des iemelIes pares. Le +WX d’insémination 
cher les moucher “on tra~iées a été supérieur à 94 p. 100, avec une produciio” moyenne 
par cage de 28 puper dont 26 oyo”+ éclos. 72 et 77 p. 100 de mâles ei de ~emeller, res- 
pectivement. ont survécu les 28 premiers jours. Ces résultats ont eté comparés avec 
ceux obienus quand les mouches de I’u” ou Vautre sexe avaieni été iraitéer par le 
tépo soit à I’&ot de pvpe, SOI~ à l’état adul+e. 

Une injeciian de 1 microgramme de iépa dans le thorax de jeunes ‘mâles o entraîné 
une siérilité compléte. L’immersion des pupes dans une s01ul1a” de tepa, à 5 p. 100. 
pendant une minute, o provoqué une riériliié complète des aduI+er éclos pendant les 
deux premières semaines qui on+ suiv le trairement et une stérilite partielle des mâles 
éclos pendant lo iroisième semaine. Les adulies éclos de pupes immergées mois lavées 
un jour après ie traitement étaient ferf~les. Plonger les’pupes dans les solut~ans conte- 
non+1 ou 0,s p. 100 de tépo ne stérilise pas compIè+eme”t les “dulier qui en provienne”+. 
Les adultes m8les et femelles, d’ôgevoriable, mots connu, exposés, pendanlli à240 mn 
ou contact de d&pâ+s. sur verre, de +&~a. 0 roiso” de 10 0 50 mg par pied corré (11 à 
54 cg par mètre carré), ont pr&se”+é une sr&rili+e laiale (99.7 p, 100). 
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Les males exposk pendant 240 mn à 10 mg de tépa au pied carré (11 cg (IV ml) cmf 
conservé leur stérilité pendon+ une période d’épreuve de 42]OURS et dons certaines 
6preuver sont enlrér en compétition avec des m8,es non traités pour s’accoupler avec 
les femelles. La dur6e de leur vie o ét6 cependant r6dulIe de 25 p. 100 pour ceux qui 
n’ont par été occouplés et de 33 p. 100 pour ceux qui ,‘on+ été. Les môles exposk pen: 
dan+ 60 mn au moins on! survécu aussi bien que les non trafés pendant ,a 
p6riode d’essai de 42jours. mois ceux exposés 15 mn ont retrouvé un certain 
degré de ferMit&. Aucun traitement n‘affecte 10 capacite der môles 0 inséminer les 
femeller. Le sperme der môles traités était mobile et apparairsail norma, dans leur 
camporiemeni dons les rpermothèquer des kmelles. La Iétalité dominante provoquée 
par le tépa se manifeste habituellement ou stade embryonnaire mas peut &enfuel,e- 
ment être retardée jusqu’au slode nympha,. 

67-087 MACHADO (A. de BARROS). - Réexamen des glorriner (Di,,rera)ruPPo&r 
avoir été rapportées du Zunbère Par ,o deuxiémeexpédition de LIVINGSTONE. 
Pub,. CU,,. Ca. Dior,, Ango,.. Lirboa.1965. 69 : ,17-128 (Résumé de I’outeur). 

L’auteur o. réexaminé les spécimens de Glosrines, qui d’après leurs btiquettes et 
d’outres documents auraient été récoltk danr le Zambèze par SI~ John KIRK, au 
cours de ,o deuxi&me enp6dition de LIVINGSTONE. Les exemplaires en quertion 
appartiennent aux espèces suivanies : Giossino palpaiis (forme de tranPi+ion entre 10 
race gambiensis et ,a race typique), G. iong,poip,s ef G. med~orum. Cer +sé-tsés ne peuvent 
provenir que de l’Afrique Occidentale. II es1 suggéré que peuCê+re KIRK lui-même 
fer a capiurées pendant 50” bref séjour ou Sierra Leone. en 1838. 

67-088 

Chimiothérapie - Thérapeutique 
BORAY (1. C.), HAPPICH (F. A.,, ANDREWS (J. C.). - Ermir de chimiothé- 
ropie comparée chez le moufon infecté par Forcido hepafica ad”,+* e, immc7- 
turc. (Comparative chemo+herapeulicaI tests in rheep infected with immoiure 
and mature Fosciolo hepat,co). Ve,. Rec., ,967, BO (6) : 2, B-24, 

L’eificocfté du +é+rachIorure de carbone (CC,,) ; de I’hexachloroéIhone ; du 1.4 bis- 
irichlorométhylbenzène : de I’hexarhloraphène : de I’hexachloraphène monophor- 
phate ; du Z,Z’-d~hydroxy-3,3’~dinitro~5,5’~dich,orodiphény, : d’un mélange égal 
d’acide 3,5-dibromosolicylique-4’.bramonl!lde et d’oclde S~bromasalicylique-4’.bro! 
manliide : du 2,2’-dihyd roxy-3.3’.S,i’-6 pentachlora-2.2’.dihydroxybenzanilide ; e+ du 
2.6.diiodo-4-nltroph6nol a été expér~menlée suivan une iechnique normo,is& conire 
Fasciolo hepdico Bgée de quofre, ~IX, bu+ et douze semaines chez 283 mouions infectés 
“r,iiir,ellwrw’+~ 

L’action de +OUB ter médtcaments s’est accrue progrersivemenl à mesut-c que ladose 
adminisiree et le temps entre I’infectlon ef le traiiement ougmenIa~en+. 

