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TRAVAUX ORIGINAUX 

Présence du virus de peste équine type 9 
en république algérienne 

identification des souches de virus isolées 
en 1965-1966 

par E. PILO-MORON, 1. VINCENT & P. SUREAU 

INTRODUCTION 1965. Presque s~multonément. plusieurs souches 
sont Isolées de prélèvements faits à El Oued 
(département des Oasis), les 2 ei 8. 11. 1965. 
Peu après, une souche est isolée à Béchar (dépar- 
tement de la Sa~ura). le 16. 11. 1965 ; et deux 

A l’automne 1965, une épizootie apparaît chez 
les équidés du sud algérien, provoquant une 
forte mortalité parmi les chevaux. Cette affec- 
tion, jusque-là inconnue en Algérie, fait l’objet 
d’enquêtes de la part du Service de I’Elevage qui 
adresse à l’Institut Pasteur d’Algérie des prélè- 
vements à partir desquels sont isolées pluswrs 
souches d’unvirus considéré comme pouvant être 
celui de la peste équlne. Le diagnostic de peste 
équine est confirmé et le type antigénique déter- 
miné à l’aide d’anti-sérums de référence uus- 
sitôt envoyés par l’Institut Rari, de Téhéran (1). 
Par la suite, plusieurs autres souches de virus 
de peste équine sont identifiées, avec ces anti- 
sérums et wec des anti-sérums reçus ultérieure- 
ment du Laboratoire Vétérinaire d’onderste- 
poort. Le présent travail relate les isolements et 
les typages de 14 souches obtenues à partir 
de 27 prélèvements faits à l’automne 1965 et 
lors d’une nouvelle poussée épizootique au début 
de l’été 1966. 

souches à Tadjmout; près de Laghouai (dépar- 
tement des Oasis) le 22. 11.1965. 

Ainsi, en un mois, entre le 29. 10 et le 22. 11. 
1965, le virus esi Isolé à la limite nord du Sahara. 
depuis la frontière tunisienne jusqu’à la frontière 
marocaine ; et trouvé plus au nord en un seul 
point, à Saida. 

Tous les prélèvements qui ont permfs ces, iso- 
lements ont été adressés à l’Institut Pasteur d’Al- 
gérie par le Service de I’Elevage, qui ci procédé 
aux enquêtes au cours desquelles ces prélève- 
ments ont été faits. 

D’autres souches sont isolées au cours d’en- 
quêtes faaltes à la demande du Service de I’Ele- 
vage, par l’un de nous dans la région de Biskro et 
Batna: à Aïssa, le15. 6. 1966, à Barika et Lemnah, 
le 16. 6. 1966. Ces isolements témoignent de I’ex- 
tension de la maladie au nord des Aurès vers 

CONSIDERATIONS ÉPIDÉM~~L~GIQUES le Constantinois. 
(voir Carte) Enfin. le 21. 7. 1966. nous avons re$u des pré- 

La première souche est isolée 0 Saida (dépar- Ièvements faits par le Serv~~e de I’Elevage à 
tement de Saida) d’un prélèvement fait le 29.10. Gouraya (département d’El Asnom). Le virus 
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avait finalement atteint la côte méditerranéenne, 
non loin d’Alger. 

II est probable que le virus s’est manifesté 
en bien d’autres régions. Les isolement5 que nous 
avons obtenus ne font que traduire « qualitati- 
vemenj » la présence du virus en un point donné, 
à un moment donne et ne permettent aucune 
estimation quantitative de la fréquence ou de 
l’intensité Les contaminations sur l’ensemble du 
territoire de l’Algérie. 

CONSIDÉRATIONS CLINIQUES 
ET NÉCROPSIQUES 

Quand les premiers cas de la maladie appa- 
raissent en octobre-novembre 1965, I’étiologie 
exacte de cette épizootie ne peut pas encore être 
précisée ; les renseignements qui accompagnent 
les premiers, prélèvements qui nous sont adressés 
ne parlent que de «septicémie épizootique », 
d’affection aigué à symptomotologie confuse, 
dans quelques ca5 du « signe de la grosse tête ». 

Les Isolements et identifications de virus de 
peste équine obtenus à partlr de ces prélève- 
ments permettent, lors de la nouvelle poussée 
épizootique de mal-juin 1966 une étude clinique 
plus détaillée, qui permettra le plus souvent un 
diagnostic clinique de peste équine, éventuelle- 
ment confirmé par l’isolement du wrus : tel 
est le ca5 pour deux prélèvements re$us de 
Gouraya(Départementd’El Asnam) le19.7.1966. 

Observation a) Mulet présentant du tuphos, 
fièvre à 38oC, tachycardie. oedème des fosses 
temporales et conjonctivite suppurée. Début de la 
maladie le 4. 7. 66, prise de sang recue au 
laboratoire le 19. 7. 66 : isolement d’un virus 
type 9. 

Observatwn b) Mulet : fièvre à 37,9 “C, tuphos, 
anorexie, conlonctivite et oedème des fosses 
temporales. Début de la maladie le 18. 7. 66, 
prise de sang resue au laboratoire le 19. 7. 66 : 
isolement d’un wrus type 9. 

D’autre part, ou cours d’enquêtes effectuée5 
par l’un de nous, 0 la demande du Service de 
I’Elevage, dans la réglon de Biskraet de Batno( 
plusieurs observation5 cliniques ont pu être 

recueillies qui sont brièvement rapportées ci- 
dessous : 

Observation 1. Localité : Ourlai (arrondisse- 
ment Biskra. département des Aurès) -Ane vu 
le 15. 5. 66 : fièvre, dyspnée, pas de signes net5 
de peste équme : prélèvement sang : négatif, 

Observation 2. Localité : Bariko (département 
des Aurès) - Etalon du Dépôtde Reproducteurs, 
vu le 16. 6. 66 : pétéchies des muqueuses nasale 
et conjonctivale, œdème des paupières, forme 
bénigne de peste équine (vacciné le 31. 5. 66). 
Début de la maladie le 12. 6. 66 ; prélèvement de 
sang le 16. 6. 66 : positif (souche Barika 1/65). 

Observation 3. Localité : Ouled Ai!sa (arron- 
dissement de Batna, département des Aurès) - 
Cheval mort de peste équine le 15. 6. 66 ; à l’au- 
topsie : rate hémorragique, hydropéricarde 
avec pétéchies (non vacciné). Début de la mola- 
die le 13. 6. 66. Prélèvement de sang @si-mortem 
le15. 6. 66 : positif(souche Aissa 1/66). 

Observotron 4. Localité : Douar Lem,nah (arron- 
dissement de Batna. département des Aurès) - 
Cheval mort de peste équine le 16. 6. 66 ; à l’au- 
topsie : rate avec pétéchies, pulpe « molle », 
cceur avec de nombreuses pétéchies, dégénéres- 
cence du myocarde (non vacciné). Prélèvement5 
rate et sang ; sang : positif (souche Lemnah 1166). 

Observation 5. Localité : Douar Lemnah (arron- 
dissement de Batna, département des Aurès) - 
Mulet. Symptomotologie de peste équine pas 
très nette : peu de pétéchies svr la conjonctive. 
Prise de sang le 16. 6. 66 : négative. 

Observation 6. Localité : Douar Lemnah (arron- 
dissement de Batna. département des Aurès) - 
Mulet. Oedème des paupières, conlonctivite avec 
pétéchies abondantes de la muqueuse conjonc- 
tivole. Température : 38,4oC. (non vacciné). 
Début de la maladie le 14. 6. 66. Prise de sang 
le 16. 6. 66 : négative. 

Observation 7. Localité : Ain Tout,a (départe- 
ment des Au&) -Mulet. Reste d’oedèmes sur 
la croupe, sur les fosses temporales, sur les 
régions maxillaire et parotidienne. Pétéchies 
de la muqueuse nasale. langue congestionnée, 
conjonctive normale. Température : 37,8oC. 
(vacciné le 20. 5. 66). Début de la maladie le 
22. 5. 66. Prise de sang le 12. 7. 66 : négative. 

Observation 8. Localité : Khenchela (départe- 
ment des Aurès) - Mulet. Forme bénigne de 
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peste équine. Légers œdèmes sur les fosses tem- extension à l’encolure, qu poitrail et aux mem- 
porales. Température : 38,B”C (vacciné vers le bres antérieurs. Les animaux étaient apathiques, 
20. 6. 66). Début des symptômes le 10. 7. 66. anorexiques. Dans presque tous les cas, la 
Prise de sanq le 12. 7. 66 : néqative. conjonctive était rouqe, enflammée, avec des 

Observation 9. Localité : Khenchela (départe- hékragies pétéchi& et des ecchymoses ; la 

ment des Aurès)-Mulet. Pétéchies de la conjonc- 
langue était souvent cyanosée. 

tlve, légers oedèmes des fosses temporales, pété- 
Lors des autopsies que nous avons pratiquées. 

chies de la muqueuse nasale. Température : 4OoC 
nous avons constaté une infiltration oedémateuse 

(vacciné le 20. 6. 66). Début de la maladie le du tissu conjonctive-adipeux des fosses tempo- 

12. 7. 66. Prise de sang le 12. 7. 66 : négative. 
rales, un état <<fiévreux>> des masses rnuscu- 
lait-es. des oétéchies SOUS-pleurales et Darfois 

Observation 10. Localité : Batna-ville (dépar- 
tement des Aurès) - Cheval. Absence d’œdème. 
Ecoulement nasal jaunâtre. Pétéchies très abon- 
dantes de la conjonctive. Muqueuses nasale et 
conjonctivale congestionnées (non vacciné). Dé- 
but de la maladie le 11. 7. 66. Prise de sang 
le 14. 7. 66 : négative. 

Observation 11. Localité : Batna-ville (départe- 
ment des Aurès) - Cheval. Animal en hypo- 
thermie (37,3oC). CEdème très important des pau- 
pières et congestion à tel point que la muqueuse 
conjonctivale est éversée. Ecoulement nasal et 
buccal sanguinolent. Sur la muqueuse nasale, 
congestion et pétéchies très abondantes (non 
vacciné). Début de la maladie le 8. 7. 66. Prise 
de sang le 14. 7. 66 : négative. 

Observofion 12. Localité : Batno-ville (départe- 
ment des Aurès) - Jument. Premiers symptômes 
de peste équine : léger oedème des paupières. 
état subfébrile (vacciné vers le 1. 7. 66). Prise de 
sang le 14. 7. 66 : négative. 

L’ensemble des données ainsi obtenues permet 
de brosser un tableau clinique de la maladie 
telle qu’elle a été observée au COU~-s de cette 
épizootie algérienne : 

un hydro-thorax : des pét’échies à la surface 
du coeur, avec suffusions sanguines du pérIcarde 
et de l’endocarde et parfois, hydropéncarde 
abondant ; des pétéchies et suffusions sanguines 
très étendues sur les séreuses de la cavité abdo- 
minale, une légère hypertropie du foie, de nom- 
breuses pétéchies sous-capsulaires à la surface 
de la rate ; enfin, un état de cyanose généralisé, 
en particulier de la langue et de la muqueuse 
buccale. 

PRÉLÈVEMENTS 
EN VUE DE L’ISOLEMENT DU VIRUS 

Chez les animaux malades, le sang CI été pré- 
levé en phase fébrile, par ponction de la jugu- 
laire et a été mélangé à parties ‘égales avec 
le milieu d’EDDINGTON (*). 

Sur les cadavres, des fragments de rate et de 
foie ont été recueillis en glycérine stérile tam- 
ponnée (pH : 7,4) (**). 

Des examens bactériologiques et paras~tolo- 
giques appropriés ont éliminé l’éventualité d’af- 
fections autres que wrales : charbon bactéridien, 
piroplasmose, trypanosomiase, ,.. 

Les cas aigus et suraigus sont les plus nom- 
breux. Dans certains foyers, la mortalité atteint 

ISOLEMENT ET TYPAGE 
DES SOUCHES DE VIRUS 

90 D. 100 de I’effectlf des chevaux. 
Les chevaux ont été les plus sensibles. à un 

moindre degré, les mulets, et beaucoup moins 
les ânes. 

Les symptômes dominants étaient ceux de la 
forme cedémateuse ou cardiaque : hyperthermie 
à 39 C-4OoC, cedème du ,tissu adipeux sou- 
levant la peau au-dessus de l’arcade rygoma- 
tique : cette infiltration entraînant dans certains 

1. -Techniques utilisées : 

10 Isolement des virus : Les prélèvements de 
sang recueillis en milieu d’Eddington sont dilués 

<-, LJ,yrer,ne 
_, tamponnés ii 5ayo: 

a) Eau salktamponée (pH 7,3) 
5,o 9 NaCl ._._...... 8.0 g 

cas I’éversion de la muqueuse conjonctivale. Phénol .<...... 5.0 g PO,HK, 1,21 g 

Dans d’autres COS, nous avons constaté des 
Glycérine 500ml PO,H,K ._._._._.. 0,34 g 
Eau dis+iWe ._. 500 ml Eau distillée., 1.000 ml 

oedèmes dela régionsous-maxillaireavecparfois Stériliser à l’autoclave. b) Glycérine neuire 1.000 ml 
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au demi en eau salée physiologique. Les frag- 
ments de foie et de rate, recueillis en glycérine 
sont rincés puis pesés et broyés dans 10 volumes 
d’eau salée physiologique. Cette suspension est 
centrifugée 10 minutes à 3.000 tjm. Le surna- 
geant est récolté et additionné de pénicilline 
et streptomycine (1.000 unités/ml). 

Chaque inoculum est injecté, par we intra- 
cérébrale, d’une part à un lot de 6 à 10 souris 
adultes (dose 0,OS ml), d’autre part à des souri- 
ceaux âgés de 2-3 jours. Les animaux inoculés 
sont observés pendant 15 jours (et même 20 jours 
lors des premiers passages). Les passages ulté- 
rieurs sont faits à partir du cerveau des animaux 
sacrifiés lorsqu’ils présentent des signes nets de 
maladie, ou en phase ogonique : broyage et 
dilution au IjlO en eau salée physiologique, cen- 
trifugation 10 minutes à 3.000 tjm, récolte du 
surnageant qui est additionné d’antibiotiques. 

Conservation des souches : Après quelques 
passages, dès que les manifestations patholo- 
giques observées chez les souris apparaissent 
avec régularité, la souche ainsi isolée est conser- 
vée sous sa forme « viscérotrope » : une partie 
des cerveaux de souris récoltés est conservée au 
congélateur à -3OoC. l’autre partie est lyo- 
philisée après broyage et dilution. soit en sérum 
de lopin normal, soit dans le milieu tampon 
phosphate-lactose-peptone (*). 

Passages des souches : Toutes les souches isolées 
sont soumisès à des passages en série sur cer- 
veau de souris adultes en vue de leur adaptation 
et de leur transformotlon en souches a neuro- 
tropes », dans la perspective de leur utllisotion 
éventuelle comme souches vaccinales locales, 

20 Typage des souches : La détermination dL 
type sérologique des souches de peste équine 
isolées est faite avec les anti-sérums spécifique 
de type aimablement mis à notre disposition par 
l’Institut RAZ1 d’l-lessarek et par l’Institut dr 
Recherches Vétérinaires d’onderstepoort. 

(J) Tempo” phosehate-lactose-~e~,~“~ : 

Mélanger à partie bgoles : 
SO,. o) PO,HNo, 2Hz0 

PO,H,K.................... 
Eau dishllée ,,_._.___........ 

50,. b) Pepiane 
Lactose 
Eau distillhe.. ._ _. _. 

Stériliser par filtration - pH final 7.4. 

30.0 9 
0.89 g 

500 ml 

20 g 
100 g 
MO ml 

a) Séro-neufralisaiion sur SO~~IS : Toutes les 
iilutlons sont faites en eau salée physiologique. 
.es cerveaux récoltés ou cours de l’un des 

l I xxsages de la souche sont broyés puis dilués 

I mur avoir une suspension au IjlO. Après cen- 
t ,rifugation 10 minutes à 3.000 tjm, le surnageant 
sst récolté et considéré comme la dilution IOW du 

1: /irus à typer. A partir de cette dilution, le virus 
zst dilué de 10 en 10 jusqu’à 10mô. Les sérums 
;ont chauffés 30 minuies à %OC puis utilisés 
xxt purs, soit dilués ou 115. On mélange à parties 
ggales chaque dilution de virus (0,4 ml) avec 1: zhaquesérum (0,4 ml) pur ou dilué. D’outre part, 
3n prépare une série de témoins virus dans 
laquelle les dilutions de virus sont mélangées 
i un volume égal de sérum de lapin normal, 
chauffé et dilué dans les mêmes conditions que 

,/; les sérums types. 

‘1s 
La séro-neutralisation a heu pendant 1 heure 

î 37 OC, puis les mélanges sont gardés 1 heure à 

l 4oC avant l’inoculation. Chaque mélange esi 
inoculé par voie intra-cérébrale à la dose de 
3,05 ml à 5 souris. Les souris sont observées pen- 
dant 15 jours. La DL50 est calculée selon la 
méthode de Reed & Muench. 

1 
b) Séro-neuiralisotion en culfures cellulaires : 

I i 
- Adaptation des souches aux culfurer cellulaires: 

les souches de virus, isolées et entreienues sur 
cerveau de souris, sont adaptées aux cultures 
cellulaires en vue de leur typage sur ces cultures. 
Nous utilisons la lignée de cellules de rein de 
singe dite «MS » (monkey stable cell line) (2) (3) 
qui nous a été aimablement iran’smise par 
l’Institut Rai. Ces cellules sont entretenues dans 
le milieu de Eorle à I’hydrolysat de caséine (4) 
additionné d’antibiotiques et de sérum de veau 
à raison de 5 p, 100 pour le milieu de croissance 
et 1 p, 100 pour le milieu d’entreiien. 

Après un certain nombre de passages sur cer- 
veau de souris, on prépare un broyai de cerveau 

Deux techniques sont utilisées : d:une part, 
&-neutralisation sur souris adultes, d’outre 
)ort, zéro-neutralisation en cultures cellulaires. 

qui est dilué au I/l0 en milieu de Hanl<s et 
centrifugé 10 minutes à 2.000 t/m à froid. Le 
surnageant est récolté. II est inoculé, pur ei 
dilué au l/lO, à la dose de 0,l ml, sur une série 
de tubes de cultures cellulaires. Après 30 minutes 
de contact, on ajoute à chaque tube 0.9 ml de 
milieu d’entretien. Les cultures cellulaires sont, 
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ooservees cnaque ,wr; a” prermer passage 
l’effet cyto-pathogène se manifeste après 4 à ; 
jours selon les souches : les passages sont fait: 
quand la destruction cellulaire est nette. Aprè! 
3 passages, la plupart des souches donnent unt 
destruction cellulaire complète en 3 à 4 jours 
Le liquide virulent surnageant est alors récolti 
et utilisé pour les typages. 

détruites indique une absence de neutralisation. 
On considère qu’il y  a neutralisation par une 
dilution donnée d’un antisérum si au moins 
2 sur 4 des tubes ayant revu ce mélange sont 
normaux (avec absence d’effet cyto-pathogène 
ou moins de 50 p. 100 des cellules détruites. 

II. - Résultats : 

- Test de séro-neutralisation : le test est foi, 
en tubesde Kahn maintenusverticalementcomm~ 
dans la technique proposée par Lépine & Roger 
pour les anticorps antipoliomyélitlques (5). Tou- 
tes les dilutions du virus à typer et des anti. 
sérums sont faites en milieu d’entretien. LE 
virus à typer est dilué de 10-I à 10-v. Les deux 
ou trois premières dilutions sont utilisées pour 
le typage, les suivantes servent à connaître le 
titre du virus et à évaluer la dose de virus en 
cause dans le test. Les anti-sérums sont chauffés 
30 minutes à 56 OC puis dilués 0 1 : 10 et 1 : 25. 

Le virus, aux diverses dilutions utilisée5 dans 
le test, est réparti sou5 le volume de 0,4 ml ou 
fond des tubes. Les sérums sont ensuite ajoutés 
sous le volume de 0.1 ml, subissant ainsi une 
dilution finale de lj5 dans le volume total du 
mélange virus + sérum (dilution5 finales des 
sérums 1 : 50 et 1 : 125). Quatre tubes sont ainsi 
préparés pour chaque mélange de telle dilu- 
tion de virus avec telle dilution de sérum. 

Les témoins virus (sans sérum), témoin5 sérum 
(sans virus) et témoin5 cellules (où virus et sérum 
sont remplacés par 0,5 ml de milieu d’entretien) 
sont préparés simultanément. 

La séro-neutrallsatlon est effectuée pendant 
2 heures à l’étuve à 37 ‘JC : après quoi, on ajoute 
dans chaque tube 0,s ml d’une suspension cellu- 
laire préparée par versénisation de cultures en 
boîtes de Roux de cellules MS : cette suspension 
contient 200.000 cellules par ml, en milieu de 
croissance 0 5 p. 100 de sérum de veau. Enfin, 
dans chaque tube on ajoute 0,4 ml d’huile 
de vaseline stérile. Les tubes ne sont pas bouchés 
~IV caoutchouc. 

Placer les tubes à l’étuve à 37oC. La culture 
cellulaire se développe au fond des tubes. La 
lecture se fait dès le 2~ jour avec un microscope 
inversé. Les tubes sont examinés chaque jour, 
jusqu’au 7e jour. 

Interprétation des résultats : tout tube dans 
lequel au moins 50 pu 100 des cellules sont 

/! 

a) Evolufion de la maladie expérunenfale chez 
les souris inoculée5 : chez les souris adultes ino- 
culées, soit avec le sang dilué, soit avec les broyats 
d’organes, les symptômes observés sont géné- 
ralement frustes : après un temps d’incubation 
très variable, de 8 à 15 jours. un certain nombre 
des souris inoculées ont le poil hérissé et se 
mettent en boule. Ces monlfestatlons patholo- 
giques peuvent disparaître après quelques jours 
et les souris semblent guérir. A partir du cerveau 
des souris sacrifiées au moment où elles semblent 
le plus malades, des passages sont faits. Au cours 
de ces passages, les manifestations pathologiques 
deviennent plus précoces, plus régulières et 
frappent une plus grande proportwn des ani- 
maux. Des manifestations caractéristiques appa- 
raissent : hyperexcitation très nette (les souris 
se mettent à tourner en rond quand on frappe 
leur bocal), crises ,de contractures avec hyper- 
extension des membre5 postérieurs. (certains 
wimaux pouvant mourir au cour5 d’une de ces 
:Uses), paralysies. Mois ce n’est qu’après 3 à 6 
passages en série que la maladie expérimentale 
des souris est «fixée » : régulièrement, 4 à 5 
ours après I’lnoculation, apparitmn des signes 
i’hyperexcitation suivis le lendemain de para- 
lys~es aboutissant à la mort chez 100 p. 100 des 
souris inoculées (Tableau 1). 

Chez les sovr~ceaux inoculés 0 l’âge de 2-3 
ours, on note dès le premier passage I’appari- 
‘ion de manifestations pathologiques chez I’en- 
semble des ammaux après 5 à 6 jours seulement : 
ncoordination motrice, excitation. Dès le 3e ou 
te passage en série sur souriceaux, la maladie 
:st fixée, avec apparition régulière et précoce 
13-4 jours) des paralysies et de la mort chez tous 
es animaux inoculés (Tableau Il). 

Les difficultés de l’isolement des souches chez 
es S~U~IS adulte5 sont telles que parfois, et mol- 
]ré des passages «aveugles >> ciu début, la ten- 
otive d’isolement se solde par un échec. Dans 
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ces ca, cependant, la souche peut être isolée sut- 
souriceaux, puis passée sur souris adultes après 
quelques passages (Tableau Ill), 

b) Les isolements de virus réussis et les échecs : 
Au total, nous avons examiné des prélèvements 
concernant 27 animaux, malades ou morts, sus- 
pects de peste équine. 

Des prélèvements de sang ont été faits, pen- 
dant le cours de la maladie, chez 13 chevaux, 
8 mulets et 1 âne ; et des prélèvements d’organes 
ou de sang à l’autopsie chez 3 chevaux et 2 mu- 
lets ; au total, 16 chevaux, 10 mulets et 1 âne, 

Le tableau no IV résume les résultats obtenus : 

Sur 22 prélèvements de sang faits chez des 
animaux malades ou suspects, 13 ont donné un 
résultat négatif et 9 ont permis l’isolement du 
virus : 7 chevaux sur 13 et 2 mulets sur 8. 

Sur 5 prélèvements faits à l’autopsie sur des 
animaux morts de peste équine, tous les prélè- 
vements ont permis l’isolement du virus : 3 che- 
vaux sur 3 et 2 mulets sur 2. 

Au total, 14 souches de virus ont été isolées, 
9 à partir du sang prélevé pendant la maladie 
et 5 0 partir de prélèvements faits 0 l’outopsle ; 
10 souches ont été isolées chez des chevaux et 4 
cher des mulets ; aucune n’a été isolée cher des 
ânes. 

20 Typage des souches : 

a) Séro-neutrolisofion sur souris : 

La première série de typages a été faite avec 
des anti-sérums spécifiques de type qui nous ont 
été aimablement fournis par l’Institut Razi. 

Ces anti-sérums, préparés sur lapin ou sur 
mouton, ont été utilisés purs. 

Les résultats de ces typages sont exposés dans 
le tableau V. 

C’est avec le sérum antl-9 que les DL50 (Log.10) 
obtenues sont les plus faibles. On note aussi 
une certaine neutralisation par le sérum anti-6. 
Du fait probablement de l’emploi des sérums 
purs et non pas dilués, cette neutrallsatlon par 
le sérum onti-6 est parfols aussi importante que 
celle que donne le sérum anti-9 (souches Aissa 
1/66, Gouraya 1166) ou même plus importante 
(souche TadJmout 1/65). Toutefois, la compa- 
raison avec les autres séries de séro-neutralisa- 
tions permet de faire la part de cette commu- 
nauté entre les deux types et de rapporter finale- 

ment toutes les souches étudiées au type 9 
(Tableau VI). 

Une deuxième sére de typages o été faite 
avec les anti-sérums spécifiques de type qui 
nous ont été aimablement fournis par l’institut 
de Recherches Vétérinaires d’Onderstepoort. 

Ces anti-sérums, préparés sur cobayes ont 
étéutllisés diluésàl : 5. 

Les résultats de ces typages sont exposés dans 
le tableau VII. La comparaison des DL50 chez 
les souris témoins et cher les souris recevant 
les divers mélanges virus + onti-sérums montre 
que c’est avec le sérum anti-type 9 que les DL50, 
sont les plus faibl&. Toutefois, pour toutes les 
souches étudiées, il y  a aussi une certaine action 
du sérum anti-type 6. (Tableau VIII). 

b) Séro-neuirolisation en culiures cellulorres : 

Ces typages soni tous faits avec les anti-sérums 
de lapin préparés par l’Institut Rai. Les dilu- 
tions finalei des sérums dans le test sont de Ij50 
ei 1/125. 

Les résultats sont exposés dans le tableau IX. 
On voit qu’avec toutes les souches étudiées, II 
n’y a aucune neutralisation par les sérums de type 
1,2, 3,4, 5 et 7 (le sérum antl-8 n’a pas été utilisé). 
Toutes les souches sont nettement neutralisées 
par le sérum anti-9, la dilution de sérum qui 
neutralise 100 DICT de virus étant toujours supé- 
rieure ou égale à 1/125. Pour toutes ces souches, 
il y  Q aussi un certain degré de neutralisailon 
avec le sérum ai-6 mais dans tous les ras 0 
un moindre degré qu’avec le type 9. 

Les résultats de ces trois séries de typages 
sont groupés dans le tableau X. Etant donné 
que la qUantIté d’anti-sérums dont nous dispo- 
sionsétait relativement limitée, nous n’avons pas 
pu typer toutes les souches dans les trois séries. 
C’est ainsi que, pour commencer, nous avons 
choisi dans chaque groupe de souches isolées 
dans une région, une des souches pour le 
typage SM souris avec un premier lot de sérums 
de l’Institut Razi : la souche Saïda, une des sou- 
ches d’El Oued, la souche Béchar, une des souches, 
de Tadjniout, la souche Aïssa. celle de Barika, 
celle de Lemnah et une des souches de Gouraya. 

Avec le lot de sérums d’Onderstepoort. nous 
avons retypé ces mêmes souches (sauf Barika et 
Lemnah) et complété le typage des quatre autres 
souches d’El Oued, de la deuxième souche de 
Tadjmout et de la deuxième souche de Gouraya. 
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Enfin, avec un deuxième lot de sérums de I’lns- 
1 et 1966. 

zootie qui a sévi sur le5 équidé5 d’Algérie en 1965 
titut Rai. nous avons retvk sur cultures cellu- 
laires toutes les souches sauf la deuxième de 
Tadjmout que nous n’avons pas réussi à adapter 
aux cellules MS. 

Le tableau X montre que, pour les 14 souches 
étudIées, la détermination du type antlgénique 9 
est coniirmée par au moins deux tests, l’un sur 
souris, l’autre sur cultures cellulaires. 

DISCUSSION 

L’isolement de 14 souches de virus de peste 
équine a permis de préciser I’étiologie de I’épi- 

Ces 14 souches ont été obtenues à partir de 
27 prélèvements, soit globalement un peu plus 
de 50 p. 100 de résultats positifs. Le pourcentage 
d’isolements positifs a été plus élevé avec les 
prélèvements,fats à l’autopsie sur des animaux 
morts de peste équine (5 positifs sur 5) qu’avec 
le5 prélèvements de sang faits cher des animaux 
vivants cllnlquement atteint5 de peste équine 
ou suspects (9, positifs sur 22). Le fait que le virus 
oit pu être isolé dans tous les COS où il a .été 
recherché dans des prélèvements nécropslques 
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(sang dans trois cas, rate dans deux cas) confirme 
que les lésions observées au cours de ces autop- 
sies étaient bien dues à la peste équine. 

Plusieurs raisons peuvent être invoquée5 pour 
expliquer la négativité des recherches dans le 
sang prélevé pendant la maladie cher 13 ani- 
maux : prélèvements chez des animaux dont 
les signes clinique5 étaient peu marqué5 et pour 
lesquels le dlagnosiic de peste équine était juste 
suspecté (observations no6 1. 5 et 12) ; cas de 
peste équine bénins (observation no 8) ou vus 
tardivement (observation no 7) ; prélèvem nts 
faits chez des animaux vaccinés (observati ns 
nos 9 et 12). 

MclNTOSH (6) a Insisté sur la difficulté qu’il 
peut y  avoir à isoler le virus par inoculation 

1 

souris du sang prélevé chez des animaux a 

4 

la 
té- 

rieurement vaccinés et oiteinis cependant de 
peste équine. Mais dans les cas que nous av ns 
observés, il ne s’agit pas vérltablement de dé 

lesquels l’infection est survenue peu de te 
1 

ut 
ou de rupture d’immunité, mais d’animaux c ez 

ps 
après la vaccination, avant que l’immunité ait 
eu le temps de s’établir solidement (observations 
nos 7,8,9,12). D’ailleurs, dans l’observation n’> 2, 
le virus a pu être isolé facilement, d’un cheval 
dont la peste s’est déclarée 13 jours après la 
“occInatI0”. 

Plus difficilement explicables sont les résultats 
négatifs obtenus à partir de sang prélevé en 
pleine phase aigu* fébrile chez des animcux 
présentant des formes cliniques typiques et sévè- 
res de la maladie (observations noa 6,10 et 11). 

Dans l’ensemble, le pourcentage des isolements 
de virus paltifs obtenus à partir de sang prél?vé 
pendant la maladie a été plus élevé chez les 
chevaux (7 sur 13 = 54 p. 100) que cher les 
mulets (2 sur 8 = 25 p. 100). comme si la virémie 
était moins intense cher ces derniers. 

Les 14 souches de virus de peste éqwne isolées 
jusqu’à ce jour en Algérle appartiennent toutes 
au type aniigénique 9. Les résultats des typages 
ont été identiques d’une part avec le sérum onti-9 
d’Onderstepoort préparé sui- cobaye avec la 
souche « 7160 » et avec le sérum anti-9 de l’lns- 
titut Razi préparé sur lapin avec la souche«S. 2~. 

Nos résultats ont d’ailleurs été confirmés par 
ces deux laboratoires sur les souches que nous 
leur avons envoyées (à l’Institut Razi : souches 
Saida 1/65 et El Oued 1/65 typées sur souris. 
souches Béchor 1/65 et Aïssa 1/66 typées sur cul- 
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turcs cellulaires ; à l’Institut d’onderstepoort : 
souches Saida 1/65 et El Oued 1!65 typées sur 
souris). 

II semble bien, d’après no5 résultats, que ce 
type antigénique a été le seul en couse ; aussi 
bien dans le sud algérien au moment de I’appa- 
rition de la maladie à l’automne 1965 que dans 
les autres régions d’Algérie où le virus a été 
isolé au cours de la poussée épizootique de l’été 
1966. A tout le moins, peut-on affirmer que ce 
type antigénique a été, le seul identifié sur les 
prélèvemenis que nous avo”5 examinés. 

Le type 9, type nouveau apparu en 1959.60. 
décrit par HOWELL (7) sur une souche isolée 
au Pakistan, et identifié par HAZRATI et TAS- 
LIMI (8) sur de nombreuses souches isolées en 
Iran et étudiées à l’Institut Rari, Q été reconnu 
comme responsable de l’épizootie dans de nom- 
breux pays du Proche et du Moyen-Orient, à 
l’exclusion de tout autre type antigénique. II est 
possible que ce type 9 reste aussi dans l’avenir, 
en Algérie, le seul en cause. 

Mais il faut également enwsager une autre 
&ventualité où l’on verrait apparaître une situa- 
tion analogue à celle qui existe en Afrique du 
Sud où. après l’établissement des 7 types anti- 
géniques du virus par MclNTOSH en 1958 (6). 
un nouveau type antigénique, type 8. est apparu 
sn 1960, décrit par HOWELL (7), qui a rappelé 
?t ce propos l’apparition des types antigéniques 
nouveaux dans une’région au cours des années, 
Et la multiplicité des types antigéniques pouvant 
3re isolés au cours d’une même recrudescence 
5aisonnière de l’épizootie. 

II nous semble donc qu’il est important de 
rontinuer à procéder à des prélèvements qui 
permettront d’isoler de nouvelles souches et de 
riétermlner le type antigénique de celles-ci. 
Ces examens sont indispensables : 

- pour pouvoir rapporter à leur véritable 
étiologie de nouvelles poussées de l’épizootie. 
<‘il en apparaît en Algérie, soit comme recru- 
kscences saisonnières dans des régions déjà 
-ouchées, soit comme extension de la maladie 
i des région5 du pays jusque-là indemnes ; 

- pour pouvoir connaître le type du virus en 
cause dans ces nouvelles poussées épizootiques 
St savoir si le même type antlgénlque en reste 
aponsable ou s’il s’agit d’un type ontigénique 
jifférent, connu ou éventuellement nouveau : 
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la connaissance du type de virus en cause étant 
fondamentale pour le choix du vaccin si l’on 
veut obtenir une bonne immunisation : 

- pour déterminer, dans le ca5 des chevaux 
qui font la peste équine malgré une vaccination 
antérieure, si ces animaux Font frappés à la suite 
d’une baisse ou d’une rupture de leur immunité 
ou s’ils sont infectés par un type de virus non 
présent dans le vaccin et contre lequel ils n’au- 
raient pas été immunisés. 

L’isolement de souches locales de virus, entre- 
tenues par passages en série sur souris, peut 
enfin être utile au ca5 où 5e révélerait nécessaire 
leur incorporation éventuelle dans le vaccin. 

CONCLUSION 

Le5 excmwns que nous avons pratiqués, en 
vue d’établir I’étiologie de l’épizootie qui a sévi 
sur les équidés en Algérie en 1968 et 1966 ont 
permis de porter le diagnostic de peste équine. 

Le virus en cause, dont ce sont les premiers 
isolements obtenus en Algérie, appartient au 
type 9, aussi bien pour les souches isolées dans 
le sud algérien à l’automne 1965 que pour les 

souches isolées dans d’autres région5 d’Algére 
pendant l’été 1966. 

Selon nos résultats actuels, ce type antigénique 
est le seul en causejusquki en Algérie. 
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La peste équine à type 9 en Afrique centrale 
Enquête sérologique 

par Y. MAURICE et A. PROVOST 

L’Isolement en octobre 1961 au Tchad par 
DOUTRE et LECLERCQ (2) du type 9 du virus 
de la peste équine pose un problème d’épizootl& 
logie. C’est la première fois que deux souches de 
ce virus (no 89161 et 90161 dans la classification 
d’ONDERSTEPOORT), sérologiquement iden- 
tiques 0 la souche 7160 responsable de la flambée 
épizootique du Proche-Orient, étaient isolées 
en Afrique. 

au Directeur du Serwce de I’Élevage du Tchad 
présentèrent des symptômes évoquant ceux de 
la peste équine., Les isolements de’ virus tentés 
à cette époque-permirent l’obtention d’un wrus 
dont l’identification ne put être menée à bien. 

Ces rappels étant exposés, on est en droit de 
se poser deux questions : 

On se souvient que ces deux souches ont été 
isolées à partir de deux étalons angle-arabes 
Importés de France par voie aérienne directe 
sans escale le 16 septembre 1961 pour assurer la 
remonte dans un haras du Tchad. Dès leur 
arrivée, ces deux animaux furent emmenés par 
camion a service vétérinaire de Fort-Lamy et 
placés en écurie. Les premiers signes cliniques 
apparurent respectivement le 27 et le 30 sep- 
tembre, soit 9 et 12 jours après I’arrlvée des éta- 
lons : les animaux succombèrent après 5 et 
6 jours de maladie. 

- La peste équine à type sérologique 9 est- 
elle une moladw depuis longtemps implantée en 
Afrique Centrale, évoluant sur une popu’lation 
équine seml-résistante et qui ne manifeste son 
infection qu’en de rares occasions ? En ces cir- 
constances les deux étalons morts en 1961 seraient 
les << révélateursnd’une Infectlon occulte. SI cette 
hypothèse est exacte, la trace sérologique de 
l’infection à virus 9 doit persister dans les sérums 
des chevaux autochtones sous forme d’anticorps. 

Depuis, aucun cas de peste équine n’a été 
signalé au Tchad. 

Certes, la peste équine est depuis longtemps 
incriminée comme étant une composante de la 
pathologie équine en Afrique Centrale mais elle 

- 

- La peste équille 0 type 9 n’est-elle pas au 
contraire qu’un épiphénomène sans lendemain, 
le virus ayant été fortuitement importé et se 
montrant dans l’incapacité d’infecter d’autres 
équidés par manque du vecteur approprié? 

Ces questions en aiiirent une troisième : si la 
réponse à la première question est positive, on 
pourrait émettre l’hypothèse que l’Afrique Cen- n’est que rarement signalée cliniquement. I oute- l 

fois en avril 1961, deux chevaux de la Garde 1 trole puisse être l’un des réservoirs de virus du 
Territoriale Tchadienne et un étalon appartenant / type 9. type sérologique nouvellerneht reconnu. 
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Si la première réponse est néqative, on peut se 
demander si au &raire le Tchad n’a Los été 
contaminé à partir du Proche-Orient. 

Seul un sondage sérologique pouvait per- 
metlre de se faire une opinion. II a été entrepris 
et mené à bien en adoptant la réaction d’inhi- 
bition de I’hémogglutinotion comme moyen 
d’investigation sérologique. 

1. - MATÉRIEL ET MÉTHODES 

A) Matériel. 

10 Le virus : 

Les troisième et quatrième passages sur cer- 
veau de souriceau de la souche de type 9 isolée 
par DOUTRE et LECLERCQ (1962) (2) ont servi 
de matériel de départ. 

2O L’antigène : 

L’antigène est préparé à partir de cerveovx de 
souriceaux nouveau-nés morts de peste équine 
ou prélevés au stade final de la paralysie après 
inoculation de lasouche par voie intracérébrale. 

30 Les globules rouges : 

Des hématies de cheval ont été utilisées. 

4O Les sérums : 

Les sérums examinés concernent 135 chevaux 
d’Afrique Centrale vivants dans des régions géo- 
graphiques différentes : 

- 33 sérums de chevaux provenant des écu- 
ries de la Garde nationale de Fort-Lamy, Tchad. 

- 10 sérums de chevaux de la région de 
Moussoro. c’est-à-dire du nord du Tchad. 

- 12 sérums de chevaux de la région de Mao, 
c’est-à-dire du nord du Tchad. 

- 17 sérums de chevaux de la région d’Ati, 
c’est-à-dire de l’est du Tchad. 

- 20 sérums de chevaux de la région de 
Fort-Archambault, c’est-à-d,re du sud du Tchad. 

- 9 sérums de chevaux du club hippique de 
Bangui (République centrafricaine). 

- 5 sérums de chevaux de la région de 
N’Gaovndéré (Cameroun). 

- 29 sérums de chevaux de la région de 
Garoua (Cameroun). 
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B) Techniques. 

La technique de la réaction, d’inhibition de 
I’hémagglutinatlon en matière de peste équine a 
été décrite par PAVRI (6) en 1961, puis par PAVRI 
et ANDERSON en 1963 (7). Plus récemment 
MAURICE et PROVOST (5) ont étudié le rôle des 
différents paramètres entrant dans la réaction, 
aiin d’apprécier les fausses agglutinations posi- 
tives dues à I’actlvité hémogglutinante de cer- 
taines protamines. II n’est pas question ici de 
reprendre cette étude. Seule sera décrite la tech- 
nique de préparation de l’antigène, technique 
qui n’a été que mentionnée dans l’article précé- 
dent. 

10 L’antigène. 

L’antigène saccharose-acétqne-protamine a 
été employé. Cet antigène 0 été préparé en utlli- 
sant la méthode employée à l’East African Virus 
Research In$tute. Cette technique est la sui- 
vante : 

- Prélèvement de matière cérébrale : 

Lessouriceauxnon inoculés(antigènestémoin5) 
ou ceux parvenus au stade final de la paralysie 
par le virus de la peste équine sont sacrifiés au 
chloroforme ou à l’éther sous cloche. Lorsque 
la mort provoquée,par le virus spécifique est 
survenue peu de temps auparavant les cerveaux 
sont également recueillis stérilement, placés à 
-15 OC et utilisés presqu’aussitôt pour la prépa- 
ration de I’antlgène. 

- Préparation de l’antigène saccharose-acé- 
tone-protamine. 

l Ier jour : La matière cérébrale est déconge- 
Iée à température ordinaire. Dans un broyeur 
on place 4 grammes auxquels on ajoute 16 ml 
d’une solution de saccharose à 8,5 p. 100. 
L’ensemble est broyé ei centrifugé 0 grande 
vitesse à + 4 OC. 

Avec une pipette ,de 10 ml on dépose douce- 
meni 9 ml de susperwon dans deux pots à cen- 
trifuger contenant 180 ml d’acétone pure reiroi- 
die à - 30 OC. On verse lentement et progressw 
vement. Au bout d’un certain temps la matière 
cérébrale agglomérée remonie en surface. On 
bouche au caoutchouc et on Ia~sse 10 minutes à 
tempéraiure ordinaire avec agitations fréquentes 
et vigoureuses en desserrant les bouchons entre 
les agitations. On centrifuge légèrement au froid 
zt on vide l’acétone sans entraîner le culot. 
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On ajouteànouveau 180 ml d’acétonepureeton 
Iaisse une heure 0 OoC. Le sédiment est alors pul- 
vérisé en se servant d’un pilon. On centrifuge en- 
suite pendant cinq minutesà +40Càl.OOOtours/ 
minute. et on rejette l’acétone surna+ant. 

On reprend le culot par 180 ml d’acétone dans 
chaque pot. La centrifugation est faite pendant 
cinq minutes à 1.000 tours par minute à 4 OC. On 
ne rejette pas toute l’acétone pour pouvoir 
mélanger les culots. On centrifuge ensulte à 
2.000 tourslminute pendant 5 minutes à 4 OC. 
L’acétone surnageant est aspiré et le sédiment 
est placé dans un flacon où l’on réalise le vide 
pour dessécher la poudre. A l’arrêt de la pompe, 
le vide est cassé avec précaution. 

La remise en suspension de la poudre est faite 
dans une solution de chlorure de sodium 0 
0.9 p. 100 dont la quantité est les 2/5 du volume 
de Ia suspension en saccharose soit 7,2 ml dans 
le ca5 présent. On agite wgoureusement avec 
des perles de verre ajoutées en quantité modérée. 
On conserve le flacon à + 4oC pendant l’après 
midi et la nuit ou simplement l’après midi et une 
poriie de la soirée. 

l 2e jour : La protamine est diluée en sérum 
physiologique à rcuson de 50 mg de protamine 
pour 1 ml de solution physiologique. La dissolu- 
tion demande cinq 0 dix minutes à température 
ordinaire en écrasant la poudre, on laisse le 
flacon à 4oC pendant 15 minutes pour achever 
la dissolution. Cette solution de protamine ainsi 
préparée extemporanément est ajoutée à I’onti- 
gène préparé la veille de façon à avoir 5 mg de 
protamme par ml d’antigène. On laisse le mé- 
lange à + 4 OC pendant une demwheure en agi- 
tant souvent et vigoureusement, et on centrifuge 
à 2.500 tours pendant 15 minutes à + ~OC. 
Le surnageant constitue l’antigène prêt à être 
util& 

20 Les globules rouges. 

On utilise des globules rouges de cheval en 
suspension 0 0.5 p. 100 en solution tampon. 
Après odditlon d’un volume égal d’antigène la 
réaction doit avoir lieu à pH 64. Pour que la 
réaction ait heu à pH 6.4 la solution tampon 
doit être préparée en mélangeant 16 ml d’une 
solution no 1 et 34 ml d’une solution no 2, 
ces solutions 1 et 2 ayant la composition 
ci-dessous : 

Par précautlon II est utde d’effectuer le titrage 
de l’antigène à des pH de 6,3, 6,4 et 6,5 pour 
être sur de travailler au pH optimum de la réac- 
tion. Les compositions des tampons à utiliser 
pour mettre en suspension les globules de cheval 
sont Indiquées dans l’article fondamental de 
CLARKE et CASALS (1) relatif 0 la préparation 
des antigènes des arbovirus. 

30 Les sérums. 

- Le sérum hyperimmun de référence utilisé 
est préparé sur cobayes par injections intrapéri- 
tonéales répétées de 1 ml d’une suspension de 
10 p. 100 d’encéphale de souriceau mort de peste 
équine à type 9. 

- Le sérum négatif de référence est un sérum 
de cheval de France, pays indemne de peste 
équine. 

- Tous les serums sont traités systématique- 
ment au kaolin lavé aux acides pour éliminer les 
inhibiteurs non spécifiques. La technique est la 
suwante : 1 ml de sérum est mis en contact avec 
4 ml de tampon borate pH 9 et 5 ml d’une 
suspension de kaolin de 25 p. 100. L’ensemble 
est maintenu à température ordinaire pendant 
vingt minutes avec agitations fréquentes. On 
centrifuge ensuite 0 la température ordi,naire à 
2.500 tours/minute pendant trente minutes. Le 
surnageant représente donc le séwm dilué au 
I/l oe. 

* La réaction. 

a) Titrage de l’antigène : 

L’antigène est titré en effectuant la réaction à 
pH 6.4. pH pour lequel I’agglutinatmn est max\- 
mum. Les dilutions d’antigène sont faites en tam- 
pon albumine à 0.4 p. 100 et les glotiules rouges 
de cheval sont en suspension à 0.5 p. 100. La réac- 
tion est falte sur plaque plexiglass sou> le volume 
de 0,2 ml d’antigène et 0.2 ml de globules rouges, 
ou sous !P volume de 0.4 ml pour chaque réactif. 
Les résultats sont identiques, la lecture étant 
sImplement plus rapide sous le volume de 0,2 ml 
de choque réactif. Le résultat est lu après une 
incubation de 45 à 60 minutes à 37oC. 
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b) La réaction d’inhibition de I’hémaggluti- 
nation : 

La réaction est effectuée à pH 6.4. Les dilu- 
tions d’antigène sont faites en tampon d’albu- 
mine 0 0,4 p, ICOet les globules rouges de cheval 
0 0,s p. 100 sont ajoutés au mélange antigène- 
sérum après une incubation d’une nuit à ~OC. 
On opère sur plaque de plexiglass sous le volume 
de 0,2 ml d’antigène (4 unités antigéniques), 
0,2 ml de sértim et 0,4 ml de globules rouges. Le 

résultat ‘est lu awès une incubation d’une 
heure à 37oC. 

II. - RÉSULTATS ET DISCUSSION 

10 Résultats. 

L’analyse qualitative de 135 sérums de che- 
vaux a donné les résultats mentionnés sur le 
tableau I ; 39 sérums sur135 présentent des anti- 
corps contre le type 9. 

20 Discussion. 

On rait que la réaction d’inhibitiondel’hémag- 
glutinotlori avec le virus de la peste équine est 
spécifique de type mais qu’il existe une parenté 
antigénique entre le type 9 et le type 6 (PAVRI et 
ANDERSON. 1963) (7). C’est pourquoi lessérums 
de Fort-Lomy, Mao, Moussoro, Ati, Fort-Archam- 
bdult, Bangui et Garoua ont été étudiés en utili- 
sant la même réaction d’inhibition de I’hémagglu- 
tination avec un antigène préparé à portlr de 
cerveaux de souriceaux morts de peste équine à 
type 6. La technique de préparation de cet anti- 
gène est la même que la précédente et les deux 
virus ont un titre hémagglutlnant identique. II a 
été ainsi constaté que : 

- 2 sérums sur 33 de Fort-Lamy présentent 
des anticorps InhIbani I’hémagglutination contre 
le type 6. Ces deux sérums sont d’ailleurs égale- 
ment positifs vis-à-vis du iype 9. 

- 1 sérum de Mao est positif vis-à-vis du 
type 6 mais il s’agit du sérum également positif 
vis-à-vis du type 9. 

-Aucun sérum de Moussoro, Ati, Fort-Archam- 

bault et Banqui ne présente d’anticorps inhibant 
I’hémagglvtiktion contre le type 6. 

- 16 sérutis de Garoua sont positifs vis-à-ws 
du type 6. Parmi ces ‘16 sérums. 14 sont positifs 
vis-à-vis du type 9. 

II ne sera pas tiré de conclusion pour ce qui 
est des sérums positifs vis-à-vis à la fois du type 6 
et du type 9 mais on peut affirmer que 7 sérums 
sur 33 de Fort-Lamy, 1 sérum sur 10 de Moussoro 
et 11 sérums sur 29 de Garoua présentent des 
anticorps signant la présence du type 9. 

Ill. - CONCLUSION 

Les résultats donnés par ce sondage permettent 
de conclure que les ca de peste équine à type 9 
observés dans la capitale du Tchad ne sont pro- 
bablement pas limités à la seule région de Fort- 
Lamy. II est vraisemblable, et cette étude contÏrme 
l’hypothèse ei les observaiions de HOWELL 
(1962) (3), que les souches appartenant au groupe 
immunologique 9 sont des souches de faible viru- 
lence, ne provoquant sur les effectifs équins 
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locaux que des infections bénignes voire inappa- du Tchad et maintenus depuis plusieurs années à 
rentes. BonguI. Leur sérologie retrace celle du Sahel 

Il est possible que le plus grand nombre de (Mao, Moussoro) dont ils sont originaires et non 

sérums positifs en provenance de Fort-Lamy et celle d’une région à forte pluviosité (Garoua) ; 

surtout de Garoua reflète une plus grande pullu- doit-on en conclure à la non-infection du Sud de 

lation du vecteur, elle-même dépendante de la la R. C. A. par le virus de type 9 ; c’est une possi- 

pluviométrle. bilité qui n’est pas à exclure 51 l’on se souvient 

Les chevaux de Mao, Moussoro et Ati, villes que le cheval est d’introduction récente dans 

à plus faible pluviosité que les précédentes, cette région. 

auraient ainsi moins de chance d’être exposés à lnsfituf d’Elevoge et de Médecine Vétérinaire 
l’infection. On peut être à priori surpris de la des Pays fropicoux. 
négativité des sérums de Bangui. En fait les che- Loborofoire de Farcho. 
vaux dont il s’agit ont été achetés dans le Nord Fort-Lomy. Tchad 

SUMMARY 

Hane Sicknerr coused by type 9 virus in central Airica. Serologicol survey 

A rerological survey on Harse Sickners coused by type 9 virus wos corried 
oui by ihe ouihors in Chad, in Cenbral African Republic and in Cameroan. 