Cer anthelminthiques, administrés à des doser suffisamment élevées, pouvant &Ire 
toxiques. se sont rév&lés très effccces contre Ier irématodes ~mmaiures. Leur utilisation 
pour le contrôle de I’infection 0 F. hepalico est disc”+& 

67.089 THOMAS (R. J.). BAINBRIDGE (M. H.). -, f, n uence d’un onfhelminthique 
le té+rmnirole sur I’engraisement des ogneour. (The influence ofthe onihel- 
mintic ietromisoie on the productlvily of foitemng lombr). Ve!. Rec., ,967, 
ml (8) : 266-69. 

Les auteurs décrwent I’adion d’un traitement au Tétramisole chez des ogneoux 
parasités nolurellement. Les onimaun sont demeurés en bergerle pour prévenir toute 
réinfection. L’efficacité a été évaluée ru~vant 10 dlmmutlo~ du nombre d’cwfs, Ier modii 
fications de poids VI~ et ,a consommation de nourriture. Le médicament s’est rév&Ié 
irèr efficace contre les vers gostro-~ntert~noux et le traitemenl. d’après Ier statistiques. a 
provoqué un goin de poids significaflf. Dzr études sur ,a ralion alimentaire oni montr& 
que ,a suppression des helminthes s’accompagnai! d’une nette amélioralion de i’app6tiI 
ef d’une meilleure u+~It~o!ian des olimenir. 

Physiologie - Climatologie 
67-090 CALVET (H.). PICART (P.). -Mesure des comportimenk liquidienr corporelr 

chez des bovins de ,‘o”er+ africain. Méolode et ré.w,tots. Rev. Eiev. méd. “é,. 
PoysIrq., 1967, 20 (2) : 311.27. 

Par une méthode de d6termination simultanée à I’olde de tracwn chlmtques (an& 
pyrine. sulfocyonure desodium. bleu Evanr) l’eau totale. l’eau extracellulo~re.,e volume 
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plasmoiique et le voIurne sanguin des mô~er de 3 0 4 ans de trois troupeaux auerl-afri- 
coins on+ été mesuréz. Les onimaun lestés son+ 10 zébus Gobra de Dam en zone nord- 
roudonienne, 17 méiis zébu-taurin (Qokhéré) 0 prédominance taurin N’Doma de 
Songalkam en zone sub-canarienne-sud : 13 taurins N’Dama de Bauok6 en climat 
équatorial (zone boualéenne). On ropporie les espaces mesurés ou pmdrdesonimaux. 
l’eau totale, l’eau extraceiluloire. I’eou introcelluloire du troupeau de N’Domos 
rani rgnificativemeni supérieures 0 celles du Iroupeou de m6tis. Le troupeau de N’Da- 
mas diffère aussi des Zébus et m&tis par un volume plasmoiique sig”iFrca+iveme”+ plur 
élevé. Si on rapporte Ier volumes trouvés 0 celui de l’eau totale, toutes les diff&ences 
disparaissent e+ on peut donner les équations g4”éroler de r&grerrio” des divers 
compartimenir par rapport 0 l’eau toioIe. Il n’y a pas de différence donr lo répartitlon 
de l’eau dans les campor+ime”+s suivant les cl~mois ou les races. Les différences notées 
mn+ liées à I’étot d’engraissement des animaux. 

67-W PAQUAY (R.), DE BAERE (R.), LOU%E (A.). - Rechercher rfotirfiquer sur le 
méfabolisme azoté des vacher laitières. Ann. MM véf., 1966, IlO (8) : 565-601. 
(Réwmé des ou,eurs). 

Lacompiloiia” des résultats des “ombreuses rotions experimentéesànotrelaboraioire 
ou cours des quolre dernières on”& nous o. permis d’entreprendre des rechercher de 
corrélaiion mire Ier divers élémenis du méioboiisme azoté et les variations quoniitailves 
ou qualitatives de la fradro” digestible du régime 

Dans une premi&re partie, “ous rappelons les divers focieurr du métabolisme azoté, 
les formules qui permeiten+ leur calcul, ainsi que leur rlgn~fmtion. 

La grandeur des perles arolées par l’urine est directement proportionnelle aux 
ingestions en proiéines digestibles, mois elle es+ diminuée par un relèvement de la 
conceniroiion en gludes et en graisses. Dons ce rôle d’epargne azot& devalu aux élé- 
menir ternoires. les hvdraies de carbone se montrent suoérieurs aux matières arosser. 

La quaniiié d’azoté sé&ée par le loi+ es1 forteme~t iniluencée pcr lo g;a”deur 
des ingestions toiaIes en princrpes énergétiques : parmi les autres facteurs alimen- 
taires. seul le calcium, par SO” action sur le rappori K/G + Mg aurait”” effet néfaste. 

Pour le bila” azoté, l’influence des facteurs alimentaires se résume en une action 
positive des ingestions proteiques e+ énergétiquer et de 10 concentroiio” en glucides. 

L’eificience~bilo” es+ éiroitemeni liée aux ingestions protéiques lorsque I’bquilibre 
azoté “‘es+ par réalisé ou l’es+ à peine ; pour des bilans netteme”+ positifs, ou contraire, 
l’influence de la fraction azotée r’effoce e+ I’ociio” d’épargne des éléments énergétiques 
peut re manifester pleinemenl. 

Seule parmi les facteurs alimeniairer, la conceniroiian en gludes a une influence 
significative sur I’uiilisaiia” laiiière de l’oraie dlgestlble ; la supériorité des hydrates de 
carbone sur les mdères grosses se manifeste’à “ouveau. 

Au niveau des “ormes, vaches iories ei vaches loitlères se différencient fortement : 
cher les premières, “ormes et ingeriionr proiéiquer digesiibles se relèvent et s’abaissent 
parallèlement, aIors que chez les secondes, ce sont les apporfs énergétiques qui oni la 
plus gronde influence, en ce sens qu’en augmentant ils diminuent les “ormes. 

Enfin, un relèvement des apporis et de IQ concentraiion en protéines digestibles 
augmente les “ormes à bila” “~1. olors qu’un enrichissement en principes énergétiques 
iernolrer les réduit, avec, Ici encore, une supériorité des glucides sur les liplder. 
Une hausse du taux des matières mi”&aler semble, elle aussi, réduire les “ormes à 
bilan nul chez les vaches laitières. 

Comme conclusion générale, ~US écrirons que chez les, vaches tories, les divers 
éléments du métabolisme azote son+ ova”, ?OU+ conditionnés par la grondeur des opparfs 
en protéines digcsilbler, alors que les ingestIons en principes énergétiques digestibles 
occupe”, ie premier rang chez les laitières. Dans ce rôle d’épargne arot& d6”ol” d 
l’énergie alimentaire, les hydro+es de carbone se montre”+ supérieurs aux matiires 
grorser. 

67.092 FRANQUIN (PJ, - Les équofionr cllmotiquer du développement intérêt 
agronomique. Agran. rrop., 1966, 21 (12) : 1370-81. 

1) On ca”sid&re, chez 3 espèces cultivées en r6gio”r tropicales (deux dicoiylédones : 
coionnier et arachide, e+ une monocotylédone : rorghum), un des deux facteurs de la 
productivité et du rendement, le “ombre de fruits (l’autre facteur é+a”+ le poids moyen). 

2) Une « relation de struciure », de nature parabolique, es+ mise en Evidence enire 
le “ambre de fru~tr théorique (réruha”+ du développeme”+ de l’appareil reproducteur) 
et le “ombre de “euds de la tige principale (résultant du développement de l’appareil 
végéioiif) 

3) II apparaît, d’auire par+, que ie “ombre de “couds de la +~ge pyincipaie es+ une 
fonciion linéaire de 1” somme de tempérolure. 

4) De 2 et 3 ci-dersus, on conclu+ que I’occroirremeni du “ombre de fruits avec la 
somme de lempéroture est théoriquement une fonctlan du second degré. Cetie conclu- 
sio” se trouve confirmée par l’ajustement direct aux do”“& observées d’une courbe 
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du second degk La fonction théorique constitue un « mod&le » du développement 
auquel pelât-être comparée la fonciion observée. 

5) Les deux équaiions donnant respectivement le nombre de nceuds de la tige prin- 
cipale (équofion linkxire) et le nombre de fruits (6quation quadratique) en fonction de 
Ia’somme de iempérolure son1 dites «thermiques ». dans le cas d une varie+& non pho- 
tapériodique, ei « thermlquer condkxneller », parce que valables seulemenl par des 
conditions de pholoperiode d&ermin&s. dans ie COS d une vané+& pholopérmdique. 

6) Une distinclion s’impose encore selon que la planfeestàfloro~ron oxillaire(colon- 
nier, arachide) ou à floraison terminale (sorghum). Dons le premier cas la parabole 
part d’un minimum, le d&eloppemen+ étanl uniformément acc&l&é. Dam le deuxième 
elle dieini un maximum. le développement étant uniformémeni ralenti. 

7) L’intérêt ogronom~que de ces rérultols rérldr dans Ier appllcationr qui peuvent 
étre faites de IQ « relation de s+ruc+ure ». de 10 nation de « modéle »du développement. 
noiammeni pour I’ajuriement ou cycle des varrSiés aux coractérfrtlques climatiques, de 
la méthadologle proposée pour !‘élude du matériel végétal. de II notion de « praduc- 
tlvité relative »en agroclimatologiesystématique. 

67.093 “EDANAYAKAM (A. R.), RAMAKRISHNAN (5). - Polymorphirme génétique 
possible des c~réines du lait de vache et de bulflerre. (Porslble genetic poly- 
morphirm in buffolo and cow milk coseins). Ind. “et. J. 1967, 44 (1) : 50-53. 

Vingt-cinq échaniilions de loi+ de vache et trente de lait de bufflesse, doni cinq échon- 
tillonr de loi+ en vrac, ont été récoltés et onalyséz par éledraphorèse pour dékrminer 
leur composition respective en caséine. Dam M) p. 100 des échantillonr du lait d’une 
vache onalysk e+ dons 76 p. 100 de ceux d’une bufflesse, on a observé des modiflcationr 
dons la camporifion du nombre de bandes de gomma-carélne, dons leur épa~rseur el 
leur mabilil& Cela supposerai+ I’aclion possible d’un polymorphisme g&$+ique LUT 
la gamma-caséine cher le: vacher et les bufflesres de l’Inde. 

Alimentation - Carences - Intoxications 

Les concenlraiions en phosphore des fkes de bovins oliment& IV~ pâturoger aux 
SOIS pauvres en phosphore étaient basses comparées à celles des fèces de bovins pôtu- 
rani sur 601s riches en phosphore. Sur une reule explai+al!on ovx sols pauvres en phor- 
phare les bovins oni prkenfé des rymptômes de carence. L’importance des concen- 
trations en phosphore inorganIque du rang éfait généralement semblable entre les 
proprié+& 

67-W SCOTT (W. N.). - ToxiciG des pesticider pour Ier verl6brér. (Pesticider 
loxic to veriebrotes). Ve!. Rec.. 1967, 80 (4) : 168-76. 