Accarding to the result of this rurvey, mm sera of horses, mortly in ihe 
Garouo area, were shown to be pmtive. Inside the prospected areo, thir sur- 
vey tended +o confirm the idea of HOWELL. who had suggesied lhai the type 9 
would be a lesr viruleni virus, but very widespreod fhroughaut African conii- 

“Wl,. 

RESUMEN 

La perte equino murada par el virus del tipo 9 en Alrica central. 
Encuesla serol6gica 

Se efectu6 una encuesto serolbgico sobre 10 peste equina cousada par el virus 
del tipo 9 en Chad, en lu Reptiblira Centroafricano y en CamerVn. Segfin las 
rerultador se nota la posilividod de algunas sueros de coballos, pariiculormente 

de 10s de 10 regi6n de Gorua. 
En dicha regidn este studio vo confirmondo lo hip6lesir de HOWELL, es 

decir que el ffpo 9 seria un virus poco virulento pero muy encontrado en el 
continente africano. 
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Rev. Elev. M&i. "6,. Pays trop.. 1967, 20, 1 (27-49). 

~ La maladie des muqueuses en Afrique centrale 
Observations cliniques et épizootiologiques 

par A. PROVOST, K. BOGEL (*), C. BORREDON et Y. MAURICE e*) 

RÉSUMÉ 

Apres avoir décrit les techniques vlrologiquer mises en reuvre pour idenfi- 
iier les souches non cy+opo+hog&ner du virus de la maladie des muqueuses. Ier 
auteurs passent en revue les iacteurs gouvernant I’6pizaotiologie de la maladie 

en Afrique centrale puis décrivent les porticulorilér cliniques observks 
dons cette rbgion et signalent les élknentr du diagnostic. Une enquête sérolo- 
gique indique que 75 p, 100 des bovins adultes poss&den+ des anticorps, wn- 
contrés également cher des moutonr, des an+ilopes et der gazelles. La réparti- 
tion des aniicorps par classes d’ôge chez les bovins semble d&oter que la mala- 

dle der muqueuses évolue en Afrique centrale par pausrées épizootiques. 

l Traiter de la maladie des muqueuses ne pré- 
~ sente en 1966 rien qui soit spécialement original. 

Voilà vingt ans que cette virose o été individua- 
lisée en temps qu’entlté clinique aux Etats-Unis : 
depuis I&on ‘l’a signalée in peu partout dons 
le monde. Ubiquitaire. son importance écono- 
mique varie énormément selon les régions où 
elle sévit, ce qui est indirectement reflété par 
l’importance de la httérature professionnelle 
la concernant. En Afrique, la moisson biblio- 
graphique est partlcullèrement maigre. 

II semble bien pourtant que les observations 
faites par MONTGOMERY au Kénya en 1915 se 
rapportent à cette maladie. Evoluant aussi bien 
sur des bovins immunisés contre la peste que 
chez d’autres réceptifs à cette dernière maladie, 
l’affection digestive étudiée par MONTGOMERY 

(*) Détaché en 1964 du Bundesforrchungransiall fur 
Virurkrankhehn der Tiere. Tübjngen, Allemagne, 0 
l’Institut d’Elevage et de Médecine Vélérlnoire des Pays 
Tropicaux. 

(**) Notre grolltude esf acquise au personnel des Ser- 
vices de I’Elevoge du Tchad, de Io République Centrafri- 
caine et du Cameroun. tout spécialement à nos confrères 
R. FERNAGUT et J. GRATEAU, de Maroua, Nord-Came- 
roun, qui aI+ir&rent notre attenlion sur de magnifiques 
cas cliniques. 

/ 

se caractérisait par de I’obatte&nt et une fièvre 
&vée durant 3 ou 4 jours. Une sévère conges- 
tion buccale se manifestait, accompagnée de 
larmoiement et suivle d’un épisode intestlnal que 
signait une diarrhée noire et fétide. Aucune mor- 
talité ne s’ensuivait. La maladie était transmise 
ou veau par filtrai, le virus étant supporté par 
les leucocytes. Très irréguhèrement contagieuse, 
la malade ne pouvait être transmise’au cheval, 
à l’âne ou à l’élan ; par contre, les buffles domes- 
tiques réagIssalent fortement tandls que des 
mulets auraient fait une forme inapparente. 

Mis à port ce très intéressant rapport dont on 
dolt être reconnaissant à BROWN et SCOTT (6) 
d’avoir rappelé l’existence, on est en droit de se 
demander 51 la maladie des muquepses a été 
réellement reconnue sur le continent africain, 
et bien dlfférenciée d’avec la peste bovine. En 
effet, ni la « maladie de Djumali » décrite. avec 
peu de préclslons il est ~VI, par LAMBELIN et 
ECTORS (12), ni les stomatites érosives de 
MASON et NEITZ (14) ne peuvent en imposer 
pour elle. Elle ne paraît pas avoir été authenti- 
fiée en Egypte (11). Quant au syndrome que 
décrlvent cliniquement fort bien OTTE et 
PECK (20) puis OTTE (19) on peut suspecter, en 
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l’absence de toute identification de l’agent étio- 
logique, qu’il s’agit de plusieurs affections (don1 
vraisemblablement la vaginite infectieuse pustu- 
leuse) réunies sous un même vocable de « rin- 
derpest-like disease ». 

II semblait bien pourtant que la maladie des 
muqueuses ou une maladie très proche devait 
exister en Afrique. Trop nombreuses ont été en 
effet les relations de « rupture d’immunité » 
après vacrlnation antibovipestique pour que 
l’on ne suspectât pas une maladie autre que la 
peste bovine d’en être la cause. 

C’est d’ailleurs l’intérêt que présente le diag- 
nostic différentiel de la maladie des muqueuses 
d’avec la peste qui a incité notre laboratoire à 
s’occuper de ce problème au moment où se met- 
tait en place une campagne d’éradication de la 
peste dons le bassin du lac Tchad (13). La pré- 
sente note ne vise qu’à présenter les résultats et 
l’expérience acquis en ce domaine dons le res- 
sort territorial de notre laboratoire. II paraît 
préférable de le% présenter sous la forme d’un 
exposé didactique plutôt que de les grotiper 
selon le plan habituellement suiv par les articles 
scientiiiques. Toutefois, nous ne manquerons 
point de préciser (en exergue afin de ne pas 
alourdir le texte) certains points des techniques 
qui ont été employées au cours de ces recherches. 

1. -MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. - Prélèvements. 

Le matériel d’étude est soit du sang prélevé 
par ponction veineuse et aussitôt mélangé à 10 
unités d’héparine par ml, soit des ganglions 
lymphatiques récoltés sur des cadavres frais de 
bovins morts naturellement ou abattus. Sang et 
ganglions sont conservés en glace fondante 
jusqu’au moment de l’inoculaiion qui a lieu 
24 heures au plus tard après le prélèvement. 

En quelques clrconstonces, divers prélève- 
ments sont effectués en vue de faire des coupes 
pour étude histo-pathologique : ils sont aussitôt 
immergés dans le mélange fixateur du Duboscq- 
Brazil. 

Les sérums examinés pour leur teneur en 
anticorps ont été prélevés sur le terrain, la plu- 
part du temps sans précautions spéciales d’asep- 

sic par des équipes de vaccinateurs. A l’arrivée 
au laboratoire, ils sont clarltÎés par centrifuga- 
tion et, pour ceux destinés à être examinés en 
séro-neutralisation, stérilisés par filtration forcée 
sur des disques Millipore (*). 

2. -Techniques viralogiques. 

a) Cultures cellulaires. Des cultures de rein 
d’embryon de veau sont effectuées ainsi qu’il a 
déjà été décrit (24). Au début ont été utihsées des 
cellules de première explantation qui ont été 
par la suite remplacées par des cellules de pre- 
mière subculture obtenues par décollement des 
cellules de première explantation par le mélange 
trypsine-versène. 

Après l’inoculation du virus suspect ou des 
mélanges virus-sérums suspects, on remet en 
culture dans le milieu M. E. M. de Eagle conte- 
nant 10 p. 100 de sérum de poulain. 

b) Mise en évidence du virus par interférence. 
Les premières tentatives d’isolement d’un agent 
cytopathogène à partir des prélèvements de 
ganglions lymphatiques se sont soldées par des 
échecs. Cela n’a rien de spécialement étonnant 
car on sait que peu de souches du virus se 
montrent cytopothogènes (10). C’est pourquo, a 
été employé un moyen détourné inspiré du tra- 
vail de GILLESPIE, MADIN et DARBY (9) et 
adapté de leur technique. 

On utilise cellul& et milieux évoqués plus 
haut. Dans un premier temps, on établit une 
«banque>> titrée d’une souche cytopathogène 
du virus de la maladie des muqueuses. Notre 
choix s’est porté sur la souche MDjM-1 originaire 
du Bundesforschungsanstalt für Viruskrankhei- 
ten der Tiere, TLibingen, Allemagne, qui donne 
en 48 à 72 heures des lésions cytopothiques très 
nettes (5). Le titre varie de 1W5 à plus de 
106 DCP,, selon les lots. Le liquide de culture 
est récolté, réparti en flacons, congelé à- 20 OC 
et conservé à cette température. 

Pour mettre le virus en évidence dans un prélè- 
vement de ganglion lymphatique, on broie une 
petite partie de pulpe ganglionnaire, puis on la 
dilue au 1 : IOOe environ en liquide de Hanks 

(*) Swinny hypodermic adapter no Xx30-012.00 monté 
avec des disques GSWP13 et des préfiltres APZO-10. 
Millipare Filter CO., Irsy-Ier-Moulineaux. 
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contenant antibiotiques et fongistotique. Une 
légère centrifugation débarrasse des débris, 

Ce liquide sert à infecter des tubes de cellules 
ayant subi 3 rinçages préalables au liquide de 
Hanks : on odsorbe pendant 2 heures 0 37oC, 
puis on rince, et on remet en culture dans le 
milieu de Eogle à 10 p. 100 de sérum de poulain. 
Après 3 à 4 jours à 37 OC sur un appareil rouleur 
de tubes,on vide le liquide de plusieurs tubes;on 
rince w Honks puis on infecte ces tubes avec 
0.1 ml de virus MD/M-1 dilué pour contenir 

1.000 DCPso,ml. Après .2 heures d’adsorption, 
on rince puis on remet en culture dans le milieu 
de Eagle à 10 p. 100 de sérum de poulain. 

Des tubes de cellules de même origine sont 
placés en contrôle ; ils reçoivent la même quan- 
tité de virus MD/M-1 que les tubes auparavant 
traités avec les extraits de ganglions présumés 
virulents. Les tubes sont examinés plusieurs 
jours pendant une semaine. Plusieurs éventua- 
lités peuvent se manifester qui sont résumées 

dans le tableau 1. 

Diagnasticr, probables 
Cellules lémoinr Cellules + ganglio 

non traitées surpect 

I / 
PossibiW de molodie des 

mUq”elJSeS Absence d’ECP (*) Absence d’ECP 
(souche non cytapaihogène) 

Possibilité 
de peste bovine 

Absence d’ECP Plasmoder 

Effet toxique Absence d’ECP Nécrose 
ou souche cytopaihagène 

Néant Absence d’ECP Absence d’ECP 1. -.. 

Cellules + 
ganglion suspect 
+ virus MD-MI 

Absence d’ECP 

Nécrose cellulaire 

Cellules + virus 
MD-MI 

(*) ECP : effet cytopathique, 

Cette technique présente le triple avantage 1 On la saigne 3 Semaines après l’infection et l’on 
de détecter les souches non cytopothogènes de 
virus de la moladw des muqueuses : éventuelle- 
ment de détecter les souches cytopathogènes (ce 
qui ne fut pas entre nos moins) : enfin de ne pas 
passer à côté d’un diagnostic de peste bovine. 

c) Identificatmn des virus Isolés. Elle se fait 
par séro-neutralisaton utilisant un sérum de 
référence. 

L’antisérum est obtenu en Inoculant par vole 
intramusculaire une génisse maintenue en étable 
d’isolement avec la souche MD-NY-l du New 
York State Veterlnary College. Elle répond par 
une montée thermique fugace et une leucopénie. 

s’assure alors que le sérum prélevé avant 
l’inoculation ne neutralise pas le virus cytopa- 
thogène MD-M-1 alors que le sérum après infec- 
tion le neutralise (voir technique plus bas). 

Pour identifier le virus, on mélange 1 ml du 
liquide de culture « cellules + ganglion suspect » 
avec 1 ml de sérum ; on laisse 1 heure 0 37 OC, 
puis on traite comme plus haut pour l’isolement 

en s’entourant de témoins appropriés (tableau 2). 
A la lecture. on apprécie la neutralisailon du 
virus cytopathogène présent par la lyse cellu- 
lare dans les tubes correspondant aux 3 der- 
nières colonnes de la première rangée du 
tableau 2. 
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TABLEAU 2. - Idenfificaiion d’une souche non cyfopoihag&oe de virus de 10 maladie des muqueuses 

Système5 cellulaires 

Diagnostics 
Celluler Cellules + IM CellUleS Cellules f vs Cellules Cellules 
témoinr (“1 + (VS + IM) + virus MD-MI + (VS + IM) + virus MD-MI ~ 

f virus MD-MI 
- 

Virus Maladie Absence d’ECP Absence d’ECP Absence d’ECP Absence d’ECP Nécrose Nécrose 
des muqueuses cellulaire cellulaire 

Autres virus Absence d’ECP Absence d’ECP Lyse ou ECP Lyse o” ECP Lyre 0” ECP NéCVXt- 
ou rien cellulaire 

pok i’immudrum. 

3. -Techniques sérologiques, 

a) Précipitation-diffusion en gélose. La tech- 
nique a été amplement décrite pour le diagnostic 
de la peste bovine (23). 

Pour son applicatmn au diagnostic de la mala- 
die des muqueuses par mise en évidence d’un 
antigène précipitant, II n’y avait qu’une transpo- 
sltion facile à faire. Mettant 0 profit la commu- 
nauté antigénique des antigènes solubles des 
virus de la peste porcine et de la maladie des 
muqueuses signalée par DARBYSHIRE (7), 
l’immunsérum préclpitont connu est constitué 
par un sérum antisuipestique. L’antigène sous 

P@ure 1 

DISPOSITION des REACTIFS pour 10 PRÉCIPITATION 
DIFFUSIQN en GELOSE 

test est un broyat de tissu. En pratique. on rem- 
place l’hyperimmunsérum antisuipestique préci- 
pitant par une gamma-globuline antisuipestique 
(*) diluée au 1 : 2 et au 7 : 4 en sérum physiolo- 
gique selon les indications de WACHENDOR- 
FER (29) pour éviter des phénomènes de zone 
avec des antigènes faibles. En ce qui concerne 
I’antlgène, le ganglion mésentérique a été pré- 
féré au ganglion préscapulaire à l’inverse de 
la peste bovine. En quelques occasions on a P~J 
utiliser les muqueuses gingivales, pharyngées, 
gastriques ou Intestinales. La disposition adoptée 
est la suivante : 

Les bo?tes sont laissées 72 heures à 22OC 
(SOUS un climatiseur en saison chaude au Tchad). 
La ligne de précipitation de la peste bovine (ou 
parfois les 2 lignes) apparaissent en une dizaine 
d’heures mais celle de la maladie des muqueuses 
requieri ou moins une trentaine d’heures. 

b) Inhibition de I’hémogglut~nation morbil- 
leuse. Cette technique ne vient que comme 

(*) Airnoblement donnée par le Dr G. WACHEN- 
DaRFER. Institut für Zoanorenïarnchung, J. W. Goethe 
Universittit, Frankfurt a IA. Allemagne. 

GPS= ganglion prescapulaire 

GM q ganglion m6sent4rique 

M ph= muqueuse phoryng8e 

Ag = ontigene pestique de r8férance 

SPB= s&rum antibovipestique 

rG = gamma globuline antisuipestique 
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appoint dans cette recherche pour rechercher 
les anticorps ontipestiques (3, 4). 

c) Séro-neutralisation pour la recherche des 
anticorps de la maladie des muqueuses. La tech- 
nique suivie est celle que nous avons déjà 
décrite (25) en utlllsant le sérum pur ainsi que 
le recommandent SMITH et coll. (27) pour les 
enquêtes sérologiques. 

Un échantillon du stock de virus cytopatho- 
gène MD/M-1 est dilué en tampon phosphate à 
pH : 7.2 (contenant par ml : 100 U de pénicilline 
100 pg de streptomycine, 25 Fg de néomycine, 
50 pg de kanamycine et 2,5 pg de fungirone) 
pour avoir 200 DCP,,,ml. On mélange 1 ml des 
sérums à examiner avec 1 ml du virus ; on laisse 
incuber 1 heure à 370 puis on adsorbe le mélange 
sur des tubes de cultures cellulaires préalable- 
ment rincées 3 fois au Hanks. Après une heure 
d’odsorption, on remet en culture dans le milieu 
de Eagle à 10 p. 100 de sérum de cheval et on 
place les tubes sur le tambour d’un rouleur. La 
lecture se fait le 4 ou Se jour. 

4. - Animaux d’expérience. 

Les bovins utilisés pour les inoculations de 
matériel suspect ou de liquides de cultures cellu- 
laires sont des bouvillons de race zébu bororo. 
originaires de Bouar (R. C. A.), région indemne 
de peste bovine depuis plus de 20 ans. Des séro- 
neutralisations effectuées à leur arrivée au labo- 
ratoire attestent l’absence d’anticorps antibow 
pestiques et éventuellement d’anticorps anti- 
maladie des muqueuses. 

II. - LA MALADIE NATURELLE 

II tombe sous le sens qu’il fallait faire confiance 
aux cliniciens pour déceler en brousse les cas 
de maladie suspecte. C’est dans cet esprit que 
fut élaboré au laboratoire de Forcha un cours sur 
le diagnostic clinique et expérimental de la peste 
bovine (1) qui attirait l’attention sur la similitude 
clinique de la peste et des autres maladies 
bovines à tropisme digestif ou respiratoire. Cet 
effort devait porter ses fruits puisque dans le 
courant de l’année suIvante notre attention était 
attirée sur plusieurs foyers de maladie « pesti- 
forme » évoluant chez des bovins vaccinés 
contre la peste. C’est la synthèse des observa- 

tions effectuées par les agents des Services de 
I’Elevage et ceux du laboratoire qui sera roppor- 
tée dans les lignes suivantes. 

1. - Répartition géographique (Carte 1). 

La maladie des muqueuses a été cliniquement 
reconnue puis authentifiée soit par l’isolement 
du virus soit par la sérologie : au Tchad, en 
République Centrafricaine. dans le Nord-Came- 
roun. II nous a été donné de la diagnostiquer à 
partir de prélèvements reçus de Nigeriadu Nord. 

2. - Espèces affectées. 

La malodle n’a été observée que chez les 
bovins. La positivité des sérums de quelques 
moutons et d’espèces sauvages signe’ peut-être 
une réceptivité naturelle qu’il n’a pas été donné 
de rencontrer en clinique. 

3. - Epizootiologie sommaire. 

a) Ni le sexe ni la race ne paraissent avoir 
d’influente profonde. La maladie sévit avec la 
même Intensité morbide chez des zébus bororos. 
arabes ou foulbés que chez des tauns N’-damas 
ou les croisements N’-dama-bororos. 

b) L’âge, par contre, semble jouer un rôle. 
Sur environ 500 malades observés, près de 80 p. 
100 ont de 1 à 3 ans ; la plupart d’entre eux ont 
de 14 à 24 mots (veaux « dents de laits 1)). 
Quelques veaux encore à la mamelle (3 à 5 mois) 
peuvent néanmoins être atteints. II 0 été rapporté 
des cas de maladie sur de plus vieux animaux 
(dont un boeuf de 9 ans, et une dizaine de tau- 
reaux N’dama adultes faisant partie d’un effec- 
tif de 50) ; bien que n’ayant pas observé ces cas, 
un fort crédit peut être apporté à ces affirma- 
tlons car nous verrons, par le résultat des en- 
quêtes sérologlques. qu’elles trouvent une expli- 
cation logique. 

c) Les vaccinationsantérieurement pratiquées 
(tout au moins celles qui sont courantes en 
Afrique centrale : peste bovine, péripneumonie, 
fièvre charbonneuse. charbon symptomatique, 
pasteurellose) non plus que les traitements try- 
panocides éventuels ne paraissent jouer le 
moindre rôle. B~en au contraire, c’est I’ontério- 
rité d’une vaccination anttbowpestique qui 0 
entraîné la suspicion clinique dans nombre de 
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foyers rapportés (sauf 3 qui se sont produits en 
R.C. A. où cette vaccination n’a pas cours). 

Cette affirmation doit être tempérée ou rappel 
de l’existence d’au moins 2 foyers dans lesquels 
coexistaient la peste et la maladie des muqueuses. 

d) La saison de l’année paraît être négli- 
geable en temps que facteur épizootiologique. 
Des foyers ont éclaté aussi bien en saison fraîche 
(décembre) qu’en saison chaude (mars) ou en 
saison des pluies (juin, août). 

e) Conditions d’entreiien. La maladie des 
muqueuses a été observée en élevage pastoral 
nomade, sédentaire villageois mais &galement 
dans des stations d’élevage sur des animaux des- 
tinés à la reproduction et particulièrement bien 
soignés. La gravité de la maladie ne paraît pas 
être influencée par l’état d’entretien, mais il est 
possible qu’il y  ait une interaction wrulence des 
souches-éfaf d’enfrefien qu’il n’a pas éfé donné 
d’apprécier. Dans un cas très particulier, c’est 
juste après un transport qu’elle est apparue zuï 
des animaux en parfait état d’entretien, origi- 
naires d’un ranch d’élevage. 

f) Morbidité, mortalité. La morbidité esi 
variable d’un foyer à un autre, tout en se limi- 
tant, ainsi qu’il vient d’être mentionné, à la 
franche d’âge de 0 à 3 ans. Dans ce groupe, le 
pourcentage des animaux cliniquemeni atielnts 
varie d’un troupeau d l’autre, sans qu’on ail pu 
en discerner les ccues, de 10 à 90 p. 100. 

La mortalité est elle aussi varmble. de 10 p. 100 
des veaux malades à 50 p, 100 (votre 90 p. 100 
dans un foyer). II semble que ce n’est que lorsque 
la mortalité dépasse les « normes permises » que 
les éleveurs s’inquiètent et vienneni effectuer la 
déclaration. Les facteurs aggravant le iaux de 
mortalité ne sont pos élucidés. mais II est forte- 
ment suspecté que les infestatlons vermineuses 
du début de la Samson des pluies contribuent 0 
assombrir le pronostic. 

Dans le cas particulier du troupeau N’doma 
d&jà évoqué où la maladie est apparue après le 
transport, dix taureaux tombèrent malades et 
tous les dix moururent. En ces circonstances. II 
est possible qu’une rupture de prémunitton 
rickettsienne 211 aggravé le cours normal de la 
maladie. 

g) Cinétique de I’épizootle. Dans un même 
troupeau, la maladie se montre incontestable- 

rient coniagieuse, mais la coniaglon n’est pas 
wbtile et là encore existent de grandes varia- 
.ions. C’est ainsi que dans un troupeau de 137 
,êtes. comprenant 34 jeunes, la maladie o évolué 
:n un mois alors que dans un outre de 260 
comprenant 60 veaux, on trouvait encore des 
malades 3 mois après la reconnaiisance des 
xemiers cas. Dans un troupeau d’une cinquan- 
taine de têtes de iaureaux N’dama. 10 animaux 
présentèrent des symptômes à 2-3 jours d’inter- 
valle les uns des autres. Les autres restèreni en 
,onne santé apparente. 

II ne semble pas que la maladie prenne une 
allure enzootique : tout au plus peut-on dire que 
50” évoluilo” est traînante. 

Peu subiile dans un troupeau, la contagion 
mire troupeaux peut paraître encore être 
moindre. II est difficile de suivre la marche de /a 
malodledans unerégionsi l’on nes’aidepasd’une 
:arte en y  mentionnant les points d’apparition 
chronologique des foyers. Sur le terrain Iui- 
même, la notion de transmission du contage est 
d’appréciation difflciie ; nous n’en connaissons 
qu’un seul exemple. Ce n’esique l’enquête séro- 
logique qui fournit comme on le verra, I’expli- 
cailon de ce caractère particulier de la conta- 
gion de la maladiedes muqueuses. Nousconnais- 
sons enfin un exemple de contagion médiate par 
l’intermédiaire d’une embarcation ayant servi 
à transporter des bovins malades. 

La carte 1 concrétise I’épizootiologie des 
foyers connus de la maladie au Tchad; en R. C. A. 
et au Nord-Cameroun de 1964 0 Juillet 1966. 

4. - Description clinique. 

Tenant compte des données qui viennent d’être 
exposées. il est difficile de préciser les limites de 
la période d’incubation. 