Cette communication a été présentée lors du Congrès annuel de l’Associaiion des 
vétérinaires brltannlquer tenu à Brlghton en 1966. L’auteur passe en revue les produits 
chimiques utilisés comme pesiicider mais pr&entant un danger pour les vertébrés : 

- Ler pertlcides métalliques parmi lesquels les composés de l’arsenic (orréniate 
de plomb, anhydride arsénieux), les composés organomercurés (bichlorure de mercure. 
chlorure mercureuu), les comparés du CUI~T~. le sulfate de ihallium. le phosphure de 
zinc. 

- Les composés organophasphorés. 
- Les composés orgonochlorés (D. D. T., gommexane, oldrin, dieldrin, endrin, 

hepiachlore, chiordone, toxaphène). 
- Les ph&lolr. 

D’outrer produllr comme les lriozines. les carbomatcs, les dithiocarbomates son+ 
reloiivement peu toxiques pour les mammifères. 

De nouveaux per+,c,der, plus efficacesetprérentont une plus gronde marge de sécu- 
rité, sont maintenant utilirés el remplacenl les anciennes formuler. 

Sous forme de iobleau, une clors~ficot~an des pesticlder d’après leur toxicitk r&ume 
cette &+ude el l’auteur. en conclusion, préconise 10 réglementation de l’utilisaiion des 
praduiis les plus toxiques et les plus rémanents. 
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Techniques de Laboratoire 
67-096 PETIT (J. P.). -Etude descoucher minces prêter 0 l’emploi pour la chromato- 

graphie des oflotoxiner. Rev. Elev. méd. v# Pays trop., 1967, 20 (2) : 359-64. 

méihoder tradiiiainelles en prakdant lui-m& à 10 préporafion de ces couches minces 
sur plaque de verre. Le problème du choix d’une couche mince de référence esi résolu 
par l’emploi de gels de silice particuli*rement purifiés, et d’une grande r6gularit6 
dans leur produciion. 

On peu+ espérer que bientôt Ier fabriconls utiliseront pour préparer leurs couches 
minces un gel de silice convenable pour résoudre Ies problèmes que pose Ia chromo- 
iographle des oflotoxines et que les lofs de d films » ne présenteront plus enke eux de 
différences gênantes. 

67.097 HIRAI (K.), HIRATO (K.), YANAGAWA (R.). - Etude cinématographique de 
la péné+m+ion de cellules de culture par Toxoplormo gondii. (A cinemaia- 
grophic study ofthe peneiration of cultured ceIIs by ioxopiasma gondii). jop. ]. 
“et. Pc, 1966, 14 (3.4) : 81.89, 5 pl. 

Une étude cinématographique, au microscope en conirasie de phare, a éiéenireprise 
en vue de decouvrir le processus de pén&ration de 1. gondii (souche RH) dans des 
cellules de culture (lignée PS, de rein de porc). Les résuI+& se résumeni ainsi : 

10 Les parasiter se dirigeant vers les cellules étaient animés de mouvements irré- 
quliers et vifs. Aucune r>éné+ra+ion n’o été obrervée par des parasites moins actik ou 

membrane par un pôle de son axe principal. Lo partie fix&e du’parorite formai+ un ~OS- 
tre avec lequel il semblait creuser un peiit orifice dans 10 membrane cellulaire ei péné- 
troii ainsi le cyiopiorme. Cet orifice ou celte invagination doii être plus petit que le 
poros~ie, car celui-ci s’étrangle en traversani 10 membrane. Le iempr requis pour Ia 
p&élra+ion de Io cellule etai? d’environ 40 seconder. 

3O Après 1a pénékation, Ier parasites se son+ dirigés lentemeni vers Ie noyau de Ic 

50 On 11 remorque I’expulrion d’un toxoplasme de la cellule infectée, pravoquk par 
la mobilité du parasite lui-même. Puisque 1a cellule d’où s’éioit échappé le toxoplorme 
semblait plutôl Inactive, on peut considkrer comme probable que le parasite est très 
sensible aux condiiians nutrilionnelles de Ia cellule~hôie. 

67-098 KINSLEY (R. N.). MOUNTNEY (G. J.). - Comparaison des méthodes ufili- 
rées pour I’exomen microbiologique des carcasses de volailles. (A comparison 
of meihads ured for ihe microbiologlcal exom~naion oi poultry corcosses). 
Pouliry Sri., 1966, 45 (6) : 121 1.15. 

L’action des dC&encer de taille, de tempéraivre d’~ncuba+~on e+ de milieu sur Ies 
numérotions bociériennes fastes 0 par+~r de carcosses de volailler conservées 0.4 et 
8 jours a éié déierminée. Der échaniillans on+ éi6 prélevés à l’aide d’un tampon d’ouate 
frotté sur 10 peau, wr une surface de 2,s à 10 ans, Bien qu’un prélèvement de 2 cm2 oit 
donné Io numéroiion au cm” 10 plus élevée, avec 29 des 36 échan+ilIons, les différences 
n’oni par été significatives ( p < .05). Aucune diW&rence significative dons les numé- 
rations ( p < .05) n’a éié obtenue avec plusieurs mikux Frypione glucose Agar, 
Heari Infusion Agar, Eugon Agar ei Trypsicase Soy Agar) ou respectivement avec 
trois températures d’incubation : 10, 20 ei 30’XZ 

67.099 ROUTCHENKO (W.). - Recherche d’une base d’interprétation de I’anolyse 
des végéfaux en vue d’apprécier les conditions de leur nufrition min&&. 
C. R. Acod. Agk 1965, 51 (3) : 102-92. 

La déiermination globale des éléments conienus dans un tissu vég&al renseigne 
sur le niveau d’abrorption de chaque ion Les essois ont pour but le ,diagnas+ic de 10 
nutrition minérale des plantes basé sur le taux des éléments, se trouvani 0 I’etat d’ions 
dans les sucs, exira~ts de tissus végétaux (Iambe, pétiole). 

L’auieuradmei I’hypofhèse suivante: dans ia plante les Elémenis absorbés= Eléments 
minéraux + Eléments organisés. 
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Les esyxis on+ port6 sur I’&qulltbre Azole Phosphore d’un mois cul+iv& sur un SO, 
sableux de lande de Gascogne récemment défriché. Ils ont été ré&& b ,a serre en 
vases de végétalion. On apporte NO,K 

1 
SO,+@ 

NO,NH, Phosphate calcique 
10 séries reçoivent des doses croissantes de N e+ de P. 
On fait 2 sories d’analyse sur ,a mafière froiche : 
- une analyse globale pour apprécier le niveau de I’absorptian: 
a une analyse minérale pour déterminer I’importance de Ia fradion des élémenls 

restant sous ICI forme Inorganique. 

La courbe de croissance der planfes augmente porpor+ionne,+emen+ 6 ,a dore d’ozaie 
ajoutée pour atteindre un pallier. 

Le +OU~ d’azote +~+a, dans le limbe varie peu ou débu+ puis augmente. 
L’o~de minérol est prattquemenf absent ou début prouvant que les planter &+Gent 

carencées. Puis le toux augmente rapidement et z’tnfléchtt au momentau ,‘oza+e n’est 
plus un facteur linvlan+. 

Le toux d’azote soluble iota+ tradwt I’accroissemeni régulier de I’azo+e dans ,a 
plante. 

Le phosphore mtn&ro, accuse une diminulion progressive reflétant son utilisation. 
Lo courbe du Phosphore raiuble total traduit par sa cro~ssonce ,‘in+ensl+é de son 

absorption. 
Les proporlions d’azote et de phosphore sou forme minérale et organique dans les 

sucs extmls des tissus conducteurs d’un organe de r6fkenc.e permeifeni de définir 
,‘&+a+ d’alimenlotion de Ia p,on+e en ces éléments par roppori 0 ses besoins. 

Zootechnie - Elevage 
67.100 LHOSTE (PJ, - Comporfement *.iso”“ier du betail Zébu en Adarnooua 

Camerounais. I. Etude des femelles odu++es : comp~r~iron de +a race locale 
aux métis I/Zsang Brahms. Rev. Eiev. méd. véf. Pays trop. ,967, 20 (2) : 329.42. 

L’ouieur a &+udié pendant 1 on I’interacfion des focieurs écologiques et phyrio- 
logiques sur le comportement des vacher de +a s+a+ion de Wakwa au Cameroun. 

Deux populations génétiquement différentes ont 6th comparées : 110 vacher de race 
locale Foulbé et 134 vaches 112 sang Brahms x Foulbé. 

Des conclurions an+ été degagées : 
10 la croissance pondérale de ,a vache re foirai+ jurqu’ti 8.9 ans. 
2O l’alternance saisonnière se traduit. en élevage extensif. par de grandes variaiions 

de poids de la vache ; cerloins animaux subissent en p&iode de disette une perie de 
1/3 de ieur poids e+ sont +r&r kprouvks. 

3O l’époque de I’onnée à laquelle ,a vache me+ bas semble être un facteur détermi- 
non+ de son camporiement pondéra,. 

67-101 COCKRILL (W.R.).-Observations sur ,acondui+e.+a contenfion et I’abakge 
du buffle d’eau en Extrême-Orient. (Observationr on control, rerfraini ond 
rlaughter oflhe wafer buffalo ,n thefar East). Ve,. Rec., ,967. BO (6) : 225.29. 

L’auteur décrit plusieurs sortes d’anneaux et de courroies nosoles employées pour +a 
conduite du buMe domes+ique, anima, de trait, dons 15 pays d’Ex+réme-Orlent. L’u+t- 
iisotian du b&+ai, et les méthodes de castration courammeni emp,oy&s sont indiquées 
ainri que des observations sur ,a mire-bar. i’atieloge, le décornage, le dressage. et les 
proc&d& “su.,s d’abattage. 

67.102 THOMANN (W. W.). -0 +q “e “es problèmes porticulierr de +a production 
avicole dans les pays en voie de développemenf. (Some specia, problems 
in paultry production in developing countrier) Wld Rev. omm. Prad., ,966, 2 
(4) : 87-97. 

L’ouieur passe en revue I’évoiution des races de volailles à parlir de poules sauvages 
des farêtr tropicoler en Are de I’Er+. Pl~eurs coroctères communs aux vo,o~lles 
sauvages se sont tranvnisoux générottons suivantes malgré 10 domerlication. Les 
races méme très sélectionnées sont, par exemp’e. p’ur odapféer aux +cmpCro+ures C’e- 
vées du milieu qu’on ne +‘~a+ adrms en général. 

Pour I’accroirsement de +a produc+ion d’oeufs e+ de poulets des régions tropacoles 
et subtropicaler. II es+ nécesrolre d’adap+er les normes des besoins nufritionnelr des 
volailles mises au poinl en zones lempérées. 

II S~OI+ rouholtable d’enfreprendre des recherches sur larelation entre les besoins 
nuiritifs e+ ,a température du milieu, e+ sur +a possibjlité d’emploi de produI+s ,X(IUX 
dansles r&onr desvolailles. II faudra~laccroilre la production des alimenlsetomél~orer 
également celle des sous-produits de ,‘indus+re alunentoire. 
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A ICI suile d’expériences, Ier meilleurs moyens de stockage des aliments en régions 
humides et chaudes ont été déterminés. 