Nous diviserons la clinique en : forme Typique. 
forme osymptomatique. 

a) Forme typique. Avec des variations Indivi- 
duelles. la maladie des muqueuses rencontrée 
en Afrique centrale se présente comme une 
entité clinique définie. La description qui suivra 
est la synthèse des observations effeciuées, parti- 
culièrement celles de Gazowa. Nord-Cameroun. 
Nous avons renoncé à décrire plusieurs phases 
successives cor les otieintes des différents organes 
ou appareils sont Imbriquées dans le Temps. 
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NO 2. - Ulc6raiion palaline. 
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NO 4. - “lcérat~ons de la face dorsale de la langue. 
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No 5. - Nécrose dés papilles buccales 

NF 6. -Desquamation en nappe de I’épithblium buccal 
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No 7. - Ulcérationr en voie de cicoirisoiion 

No6 8 et 9. - Sphacèles cutanés intéressant l’épiderme. La peau apparaît corionn&. 
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NO 11. - Hérirsemeni des poils en touffe, autre asped de 10 localisation cuton& de la maladie. 

. l ‘1 

NO 12. - Inflammation et sillon nécrotique des bourrelets coronaires, 
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La fièvre est le premier des symptômes. Dans 
un troupeau où la maladie est en évolution, on 
repère quelques animaux tristes, ne cherchant 
pas à brouter, au mufle sec. Chez eux. la tempé- 
rature ne monte jamais très haut (40,50(X au 
maximum, température matinale). L’hyperther- I 
mie paraît ne pas se maintenir ; en bien des cas 
la température est normale lorsqu’apparaissent 
les autres symptômes. Les malades sont abattus, 
ont I’appétlt coupé. Cet état dépressif n’a toute- 
fois rien de comparable avec l’aspect typhique 
d’un veau atteint de peste. 

Puis apparaît une conjonctivite qui se traduit 
extérieurement par du larmoiement (photo no 1). 
Un peu de jetage s’écoule des naseaux. Le mufle 
est très sec. 

Des mouvements de mastication à vide et une 
salivation exagérée attirent l’attention vers la 
bouche. Les faces Internes des lèvres, les gen- 
cives, le bourrelet, le palais apparaissent rose 
vif mois non pas très fortement congestionnés. 
Les muqueuses sont dépolies. Rapidement, en 
un à deux JOUI-S, elles se couvrent de petites 
taches blanchâtres ; les unes sont arrondIes, de 
5 à 10 mm de diamètre, sur les lèvres, les gen- 
cives, les joues ; les autres rectilignes, ceci iout 
spécialement sur le bourrelet, le palas et la face 
dorsale de la langue. Ces taches correspondent 
0 des zones de nécrose de l’épithélium qui en 
tombant vo laisser une ulcération à fond ~OU- 
geâtre (photos 2 et 3). 

Ces ulcérations en nombre variable, apparais- 
sent dans toute la bouche (lèvres, palais, gen- 
clves) y  compris la face dorsale de la langue 
(photo 4) où elles ont volontiers l’aspect de bles- 
sures transversales. Les papilles des commis- 
sures labiales ont leur partie distale érodée 
(photo 5). En quelques occasions, l’épithélium 
buccal se desquame en totalité (photo 6) laissant 
le chorion à nu ; cet aspect est particulièrement 
saisissant pour la langue qui se présente alors 
comme totalement pelée. L’odeur de ce tissu 
nécrosé est infecte. 

La cicatrisation de ces ulcères buccaux se fait 
très rapidement. Une serna~ne après leur appa- 
rition et alors qu’ont vu le jour d’autres symp- 
tômes, il ne reste plus que de petites escarres 
brunâtres circonscrits porun bourrelet inflamma- 
toire (photo 7). Un examen tardif des malades 
pourrait conduire à la méconnaissance d’une 
phase buccale. Sur la langue, le fond de l’ulcère 

devient noirâtre et la cicatrisation paraît se faire 
comme sous-crustacée. 

En quelques circonstances, on remarque de 
petits ulcères de la muqueuse des noseaux. Nous 
avons noté un cas,de Ikératite unilatérale. 

En même temps qu’évoluent ces ulcérations 
buccales, le mufle se fendille ; les fentes se réu- 
nissent en un réseau enserrant des territoires qui 
se sphacèlent en surface et finissent par donner 
de larges surfaces ulcérées de lasurface du mufle. 

Concomlfoni,e de cette locolisatlon à prédomi- 
nance muqueuse de la maladie, évolue une lcxa- 
hsation cutan’ée. Elle semble revêtir une parti- 
culière importance lorsqu’elle existe, tant par 
son intensité symptômatologique que par 5a pré- 
cocité d’apparition dans la chronologie des 
symptômes. II est bon de souligner que ce n’est 
pas dans tous les foyers que l’on peut observer 
ces localisations cutanées. Elles paraissent de 
prime abord être qssociées à une forte morbldlté 
et évoluer surtout sur des bouvillons. 

Dans les formes graves, ce sont d’abord de 
petits hérissements des poils qui attirent I’atten- 
tion ; 11s sont localisés sur l’encolure et sur le dos. 

A l’examen, on voit la base des poils agglutinés 
en touffe par une sérosité très rapidement 
desséchée. En saisissant la touffe ou en voulant 
gratter avec l’ongle, le toupillon et l’épiderme se 
séparent du reste de la peau, laissant le derme 
saignotant à nu. Rapidement, en 1 à 2 jours, de 
larges sphacèles cutanés se produisent d’eux- 
mêmes (photos 8 et 9) : le derme apparaît rosé 
ou rougeatre. La peau dent0ur se cat-t0ne, 
devient épaisse, gaufrée, croûieuse, alopécique 
sur des régions entières, tout spéclalement sur 
le cou (photo 10). Là encore, fait surprenant, la 
cicatrisation se fait très rapidement, mals les 
endroits où I’épid,erme s’est restauré sont dépig- 
mentés et glabres. II semblerait pourtant que les 
poils finissent par kpousser. 

En maintes ockxions, l’évolution n’est pas 
aussi speciaculaire que celle qui vieni d’être 
décrite. On ne npte que de petltes touffes de 
poils hérissées sur:les épaules, le dos et les flancs. 
Tout rentre dan: l’ordre en quelques jours 
(photo 11). 

Cher certains uimaux on note une inflamma- 
tion ei des ulcérations du bourrelet coronaire 
(photo 12) qui entraîne une douleur podale et 
des piétinements. ,Cetie «danse sur place » de 
quelques Individus dans un’troupeau de malades 
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attire l’attention car on ne la voit pas dans la 
peste bovine. 

que nous décrivons son nom arabe de : «am 
biténé zarga ». la maladie du ventre noir, que 
les éleveurs avisés savent parfaitement diffé- Ce n’est qu’après plusieurs jours d’évolution 

des symptômes cutanéo-muqueux (en moyenne 3 
à 4 jours) qu’apparaît la diarrhée. Elle n’est pas 
constante. Lorsqu’elle existe, elle est souvent 
intense, parfois discrète. Elle ne dureque quelques 
jours et cesse en général en même temps que 
cicatrisent les lésions buccales. Ses caractères 
sont particuliers : très fluide, brun noirâtre, elle 
jaillit sans souiller l’arrière-train du malade. 
Elle ne contient ~OS de sang en nature mais en se 
désséchant devient noire. Ce caractère très por- 
ticulier la différencie de la diarrhée de la peste 
bovine. Cette couleur noire a valu à la maladie 

rencier de la peste bovine. 

Les émissions diarrhéiques sont plus fré- 
quentes au début qu’au décours de la maladie. 

Au total, l’évolution de la maladie des mu- 
queuses observée en Afrique centrale dure de 8 
à 15 jours. La guérison s’annonce par la reprise 
de I’appétlt, la cicatrisaton des ulcères et des 
délabrements cutanés, et la cessation de la diar- 
rhée. 

~a figure 2 tente de retracer I’ekhaînement 
de l’évolution des différents symptômes. 

Figure II 

EVOLUTION des SYMPTOMES dons la MALADIE 

MUQUEUSES,NATURELLE et EXPERIMENTALE 

larmoiement dlarrh& 1 
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b) Formes asymptômatiques. II est vraisem- 
blable qu’elles sont extrêmement fréquentes 
étant donné la proportion de bovins ayant une 
sérologie positive et la rareté de la maladie cli- 
niquement déclarée. Les épisodes diorrhéiques 
frustes ou lesstomatiques d’apparence banale que 
l’on note en maintes circonstances chez des veaux 
ne sont peutWre que la traduction 0 bas bruit 
de l’infection par le virus. 

5. - Lésions. 

En dehors des lésions cutanées ci-dessus évo- 
quées, le cadavre d’un bovin mort de maladie 
des muqueuses présente surtout des lésions 1’ 
digestives. 

10 Appareil digestif : 

~ Mufle sec, fendillé, ulcéré avec des spha- 
cèles plus ou moins grands mais pouvant atteln- 
dre la totalité du mufle. l 

- Congestion buccale modérée. Ulcérations 
à fond rougefitre, à bords à pic, irrégulières, 
couvertes d’un enduit pultocé blanchâtre d’odeur 
désagréable. ou bien à fond noirâtre d’aspect 
sec. corné, lorsque la maladie a évolué depuis 
un certain temps. , 

Ces ulcérations siègent dans toute la bouche 
et sur le voile du palais. Elles sont très marquées 
sur le palais. Parfois on observe une nécrose en 
nappe de l’épithélium buccal. 

- Nécrose de l’extrémité des papilles buc- / 
Cd%. l 

- Lésions des faces ventrales et dorsales de , 
la langue : sur la face ventrale ce sont des ulcé- 
rations arrondies ; sur la face dorsale, ce sont I 
des tranchées ulcérées perpendiculaires ou 
grand axe de l’organe ainsi qu’une nécrose de 
l’extrémité des papilles. Parfois toute la mu- < 

queuse est nécrosée. t 

- Dans le pharynx, se trouvent les mêmes 
I 

ulcérations que dans la bouche. Dans I’œso- 
phage, c’est plus spécialement dans la partie 
cardiaque que l’on en trouve ; elles sont allon- 
gées selon le grand axe. en coup d’ongle. 

- Les grands réservoirs digestifs ne montrent 
que de larges surfaces de muqueuse érodée sur 
les piliers du rumen. Le chorlon ne paraît pas 
être partlculièrement congestionné. La caillette, 
par contre, ressemble à celle rencontrée dans la 
peste bovine : congestionnée surtout sur les 

replis pyloriques, oedémateuse, parsemée dans 
le fundus de nombreux petits ulcèresà l’emporte- 
pièce, laissant aussi la place à de très larges ulcé- 
rotIons. 

- L’absence de lésions du début de I’lntestin 
grêle, contraste avec celles de la caillette. Ce 
n’es1 pas avant l’iléum et la valvule iléo-coecole 
que l’on remorque des plaques de congestIon, 
voire des ulcérations. Les plis du caecum sont 
congestionnés, parsemés d’un piqueté noirâtre. 

- Le gros intestin et le rectum sont conges- 
tionnés, avec ~a et là des zébrures noirâtres et 
non pas hémorragiques. On a plus l’impression 
d’un semis de points noirs sur les plis du rectum 
que de lésions hémorragiques. 

20 Ganglions lymphatiques : 

Ils sont hypertrophiés, succulents à la coupe. 
4sser curieusement, les plaques de Peyer de 
l’intestin ne paraissent pas être particulièrement 
touchées. 

3 Autres organes et appareils : 

Rien à signaler. 

5. - Diagnostic. 

a) Diagnostic clinique : 

II faut avouer qu’il est, en Afrique centrale, 
extrêmement difficile de poser avec certitude un 
diagnostic de maladie des muqueuses basé sur 
les seules données épizootiologiques. cliniques 
St nécropsiques. 

En faveur de la maladie des muqueuses, on 
cetiendra : 

- sur le plan épizootiologique, l’antériorité 
d’une ou de plusieurs vaccinations antipestlques 
#ectuées dans de bonnes conditions (âge de 
‘animal, conservation du vaccin) ; 

- sur le plan clinique : 

la brièveté de la fièvre, 
la dépression modérée, 
le peu de tendance à l’extension des ulcéra- 

tions buccales, leur cicatrisation rapide, 
le fond noirâtre des ulcérations en voie de 

cicatrisation, 
le nécrose de l’extrémité distaie des papilles 

commissurales, 
les lésions du dos de la langue, 
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les chutes de poil, l’aspect cartonné du revè- 
tement cutané : la concomitonce de ces 
lésions avec I’évolutmn des ulcérations 
buccales, 

les caractères de la diarrhée, en particulier 
sa couleur noire, 

I’inflammatwn du bourrelet coronaire en- 
traînant la boîterle : 

- sur le plan nécropsique, il est bien diftÎcde 
de se falre une opinion en dehors des caractères 
des lésions buccales déjà évoquées et de I’ab- 
sence d’une rectlte authentiquement hémorra- 
giques. 

Diagnostic différentiel. On mesure combien 
sur ces bases reste délicat le diagnostic différen- 
tiel d’avec la peste bovine, tout spécialement 
dans ses formes atypiques si fréquentesen Afrique 
centrale. A la suite de MAURER (15), on a été 
tenté de penser que les lésions de la face dorsale 
de la langue n’existaient pas dans la peste. Nous 
avons pu nous convaincre de l’erreur de cette 
proposition, tout au moins au Tchad et dans le 
Nord-Cameroun ; par ailleurs. PLOWRIGHT 
(21) vient de publier de magnifiques photos de 
telles lésions pestiques du dos de la langue 
observées au Kényo. Lors de la période de cica- 
trisation des lésions buccales. le fond noirâtre et 
sec des ulcères plaide fortement en faveur de la 
maladie des muqueuses. 

Il semblerait que ce soient les lésions cutanées 
podales et surtout la couleur noire de la diarrhée 
desséchée qui, en Afrique centrale, seralent les 
meilleurs éléments du diagnostic différentle 
lorsqu’on les replace dans le contexte complet. 

II ne faut pourtant pas oublier que la peste 
bovine peut, dans les épizooties peu graves. 
donner des lésions cutanées comparées à I’échau- 
boulure par MORNET et GUERRET (17), et 
accompagnées de chutes de poils. Toutefois, le 
derme ne paraît pas être mis à vif et la peau ne 
présente pas d’aspect cartonné et gaufré comme 
dons la maladie des muqueuses. Enfin il ne fau- 
dra pos confondre les sphacèles cutanés avec 
les lésions de photosensibilisation dues aux try- 
panocides à base de dimidaum. 

A notre confusion, il faut ovouer qu’en absence 
des lésions cutanées ou podales, nous nous 
sommes trompés dans plus de la moitié des cas, 
étiquetant peste ce qui s’avérait être ensuite la 
maladie des muqueuses et vice-versa. 

Le diagnostic différentiel est particulièrement 
malaisé sur les veaux ; bien que non vaccinés 
contre la peste bovine. 11s présentent souvent des 
formes atyplques de cette maladie. 

En dehors de la peste bovine, il ne nous parait 
par qu’en Afrique centrale on puisse confondre 
la malade des muqueuses avec une autre mola- 
die. 

b) Diagnostic expérimental. 

Etant donné I’lncertitude qui règne sur le dia- 
gnostic clinique, on comprend toute l’importance 
que revêt le diagnostic expérimental, autant 
pour identifier la maladie suspecte que pour 
décider des mesures à prendre. 

Les buts du diagnostic expérimental viseront 
essentiellement à mettre en éwdence le virus ou 
ses antigènes, accessoirement à asseoir le dia- 
gnostic par la constatation d’une montée d’unti- 
corps spécifiques chez les convalescents. 

La qualité des prélèvements s’avère donc être 
de toute première importance. On s’adressera : 

. Pour la recherche du VI~“S : à du sang 
héporiné, verséné, ou à défaut citroté ; à des 
fragments de rate ; aux ganglions lymphatiques 
(rétro-pharyngiens, mésentériques, coliques). 

l Pour la recherche de l’antigène précipi- 
tant : aux ganglions rétro-pharyngiens, à la 
muqueuse pharyngée, gastrique ou intestinale, 
débarrassée au maximum du chorion sous- 
jacent. 

l Pour la recherche des anticorps, à 2 pré- 
lèvements de sérum effectués à une qwnzaine 
de jours d’intervalle. 

Tous ces prCl&vements doivent évidemment 
être faits avec le maximum de précautions de 
stérilité et voyager 50”s froid. 

Les prélèvements sont traités ainsi qu’il 0 été 
dit plus haut. 

Dans ces conditions, II nous a été donné 
d’isoler 3 souches de virus, toutes trois non cyto- 
pathogènes pour les cultures cellulaires de rein 
d’embryon de veau. 

L’antigène précipitant a été mis en évidence 
6 fois par précipitation en gélose. 

Le diagnostic a été posé une fols par recherche 
des anticorps neutralisants. 
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Ill. - LA MALADIE EXPÉRIMENTALE 

Au début où ces recherches étalent entreprises, 
il était important de faire la distlnction entre la 
peste bovine et la maladie des muqueuses : nous 
n’avions pas alors encore en main le procédé 
d’identification du virus en cultures cellulaires 
décrit plus haut et force a été de recourir à I’ino- 
culation de bovins vaccinés ou non contre la 
peste pour tenter d’assear le diagnosiic. 

L’origine des bovins réceptifs à la peste bovine 
et, pour autant que soit valable le test de séro- 
neutralisation, à la maladie des muqueuses, a 
déjo été décrite. 

L’inoculation intrawneuse et sous-cutanée de 
sang héparlné d’un malade atteint d’une maladw 
« muqueuse » reproduit un tableau clinique 
saisesant : 

- après une incubation de 4 jours, fièvre 
avec courbe diphasique étalée sur 10 )ours 
(fig. 3) : 

- leucopénie intervenant entre les deux pics 
hyperthermiques ; 

- reproduction d’une grande partle de la 
symptomatologie de la maladie naturelle avec 
larmoiement, congestion des muqueuses de la 
tête, ulcérations glngivo-glosso-palatines, pié- 

: tinement sur place traduisant I’inflammaiion 
~ podale, puis finalement diarrhée. 

Le décours de la maladie expérimentale 
s’amorce vers le 12e jour, débutant par la coca- 
trisation des ulcères puis la cessation de la diar- 
rhée. Aucun veau Inoculé n’est mort. 

On a pu noter dans la maladie expérimentale 
un ensemble de symptômes qui n’avolt pas été 
vus dans la maladie naturelle : la chaleur exa- 
gérée des cornes, leur gronde senslbllité. la 
mobilité de l’étui corné qui peut être tourné de 
près de l/S de tour. Apparolssant le S-6e jour de 
la maladie, ces signes disparaissent vers le IOe. 

Par contre aucun veau inoculé n’a présenté de 
Iéslons cutanées. Tout au plus a-t-on pu voir sur 
l’un d’eux un hérissement de petites bouffes de 
poils sur la ligne du dos et les côtes, mas qui a 
très vite rétrocédé sans dépilations ni chute du 
derme. On trouvera sur la figure 2 une tentative 
de comparaison de l’évolution de la maladie 
naiurelle et de la molodle expérimentale. 

IV. - ENQUETE SÉROLOGIQUE 

II étoIt intéressant de voir quelle pouvait être 
l’extension de l’infection. A cet effet, a éié réalisé 
un sondage sur des sérums envoyés au labora- 
toire. Pour des raisons techniques lenani 0 la 
conservation des sérums à -20 OC! n’ont pu 
être examinés que des sérums du Nord-Came- 
roun et de l’Ouest tchadien. 

La technique de séro-neutrahsalion ulilisée a 
été décrite plus haut. 

Au Nord-Cameroun, sur 102 sérums de bovins 
adultes. 81 (soit 79.4 p, 100) ont des anticorps. 

Par contre, parmi les sérums des jeunes bovins 
âgés de 7 à 24 mois, seuls 17 sur146(soit 11,6p. 
100) en hébergent. Il esi bon d’ailleurs de faire 
remarquer que sur les 17 sérums positifs, 14 pro- 
viennent d’un villageoù la maladiedes muqueuses 
a sévi en 1964. Sur les veaux âgés de 1 à 4 mois, 
on trouve 80 p. 100 de sérums positifs (48 sur 60 
examinés). 

Dans l’Ouest tchadien, les chiffres soni les sui- 
vants : 5bsérums d’adultessur74(soit75,6 p.100) 
sont positifs. Jusqu’à l’âge de 2 ans. onze sérums 
de veaux wr 27 examinés ont été trouvés posi- 
tifs, soit 40,7 p. 100. mais ce chiffre lombe 0 
15 p. 100 quand on prend la classe d’âge de 
7 mois à 2 ans. Toutefois, dans un aut,re groupe 
de bouvillons de 14 à 18 mois, achetés sur un 
même marché, on en trouve 79 p. 100 (19 sur 24) 
qui possèdent des anticorps. 

Dans ce contexte, II est intéressant de noter 
que 5 sérums de moutons sur 38 examinés, soit 
13 p. 100, sont positifs. EntÎn. on o pu trouver des 
anticorps cher le buffle (Syncerus coffer oequ!no- 
xiolls), le bubale (Alcelophus lelwel). le cob des 
roseaux (Redunco redunca) et la gazelle (Gazella 
rufifrons). 

Les chiffres ci-dessus rapportés soni singuliè- 
rement plus élevés que ceux trouvés en Amé- 
rique du Nord (10, 27) pour les troupeaux de 
bovins loiiiers (20 p. 100) : par contre, ils soni 
concordant avec ceux observés sur les bovins de 
ranchlng (18) de l’Oklahoma, de l’Iowa ou du 
Nebraska (de 65 à 90 p. 100). et sur ceux d’Alle- 
magne du Nord (5) et du Danemark (16) où 
évoluent des poussées de maladie des muqueuses. 
Par ailleurs l’un de nous a déjà signalé la pré- 
sence d’anticorps dans les sérums de mou- 
tons (2), 
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Dans les résultats de ces séro-neutralisations, 
le contraste est saisissant entre d’une part le 
groupe formé par les adultes et les veaux de lait, 
d’autre part par les bouvillons. 

En ce qui concerne les veaux de lait, il y  a tout : 
lieu de penser que leur état immunitaire reflète 
celui de leurs mères par immunisation colos- 
traie pasr~ve. Les anticorps paisivement Vans- 
mis disparaissent vers l’âge de 6 mois. On trouve 
alors de jeunes bovins qui sont réceptif5 à une 
attaque de maladie des muqueuses. L’impor- 
tance des bouvillons sans anticorps (140 sur 159) 
semble indiquer qu’ils n’ont encore eu aucun 
contact avec le virus alors que les adulte5 des 
mêmes troupeaux ont délà connu cette expé- 
rience (137 sur 158). La conversion sérologique 
semble donc devoir s’opérer brusquement dans 
le jeune âge adulte. 

Une explication à apporter 0 cet état de choses, 
est de penser que la maladie de5 muqueuses &VO- 
lue par vagues épizooiiques à faible pouvoir 
d’extension. Les bouvillons touchés par la vague 
ou bien extériorisent une maladie des muqueuses 
clinique, ou bien ne subissent qu’une attaque à 
bas bruit qu n’entraîne aucun symptôme mor- 
bide. 

Cette manière de voir rend compte par 
exemple qu’un groupe de 19 bouvillon5 sur 24 
possèdent des anticorps alors que dans le groupe 
témoin on n’en peut montrer que 2 sur 13 ; le pre- 
mier groupe a été touché alors que le second ne , 
l’a pas été ; ainsi s’explique aussi que 80 p. 100 , 
des adultes conservent la trace sérique de leur 
contact avec le virus. II n’en reste pas moins que 
quelques jeunes bovins doivent échapper à la 
contagion, ne sont contaminés que dans l’âge 
adulte, et font alors les maladies des muqueuses 
de gravité vartable que l’on rencontre dans la 
pratique. 

L’exemple du village de Gazawa au Nord- 
Cameroun paraît être particulièrement probant 
de la thèse soutenue. Ce village a connu en mai 
et juin 1964 une flambée de maladie des muqueu- 
ses touchant une majorité de jeunes et quelques 
adultes. Les jeunes sont saignés 15 jours après 
la guérison des derniers cas, les bovins adultes 
3 mol5 plus twd. On a dans le premier groupe : 
des nouveau-nés de mères immunes ; des bou- 
villons nés peu avant ou pendant l’épizootie ; 
des bouvillons qui en 1964 avaient environ 1 an. 

La situation immunologique QU regard de ce 
qui nous occupe est la suivante : 

Adultes ._,_,<,..._<_,,,...., 70,4p.100 (45~64) 
“eaux del à6 mm5 70 p.100 (7surlO) 
Veauxde76.15 mois ,,_._._. 10 p.100 ( 1 surIO) 
Veouxde15 moisà2ons ._... 60 p.100 ( 6rurlO) 

Ceffe conception épizootiologique explique 
aussi que la maladie des muqueuses ait pu être 
confondue avec la peste : quasi identiques dans 
leurs mamfestations clinique5 et leur anatomie 
pathologique macroscopique, les deux viroses 
se ressemblent encore par leur évolution sur le 
terrain, procédant par vagues auxquelles paient 
tribut les veaux sevrés et les jeunes bouvillons. 
La maladie des muqueuses en Afrique centrale 
paraît toutefols singulièremeni moins conta- 
gieuse que la peste ei ne peut guère être «suivIe 
à la trace » comme cette dernière. 

V.- COMMENTAIRES 

On aura pu mesurertoutau long de ces lignes, 
la somme d’inconnues, d’incertitude voire de 
contradiciions qu’apporte la reconnaissance de 
la maladie des muqueuses dons la pathologie 
bovine de l’Afrique centrale. La démonstration 
de son existence étant faite sur les plans cliniques, 
virologiquei et sérologiques, elle appelle quel- 
ques commentaire5 concernant : 

10 L’importance économique de la maladie. 
lntrlnsèquement elle ne paraîi pas être très 
grande au Tchad ni dans le Nord-Cameroun 
sur le bétail zébu d’élevage transhumant. Le 
total des pertes est minime. Cette proposition ne 
paraît plus être exacte en République Centrafrl- 
Caine où la maladie des muqueuses est apparue 
dans des troupeaux de bovins importés destinés 
soit au dressage soit 0 la reproduction ; en ces 
circonstances les pertes économiques sont plus 
sévèrement ressenties. 

Dans plusieurs foyers, il esi apparu que les 
lésions cutanées de la maladie avait fait le lit de 
nombreux cas de streptothrlcose cutanée évo- 
luant quelques semaines plus tard. On est donc 
en droit de se demander si cette virose, a.u même 
titre que tous les facteur5 traumatisant la peau. 
n’est pas l’une des causes favorisantes de cette 
affection cutanée. Dans ces conditions, la mala- 
die des muqueuses verrait 50” importance accrue 
indirectement. 
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20 La symptomatologie de la maladie. Elle 
suit dans ses grandes lignes ce qui a été décrit 
ailleurs (22, 26). Seuls semblent devoir être notés 
la sévérité des symptômes cutanés de certains 
foyers, contrastant avec ceux qui ont été relevés 
en Amérique et en Europe (8, 22, 28), et surtout 
l’existence de la diarrhée noire. C’est à dessein 
que nous insistons sur ce caractère, vraisembla- 
blement corollaire de l’absence de rectite hémor- 
ragique. II est intéressant de noter au passage 
que MONTGOMERY en 1915 ou Kenya avait 
lui aussi été frappé par la couleur noire de la 
diarrhée de la maladie qu’il étudiait (6). 

30 Le diagnostic différentiel. II ne semble pas 
nécessaire d’insister sur les difficultés qu’il pré- 
sente sur le terrain. Point n’est donc besoin de 
recommander au clinicien de recourir au dia- 
gnostic expérimental mais II parait bon d’insister 
sur la simplicité des moyens à mettre en oeuvre. 
Sur le terrain, ils peuvent se résumer en une pré- 
cipitation en gélose conduite selon les normes 
habituellement admises pour la peste bovine 
avec les modifications que nous avons exposées 
au chapitre : matériel et méthodes et sur la 
figure 1. Cette réaction sera doublée d’un envoi 
de matériel suspect ou laboratoire et éventuelle- 
ment de 2 saignées espacées de 15 jours, desti- 
nées à rechercher une montée d’anticorps. 

40 Les mesures prophylactiques. Paradoxale- 
ment, elles concernent moins la maladie qui 
nous occupe que la peste bovine. En effet, il est 
bon de répéter avec SCOTT (26). que <<tout 
foyer suspect devra être traité comme s’il s’agis- 
sait de peste bovine jusqu’à ce qu’il soit prouvé 
qu’il ne s’agit pas de cette maladie ». 

Valable pour les pays d’enrootle pestique, 
cette proposition l’est encore plus pour les terri- 
toires non infectés, si l’on se souvient que peste 
et maladie des muqueuses peuvent évoluer pour 
leur propre compte en certains foyers. 

Dans les premiers territoires tels le Tchad et le 
Nord-Cameroun, l’application des mesures de 

prophylaxie sanitaire et médicale classiquement 
adoptées ne soulèvera pas de difficultés majeures. 

Le problème peut être autre en R. C. A. et dans 
I’Adamooua (Cameroun central), territoires où 
n’existe pas la peste bovine et où les vaccina- 
tions antipestiques ne sont pas pratiquées. La 
mise en place d’un dispositif prophylactique ne 
peut reposer que sur l’isolement du foyer ou su 
destruction. toute introduction d’un virus-vaccin 
ontipestique étant pour le moment écartée par 
les autorltés sanitaires. C’est dire que les mesures 
mises en ceuvre devront être Imposées avec la 
plus grande vigueur et que devra être suivi 
comme une règle d’or le conseil donné plus haut 
par SCOTT. 

Quant à la prophylaxie médicale spécifique 
de la maladie des muqueuses. elle ne paraît pas 
pour le moment être justiciable d’une action 
d’envergure. La raréfaction des foyers de peste 
bovine outhentlque en Afrique centrale mettra 
peut-être en évidence dans un proche avenir sa 
véritable importance. 

Pour l’instant, tenant compte de ce qu’ont 
appris I’épizootlologie et les investigations séro- 
logiques (75 p. 100 de bovins adultes avec des 
anticorps), tout programme de vaccination 
paraît être largement prématuré. 5’11 devait 
être étudié, il est vraisemblable qu’on I’orien- 
terolt vers un virus-vaccin de culture cellulaire. 

Vu sous les angles que nous venons d’évoquer. 
il ne paraît pas spécialement paradoxal d’affir- 
mer que l’intérêt actuel que présente la maladie 
des muqueuses en Afriquecentrale est dépendant 
de la peste bovine : celle-ci disparue, l’autre ne 
présentera vraisemblablement que peu d’impor- 
tance pour autant que ne se modlfient pas les 
conditions socio-économiques des élevages tcho- 
diens et nord-camerounais. 

Instrtut d’Elevoge et de Médecine 
Véférrnoire des Pays Tro~icoux. 

Laboratoire de Recherches Vétérinaires 
de Farcho. Fort-Lomy, Tchad. 
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S.“MMARY 

Mucord Direose in central Africa. 

After hoving describedthevirologicol procedurescorriedoviinordertoiden- 
tify the non-cyiopathogenic strains of the virus ofMucosal Diseare, the outhon 
are reviewing ihe foctors governing the epirooiiology of the disease in central 

Mica ; ihen +he particularities of the direare observed in thir region and the 
principles of ihe diagnosis are dercribed. A serological survey rhowed that 
75 p. 100 of the odult cattle bave ontibodies in their blood : ihese anilbodies 
were found olso in sheep. anielope ond gorelle.The distribution ofthe antibodies 
by cafegorier of oge in catile reemr to indicoie ihaf in central ATrica ihe diseose 
occun in epirooiic ouibreaks. 

RESUMEN 

Los ouiores describen las técnicas virologicas utilizadas paro ideniificar las 
cepos no citopoiogenas del virus de lo enfermedad de Ios mucosos. 

Luego poran en revisio las foctores deierminando la epizootiologia de la 
enfermedad en Afriro centrai : noton I~I particularidndes de IB enfermedad 
encaniroda en cria regi6n osi como 10s elementos del diognosiico. Una encueria 
seroldgica indico que 75 p. 100 de lo$ bovinor adulios tienen anticuerpor, tam- 
bien encontrador en las ovejos. las aniilopes Y ‘as gocelas. Lo reparticion de 10s 
aniicuerpas par closes de edod en lx bovinor porece demoriror que la enfer- 
medod de las mucosos se desarollo por occesos epizooticos en Africa central. 
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Enquête sur l’infection des bovidés 
par le virus parainfluenza 3 

en Afrique centrale 
Application Eau contrôle de la sérologie 

de la péripneumonie 

par A. PROVOST, C. BORREDON, R. QUÉVAL et Y. MAURICE 

RÉSUMÉ 

Les auteurs irouvent der aniicorps inhlbont I’hémogglutinine du virus pora- 
influenzo 3 cher 96.7 p. 100 des sérums de bovins d’Afrique centrale, ainsi que 
dans des sérums de mou+ons, de chameaux et d’oniilopes. La trèr haute inci- 

dence de ces anticorps chez le béio~l pourrait permettre de proposer le tesi 
d’inhtbitton de I’hémogglutinine du virus paroinfluenzo 3 comme K marqueur » 
de I’hypogammoglobulinémie de certains bovins. 

Le virus parainfluenza 3, plus exactement 
dénommé maintenant Paromyxovirus paroinfluen- 

zoe tertu, est de connaissance relativement 
récente en médecine vétérinaire. C’est en 1959 
en effet que REISINGER et coll. (17) l’ont isolé 
d’une maladie respiratoire des bovins. Son rôle 
étiologique a été invoqué dans la «maladie des 
transports» (shipping fever des auteurs de 
langue anglaise) qui se traduit dans la forme 
bénigne par des atteintes des voies respiratoires 
supérieures de type catarrhal. et dans sa forme 
grave par des pneumonies et des broncho-pneu- 
monies. 

La peste bovine a dans so symptomotologie 
une petite composante respiratoire qui, au début 
de la maladie, pourrait en imposer pour une 
affection des voies aériennes supérIeures et faire 
errer le diagnostic. C’est pour cette raison que la 
fièvre de transport a été évoquée dans le dia- 
gnostic clinique différentiel de la peste (14) et 
que nous avons été amenés à nous Intéresser à 
cette virose et à l’infection des bovidés par le 
virus parainfluenzo 3 (*). 

(*) En obr&viation : virus PI-3. 

Disons tout de suite pour n’y plus revenir que 
nous n’avons jamai~s observé en Afrique Centrale 
de maladie pouvant faire penser à la fièvre de 
transport : ce n’est qu’après inoculation expéri- 
mentale que nous avons pu isoler le virus PI-3 à 
partir de prélèvements. 

Pourtant l’infectlon naturelle bovine existe en 
Afrique Centrale. C’est ce que tend à montrer 
cette note qui. par ailleurs vise à proposer un 
moyen de détection des bovins hypo-gpmmaglo- 
bulinémiques (15) dont l’existence vient troubler 
la prophylaxie de certaines maladies. Nous 
avons sufvi pour cette étude les méthodes clos- 
siques de l’enquête sérologique. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. -Sérums. 

Des bovins (races rébus arabes, krédas et 
bororos) ont été saignés en brousse sans aucune 
précaution particulière d’asepsie par des équipes 
de vaccination lors des campagnes ontipestiques. 
En quelques occasions fut récolté du sang d’ani- 
maux sauvages abattus par des chasseurs. 
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Après exsudation des caillots, les sérums sont 
décantés:dans des flocons qui sont placés dans de 
la qlace fondante et envoyés au laboratoire. Dès 
leur réception, les sérums sont clarifiés par cen- 
trifugation puis congelés à - 20 OC jusqu’à leur 
utilisation. Aucun antiseptique n’est ajouté. Nom- 

~ breux sont ceux qui sont hémoglobinémiques. 
~ Presque tous ont été congelés et décongelés 0 
i plusieurs reprises car ils ont été utilisés dans 
~ d’autres enquêtes sérologiques. 

L’origine géographique des sérums figure sur 
la carte. 

2. -Technique d’inhibition de I’hémagglutino- 
tion due au virus PI-3. 

a) Préparation de I’hémagglutinine. Lasouche 
de virus utilisée est dénommée R-2 V/9 et est ori- 
ginaire du Bundesforschungsanstalt fiir Virus- 
krankheiten der Tiere, Ttibingen, Allemagne. 
Elle est cultivée sur cellules de rein d’embryon 
de veau de première explantation qui, après 
infection par le virus. sont remises en culture 
dans du miheu de Eagle sans sérum. Lorsque 
les lésions cytopathlques sont bien nettes et que 
le tapis cellulaire est au 3/4 détruit (~CI en 3 à 4 
jours), on récolte les liquides virulents, on les 
clarifie par centrifugation puis on les répartit en 
flacons par quantités de 2 ml et on congèle 0 
- 20 oc. 

Le titrage de I’hémagglutlnine s’effectue par 
mélange à parties égales de dilutions en progres- 
sion géom&rique du liquide de raison 1 : 2 et 
d’une suspension d’hématies. de cobayes à 
0,4 p, 100. En quelques occasions ont été em- 
ployées des hématies de mouton sans que l’on 
noie d’influente sur le titre lu. qui estordinaire- 
ment de 2-8/0,2 tm (lecture à 100 p. 100 d’hémag- 
glutination). 

b) Technique d’inhibition. 

Au début de cette enquête. les sérums de 
bovins ont été traités au kaolin aiw que le 
recommandent BAKER et coll. (3) et ABINANTI 
et coll. (1). Il est néanmoins rapidement apparu 
qu’il était inutlle d’employer cette technique de / 
traitement des sérums ca?, suivant en cela I’opi- 
nion de DAWSON (5), de KETLER -et coll. (l?) 
et d’HAMPARIAN et coll. (9), les inhibiteYurs non 
spéafiques du ;irus paroinfluenza 3 paraissent 
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ê?re très rares sinon totalement absents dans les 
sérums de bovins. 

Après inactivation de 30 minutes à 560C et 
adsorption des hétéro-agglutinines par un culot 
d’hématles de cobaye (ou de mouton suivant le 
cas) pendant une heure à 37 “C, les sérums exa- 
minés sont dilués directement en sérum physio- 
logique du ? : 2au 1 : 512 ou du 1 : 10 au 1 : 40. 

On mélange 0.2 ml des dilutions de chaque 
sérum àO. ml d’hémagglutminedlluée en sérum 
physiologique pour contenir 4 unités hémagglu- 
ifnantes par 0,2 ml, puis après séjour d’une 
heure à 37oC on ajoute 0,2 ml de la suspension 
d’hémoties à 0.4 p, 100. On lit l’inhibition de 
I’hémagglvtination lorsque les témoins de la 
suspension globulaire sont sédimentés. 

II paraît plus avantageux de se servir de tubes 
de verre que de plaques en matière plastique 
creusées de godets dans lesquels la sédiibentatiofl 
des hématies de mammifères peut se faire irré- 
gulièrement. 

3. - Electrophorèse sur papier. 

Elle suit les normes que l’un de nous a déjà 
exposées (16) et est couramment utilisée à 
Farcha. 

Les gammoglobulines employées comme té- 
moin dans les électrophorèses ont été préparées 
soit par précipitation au méthanol selon la mé- 
thode de DUBERTet Coll. (7) soit par la méthode 
au rivanol de MATTHAEUS et MATHEKA (13). 

RÉSULTATS 

1. - Incidence générale des anticorps. 

Sur 886 sérums de bovins, 858 soit 96,7 p. 100; 
ont des anticorps inhibant I’hémagglutinine du 
virus parainfluenza 3. Les tableaux 1 et 2 
rendent compte des résultats. 

Vingt-trois sérums de mouton; sur 29, 13 
sérums de chameaüx sur 20 sont positifs 0 la 
dilution 1 : 10. 

Le tableau 3 groupe les résultats obtenus avec 
les sérums d’animaux sauvages. 

2. - Comportement électrophorétique des sé- 
‘rums nég’aaflf: + bo&s, 

On,dexait se demander, en pcésence de la ii-& 
forte proporiion de sérums de bovins positifs, si: 
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-‘PLANCHE 1. - Electrophor6grammes de sérums sons aniicarps inhibani I’hknogglutinine du virus paroin- 
fluenza 3. d’un mélange de sérum normal et d’un sérum de fceiur bovin. 

Les courbes des électropharégrommes sont dirposéer de telle sorte que ies lignes de départ der électrophorèser 
colncldent. 
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ceux qui n’avaient pas d’anticorps décelables maux aux mêmes points d’abreuvement ou de 
n’entraient pgs dans la catégorie des bovins hypo vaccination facihtent la dissémination du con- 
ou agammaglobulinémiques (15). C’est pourquoi tage. 
les 29 sérums négatifs ont été examinés en élec- Peu surprenants sont les résultats aiquI avec 
trophorèse. Pour éviter au maximum les erreurs les sérums de moutons (venant recouper ceux de 
possibles dues 0 des défauts de migration ou à FISCHMAN (8) aux Etats-Unis) et avec ceux de 
de mauvaises interprétations des électrophoré- : chameaux ; cette dernière espèce n’est qu’a a~ou- 
grammes, on a I~CI~ dans les expériences un j ter à la hste des espèces réceptives au virus para- 
mélange de sérums de rébus, un sérum de fetus l influenza 3. 
bovin (ogammaglobulinémique) et des échantll- Plus étonnante est, nous semble-t-il, la séro- 
Ions de gamma-globulines bovines obtenues par logle de la faune sauvage. II est bon de rappeler 
les méthodes au méthanol ou au rivanol. que sur les daimsd’Amériquedu Nord KAHRSet 

La planche 1 reproduit quelques-uns des élec- Coll. (10) n’ont noté aucun sérum hébergeant 

trophorégrammes. des anticorps anti PI-3. 

Alors que 20 sérums, tel le sérum 217, ont un La présence d’anticorps chez les oryx, ont% 

comportement électrophorétlque normal, 9 sé- lapes sahariennes n’ayant que peu de contact 

rums montrent un déiicit en gamma-globulines avec les zébus, réservoirs potentiels de l’infection, 

(dont les sérums 43, 125, 169, 194, 231). Le pour- est digne d’être notée. II en est de même pour 

centage des bovins hypogammaglobulinémiques l’éléphant. 

est, dons les conditions de cette enquête, de 
L’infection à virus PI-3 est-elle due chez ces 

1 p, 100. 
espèces à un virus adapté à elles ou aux souches 

Les 20 sérums sérologiquement négatifs au 
bovines? C’est là une inconnue qui si elle n’a 

test d’inhibition de I’hémagglutinotion mais à 
guère d’incidence sur le plan pratique pose 

électrophorégramme orthodoxe ont été de nou- 
néanmoins un problème de virologie comparée. 

veau soumis au test d’inhibition de I’hémagglu- 
II est intéressant d’étudier à part les sérums de 

tination en poussant plus loin les dilutions de 
veau. Les sérums négatifs se retrouvent chez eux 

sérums. 
dans la classe d’âge de 4 à 6 mois uniquement, 

Cinq sur 20 avaient des anticorps inhibant 
alors qu’avant cet âge et après, les sérums exa- 

I’hémogglutination n’apparaissant qu’après la 
minés sont tous positifs. On est alors tenté d’extra- 

dilution 1 : 40 ; leur déficit en anticorps n’est 
peler à cette virose ce que l’on sait de la trans- 

donc qu’apparent ; on a une sorte de phéno- 
mission col&trale des anticorps maternels chez 

mène de zone, chose absolument inhabituelle 
les bovins expliquant la posltivité des sujets de 

dans les inhibitions d’hémagglutinines virales. 
moins de quatre mois. 

La conversion qui s’opère vers cet âge reflète 
la disparition de ces anticorps et leur réappari- 

DISCUSSION 
tion deux mois plus tard lors d’une infection 
vraisemblablement subclinique. 

La très haute incidence des anticorps antiwrus 
L’incidence des anticorps antihémogglutinine ’ Pl.3, leur appariiion brusque cher les veaux 

parainfluenra 3 est singulièrement élevée en d’une classe d’âge précise laissent à penser que 
Afrique Centrale, Si l’on veut bien excepter, l’infection bovine par ce virus est largement 
dans le tableau 2, les résultats des bovins de répandue, voire autoentretenue dans les trou- 
Massakory 2 (troupeau à bovins hypogammaglo- peaux d’Afrique Centrale. Ce qui peut poraîire 
bulinémiques), les moyennes se situent entre paradoxal dans ce contexte est que 15 bovins 
90 et 100 p. 100. sur les 886 étudiés (soit 0,17 p, 100) n’aient pas 

Ces chiffres sont légèrement plus élevés que d’anticorps décelables. Tant que l’écologie du 
ceux qui ont été trouvés aux Etats-Unis (1,12) et virus ne sera pas mieux connue II paraît vain de 

en Europe (4) où ils tournent autour de 80 p. 100. I vouloir épiloguer sur ces cas. 
II n’y a là, à vrai dire, rien de bien extraordi- Donnant matière à plus amples considérations 
noire si l’on évoque le mode d’élevage du zébu est la question des bovins hypogammaglobuli- 
en Afrique Centrale où les rassemblements d’ani- némiques. Leur incidence est faible, certes, tour- 
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nant autour de 1 p. lOO(*). Leur existence pose / sérums normaux sans anticorps (1.8 p, IOO), en 
pourtant le très grave problème de In fidélité 1 sérums normaux présentant un «phénomène de 
des réactions sérolooiaues. II est en effet des ” 
maladies animales où la prophylaxie préconisée 
repose sur des examens sérologiques. Telles 
sont /a péripneumonie et ICI brucellose. Pour la 
première, certains pays basent leurs efforts 
d’éradication sur des réactlons de fixation du 
complément échelonnées dans le temps, visant à 
détecter et à éliminer malades et porteurs chro- 
nuques pour ne conserver que des bovins non 
infectés. Nous avons déjà évoqué (15) I’incer- 
titude que falsojt planer dans les conditions de 
l’Afrique Centrale l’existence des bovins hypo- 
gammaglobulinémiques. 

Certains, malades et porteurs d’authentiques 
lésions pérlpneumoniques, donc contagieux, ont 
une sérologie parfaltement négative au test de 
fixation du complément. II conviendrait donc 
qu’une épreuve de laboratoire plus facile 0 
mettre en ceuvre que I’électrophorèse puisse 
être proposée pour les détecter. 

On peut se demander si un test d’inhibition de 
I’hémagglutinine PI-3, exécuté en même temps 
que la réactlon de fixation du complément et sur 
les mêmes dilutions de sérums, ne pourrait pas 
apporter la réponse. Nous avons vu en effet 
qu’en utIlisani les sérums à la dilution 1 : 10 
nous avions 854 sérums positifs sur 886, soit 
96,3 p, 100. Les 3,7 p. 100 restant se répartissent 
en sérums à très ialble titre (0,35 p. IOO), en 

zone» (0.54 p. 100) et en sérum hypogommaglo- 
bulinémiques (1 p. 100). Dans ces conditmns, le 
test d’inhibition de I’hémagglutlnatlon PI-3 
sembleêtreun~~morqueur~~deI’hypogammaglo- 
bulinémie. II permettrait de ne classer comme 
non infectés de péripneumonie que les bovins 
montrant à la fois une fixataon du complément 
négative avec I’ant/gène péripneumonlque et 
une inhibition de I’hémogglutinine PI-3. C’est un 
marqueur fort, au demeurant, éliminant des 
bovins à composition sérique normale puisqu’à 
la dilution del : 10, 2.7 p. 100 desérums négatifs 
sont normaux. M~IS n’est-ce pas l’efficacité et la 
certitude qui sont à rechercher dans la constitu- 
tion d’un troupeau vierge de toute Infectlon 
péripneumonique ? II restera d’ailleurs qu’en cas 
de doute pulssont ou en présence d’un animal de 
prix classé « hypogammoglobulinémique » pour- 
ront être entreprisés d’autres épreuves (dont 
I’électrophorèse du sérum, I’immun&lectropho- 
rèse ou même la simple précipitation en gélose 
vis-à-vis d’un sérum antlghmmaglobu’lines 
bovines) qui éclairciront la situation. 

(*) Incidemment. on remorquera que ce chiffre de 
1 p. 100 est celui que l’on retrowe aussi pour les hypogom- 
maglobulin&mies humaines (2). 

Au prix de très peu de trdvoll supplémentaire 
on introduirait dans la sérologie de la péripneu- 
manie un élément de consolidation qui’fait défaut 
en ce moment dans nos condltlons de trcivall. 
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RESUMEN 

Se enconlraron aniicuerpos inhibiendo la hemoglutinina del virus paro- 

influenzo 3 en 96,7 p. 100 de 10s sueras de bovinor de Airica central, asi como 
en sveros de oveja, de camellor y de antilopes. 

Siendo mvy importante la incidencia de esior aniicuerpas en el gonade, se 
podrio prapaner la utllizacih de la pruebo de inhibician de la hemaglutinina 
del virus parainfluenza 3 para demosirar 10 hipogamaglobulinemia de olgunos 

bovinor. 
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Différents sérotypes de Salmonella 
isolés au Tchad 

M. VIGIER et G. CHAMOISEAU 

avec la collaboration fechoique de Mme EGRON 

Le travail que nous présentons complète les 
publications précédentes sur les Soimonelia du 
Tchad (9 et 10). II est la synthèse des résultats 
obtenus au COUTS des diagnostics de routine et 
des enquêtes épidémiologiques effectuées durant 
les années 1964.1965. Tous les sérotypes ont été 
déterminés par le professeur L. LE MINOR, 
Chef du service des entérobactéries à l’Institut 
Pasteur de Paris. 

Nous nous proposons d’énumérer les sérotypes 
nouvellement isolés chez l’homme et les diffé- 
rentes espèces animales. de les rassembler avec 
ceux déjà cités dans les publications précédentes. 
et d’essayer d’en tirer des conclusions épidémio- 
logiques. 

Homme : Les différents sérotypes ont été isolés 
de coprocultures effectuées à partir de selles 
diarrhéiques. 

S. omerfoorf : 1 fois 
5. kolomu : 1 fois 
5. korbol nouveau sérotype : 8 (20) : b. 1,5 ; 

1 fois 
5. omifisan : 1 fois 
S. notiinghom : 1 fols 
5. sfon/eyvr/le : 2 fois 

Bovins : La recherche systématique des Sol- 
monella, dans les ganglions mésentériques des 
bovins, effectuée durant les années 1959-1962 
n’a pas été poursuivie. Toutefois une souche 
de S. dublin a été isolée d’un zébu abattu à 
Fort-Lamy. L’aspect de la corcasse laissait soup- 
$onner une affection septicémique et S. dubirn 
fut rencontrée dans toutes les rnases musculaires. 
Ainsi se confirme le rôle de 5. dubfin, dans les 
salmonelloses bovines en Afrique Centrale : une 
souche avait été isolée de la moelle osseuse de 
vaches mortes d’accidents septicémiques accom- 
pagnés d’avortements (EOUAR, P. PERREAU). 

Porcins : A partir de coprocultures nous avons 
identifié : 

5. derby : 1 fois 
5. vejle : 1 fois 

Le rôle pathogène de S. derby n’a pos été éta- 
bli ; S. vejle par contre semble bien avoir été 
la cause d’une enzootie de « pneumoentérite » 
sui-venue dans un élevage d’Abeché. En effet elle 
a été isolée. associée à une souche de Pasteurella 
multocido. Ainsi. les deux enzooties de « pneumo- 
entérite » que nous avons pu suivre cw Tchad, 
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mettaient en cause, l’une 8. koitbus, l’autre 8. 
vejle : cela met bien en doute la valeur des stocks- 

vaccins pour cette affectlon. 

Ovins : Par coproculWre nous avons isolé une 

souche de S. rnfaontis ; son rôle pathogène n’a 

pas été établi. 

Cobayes : A partir de ces anomaux de labora- 

toire morts pour des raisons diverses, nous 

avons trouvé : 

8. chorrty : 2 fois 

8. enieriiidis : 1 fois 

8. poana : 2 fois 

Oiseaux : Des cadavres de poules regvs par 

notre service de diagnostic, nous avons isolé : 

- 

‘OF. 
- 

1 

- 

Ob 
- 

2 

1 

- 

- 
îu, 
- 

1 

35 

2 
1 

- 

l- 6,. 