La même siiuotion pathologique se re+rouve presque sous climats tempérér e+ ira- 
picaux. Sous ces derniers cependant, les maladies rani plur virulentes et plus dificiler 
à combattre. Le problème de Ia relaiion entre Ia conduite de i’&vage e+ 10 prevenfion 
des maladies demande une étude plus approfondie. 

Après une discussion sur Ies probl&mes de sélection, il est recommand& de n’importer 
de nouvelles races qu’après I’examen sanilaire sévère et de restreindrel’importaiion 
des volailles 6 ceIle des reproducteurs afin de reduire les dangers d’introduction de 
maladies. 

F~nolement, un bref aper(u de 10 conrribution de 1’0. A. A. 0 I’am&lrora+~on de IQ 
production avide dans Ier pays en voie de d&veIoppemerii est donné. Depuis 1951, 
plus de 40 pra]e+r suivant le programme élargi d’assistance technique de 1’0. N. U. 
ont été réalisés par les spéciolisies de 1’0. A. A. et 63 bourses de formaiion en avicu/- 
iure an+ é+é aiiribuées à des iechniciens der pays en voie de déveIappemeni. Dons le 
cadre de Ia compagne mondiale contre lo fatm, 580.000 dollars U. S. an+ é+é mis 0 la 
disposition de 1’0. A. A. pour Ia réalisaiion de projets concernant I’avicuIiure. 

L’O. A. A. a organisé aussi irais révmonr régionales sur Ia praducilan avicole : 
en 1955 à Poona (Inde) pour l’Asie : en 1957 au Caire (Wpubiique Arabe Unie) pour 
le Proche-Oriente+ l’Afrique du nord : et en 1965 0 Lagos (Nigeria) pour YAfrique au 
sud du Sahara. Et en 1919 à Zurich, une réunion technique sur lesessais rondonisés 
portant sur Io production avicole. Elie a @pare également quatre cours regionaux 
de spécialisation en aviculture et pathologie avicire. 

U-103 FALL (L.). GRIESS (D.). - E rsai de production de porc maigre par une .li- 
mentation 0 “o,onfé. RC?“. Méd. “él., ,967, I ,3 (2): / , I-2,. (Concl”mn des auteurs). 

II est possible d’obienir des parcs maigres à croissance eleveeavecuneolimentation 
à volonié, en modifianI le volume de Ia ration par de 10 farine de luzerne. La capaciIé 
digestive ert en effet le premrer facteur qui hmite l’ingestIon alimentaire. 

L’incorporation d’un aliment fibreux à +aux croissan+ permet de regler, d’une 
manière rimple. le niveau de consommaiion aIimen+aire et de produire de façon 
économique des animaux dont 10 conformailon répond parfaitement aux normes 
actuelles du marché. 

67.104 MVLLER (H.). - Condifionr requises pour la production de poulets de chair. 
(Prerequislies ior +he produciton ofbroilerr). Beilr. frop. subtr@. iondwrri trop. 
uei. med., 1965, 3 (2) : 213-24. 

La réurriie de I’élevage de paule+s de chair dépend de 10 réunion d’un certain nombre 
de focteurr : en porticulter I<i croissance rapide et le type d’engraissement des VolaiIles, 
I’alimentotion concentrée, le <lima+ optimal du pouloiIler et les connaissances de I’ai- 
culteur. Par des méthodes de sélection or>oraoriées. 11 est oossible d’améhorer I’ootitude 
à I’engra~ssemeni. En trois ans de sél&& méthodique, on a r&rri o au~me~nter de 
300 g le poids d’un poulet whlte rocks au bout de 10 semaine<, Des expériences ont 
montré que le croisement Cornish x Whlie Rocks donnait de très bans réruliafs d’en- 
graisrement. En dix semaines on obtenait un poids moyen de 1.250 gr par anima/ 
en utilisant 2.95 lkg de nourriiure par Ikg de poids vif et un taux d’engraissemeni de 
11.83. Le coût de production par kg de potds wfr’ert élevé à 3.48 MDN. 

La production de poulets de chair est en augmentation dans le mande eniier. 

67.105 “ALIN (R.). - L’avenir des différentes races bovines aux Nouveller Hébrides 
(Choix d’une race de boucherie). Bull. Parlfique Sud. ,966, 13 (3) : 27-36. 

Le Condominium des Nouvelles Hébrides II été do+& d’un service Vétérinaire en 1963. 
Un climat modérémeni chaud, sons s&heresre marquée associé à des SOIS riches permet 
d’y envisager un élevage bovin zens ovo~r de problèmes d’affourrogement. Un oriicle 
précédent a fait I’inventaire des races bovines représeni&s dons tes Iles. Une éiude 
des optrons est présentée Ici. L’auieur déconwle le zébu don+ Iu rusticité n’est par 
nécessaire et qui ne valoriserai+ pas ruifisommeni les excellents paiurages disponibles 
dons ces régions. 

Le croisement Industriel avec der zébus est également déconseillé par suite de Ia 
difficulté qu’il peu+ y avoir 0 eniretenir des souches parentales et 0 obtenir I’envoi en 
boucherie de +O~S 185 hybrides. 

Pour iirer le meilleur parti du cheptel existant d&jà, et tendre vers une populaiion 
homogène, c’esi à des reproducieurs Shorthorn de type bouther impor+ésd’Aus+ralie, 
que I’on hi+ appel. 