5. galiinorum : 9 fois 

8. oronienburg : 1 ,fois 

8. rubisiaw : 1 fols 

S. sfonleyville : 1 fois 
8. typhi murium : 2 fois 

8. Uganda : 1 fois 

Nous n’avons pu établir le rôle sûrement patho- 

gène des Solmonello identifiées, si ce n’est pour 

5. typhi murium qui a été la cause d’une enzootie 

meurtrière dans un élevage voisin de Fort- 

Lomy. 

Reptiles : Nous avons poursuivi notre enquête 

sur I’infestation des varans (Voronus exonthemo- 

ticus ei V. niloticus) par des salm,onelles et éven- 

tuellement des shigelles. Sur 63 coprocultures 
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52 
2 

: 
2 
1 

effectuées, trente-deux nous ont révélé la pré- 
sence de Solmonella. Vingt trois sérotypes diffé- 
rents ont été déterminés, deux sont en cours de 
détermination. 

5. mossokory : 1 fois 
5. mossenyo (nouveau sérotype : 1. 4. 12, 27 : 

5. dura : 1 fois 
5. cubona : 3 fois 
5. dembé (nouveau sérotype : 35 : d. bis) : 1 fois 
5. farcho : 1 fois 
S. hvittingfoss : 1 fois 
S. isanguJ : 2 fois 
S. koiomu : 1 fois 
5. kotfbus : 1 fois 
5. leeuwarden : 2 fois 
5. moostrichi : 1 fols 

K. 1, 5) : 1 fois 
5. mission : 1 fois 
5. monschoui : 1 fois 
5. nogoye : 1 fols 
5. ono : 1 fois 
S. ouokam : 1 fois 
5. préforio : 1 fols 
S. riggil : 2 fois 
5. soo (nouveau sérotype : 1. 3,19 : eh, enz 15) 

1 fois 
Solmonella 0 : 48 : sérotype indéterminé 
Solmonello 0 : 47 ; sérotype indéterminé. 

5. modjorio (nouveau sérotype : 3.10 : d, enz. D’outre part nous avons voulu préciser le 
15) : 1 fois rôle éventuel des lézards (Agama agama) dans 

5. mguloni : 1 fois la contamination de l’eau destinée à la consort- 
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mation humaine : en effet, 0 plusieurs reprises, 
des cadavres de ces reptiles ont été trouvés 
dans les châteaux d’eau et dans les puits. Sur 
61 lézards examinés, nous avons rencontré huit , 
porteurs de Solmonella et sept sérotypes diffé- , 
rents ont été identifiés. , 

, 
5. omoger : 1 fois 
S. hador : 1 fois 
S. rnfmtrs : 1 fois 1 ; 
S. rubisiow : 1 fois 
8. teschié : 1 fois 
5. throroye : 1 fois 
8. iiiburg : 1 fois l 
5almonello R : 1 fois 

Dwers : A la suite d’examens bactériologiques 
divers nous avons identifié les sérotypes suivants : / 

Eufdepoule : sans coquillesouillé de matières 
fécales. 

5. idfkom : 1 fois 

Farine de sang : 

8. vejle : 1 fois 

Eaux : 

8. boon : 2 fas 
8. Chicago : 1 fois 
5. colindale : 1 fois 
8. sfanieyville : 2 fois. 

Nous signalons d’autre part que les deux 
souches de 8. boon produisaient de I’indole en 
eau peptonée. 

CONCLUSIONS 

Cette revue confirme la très grande variété 
ies sérotypes de Solmonello pouvant être isolés 
xu Tchad chez I’Homme et dons les diverses 
espèces animales. Dix-neuf sérotypes nouveaux 
3nt été w+&s au Tchad : 8. boguirmi, 8. chogoua. 
5. dembé, 8. djermoro, S. dougi, 5. forcha. 5. goulfey, 
j, korbol, 5. ligne, 8. modjorio. 5. mare, 8. rnussu- 
kory, 5. mossenyo, 8. meskin, 8. mlllesi, 8. riggil. 
5. soo, 5. SOT~, 8. tchad. Dans le tableau ci-joint 
nous avons groupé tous les sérotypes cités 
dans les différentes publications afin de montrer 
leur ubiquité. De plus nous attirons l’attention 
wr les points suivants : 

1. - L’importance de 5. dublin capable de 
donner des septicémies animales et humaines 
(9 et 10). 

2. La très grande variété des sérotypes isolés 
à partir de cadavres de poules mortes en pré- 
sentant des signes cliniques de typhose : 5. goili- 
norum (35 fois), 8. huii, 8. sianleyville, S. typhi 
murium (2 fois), 8. onatum, 8. mlssion, 5. orionen- 
burg, 5. rubirlow, 8. schworzengrund, 5. Uganda, 
5. virchow. Notons toutefois que leur rôle patho- 
gène n’a pas toujours éié établi. 

3. - L’importance de l’infestaiion des animaux 
à sang froid : 53 p. 100 des varans (47 sur 88). 
13 p. 100 des lézards (8 sur 21), 50 p. 100 des 
crapauds (13 sur 25) sont porteurs de Solmo- 
oella. II est à signaler que ces sérotypes ne sont 
pas particuliers aux reptiles et batraciens ; la 
plupart d’entre eux ont été couramment isolés 
chez l’homme. Au Tchad, S. slonleywlle, 5. hull. 
8. infaniis constituent l’exemple le plus net de 
cette observation. 

Identification of differen, So,mo”e,,o serotyper in tlle Republic of Chod 

During diognorls research or extensive epidemiologicol IU~YBYS carried ouf 
in Chod in 1964 and 1965 +he outhorr idenlified 19 new serotypes of Salmonello. 

They nok a posribility OC septicaemias with 5. Dublin in mon and onimols, 
the wide ra?ge ofvarieties ofserotypes from deod iowIs having shawn symptomr 
oliyphoris, and the imporionce ofSalmonelia infestaiion in cold bloaded anlmolr. 
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Variabilité et antigénicité 
de Dermatophilus congolensis 

par M. VIGIER ef J. BALI5 

RÉSUMÉ 

Les auteurs étudient plusieurs souches de Dermafophilus coogoleosir en pro- 
venonce der différents ierritoires d’Afrique Occidenfole. Centrale et de Mada- 
gorcar. ils concluent que ces souches à leur isolement son+ comparables du point 
de vue des corac+&es morphologiques et biochimiquer. Elles présentent de 
plus une siructure antigénique très voisine, *inon identique. Toutefois de nom- 
breuses mutations peuvent survenir, mutations r’accompagnoni de variations 

morphologiques et biochimiques ainsi que d’une dégradation antigbnique du 
germe. 

De nombreux auteurs ont décrit les caractères 
biochimiques de Dermatophilus congolensis. Ceux- 
ci rassemblés en tableau par G. MEMERY (11) 
apparaissent très différenis. Nous avons voulu 
étudier dams les mêmes conditions, dlverses 
souches en provenance des laboratoires de 
recherches vétérinaires de Hann (Sénégal), 
Tananarive (Madagascar), Farcha (Tchad), Nia- 
mey (Niger). Entre temps un travail semblable 

I 

effectué par Morris A. GORDON (8) concluait 
à l’identité des espèces isolées sous les noms de ’ 
DermoIcphilus congolénsis. Dermofophllus dermoio- 
nomvs, Dermoiophilus pedis ou Polysepto pedis. ’ 

Rapidement nous nous sommes aperçus de la 
i ( 
~ 

trés grande «plasticité » de nos souches. Avec , 
les subcuitures, de nombreuses mutations sont 
apparues et, dans cette note. nous nous propo- 
sons de décrire les différentes variations morpho- 
logiques et biochimiques que nous avons obser- 
vées. Une étude de I’antigénicité de Dermofo- 
philur congolensis complète ce travail. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE EMPLOYÉS 

Les cultures ont été effectuées constamment, en 
aérobiose, à la température de 37 OC en bouillon 
ou sur gélose tryptose additionnés de 5 p. 100 de 
sérum de zébu ou de cheval 

Extrait de viande Liebig. _. 5 g 
Tryptose Difco 20 9 
Extrait de levure Difco.. 22 g 
Glucose........................ 2g 
Chlorure de sodium _. 59 
Eau distillée, pH 7,4, QS 1.000 g 

Pour la gélose tryptose on ajoute : Bacto agar 
Iifco 25 p. 1.000. 

10 Les caractères morphologiques décrits 
concernent des colonies âgées de 3 jours. 
moment où elles nous ont paru le plus caractéris- 
tiques. Les examens microscopiques ont été 
effectués sur des cultures en bouillon âgées de 
48 heures. 

20 Les caractères biochimlques ont été déter- 
minés comme suit étant précisé que tous les 
milieux de culture furent additlonnés de 5 p. 100 
de sérum de cheval ou de zébu. La production 
de I’indol a été recherchée en eau peptonée : la 
production d‘acétyl-méthyl-carbinol et la réoc- 
tion au rouge de méthyle en milieu Clark et 
Lubs ; la production d’hydrogène sulfuré en 
gélose au sous-acétate de plomb ou en milieu de 
Hajna-Rolland ; la présence d’une uréase en 
milieu urée Christensen ; l’action sur les glu- 
cides (acidification) en gélose Inclinée ou en eau 
peptonée additionnées de rouge de phénol. La 
mise en évidence d’une P-galactosidase o été 
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effectuée suivant la méthode de L. LE MINOR et 
F. BEN HAMIDA et celle du pouvoir protéoly- 
tique sur sérum coagulé de zébu ou de cheval. 

30 Les caractères a~ntigéniques ont été étudiés 
par la méthode de précipitation en plaques 
d’Outcherlony. Les antigènes ou haptènes met- 
tant en évidence les anticorps, ont été préparés 
ainsi : le filtrot d’une culture de 8 jours en bouil- 
lon tryptosé additionné de 5 p. 100 de sérum de 
zébu est lyophilisé et t-em15 en solution avec un 
volume d’eau distillée égal au IjlOe du volume 
initial, opération qui a pour but de concentrer les 
cmtlgènes ou haptènes mi5 en présence des 
sérums. 

tefois leurs suspensions sont encore Instables. 
facilement dissociables dans l’eau distillée. Tou- 

Nous avons observé six mutants de ce type que 
nous désignerons M,(S), M,(S), N,(S), F,(S). 
H&(S), H,(S), mutants pIgmentés ou non. 0 ~~OIS- 
sance faible ou luxuriante dont les caractères 
morphologiques très différent5 sont indiqués 
dans le tableau 1, 

_ Ainsi, du pont de vue biochimique, nous 
avons été amenés à étudier les différentes 
souches suivant leurs aspects variables ; toute- 
fois, pour les souches H, et F,, nous ne possédions 
pas la forme R originelle. 

SOUCHES ÉTUDIÉES 

Les souches isolées en Afrique Occidentale, en 
Afrique Centrale et à Madagascar ont été numé- 
roiées ainsi : 

Laboratoires de : 

Honn Farcha Tananarive Niamey 
- - - - 

H, H, Ha H, H, H. H, F, Fz Fa M, Ma M, M, N, 

Plusieurs d’entre elles ont subi des mutations. 
Nous avons sélectionné les mutants et une même 
souche peut se présenter 50~5 plusieurs aspects ; 
ainsi, d’après le5 caractères des colonies du 
germe sur gélose tryptose-sérum, nous définis- 
sons Vois formes : une forme Rou rugueuse, une 
forme I ou intermédiaire et une forme S (ou lisse), 
stade ultime de dégradation du germe. 

1’~ La forme R ou rugueu5e : elle semble être 
celle de toutes les souches de Dermotophilus 
congolensls à l’isolement. Les colonies sur gélose 
sont ridées, surélevées, adhérentes à la gélose 
et indissociables dans l’eau distillée. 

20 La forme intermédiaire : (début de dégra- 
dation du germe) les colonies sont plates, rldées 
mais non adhérentes, plus facilement dissociables 
en eau distillée. Toutefois leurs suspensions ne 
sont pas stables, les germes étant outoaggluti- 
nobles. Nous avons observé deux mutants de ce 
type que nous appellerons, M,(I) et F,(l), mutants 
pigmenté5 fortement en orange ou jaune pâle 
dont la description morphologique plus détaillée 
est donnée dons le tableau 1, 

30 La forme S : (dégradation ultime du germe). 
Les colonies 5ur gélose sont lisses, brillantes, 

RÉStiLTATS 

La sélection des mujants nous a permis d’obte- 
nir des clones purs dont nous c1voi-15 pu observer 
les caractère5 morphologiques et rechercher les 
caractères biochimiques et antigéniques. 

10 Caractères morphologique5 : les germes à 
leur isolement donnent des colonies rugueuses 
telles qu’elles ont été précédemment décrites : 
les mutatlons successives font apparaître ces 
colonnes de plus en plus lisses et plus ou moins 
pigmentée5 tandis que les caractères morpholc- 
giques du germe se modifient. L’lmportance du 
stade mycélien diminue. Le cycle de Dermofoph!lus 
congolensrs n’est plus apparent, aInsi dons le cas 
des mutants H,(S) et H,(S), varmnts pigmentés 
)aur~e vif, nous n’observons plus les formes mycé- 
Ilennes ramifiées caractéristiques, mais bujours 
des amas de cocci rappelant des sarcines. Dans 
d’autres COS, Mad,(S), N,(S). F,(S), le germe se 
présente sous la forme de coryneboctéries plus 
ou moins petites, plus ou moins dispersées dan5 
le milieu suivant le stade de dégradation du 
germe. L’exemple le plus frappant de ces muta- 
tions accompagnées de modifications morpholo- 
giques est fourni par la souche M,, qui se pré- 
sente sous trois formes, une forme rugueuse 
clawque, une forme intermédiaire avec colo- 
mes plates. ridées orange, une forme lisse avec 
colonnes lisses gris-bleu. On voit par les photos 
19 2,4et 8, /a dégradation mycélienne dugerme. 
Au stade ultime, seules des formes en Y nous 
rappellent l’appartenance du germe à la famille 
des actinomycétes. 

20 Caractères blochimiques : à ces modlfica- 
tiens morphologiques s’ajoutent des variaiions 
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dans les caractères biochimiques. De l’examen 1 les mutants I ou S sont devenus RM- : le pou- 
du tableau II, nous pouvons iirer les enseigne- 
ments suivants : 

a) les souches de Dermotophdus congolensis que 
nous wons examinées sont, sous leur forme R, 
comparables du point de vue biochimique et 
présentent les caractères suivants : 

Sérum coagulé * 
Indole ...<......<,.,,.,,,.. - 
SH, ,....,.,..............,,,<<,,, - 
RM ..<..<............. + 
VP - 
Urée ,..................,<,,,,.,,., + 
Glucose <, <, + 
Lactose ,.,................,,<,,,,,, - 

b) avec les mutations apparaissent les modi- 
fications suivantes : 

voir protéolytique des mutants Hz(S), et H*(S) 
s’est exacerbé avec les subcultures : de même II 
semble que les souches de Dermaiophilus, congo- 
lensis, tout en restant sous leur forme R. ont leur 
pouvar protéolytique augmenté avec la répéti- 
tion des cultures. 

Toutefols beaucoup de mutants S ont perdu 
tout pouvoir protéolytique M,(S), M,(S), F,(I). 
N,(S), F,(S). Les mutants (1) et (5) ont une activité 
moins grande vis-à-w des glucides, excepté F%(l) 
qui est la seule souche possédant une B-galacto- 
sidase. Au sujet de la réduciion des nitrates, 
nous devons signaler que les souches M,(S), MS(l) 
et MS(S) réduisent les nitrates en nitrites. Nous 
n’avons pas pu mettre en évidence de nltrate 
réductase chez les formes R de Dermatophilus 
congolensis ; ce fait mérite toutefois d’être précisé. 
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Cette variabilité des caractères biochimiques 1 case qu’un. deux ou trois anticorps précipitants. 
associée aux mutations des souches de Dermo- 
toehilus congoiensis peut expliquer la diversité des 
opinions exprimées à ce sujet; pour comparer les 
différentes souches de D. congolensis II est essen- 
tiel de les étudier sous leur forme rugueuse. à 
l’isolement. 

c) Caractères antigéniques : c’est indirecte- 
ment par la recherche des anticorps précipi- 
tants chez des animaux atteints de streptothricose 
naturelle étendue que nous avons été amenés à 
constater l’étroite parenté antigénique des diffé- 
rentes souches de D. congolensls (rapport annuel 
1964 du laboratoire de Farcha). 

Généralement avec la méthode par précipita- 
tion en gélose nous n’avons pu mettre en évi- 
dence chez les animaux atteints de streptothri- 

Toutefois dans le sérum d’un zébu (no 983) pré- 
sentant une streptothricose étendue nous avons 
pu observer la présence de cinq anticorps. C’est 
ce sérum qui nous a permis de comparer les 
différentes souches de D. congolensis car, par 
hyperimmunisation, nous n’avons pu obtenir 
aucun sérum de cette quollté (cette expérience 
mérite toutefois d’être reprise avec des souchkde 
Dermofoph~lus congolens!s dont la qualité antigé- 
nique aura été bien établie). Si nous mettons le 
sérum 983 en présence du filtrat concentré de 
souches de provenance variable, nous obtenons 
des résultats comparables. La photo 17 montre 
bien la parenté des souches (lignes communes) 
et la dégradation antigénique avec les subcul- 
turcs ; en effet les tÎltrats des souches 2-3, bien 
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Photo 17 e+ schkma 

1. - Filtrat canceniré 10 fois, souche 1 rugueuse. 
2. - F~lir~t concentré 10 fois, souche ï rugueuse. 
3. - Filtrai concentré 10 fois, rouche 3 rugueuse. 
4. - Fil+m+ concentré 10 fois, souche 4 lisse. 
5. - Bouillon trypiose sérum. Témoin. 

Nous observons 5, 3 et 4 lignes de précipitation. 

Les antigènes 0” hopténes poroisseni en concenirotion 
différente dans les flltratr. 

que sous leur forme R ne permetteni la mise en 
évidence que de trois ou quatre anticorps et le 
filtrai d’une souche S ne fournit aucune ligne de 
précipitaiion. 

On peut toutefois extraire les hpopolysaccha- 
rldes de ces souches;S et les mettre en évldence 
par hémagglutination passwe suivant la méthode 
décrite par P. PERREAU (12) (technique plus 
sensible que la précipitation en gélose). D’autre 
pari. les lipopolysaccharides extraits d’une 
souche R ne semblent être responsables que d’une 
partie des lignes de précipitation ; en effet, en 
présence du sérum 983, les lipopolysaccharides 
ne donnent pas autant de lignes de précipitation 

que le filtrai de /a souche dont ils sont extraits. 
alors qu’un antigène obtenu par l’action des 
ultra-sons [P. PERREAU (12)] et notre filtrai 
concentré donnent des résultats comparables. 
Ainsi il apparaît que Dermotophrlus congolensis a 
une structure ontlgénlque très complexe et en 
dehors des lipopolysaccharides spécifiques qui 
semblent disparaître les derniers au cours de la 
dégradatlon antigénique du germe, _il existe 
d’outres antigènes, probablement de nature pro- 
tldique. 

Pour étudier l’immunologie de la streptothri- 
case, il est nécessaire de définIr la qualité des 
différents anticorps que l’on volt successivement 
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apparaître. L’apparition de tel ou tel anticorps se 
traduit-elle par laguérison, une immunité. ou une 
hypersensibilité de l’animal malade ? Ces onti- 
corps perststent-ils et combien de temps ? Telles 
sont les questions à résoudre. Sur deux anomaux 
atteints de deux ou trois streptothricoses succes- 
sives, huit moisaprès la guérison, nous n’avons 
pu mettre en évidence aucun anticorps par la 
méthode de précipitation en gélose, méthode peu 
sensible quantitativement. Tous ces faits méritent 
d’être précisés car ils permettront de juger de 
l’intérêt et de /a possibilité d’une vacclnation. 

CONCLUSION 

L’étude de ces souches en provenance de 
différents territoires d’Afrique Occidentale, Cen- 

trale et de Madagascar nous permet de conclure 
que les souches de D. congolensls à l’isolement 
paroosent être semblables tant du point de vue 
des caractères culturaux que des caractères 
biochimiques et antigéniques. Toutefois ces 
souches sont très «plastiques ». Elles peuvent 
subir de nombreuses mutations se traduisant 
par des variations morphologiques, biochimiques 
et une dégradation antlgénlque. II semble bien 
que certaines formes aberrantes de, D. congo- 
lerws aient été prises pour des germes contami- 
riants, notamment pour des corynebactéries. 
De plus, il apparaît que des différences dans les 
descriptions données de D. congolensis peuvent 
s’expliquer par ces mutations autant que par la 
variété des méthodes employées pour étudier le 
germe. 

SUMMARY 

Several siroins of Dermatophilur cangoleoris from vorious countries of Wesl 
Airico, Ceniral Africa ond Modagarcor bave been studfed. Accarding the 
conclusion of the oulhors. ihese stroins when iroloied are comparable in res- 
pect ofiheir morphologicai and biachemical properiier. In addition they show 
very closely related, if no+ ideniicol. aniigenic Structure~. However mony 

mutotions cari occure, which are occompognied by some morphologicol and 
biochemical variations 01 well as by an antigenic degradolion ofthe germ. 
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L’anguillulose à Strongyloides fülleborni 
0. von Linstow, du cynocéphale 

(Papio cynocephalus) au Sénégal 
Son traitement par l’Ester Diméthylique de l’acide 

(2-2-2-trichloro-l-hydroxyéthylphosphonique) 
par S. GRETILLAT*. L. MON]OUR** el G. VASSfLIADÈS* 

RÉSUMÉ 

Un endapororitisme à allure enzoatique oyant r& dans un élevage de cyno- 

cephales Popio cynocepholur apporlenont à 1’0. R. A. N. A., Dakar. o permis de 

mettre en évidence la présence de Strongyloides füilebom (anguillule du singe). 

Jrichocephalus cynocephoiur et Esophagostomum bifurcum, les deux premihres 
espèces élan+ signalées pour la première fois dons l’Ouest Africain. 

Si 1’0” admet actuellement que Sfrongyloides stercoralis (onguillule de l’homme) 

et Wongyloides fiiüiieboroi ront deux espèces disIinc+er. il es+ vraisemblable que 
l’une ou I’auire peu+ parasiter indifféremment l’homme ou le singe. Le cynocé- 
phale serait alors un rbservoir de parasites pour l’homme, comme il en est déjà 
un en ce qui concerne Esophagasfomum bifurcum. 

Des essais de traitement démontrent l’action anihelminthique du Neguvon 
(2.2.2.trichlaro-l-hydroxyéihylphosphoniq”e) contre ces trois helminthes à 10 
dose de 50 mg/kg en solution 0 10 p. 100 par voie orale. Aucun effet secondaire 

n’a été abservé. Un seul traitement a pratiquement déporasiié les animaux 
(17 dont 4 iémoins) avec reprise de I’&tof général e+ ruppressian de 10 moriolité. 

“Depuis quelques mois, chez de jeunes cynocé- 

phales (Popio cynocepholur L.), capturés en Haute- 

Casamance et ou Sénégal OrIentaI et appartenant 

à l’organisme de Recherches pour I’Albmen- 
tation e+ la Nutrition Africaines (0. R. A. N. A.) 

Dakar, on constatait un abaissement de l’état 

général avec troubles morbides apparaissant 

dès les premiers jours de la captivité. 

et amaigris, ils s’affaiblissaient progressivement 

pour mourir complètement cachectlques. 

A YautopsIe, on remorquait une grande misére 

Destinés à servir de matériel d’expérience 

pour des recherches sur la nutrition humaine. ces 

animaux malgré un appétit conservé étaient 

tous atteints de dérèglement intes’ t,na, 0°K amr- 
nonce de constipation et de dia rrhée. Anémiés 

physiologique, de I’hydrocochexie, une conges- 

tion des muqueuses duodénale et jéjunale. et la 

présence de tubercules indurés de la grosseur 

d’un pois dans l’épaisseur des parois du colon. 

Les examens microblologiques étant négatifs, 

on songea naturellement à une affection parosi- 

taire par helmlnthes. 

(*) Laboratoire na+ionol de Recherches vétérinaires. 
Dakar. 

(**) Organisme de Recherches pour I’Alimenfation et 
la Nutrition africaines, Dakar. 

Après enrichissement du milieu. des examens 

coprologiques sont faits à partlr de prélèvements 

moyens de fèces des malades. 

Ils révèlent la présence de : 

10 très nombreux ceufs de nématodes de forme 

ovoïde à double enveloppe, mesurant 45 à 55 P 
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de long sur 30 à 35 p de large avec “ne larve 
mobile à l’intérieur ; 

20 quelques ceufs de nématodes de 70 à 80 p 
de long sur 40 à 45 p de large, ovalaires, avec 
une morula bien développée ; 

30 quelques œufs de trichocéphales, opaques 
avec deux boutons polaires (longueur SS/58 p, 
largeur 25127 p). 

D’après leur forme ei leurs dimensions, les 
ceufs embryonnés ressemblent à des ceufs d’anky- 
lostomes. En coproculture à 250, ils éclosent en 
donnant des ~lorves rhabditades de 440 + de 
long sur 20 p de large, avec un cesophage de 
80 p, Ces larves ont une gaine (fig. na 2 B). 

MaIntenues en eau physiologique à 7 p. 1.000 

à 250, elles muent et donnent en 24 heures des 
larves rhabditoides de 390 tu de long sur 51 p de 
large avec un cesophage de 98 p (fig. no 2 C). Le 
quatrième jour, apparaissent dans le milieu, des 
individus mâles et femelles que nous décrivons 
sommairement. 

Mâles. 

Longueur 920 EL. largeur 52 II, œsophage avec 
rhabditis succédant à une portion rétrécie de 
I’cesophage. 

Queue de 44 ,u. Deux petits spicules égaux de 
38 [* de longueur. 

Gubernaculum naviculaire de 18 II. 
Deux paires de petites papilles post-cloacoles 

(fig. 1 A-B-C). 

Femelles. 

Longueur moyenne 970 à 1.050 & 
Largeur 50 à 55 p, 
CEsophage 125 p avec rhabditis présentant 

comme chez le mâle un renflement basa1 suc- 
cé,dant à une portion cylindrique rétrécie 
(fig. 2 D-E). 

Queue 106 p. 
Vulve à 500 p de l’extrémité antérieure située 

approximatwemeni au milieu du corps. Lèvres 

Retour au menu



vulvaires proéminentes avec forte dépression 
cuticvlaire en arrière de l’orifice de ponte. 

D’après les résultats obtenus, il s’agit d’une 
infestation parSfrongyloïdes(onguiIIules), compor- 
tant un cycle exogène avec mâles et femelles 
libres, et un cycle endogène parasite avec seule- 
ment des femelles parth&nogénétiques. 

ANGUILLULOSE DE L’HOMME, 
DES PRIMATES 

ET DES CARNIVORES DOMESTIQUES 

Ce n’est que vers le début du siècle (WEIN- 
BERG, LÉGER et ROMANOVITCH, 1908) que la 
pathogénicité de I’anguillule de l’homme (Sfron- 
gyloïdes sfercorolis, BAVAY, 1877) fut reconnue. 
En effet, ces minuscules nématodes de quelques 
millimètres de longueur vivant dans les replis de 
la muqueuse du duodénum et de l’intestin grêle 
pouvaient apparemment être considérés comme 
de simples commensaux et pourtant I’angu~llulose 
est une helminthiase des plus graves tant chez 
l’homme que chez les autres mammifères. 

Le genre Strongyloïdes (GRASSI, 1879) parasite 
à des degrés divers l’homme, les carnivores et 
ruminants domestiques. le cheval, le porc et les 
volailles. II est fréquent chez les singes. et les 
auteurs suivant /a morphologie, la biologie du 
parasite et suivant l’hôte qui I’héberge en ont 
décrit un certan nombre d’espèces. 

Chez l’homme parasité pars. steercorai~s, némo- 
tode ovipare, les ceufs éclosent dans le tube intes- 
tinal et ce sont uniquement des larves rhabdi- 
toïdes que l’on trouve à l’examen des selles. 

WEINBERG et ROMANOVITCH en 1908. tra- 
vaillant sur des chimpanzés et des singes infé- 
rieurs atteints d’onguillulose, pour étudier le 
pouvoir pathogène éventuel des larves de Stroo- 
gyloïdes, ne peuvent poursuivre leurs recherches. 
les selles des malades ne contenant que des œufs 
embryonnés, mais pas les larves qu’ils espéraient 
y  trouver. Cependant, les auteurs-estiment qu’il 
s’agit d’une souche de 5. stercorolis dont les 
ceufs n’écloraient que dons le milw extérieur. 

LÉGER en 1921, étudiant le parasitisme des 
singesen Guyane(Midosm~dos,GEOFFROY,1812. 
Ai&s pentadociylus, Cebus opello) ne trouve qve 
des larves rhabditoïdes à l’examen des excré- 
ments des malades. 

En 1925, SANDGROUND parle d’instabilité 
du cycle évolutif chez Strongyloides. Le type très 
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primitif de la biologie des Anguillules explique- 
rait peut-être son extrême malléobihté. 

Les expériences de FAUST en 1931 et 1933 
semblent aboutir au même résultat.’ II fait varier 
le type de cycle de Strongyloides stercoralis en 
soumettant les animaux en expérience, des singes 
en l’occurrence (Mocaco et Aieles) à un traite- 
ment par le violet de gentiane. D’après cet 
auteur, 8. stercoroiis parasiterait l’homme et le 
singe. 

Si l’on s’en réfère aux travaux de GALLIARD 
(1939) (1940) et (1950) sur I’onguillulose de 
l’homme et du chien au Tonkin, Strongyloldes 
sfercorolis les parasiterait indifféremment. Le 
passage de la souche humaine chez le chien faf- 
sont apparaître une prédominance du cycle indi- 
rect, alors que cher l’homme dominerait le cycle 
direct avec auto-infestation. II s’agirait @ans ce 
ca de races biologiques s’étant adaptées à un 
hôte ou à l’autre. 

Cependant, ce polni de vue n’est pps partagé 
par l’ensemble des chercheurs et nombreux sont 
ceux qui décrivent des espèces de parasites 
propres aux primates. 

AinsI Otto VON LINSTOW en 1905 décrit 
5. fullebarni à partlr de matériel récolté par un 
médecin de la marine allemande chez un chim- 
panzé et un cynocéphale. 

Strongyloidescebus, DARLING, 1911 ,estparasite 
de Cebus hypoieucus à Panama. 

Strongyloïdes simloe, HUNG et HOPPLI, 1923. 
est l’agent causal d’une anguillulose chez Moco- 
cus.Afeles, PJthecus et Cercopiihecus oethiops sobeus. 

DESPORTES en19et-1945. travaillantsur I’épi- 
démiologie, I’étiologie de I’anguillulose humaine 
à partir de souches de primates, sépare d’après 
le comportement biologique et la morphologie 
des larves et des adultes libres, Strongyloïdes sier- 
coraiis du groupe Strongyloides fülleborni, 0. VON 
LINSTOW. 1905, Strongyfoides cebus. DARLING. 
1911 et Strongyfoïdes sfmioe, HUNG et HOPPLI, 
1923. Dans les infestafions à 5. slercorolis, les 
aeufs d’anguillule éclosent dans I’lntestin de 
l’hôte alors que pour les trois dernières espèce% 
parasites de Primates, ce sont des œufs embry- 
onnés qui sont évacués avec les excréments. 

C’est en 1948. que WALLACE etColl.signalent 
le premier cas d’infestation naturelle humaine 0 
5. fullebomi chez un originaire des Iles Philip- 
pines. ils font les mêmes remarques que DES- 
PORTES. 
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PREMVATI en 1958 démontre d’après la rnor- 
phologie et la biologie de Strongyloides fülle- 
borni qu’il s’agit bien d’une espèce différente de 
Strongylofdes stercorol~ En effet, les ceufs embry- 
onnés de 5. füllebom éclosent normalement à 
25oC, alors qu’un très petit nombre seulement 
donnent des larves si on les maintient à 37oC. 

CESOPHAGOSTOMOSE 
ET TRICHOCÉPHALOSE DU CYNOCÉPHALE 

Ces différences d’ordre biologique sont très 
intéressantes car la morphologie seule permet 
dIfficilement de séparer ces deux espèces très 
proches l’une de l’autre. Compte tenu des varia- 
tions dans les dimensions des larves et des adultes 
Ihbres de 5. ftillebornr suivant les conditions de 
iempérature et de milieu de copraculture. 
PREMVATI (1958) accorde avec WALLACE et 
Coll. (1948) une valeur de critère d’espèce à la 
morphologie de I’or~tÎce vulvaire de la femelle 
libre : vulve à lèvres très saillantes, avec dépres- 
sion cuticulaire très marquée en arrière du bord 
postérieur de l’orifice de ponte. 

Les résultats que nous avons obtenus aux exa- 
mens coprologiques et aux CQpKKUitW3 étant 

semblables à ceux des auteurs précédents, nous 
rattachons le Strongylaides trouvé chez Papio cyno- 
cepholus à 5. ~ülleborni, les deux autres espèces 
8. smwx et 8. cebus étant probablement syno- 
nymes des. fulleborn~ (D’après DESPORTES, 194é 
1945). 

Le deuxième type d’oeufs de némotodes 
trouvés aux examens coprologiques (ceuf avec 
morula bien développée), donne naissance en 
coproculture à des larves d’CEsophogosiomum. 
L’examen des adultes et des larves enkystées 
au niveau de la muqueuse du colon permet de 
déterminer l’espèce en cause. II s’agit d’CEsopho- 
gostomum bifurcum (CREPLIN, 1849) synonyme 
d’CJ brumpii, RAILLIET et HENRY, 1905. 

Quant aux trichocéphales, une trentaine 
d’adultes, recueillis dans le ccecurn de trois 
singes autopsiés. ont les caractères de Trichoce- 
pholus cynocephoius, KHERA, 1951 (fig. no8 3 et4). 

Ce trichure diffère de celui de l’homme par les 
dimensions de sa gaine spiculaire 2,l mm, celles 
de son spicule 2 à 2,48 mm et particulièrement 
par la zone périvulvaire qui a l’apparence d’un 
anneau clair, l’ouverture vulvaire étant striée 
radialement alorsqu’elleestornementéed’épines 
chez Trrchuris frrchruro (LINNÉ, 1771), STILES, 
1901. 

Nous donnons ci-dessous la description son? 
maire des femelles parasItes parthénogénétiques 
trouvées à l’autopsie de deux malades. 

Femelle parthénogénétique parasite. 

Femelle strongyloïde (sans rhobdltis) effilée 
des deux bouts avec extrémité antérieure pré- 
sentant des papilles peu visibles. 

Cuticule légèrement striée. Longueur 3 à 
4,2 mm. Largeur maximum au niveau de la 
vulve : 40 à 53 I”. 

Queue à pointe mousse : 50 à 65 p de long. 
Esophage de 700 à 900 p (1/4 à l/S de la lon- 

,gueur du corps) sans rhabditis. Orifice vulvaire 
c~vec lèvres peu saIllantes, sltué vers le début du 
tiers postérieur du corps. 

Réceptacle séminal absent, utérus ne conte- 
nant que quelques ceufs (2 à 10) de 48 à 59 t” de 
long sur 30 à 32 p de large. 

Ces dimensions et caractères correspondent à 
ceux donnés par PREMVATI en 1958 pour 
5. fülleborni. 
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Fig. no 5. - Trichiuris frichiuro. Orifice vulvaire 

La clinique, les lésions générales et intesti- 
nales et l’abondance des anguillules adultes 
trouvées à l’autopsie oboutlssent au diagnostic 
d’anguillulose massive. Les trichocéphales et les 
nodules d’esophagostomose larvaire en nombre 
relativement restreint compliquent seulement le 
tableau clinique. 

A notre connaissance, c’est la première fois 
que 5. fiiüileborni est signalé ou Sénégal. 

TOMITA en 1940, à Formose, a réussi à 
infester trois volontaires avec 5. ftilleborni tandls 
que WALLACE, MOONEY et SANDERS en 1948 
relatent un cas d’anguillulose humaine causé par 
le même helminthe. 

Au sujet d’CEsophogosiomum bifurcom, HENRY 
et JOYEUX, en 1920, signalent un COS humain en 
Haute-Guinée, le malade ayant expulsé un exem- 

plaire adulte après administration d’anthelmin- 
thique. 

Si l’homme est pour I’CEsophagostome un 
hôte anormal, II n’en est pas moins vrai que de 
par le monde, au Brésil par exemple (THOMAS, 
1910), au Nigeria (LEIPER, 1911). en Uganda 
(ELMES et Mc ADAM, 1951) et en Indonésie 
(TAN KOK SIANG et LIE KIAN JOE. 1953)s 
I’œsophagostomose intestinale humaine a déjà 
été observée. 

Un cas de localisation aberrante, rapporté 
par CHABAUD et LARIVIÈRE (1958), est celui 
de cet enfant, originaire de la Côte-d’Ivoire, et 
hospitalisé à Dakar, qui présentait un Ikyste 
cutané renfermant une femelle unmature d’&o- 
phogostomum stephanosiomum, STOSSICH, 1904. 

En ce qui concerne Trichocephalus cynocephalus, 
KHERA. 1953, décrit d’Abyssinie sur Pop10 homo- 
dryos L., c’est la première fois qu’il est signalé 
chez un Popio cynocepholus de l’Ouest Africain. 

Puisque StrongyloJdes filleborni et CEsophogos- 
tomum bifwcum peuvent accidentellement para- 
siter l’homme, le cynocéphale serait un réser- 
voir de parasites pour les villageois vivant et 
travaillant en forêt ou en savaw arborée. 

ESSAIS DE TRAITEMENT 
DE L’ANGUILLULOSE DU CYNOCÉPHALE 

PAR LE NÉGUVON 

Aucune expérimentation protlque n’étant pos- 
sible sur des singes dont l’état général est extrê- 
mement déficient. 1’0. R. A. N. A. décide de 
déparaslter ces animaux. 

Plusieurs produits sont essayés et c’est le Né- 
guvon (2.2.2.trichloro-l-hydroxyéthylphosphoni- 
que) utilisé à la dose de 50mg/kg qui donne 
les meilleurs résultats. 

Cet anthelminthique a déjà été testé contre 
Strongyloïdes pop~liosus (WEDL. 1856) agent de 
I’anguillulose des petits ruminants pqr ECKERT 
et ABDEL GAWAD (1963) et PATNAIK (1964), 
à raison de 30 à 80 mg/kg. associé ou non à la 
Phénothiazine ou à I’Asuntol. 

Conditions d’expérimentation ~ 

Les cynocéphales au nombre de Il7 et d’un 
poids moyen de 2 à 3 kilos, sont logés dans des 
cages à sol cimenté avec grillage en fer à wson 
de 1 à 4 singes par cage. 
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Graphique 1. -Courbe donnant le nombre d’aeufs 
moyen par gramme de fèces chez les tknoinr et chez les 
animaux iroitér, pendant les 30 jours opr&s le iroitement 
(Coordonnées semi~logarithmiquer). 

% 
‘oc 

\ 

Graphique II. - Courbe du poids moyen des cynocé- 
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phales traités. T= date du traitement. 
Après la vermifugation, un lkger flkhissement es1 suivi 

*q d’un gain de poids régulier ou fur et à mesure de I’amé- 

c, 
lioration de l’état général. 
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Les contrôles d’infestation sont faits sur des 
prélèvements moyens provenant de chacune des 
8 cages. Ils sont indiqués dans le tableau. 

Des examens coprologiques préliminaires 
sont effectués et montrent que sur 17 malades, 
10 soni très fortement infestés par Strongyloides 
fülleborni et moyennement par &ophogostomum 
et trichocéphales. 

Le nombre d’ceufs de Sfrongyloides par gramme 
d’excréments varie de 260 pour les infestations 
moyennes à 2.960 pour les infestations mas- 
sives (v. tableau). 

Essais thérapeutiques. 

L’anthelminthique (Néguvon) est utilisé sous 
forme de solution à10 p, 100 préparée extempo- 
ranément et administrée per os à la seringue, le 
matin 0 jeun. à raison de 50 mg de produit pur 
par kilo de poids vif (50 mg/kg). Dans les jours 
qui suivent le traitement, un accident mortel mis 
à part chez un singe dont l’étatgénéral était par- 
ticulièrement mauvais, aucun effet secondaire 
particulier n’est pratiquement consisté. 

Dès la tÎn de la première semaine, l’état géné- 
ral s’améliore. les troubles gostro-intestinaux 
disparaissent et on note après un léger fléchisse- 
ment, une augmentation du poids des singes 
traités. 

Les contrôles d’efftcocité au moyen d’examens 
coprologiques sont faits 6, 12 et 30 jours après le 
traitement. Le tableau en donne les résultats. 
La courbe du nombre moyen des ceufs présents 
dans les fèces au moment et dans les semaines 

qui ont suivi le traitement, montre que les oeufs 
de Sfrongyloïdes ont pratiquement disparu dans 
les fèces 30 jours après I’admlnislration du Négu- 
“on. 

Au dernier contrôle, l’absence d’oeufs de tri- 
chocéphales et d’cesophagostomes prouve la 
valeur anthelminihique du Néguvon contre ces 
deux némaiodes particulièrement résistants ouX 
verrmfuges classiques. 

L’état général s’améliore dans les 15 jours 
suivants. 

Les témoins non traités n’accusent aucune 
baisse dans le nombre des ceufs présents dans les 
fèces, ni aucune amélioration de l’état général. 

En conclusion, le Néguvon (2.2.2.trichloro-l- 
hydroxyéthylphosphonique) s’est révélé efficace 
dans le traitement de I’anguillulose du singe 0 
Strongyloides folleborni. II est également actif 
contre Trichocepholus cynocepholus et CEsopho- 
gastomum bifurcum. 

Effets secondores. Utilisé 0 rafson de 50 mg/kg 
ce produit peut sans inconvénient majeur être 
administré à des animaux dont l’état général 
est très mauvais. Aucun trouble d’inioiérance 
n’est observé : vomissements, troubles nerveux, 
etc... Cette dose semble cependant ne pas devoir 
être dépassée surtout cher des sujets affaiblis 
par un polyparasiiisme. 

Insf~tuf d’Elevage et de Médecine vétérinaire 
des Pays trop~aux. Laboratoire national 

de Recherches vétérinaires, Dakar 
et Organisme de Recherches pour I’Alimentation 

et la Nutr~fion africaines, Dakar. 
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: Treptment experitiints demansirote the onthelminihic action of Neguvon 
‘, ~,‘., (2.2.2.trichlaro-l-hydraxyethylphosphonic) agoinrt ihese three helminihr a+ the 

,, -’ dose of50 mg per kilo in o 10 p. 100 soluiion administered by the oral woy. No 

recondary effect hor ben observed. A single treatment hos ben enough for a 
prxtiral cure ofoll animais (17 ou+ afwhich 4 hept ~1s witnesses) with a generol 
recovery and the end of losses. 

Un endoparasiiisma enzaatico se encontr6 en una ganoderia de cinocéfalor 
(Popio cinocepholur) perteneciendo 01 0. R. A. N. A.. en Dakar. Permilid 
demastrar 10 presencio de Strongyloides fuileborni (anguilula del mono), 

Tricocephoius cyoocepholus y CFrophogorlomum bifurcum. Las dor primeras 
especies se noioban par ILI primera vez en el C%rie Africano. 

Camo se admita que Sfrongyloides stercaraiis (anguilulo del hombre) y 
Strangyhdes fullebom mn dos especies diferenier, una u otra verosimilmente 
puede paras~tar ya 01 hombre ya el mono. En ial coso el cinocéfalo seria un 
receptdculo de par6siios para el hombre, de Ia mismo monero que en lo que 

concierne &ophagostomum bifurcum. Lor ensoyos de tratomiento demuesiran 
la occi6n antihelmintica del Neguvon (2.2.2.iricloro-l-hidraxieiilfasfanico) 
contra estor fier helmin+os en Ia dasis de 50 mg/kg en roluci6n a 10 p. 100 par 
via oral. No se obrerv6 ningbn efecio secundorio. Un solo trotamiento practi- 

camente deparasii6 lx animales (17 enire 14 iestigos) con mejora del estodo 
generol y rupresi6n de In morialidad. 
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Étude en milieu tropical 
du pouvoir anthelminthique du bis 

(Bhydroxy S,!+dichlorophényl) sulfoxyde 
cor J. GUILHON ef M. GRABER 

Les O~+BU~S étudient l’activité anthelminthique du Bis (2.hydroxy-3.5.dichloro- 
phényl) SuIfoxyde, ou bitin-5. 0 l’égard de nombreux helminther parasites du 

Zébu (54). du Mouton (ST) et du Poulet (44) et ~CI toxicit6 pour ces trois espèces 
onimaler. 

Dans Ier condiiions d’élevage du Tchad le Bitin- es1 inutilisable contre les 
Némofoder quoiqu’il monifesie une action non négligeable (75 p. ‘IOO) 0 la dose 
de 50 mg/kg 0 I’bgard d’0esophagostomum radialum. 

Son ociiviié cestodicide (25 0 30 mg/kg) très ne+k 0 l’égard de Thysoniezia 
willo du Z&bu est plus faible 0 l’égard des Awplocéphalidés des ovins puisque 
même à la dose de 100 mg/kg. les diverses espèces, sauf Monierm exponso. 
résirient différemment 0 son action (66 0 95 p. 100 d’eff!cocité) et que Sfilesia 
hepalico est totalement insensible. 

Les Trematader eI plus sp&cialement les Fasciolldés hépatobiliaires sont eli- 

minés aux doses de 30 à 40 mg/kg, la seconde intervenant utilement contre Ier 
immoturer. 

Ce corps est inutilisable contre les helminther du Poulet. 
Le Bitin- se comporte plus comme un cestodicide et un fasciolicide que comme 

un helminthicide global. 
Les +As espèces ammales diversement sensibler ne peuvent cependant 

supporier sons risques d’intoxicaiion des doser supérieures à 200-250 mg/kg. 

Depuis plusieurs années de nombreux corps 

obtenus par synthèse furent proposés pour lutter 

contre les multiples helminthoses des animaux 

domestiques. II s’en faut qu’ils aient tous donné 

satisfaction. Si la thérapeutique employée contre 

les Nématodes a trouvé dans la dlbenzopara- 

thiazine (1938) et plus récemment (1961) dans 

le ihiazolylbenzimidozole des substances actwes. 
les Trématodes et les Cestodes ne sont pas encore 

combattus avec autant d’efficacité et surtout sans 
danger, plus spécialement en milieu tropical 
peu propice à une résistance élevée et constante 
des espèces animales domestiques. 

Des recherches entreprises antérieurement 

sur des corps de la série du diphénylméthone 
(Dichlorophène, Hexachlorophène) nous ont 
incités. ainsi que divers auteurs à étudier des 
dérivés soufrés tels que le Thio D*B (dichlow4-6- 
phénol). Plus récemment UENO et Coll. (1964) 
ont comparé sur des lapins artificiellement infes: 
tés par Fasciolo giganfrca le pouvoir anthelmin- 
thique de 33 dérivés chlorés du diphénylméthane 
et des diphénylsulfides pour aboutir à la conclu: 
sion précise que les dérivés chlorés du diphényl- 
méthane sont moins actifs que les dérivés des 
diphénylsulfides. 

Ultérieurement, les mêmes auteurs (1964) sur 

des lapins et des moutons atteints de fasti,olose 
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à Fosciolo glgonfico font connaître les résuliats de 
leurs recherches relatives à I’actmn et 0 la toxi- 
cité des composés utihsés afin de déterminer 
les plus fasciolicides et les moins dangereux 
pour l’hôte. 

Les expériences effectuées par A. ODA et Coll. 
sui-152 bovins, en 1962, attlrent plusspécialement 
l’attention sur un dérivé du diphénylsulfoxyde : 
le Bis (2.hydroxydlchlorophényl) sulfoxyde, chi- 
mlquementvoisin du Thio”‘S(dichlaro-4.6phénol) 
et du Bis (2.hydroxy->,5,6-trichlorophényl) mé- 
thane, mais app&mment moins toxique. 

Dans cette publication nous indiquons I’en- 
semble des recherches entreprises au Tchad 
pour étudier le pouvoir anthelminthique du 
BIS (2.hydroxy-3,s.drhlorophényl) sulfoxyde à 
l’égard de Fosciolo gigoniico mais aussi son action 
contre de nombreux Helminthes (Trématodes, 
C&odes, Némotodes) du iébu, du Mouton et 
du Poulet ainsi que sa toxicité pour ces trois 
espèces domestiques. 

Le Bis (2-hydroxy-3,5-dichlorophényl) sul- 
foxyde (1) insipide et inodore se présente sous 
l’aspect d’une poudre blanche, très fine, insoluble 
dans l’eau. Sa structure chimique relativement 
simple est surtout caractérisée par son groupe 
sulfoxyde (SO) qui le différencie des corps du 
groupe des diphénylsulfides et du diphényl- 
méthane. 

OH OH 

CI /y- SO -49 CI 
\1 

t/ 
CI Y 

Le travail est divisé en deux parties d’inégale 
importance se rapportant respectivement aux 
recherches entreprises pour préciser d’une part 
les possibilités d’action du BITIN-S contre les 
‘Helminthes du Zébu, du Mouton et du Poulet 
et d’autre part pour déterminer sa toxicité pour 
ces trois espèces domestiques. 

i. - ÉTUDE DU POUVOIR ANTHELMIN- 
THIQUE DU BITIN-$ A L’ÉGARD DE 
DIVERS HELMINTHES DU ZÉBU 

54 sujets ont été utilisés. réporiis comme ci- 
oprès : 

(1) S~nthétiré par 10 Société Tombe Seiyaku CO: Ltd. 
e+ désigné par les termes de BITIN- ou A-KT S!I .’ 

25 d’entre eux étaient de vieilles femelles 
pesant de 204 à 234 kg, dont 5 se trouvaient 
en étai de gestation (4 mois), les autres (29) des 
bouvillons âgés de 6 à 18 mois, pesant de43 à 
234 kg. 

Les vaches étaient originaires de la région de 
Mossakory à 150 kilomètres ou Nord de Fort- 
Lamy. Le district de Mossakory dont u’he partie 
est bordée par le Lac Tchad est particulièrement 
touché par la fasciolose à Fosciolo gigontiro 
(45 p, 100 du bétail atteint) et par diverses tréma- 
todoses(Schistosomoses, Paromphistomose.etc...). 
Les bouvillons venaient de la région de Fort- 

~Lamy, du « Bec de Canard » surtout, où Porom- 
phistomum. Cormyerius et Thysoniezio ovilla sont 
très fréquents. L’état d’entretien était assez bon 
pour l’ensemble des bouvillons, sauf pour 5 très 
amaigris et anémiques (60 p, ,100 d’hématies). 
Dans tous les cas. les Helminthes constatés pro- 
venaient d’infestation natureIl@ plus ou moins 
importante, indiquée dans le tableau 1. 