Des r+a+ions eniretiennent e+ produisent des géniieurs de quoliié. 
Pour remédier au d&u+ d’adiposité propre aux roces ongio-saxonnes on envisage 

I’intraduciian de reproducteurs charolais. 
De nombreuses observations sont faites en rapport avec la création de prairies 0 

hauie produc+ivi+é indépendamment ou en osrociaiian avec des cocateraier. 
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67-106 MA”LE (1. P.). - Note I”I les chèw.?s Laitières de* Tropiquer. (A note on 
dotry goals in fhe tropics). Anim. Breed Absfr., 1966. 34 (2) : 153-58. 

Dons Ier poyr tropicaux anglophones (Barbade, Trinidad, Kenya. Malaisie, Ile Mou- 
race et Australie) an o ioil appel à ,a production laitière caprine depuis Ires longtemps. 
De fautes les races importées seule I’Anglo Nubienne n’est pas d’origine suisse. Ler 
renseignements dont il est fait état ici ont trait à l’élevage caprin loatier au Queensland. 
0 I’lle Maurice, aux Antilles Br;ianniques. en Afrique Or~enlale raonganyika et Kenya) 
et Occ~dentole (Ghana), en Malaisie, ou Brésil et en Israël. Les racescoprinesétudiéer 
sont 10 Soanen, 10 British Alpine, ,‘Ang,o Nubienne et ,oToggenburg. 

Ler rendemonis laliiers des chèvres en pays Iropicaux ont été peu étudiés. mois 
park,ut OC, ces races an+ élé répandues elles se comporlent remarquablement. Le toux 
de F&ondit& &lev& des races caprines loilières n’est pas ofiedé par le cl~maf Tropical. 

67.107 WSAC (3.). - Rechercher sur les possibilités d’emploi de 1. barymé‘rie 
chezler bovins. Ann. Zoolech.. ,966, 15 (1) : 15-45. 

L abjecttfroatechnique es+ sowent ,o déterminolion de poids moyens. de croissances 
moyennes de lots d’animaux d’origines différentes ou soumis à des régimer devers ; 
l’erreur sur ,o moyenne dépend plus des fluctuations d’échantillonnage du groupe 
cansid&r& que des variations aléatoires du r&u,ta+ d’une pesée : an peut olors être 
canduii à préférer une méthode grossière utilisable sur un effectif important plut81 
qu’une technique irèr précise réalisable pour le meme coût sur un nombre d’animaux 
restreint. 

i’au+eur précan~re l’emplot de l’estimation du poids parletour de poitrine chez 186 
jeunes de moins de un an, et du jour spira, chez les adultes. ou de 10 combinaison des 
deux mesures chez ces derniers La borymétr~e. permet une plus grande ropiditb d’o- 
péroiion avec un mal&riel moins on&reux ei un personnel moins nombreux que pour 
la pesée. A l’échelon des programmes de con+rô!e de poids en vue de la sélection 
sur 10 descendance, l’auteur cansfdère la barymélrie comme plus int&esrante que ,o 
perbe si son co0t unitaire est inférieur de plus de 10 p. 100 à celui d’une pesée. Une 
précision égale à celle de ,o pesée peut élre obtenue en mesuroni 10 p. 100 d’animaux 
de plus pour choque échon+,,,an. 

67.108 RENAUT (G.). - Contribution au d&eloppemen+ de 1. culture a++e,ée en 
C&e-d’ivoire. Mocivoisme ogric. ,rop.. ,966 (15) : 34-35. 

Apres avoir roulign& 10 nécersilé de recourir 0 ,a mécomration des opérations 
cultur~le~ dons ,a région de Korhogo et donné les rwons do I’opt~on retenue, celle de 
la cuI1ure attelée, l’auteur décri+ succinctement les animaux et les types de hornache- 
ment utilisés. 

Les cultures prafiqu&es, ,‘osso!emen1 oppljqué et ler ins!rumenls de irovai, utilisés 
rani indiqués avant que ne soient é+ud&s les diverses opérotlons culturales effecfuées. 

Pour chocune de ces dernieres les temps de 1ravoux à I’heciore ont été relevés. 
Ayant déierminé le coûl d’utilisation d’un attelage, I’outeur &+udle ensuite. pour 

chacune des cultures pratiquées, 10 rentabilité de 10 spéculation (valorisation de ,a 
journée de trouai,, prix de revient du k~lo de produ,+) ; ce qui permef de con~bter 
I’~n+érêl de I’emplci de la traction animale pour certaines cultures wvriérer (mals e+ 
igname) ou de rapport (arachide et riz). 

En conc,us~on, II Insiste sur ,a n&srit& d’un bon encadrement, indispensable à lo 
réussite de ioute op&alton de vulgorisalion y compris celle de ,a culture atie,&e : et 
résume les résultats obtenus : triplement des superficies cultivées par personne ociive 
agricole et triplemenr des rendements à l’hectare. 

Chimie biologique 
67.109 PAYNE (E.), RYLEY (J. W.). GARTNER (R. J. W.). -Volumes de plasma. 

de rang et de liquide exlracelluloire chez des bovins Herelord au patumge. 
(Plasma, blood ond extracellular flvid volumes m grazing Hereford caltle). 
Res. Yel. sci.. ,967, 8 (1) : 20-26. 

Les w,umts de plasma. de rang et de liquide exlrocellulaire de 6 bovlnr Hereford au 
pâturage ont été délerminér 0 des intervalles de 4 mojr de I’Bge de 2 mais à 3 ans 
en utilisant les méfhoder par dilution du thiocyonate et du bleu d’Evonr Les volumes 
moyens de plasma. de sang et de Ifqulde extracellula~re ont atteint respectivement de 
54 & 5.2 ml/kg. 82.2 * 5.9 ml/kg et 37.1 i 2,3 I/l03 kg à I’6ge de 2mois. de37.1 * 
3,9 m,,kg. 61.3 + 6.4 ml,kg e, 26.3 5 2,3 1 por,W kg à ,‘Bge de 3 (uns. 

Bien que le volume sanguin et le volume du plosmo alent montré une I&@re aug- 
mentation vers Ia fin des trois ans, il y a eu une baisse significative avec I’àge pour Ier 
3 dosages rapportés ou po,ds v,f. 
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Les volurnes de liquide toiaI ml augmenté avec l’âge, mois le volume +o+al d’hémofles 
a été relativemeni consion+ au cours des 2 premières années. D’autres ougmentatlans 
dans les volumes de liquide +~+a, sont rurvenues durani l’été. Des wriations du volume 
cellulaire total an+ paru être en reIchon inverse avec le vo,urne du plasma, sauf au 
cours de latrois~ème année oti il y eut un occra~ssemenl important du volume d’hémoties 
iota,. 

Ladispariiiondubleud’Evonsdu p,asmaadiminuéjusqu’àI’âgededeuxansenviron 
Ceiie disporliian etait telle qu’une erreur considérable pourrait résulter de l’estimation 
du volume du plasma à partir d’un prélévemeni unique porticulléremeni cher un jeune 
animal. 

Bibliographie 
67-1 10 MAHADEVAN (P.). - L’élevage des bovins tropicaux Pour 1. production 

laitière. (Breedtng for milk production in tropical Caitle) Farnham Royal, 
Bucks, Englrmd (30 rh) C.A. B., 1966, 154 p, 14 pl. technical commun~catian 
“0 17. 

Ecrit par un professeur& l’Université deTrinidad cet ouvrage rassemble les données 
aduelles se rappariani 0 10 praductlon laitiére bovine dons les pays tropicaux. 

Lo premi&re pori,ie décrI+ le motérie, animal disponible et ses carac+&ris+iquer zoo- 
techniques. Puis /es divers criières d’appréciation des aptitudes loiilères sont énumér& 
et examinés : âge de premter vêlage, périodicité de la ger+a+ion et de ia monte, inier- 
valle ae véloge, +OU~ de mortalité el de renouvellemeni des troupeaux. 

Les foc+eurr de In production laitière sont ensuite anolyrér : réflexe a’6jection du lait, 
variaiions de 10 production laitière globale, persistance de la laciation, rapporlr entre 
,a durée et le vo,ume de lu lactation, enire ,o production e+ ,er périodes detorissemenl, 
entre Ia ,ac+a+ion e+ i’ôge. entre le vo,vme de 10 production et ,a composition du lait. 

Lo génétique de ,a praducilan laitière est considérée ensuite SOUS I’ongle de I’hértta- 
bilité des caracièrer et de lu méthodologie de la conduite des &udes. La difficulté des 
comparaisons esi mise en Gdence. 

Un chaplire imporianl est consacré à ,a s&ciion laliière qu’elle roi+ basée sur ,a 
généalogie, le conirôle ioitter ou la consanguinité. Les limiter de l’amélioralion géne- 
tique et le progrès que l’on peut en o++endre son+ d&Înir. 

Viennent ensuite les méthodes d’appréciation des reproducteurs, et les techntques 
d’améliorolian génétique des populaiions de b&ai, laitier (conditions nécessaires pour 
lo mire en ouvre de l’évoluotion des reproducieurs d’après les réruliois donnés par 
leurs descendanis, différents criières de comparaison, ins6minaiion ariificlelle). 

Après 10 sélection der bovins tropicaux pour ,a production laitière, le croirement 
avec les races taurines originaires des poyr tempér6s est enviragé. Les conditions 
d’enirellen des souches pures importées sont définies, et les dtn%rents types de croise- 
ments sont compares. 

L’tmporionce des facteurs du milieu est mire en évidence par deux chapitrer, l’un 
consacré aux inierodions du génotype e+ du milieu, et l’autre à la sélection sur la 
résistance mm agents pathogènes. 

La conclusion es+ une prospective soulignant 10 nécessité qu’il y 0 à améliorer les 
m&+hodes de canirôle laitier, e+ I’iniérêt de l’arnliorolion progressive, ienant compte 
de la con]uncture économique el sociale, du progrès des conditlonr d’élevage e+ du 
d&eloppement des infrartructures. 

L’ouieur fait état de très nombreux +~OY(IUX menés S~~+OU+ dons les pays onglophoner 
d’Asie, d’Afrique e+ d’Amérique. La production laitière des bovins tropicaux apparoii 
étraitemeni liée à des facteurs encore peu répondus tels qu’un milieu relaf~vemeni 
+empér&, des méthodes d’élevage &oluées, des niveaux de développemeni économique 
permeiiant I’établissement des systèmes de coliede. detroiiemeni, de commercnisation 
e+ de contrale des productions tndrspensabler. 

L’éiude criiique d’un grand nombre de publications Toit ressortir lu nécessité d’une 
normalisation des criières de production,e+ la dtficullé der comporaisonr entre races 
0” pays, 

On peut regretter que /a part r&ervée à i’élevoge d&mbulotaire africain ne soit 
très déve,opp& foute de données : ce petit ouvrage réuni+ toutefois une documentation 
abondante e+ un grand nombre d’observations uiiles pour ceux qui se préoccupent de 
producilon laitIèreen paystropical. 
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