Ils étaient associés dans 78,5 p, 100 des cas 
comme ci-après : 

a) Deux éléments : 4, soit 12.2 p. 100 

P. microbofhrium + 5. bovis. 2 
P. microbothrium + C. ~opillofus. 1 
P. microbothrium + 0. gutturoso. 1 

b) Trois éléments : 6, soit 18,2 p. 100 

F. gigontica + 0. guiiuroso + 0. ormillofa. 
S. bovis + 0. guiiuroso + A. lobiato-papllloso. 
F. gigontica + 8. bows + 0. gutiuroso. 
P. microboihrium + 5. bows + 0. gutturosa. 
0. gufturoso + 0. ormill& + 5. bovis. 

c) Quatre éléments : 8, soit 24,2 p. 100 

5. bovis + 0. gutioroso +A. lobioto-po$loso + 
c. punctoio 1 

F. giganfico + 5. bovis + 0. guffuroso + B. ra- 
diatum 2 

8. bovrs + 0. gufiuroso + 0. ormilloio + A. La- 
bioto-popillosa .,. 1 

F. grgonirca + S. bows + 0. guituroso + 0. or- 
millota I.. -1 

P. microbofhrium + H. contorius + B. rodiotum 
+ A. lobroia-popillosa ,~. 1 
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F. gigontica + 5. bows + H. contorius + B. ro- 
diatum 1 

F. gigontico + P. microbothrium + 5. bovis + B. 
rodiofum 1 

d) Cinq éléments : 9, soit 27.3 p. 100 

0. gutturoso + 0. ormilloto + C. pecfinota + H. 
contorius + B. rodiotum, 1 

P. microbothrrum + C. popillatus + T. ovillo + 
C. peciinofo + B. phlebolomum. 1 

P. microbofhrium + H. contoorlus + C. phle- 
botomum + C. punctoto +A. lob. popil. 1 

F. gigoniica + P. microbothrlum + 0. gufturoso 
+S.bovis+C.puncfota ..,,,,.,.,,.,.,,. 1 

F. gigontico + 5. bovis + B. rodmfum + 0. or- 
milloto + 0. gutturoso., 2 

F. gigontica + 8. bovrs + 0. ormiilofo + 0. 
gutiuroso + A. Lob-papdloso. 2 

F. gigantrco + P. microbothrium + 5. bovis + 
0. guffuroso + B. rodiatum. 1 

e) Six éléments : 5, soit 15,3 p. 100 

F. grgonfico + S. bovis + 0. gutfuroso + 0. 
ormillato + 8. radlatum + A. lob-popillosa, 2 

F. gigontm + P. microb. + 8. bovis + 0. guftu- 
rose + 0. ormillofo + A. lob-popillosa. 2 

,P. mrcrob. + 5. bovis + A. lob. + B. radmfum 
+ 0. gutturoso + H. confortus. 1 

f) Huit éléments : 1. soit 2.8 p, 100 

P. microbothrium + C. popilloius + 8. bovis 
+ B. rodroium + P. bovicolo + A. lobrato- 
popillosa + C. puncfato. 1 

Ces associations ont permis d’étudier avec plus 
de facilité et de précision la polyvalente du 
BITIN-S. 

ont été effectués pour prkiser l’importance 
exacte du parasitisme, surtout en ce qui concerne 
les Trémotodes et les Nématodes. 

En fonction des résultats obtenus, des lots 
moyens de trois sujets ont été constitués. Les 
interventions furent effectuées sans préparation, 
c’est-à-dire sans diète préalable : le traitement 
des animaux sur le terrain, du fait de la mentalité 
des éleveurs, ne doit comporter oucvne prépa- 
ration particulièrede l’animal. 

Le médicament a été administré par la voie 
buccale en suspension dons l’eau et les animaux 
marqués ont été placés dans des stalles indivi- 
duelles, cimentées. 

Après le traitement, sur chaque animal il a 
été procédé pendant 10 ,ours à des examens 
coproscopiques journaliers, au ramassage des 
fèces trois fois par jour et à leur examen minu- 
tieux à I’ceil nu. afm de détecter les Trématodes, 
les Cestodes et les Nématodes expulsés qui ont 
été recueillis, pesés ou comptés et formolés. 

Ultérieurement les animaux ont été sacrifiés et 
autopsiés après un dernier examen coprosco- 
pique. Les parasites demeurés dans Je foie, la 
vésicule biliaire ou l’intestin, furent récoltés, 
comptés ou pesés. 

Pour les exemplaires de Fasciolo et de Porom- 
phistomum, il a été tenu compte de leur aspect 
extérieur, de leur survie éventuelle et de leur 
état de maturité (sur coupes colorées et après 
écrasement de l’utérus entre deux lames). 

Les essais thérapeutiques furent entrepris 
selon un rythme en fonction des variations sai- 
sonnières du taux d’infestation par Fasciolo 
gigontica (mai, juin, novembre 1965, mars 1966). 

Cette façon d’opérer permet d’évaluer plus 
exactement l’efficacité du médicament : 

Par ailleurs, la muqueüse duodénale a été 
grattée sur 30-60 cm et le produit de raclage, 
placéentre lame et lamelle, examiné, de manière 
à mettre en évidence Cooperio et Strongyloides 
popIllosus. 

- en période favorable (de novembre à la 
fÏn mai) : 

- en période défavorable (mai-juin) où les 
infestations par Distomes sont nombreuses, 
massives et redoutables, entraînant parfois de 
véritables enzooties (Lac et Delta du Chari). 

Les résultats furent jugés par comparaison 
entre le nombre d’eufs au gramme avant, pen- 
dant et le dernier jour du traitement, entre le 
nombre de parasites éliminés après le traitement 
et le nombre de paraslies retrouvés à l’autopsie 
enfin parcomparaison avec I’infestation moyenne 
des témoins (Tableau Il). 

Doses utilisées : 

Profocole expérimenial 

Chaque animal a été mis en observation pen- 
dant 48 heures et des examens coproscopiques 

Les différentes doses administré& ont kté 
réparties de la manière ci-après en fonction 
de l’intensité du parasitisme des divers sujéts, 
utilisés : 
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15 w/kg 
22-25 mg/kg 

25 w/k 
30 w/kg 
40 w/kg 
50 v/kg 

200 mg/kg 
300 mg/kg 

7 sujets 
1 sujet 

11 sujets 
15 sujets 

3 sujets 
3 sujets 
3 sujets 
2 sujets 

Les résultats obtenus dons ces conditions expé- 
rimentales sont groupés dans les divers tableaux 
ci-après : 

rématodes. 

) Fosciofo gigonfico (adulles) (Tableaux III et Iv). 

TABLEAU ND I!l. 

25 

30 

40 

50 

6) Paromphisiomum microbolhrium (Tableaux V 
et VI). 

Les résultats obtenus sur Carmyerius papillotus 
et sur Schistosomo bovis sont nettement inférieurs 
aux pr&cédents ou nuls. 

C&odes (Tableau VII). 

Le BITIN-S n’a aucune action sur Cystrcercus 
bovis. 

Némotodes (Tableau VIII). 

Oncocerco gutturoso et Oncocerco ormilloto 
résistent à l’action du médicament. 

/ , 
Conséquences de I’mtervention thérapeutique. 

Le BITIN-S est absorbé rapidement par la 
muqueuse intestinale, passe dans le sang où il 
atteint une forte concentration, puis gagne les 
organes où se trouvent les Helminthes sensibles 
0 son action. II agit sur les fascioles qui sont 

tuées en 48 heures environ. Elles demeurent 
quelque temps dans les conaux blliares, puis 
attaquées par la bile. elles deviennent diaphanes, 
iransparentes, de couleur vert sale et s’accumu- 
lent dans la vésicule biliaire où on les récolte 
?I I’autopsle. II n’y a pas d’évacuations. sauf 
dans un cas (24 heures après le traitement). 

Par ailleurs, après la mort des douves, les pon- 
tes persistent encore 72 heures après I’adminis- 
tration du médicament et des émissions massives 
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d’aeufs peuvent être mises en évidence dans les 
fèces. Ces émissions, dans certains cas. durent 
une dizaine de jours. 

On a donc intérêt lorsqu’il s’agit de la fascio- 
lose bovine, à ne mettre l’animal traité sur un 
pâturage neuf qu’une quinzaine de jours après 
l’administration du BITIN-S. 

La dose de 30 mg/kg arrête la ponte des 
Paramphistomes 48 heures après I’lngestlon de 
I’anthelminthique. 

Les exemplaires de Thysoniezio ~VII/~ sont 
expulsés généralement dans la journée qui suit 
le traitement. 

Le médicament est, dans l’ensemble, assez 
bien toléré à la dose thérapeutique indiquée 
(30 mg/kg). Son administration est suivie dans 
30 p. 100 des cas d’une diminution de l’appétit 
qui n’est que passagère, puisque tout rentre 
dans l’ordre 24 heures plus tard. 

Chez les zébus du Tchad, le BITIN-S ne modi- 
fie pas sensiblement l’aspect des matières fécales : 
tout au plus note-t-on un ramollissement, mais 
pas de diarrhée véritable, alors que celle-ci 
est de règle pour 40 p. 100 des animaux traités 
au Thiobis (dichorophénol). 

Aucune observation n’a pu être effectuée 
concernant les répercuwons du traitement 
sur la production laitière. Mais d’après les tra- 
vaux de ODA (A.), elle ne semble pas parti- 
culièrement perturbée. Cinq vaches gestantes 
(fœtus de 4 mois) traitées (25.30 mg/kg) n’ont 

pas avorté et, à l’autopsie, les fœtus étaient encore 
vivants. 

II. - POUVOIR ANTHELMINTHIQUE Du 
BITIN-S A L’ÉGARD DE DIVERS HELMIN- 
THES DU MOUTON 

97 ovins utilisés furent répartis comme ci- 
après : 

Essais thérapeutiques , 47 
Essais de toxicité 12 
Témoins 38 

Les animaux âgés de 6 à 18 mois pesaient de 
15 à 40 kilogrammes. 

15à20kg ,,<.,<,<,<<,,,<<,.,, 1,6 p. 100 
20à25kg 18,6p,lOO 
25à30kg ,.,<.<<,..<.,<,<.,<, 52.7p.100 
30 à 35 kg SO,3 p. 100 
35à4Okg ,.,<<,.,<.<<,.,<<,<. 6,8 p. 100 

Ils provenaient du Chari-Baguirmi et compre- 
nalent une majorité de moutons Bororos et de 
moutons « maure noir à poil long ». 

Leur état d’entretien était médiocre dons 
l’ensemble. Un grand nombre d’entre eux atteints 
d’helminthoses chroniques présentalent un état 
de mafgreur très proche de la cachexie. 

La faune helminthique et le degré d’infestotion 
sont précisés dans le tableau IX. 
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Ces Helminthes se trouvaient associés dans 
58 p. 100 des cas, selon diverses modalités : 

a) deux éléments : 22, soit 41,6 p. 100 

H. contorfus + 5. bovis. 1 
S. pop~llosus + 0. columbianum 1 
5. globipuncfoto + A. centripuncfoto. 2 
S. glob,puncfofo +A. woodlandi, 3 
S. globipunciofa + 5. hepotico. 2 
5. glob@unciota + M. ex~onso.. 2 
M. exponso + A. ceniripuncfato. 3 
5. hepafico +S. bovis .,....,,,..,., ,,,,, ,., 1 
5. globipuncfato + 5. bovis.. 1 
S. globipunciaia + P. microbothrium. 1 
A. cenir~punciofo + 0. colukbionum. 2 
M. expanso + 5. bovis 1 
5. hepoiica +A. ceniripunctaato 1 
M. exponso + A. woodlondi. 1 

b) trois éléments : 18, soit 33,9 p. 100 

5. globipunctato + 5. hepafico + S. bovis. 1 
5. globrpunctato + P. microbothrium + 5. bovis. 1 
H. contorfus + G. pachyscelis + 5. globuloso. 1 
H. contortus + P. muobofhrium + 5. bous. 1 
M. exponso + A. cenfripuncioia + P. microbo- 

fhrium 1 
H. contortus + 0. columbianum + S. globipunc- 

foio................................... 2 
0. columbionum + S. papillosus + S. globipunc- 

tato................................... 1 
5. globipuncfofo + A. woodlondi + M. exponso. 2 
5. globipunctoto + A. centripuncfato + M. ex- 

ponsa ,,.,,,,.,,,,.,.,,,<,,,,,,,<,,,., 2 
5. globipuncioto +A. woodlandi + 5. bovis. 1 
S. globrpunctofo + S. hepofico + A. cenfripunc- 

tataa,.................................. 2 
5. globipuncioio +A. woodlandi + 0. columbio- 

~““rn 1 
5. globipunctato +A. cenfripuncfota + P. micro- 

bothrium 2 

c) quatre éléments : 10, soit18,8 p. 100 

H. contorius + 0. columbianum + 5. popillosus 
+ S. globipunciafa 1 

S. globipunctoto + 5. hepofico + A. centnpunc- 
foto + 0. columbionum 1 

5. hepatico +A. ceniripunctato + 5. globipunc- 
tata + 5. bovis 1 

5. hepotrco +A. centrlpunctoto +M. exponso + 
S.bovis................................ 1 

5. globipuncfafo + A. centripunctofo + P. micro- 
bothrium + 5. bovis 1 

A. centripunctoto + M. exponso + H. confortus 
+ 0. columbionum., 1 

A. woodlondi + M. exponsa + H. confortus + 
0. columbianum 1 

5. globipunctofo + A. centripuncioto + 0. co- 
lumbionum + 5. bovis. 1 

S. hepotica + M. exponsa + A. centripunctoio 
+ P. microbofhr~um 1 

5. globipunctato + A. cenfripunciota + 0. co- 
lumbionum + G. pochyscelis.. Z 

d) cinq éléments : 2, soit 3,8 p. 100 

S. hepotico + 5. glob. + 5. bovis + H. contor- 
tus + 0. columbionum. ‘l 

S. glob. + A. cenfrrp. + 0. columbionum + G. 
pochyscelis + H. confortus. ? 

e) six éléments : 1, soit 1,9 p. 100 

H. coniorius + 0. coiumb. + 5. giob. +A. cenfr. 
+ P. micro. + 8. bovis.. ‘l 

Ces associations, surtout celles des Cestodes. 
ont permis d’étudier la polyvalente du BITIN-S 
à l’égard des divers parasites trouvés. 

Protocole expérimenfal 

Les expériences furent entreprises du mois 
d’avril au mois de décembre 1965, selon le 
rythme suivant : 

avril-moi-juin 
octobre-novembre-décembre 

Cette période couvke la fin de la saison des 
pluies (octobre) où les moutons sont massivement 
infestés par les C&odes Anoplocéphalidés. la 
saison sèche et froide (novembre et décembre) 
où les conditions d’élevage sont les meilleures et 
où les trois principales espèces de Cestodes sont 
très largement représentées (GRABER ei Ser- 
vice, 1964), la saison sèche et chaude (mai) et 
le début de la saison des pluies (juin-juillet) 
où Moniezio exponso fait sa réapparition alors 
que Avrfellma centripunctofo disparaît. 

Cette façon d’opérer permet d’évaluer I’effi- 
cacité du médicament en période favorable 
(octobre à fin mars) où l’eau et le pâturage ne 
font pas défaut, en période défavorable (mai à 
octobre), soit que la nourriture manque (mai- 
juin), soit que le parasitisme augmente consi- 
dérablement (juillet à octobre). 

Chaque lot a été mis en observation pendant 
48 heures, de manière à éliminer les moutons 
qui évacuent spontanément leurs parasItes. 
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Des examens coprologiques ont permis de 
mettre en évidence les porteurs de Moniezio. 
La méthode n’est guère utilisable pour les por- 
teurs de Sfilesio et d’Avifellvw. Les mouton5 
reconnus indemnes de monieziose ont été em- 
ployés pour les essa sur Stilesio et sur Avifellina 
qui, dans l’ouest tchadien, infestent 34 et 43 
p, 100 du troupeau (GRABER et Service, 1964, 
GRABER, 1965). 

Les animaux individuellement marqué5 ont 
été placés comme les bovins dans des stalles 
cimentée5 et ont revu par voie orale une émulsion 
aqueuse de BITIN-S à diverses doses indiquées 
ci-après : 

10 sujets 
17 sujets 
9 sujets 
3 sujets 
3 sujets 
4 sujets 
3 sujets 
2 sujet5 

Les résultat5 obtenus sont groupés dans les 
tableaux X à XIX. 

Cestodes. 

A) Mooiezio expanso (Tableaux X et Xi). 

mai 

juin 

B) Sfilesia hepofico (Tableaux XII et XIII). 

C) Stilesia globipuntata (Tableaux XIV et XV). 

D) Avileflino woodlondf (Tableaux XVI et XVII). 

E) Avifelfina cenfripunctoto (Tableaux XVIII et XIX) 

TABLEAU NO XII. - Témoins 

1 juin 1 
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Le BITIN-S agit très rapidement sur les 
Moniezio et les Avifellina qui sont expulsés en 
48 heures. Le médicament paraît lyser les 1 
C&odes dont seuls quelques fragments mûrs 
parviennent à l’extérieur. Cette constatation 
est corroborée par le fait que le nombre 
d’œufs de Moniezio dons les fèces passe par 
un maximum 24 à 36 heures après le troite- 
ment, ce qui prouve bien la destruction des 
parasites dans l’intestin. Par ailleurs, le poids 
de C&odes récoltés dans les excréments après 

le traitement est, dans l’ensemble. assez faible. 
Le BITIN-S se comporte donc plus comme un 

cestodicide que comme un cestodifuge. 
Avant de formuler des conclusions générales 

sur l’action du BITIN-S contre les helminthes 
observés dans l’organisme des ovins et des 
bovins il paraît utile de souligner la grande diffé- 
rence de sensibilité des diverses espèces de Ces- 
todes de la même famille des Anoplocépholidés 
à I’éggrd de ce nouvel anthelminthique (tableau 
XX). 
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Némotodes (Tableaux XXI et XXII). 

Oesophogosfomom columbionum. 

Hoemoncur coniorfus, Strongyloides pop~ilosus 
et Jrichuris giobuloso ne sont pas éliminés, même 
par des doses élevées de 60 et de 300 à 500 mg/kg. 

6 
4 

Ill. - POUVOIR ANTHELMINTHIQUE 1 Raillietino cesticdlus. 1 
DU BITIN-S A L’ÉGARD Hymenolepis corioco. 7 

DE DIVERS HELMINTHES DU POULET ’ Ascoridro styphlocerco 8 
/ ACW~I~ SPI~YJ~~S.. 4 

Durant les mois de janvier 
44 poulets pesant de 420 à 980 Y,u,,,,, 
utilisés, dont 15 comme témoins. Ce 
hébergeaient plusreurs espèces d’F 
(C&odes et Nématodes) associées dan! 
,lnr ?“* 

Durant les mois de janvier et février 1966. 
44 poulets pesant de 420 à 980 grammes furent Le même protocole expérimental que dans des 

utilisés, dont 15 comme témoins. Ces oiseaux essols antérieurs (GRAS et GRABER. 1964) Q été 

hébergeaient plusreurs espèces d’Helminthes choisi et les doses de 250 mg (415 à 625 mg/kg) 

(C&odes et Nématodes) associées dans 33 p. 100 à 500 mg (660 à 1.250 mg/kg) par tête ont été 

des cas. 
I retenues (Tableaux XXIII et XXIV). 

Les mauvais résultats obtenus même avec des 
Choanotaenia infwd~bulum 2 doses élevées trop toxiques ont limité I’expé- 
Roilliefino tetragono 14 1 rience entreprise, 

99 

Retour au menu



TABLEAU NO XXIII. - TWnoinr 

IV. -TOXICITÉ 

Pour étudier la toxicité du BITIN-S à l’égard 
des Ruminants (bovins et ovins) et 01seaux pou- 
let) en milieu africain, les animaux ont reçu par 
la voie orale, comme pour les essais thérapeu- 
tiques, des doses uniques croissantes : 

Bovins................. 15 à 300 mg/kg 
Ovins 60 à 500 mg/kg 
Poulet5 415 à 1.250 mg/kg 

Les résultats obtenus pour chaque espèce sont 
indiqués dans les tableaux XXV à XXVII. 

En ce quf concerne les bovins, le BITIN-S dans 
les conditions d’existence du Tchad tue presque 
tous les animaux à la dose d’environ 200 mg/kg, 
ce qui offre un coefficient chimiothérapique d’en- 
viron 6. Toutefois des bouvillons en bon éiat 
résistent à des doses de 200-300 mg/kg. 

L’intoxication se manifeste par une diarrhée 
violente, profuse, nauséabonde, très déshydra- 
tonte pour le sujet qui devient triste, abattu, 
anorexique et assoiffé avant de mourir 24 à 
36 heures après l’absorption du médicament. 
Le cadavre est congestionné : les hémorragies 
intestinale5 sont rares. 

La plupart des moutons sont tués à la dose 
unique d’environ 250 mg/kg mois plus rarement 
des animaux déficients peuvent succomber à celle 
beaucoup plus faible de 100 mg/kg. 

S’il s’agit de lutter exclusivement contre les 
Trématodes des voies biliaire5 (Fosciolo gigantrco) 
ou du tracta digestif (Poromphrstomum) le coeffi- 
cient chimiothérapique reste convenable, mais 
si les animaux hébergent aussi, comme trop 
souvent, de nombreux cestodes (Anoplocépho- 
lidés), le coefficient chimiothérapique devient 
beaucoup plus faible en milieu africain. Ces 
constatations nous paraissent très différente5 de 
celles indiquées par UENO et Coll. (1964) au 
Japon (1). 

Comme chez les bovins l’intoxication se tra- 
duit par une diarrhée profuse, nauséabonde et 
pratiquement Incoercible. La soif est intense, 
l’animal est triste et prostré. La fonte musculaire 
est rapide et spectaculaire. Parfois surtout aux 
fortes doses, des coliques violentes apparaissent. 
Ce qui frappe à l’autopsie, c’est l’aspect conges- 

(1) Ce qui n’a rien de rurprenant eu égard à la diffé- 
rence de race, de milieu et d’alimentation. 
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DISCUSSION 

Dans les conditions d’élevage du Tchad, le 
bis (2.hydroxy-3.5.dichlorophényl) sulfoxyde ou -1 à exp”lser, BITIN-S o des indications très différentes suivant 
les espèces ammales à traiter et les helmlnthes 

II est inutilisable contre les némotodes et les 

tionné du cadavre, en particulier des organes cestodes des poulets cor il est peu efficace même 

richement vascularisés : foie, reins, poumons. à des doses élevées qui sont trop toxiques. 

L’intestin vide est sur toute so longueur, rouge Les Cestodes du mouton sont diversement 

vif et dans la plupart des ca il y  o des hémor- sensibles à l’action du BITIN-S. Pour obtenir 

ragies. des résultats pratiques utlles et cependant incom- 

La toxicité s’exerce avec d’autant plus d’inten- plets contre tous les Anoplocéphalidés il faut 

sité que les animaux sont en mauvais état durant utlllser des doses de 80 et préférablement de 

la saison défavorable (juin-octobre). 100 mg/kg, pour obtenir des effets très variables 

Chez les poulets I’intoxicatlon se monlfeste / ou ~1s sur le5 outres espèces. 
par de la prostration, des troubles nerveux et j En effet à la dose unique de 100 mg/kg I’effi- 
une vlolente diarrhée. Dons plus de la moitié j cacité est totale pour Monrezia expanso. ou sub- 
des cas la mort survient en 24 heures. I totale (95 p. 100) pour Stilesm globipunctofa. plus 
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faible pour Avitellino centripunctoio (66 p, 100) et 
nulle pour Stilesio hepotico (0 p. 100). 

Des recherches effectuées au Japon sur les 
Trémaiodes : Fosc~olo gigoniico et en France 
sur Fasciolo hepotlco laissent entendre que des 
doses respectives de 15 à 20 mg/kg ou de 30 à 
40 mg/kg sont suffisantes dans un COS comme 
dans l’autre pour tuer et éliminer les Fascioles 
des voies biliaires des ovins. 

Si l’on retient comme doses les plus poly- 
valentes 30-40 mg/kg, le coefficient chimiothé- 
,rapique est d’environ 5 à 6. 

Par ailleurs le BITIN-S paraît bien supporté 
par les bovins généralement plus sensibles que 
les ovins aux dérivés halogénés. 

En revanche. pour détruire les Paramphisto- 
midés et notamment Paromphistomum microbo- 
fhrium dans le rumen, il convient d’utiliser une 
dose de 100 mg/kg identique à celle qui est 
nécessaire pour chasser les Anoplocéphalidés 
de l’intestin grêle des moutons. Le BITIN-S n’a 
malheureusement aucun effet sur Oesophogos- 
tomum columbvmum. 

Les résultats obtenus chez le zébu sont nette- 
ment meilleurs. Le BITIN-S à la dose unique de 
30 mg/l<g tue presque toutes les formes adultes 
mûres de Foscroia gigontica et de Poromphistomum 
microbothrium. Alors que les formes adultes 
immatures des Trématodes du rumen sont résls- 
tantes, celles de Fosc~olo gigontica sont fort heu- 
reusement sensibles à la dose d’environ 40 mg/kg. 

En Afrique tropicale et plus particulièrement 
au Tchad, le bis(Z-hydroxy3,5-chlorophényl) sul- 
foxyde ou BITIN-S s’est révélé comme “ne 
trématodicide de valeur el un bon cestodicide 
(3040 mg/kg) chez les bovins, mais si chez les 
ovins il peut être prescrit contre la fasciolose 
(Foscrolo g,ganlrco) à 30 ou 40 mg/kg, <I”X doses 
actives conire les cestodes (100 mg/kg) son coeffi- 
cient chimiothérapique (2,s) devient irop ~faible 
pour qu’il puse êire utilisé sons accidents 
dans les cas trop fréquents de polyparositisme. 
Enfin il est inutilisable contre les helminthes du 
poulet. 

Le BITIN-S est aussi capable d’éliminer Thysa- 
niezm ovillo aux doses de 25 à 30 mg/kg et 
Oesophogostomum rodiotum à celle de 40 mg/kg, 
mois il n’a pratiquement aucune action même à 
doses élevées contre les autres Nématodes para- I 
sites du iube digestif. I 

CONCLUSION 

Laboratoire de Porositologie 
Ecole naiionole vétérinaire 

94 - AIfort (France) 

laboratoire de Forcha 
Fort-Lamy (RéQublique du Tchad) 

SUMMARY 

The anihelminthic power of Bis (2 hydmxy 3.5 dichlorophenyl) sulioxyde. 
or Bitin- ogo~nst ~everoI heim~nthr parasites of Ihe Zebu (54) the sheep (97) 
and the Chicken (44) and its toxiciiy iowards +hese three animal species bave 
been rtudied. 

In view ofthe condiiions of herd management prevoling in Chad, the Bitin- 
connot be used ogainst Nemotodes, thaugh iir action agoinst Deso~hogoslomum 

radiaium, ai the dose oi5O mg/kg, is noi negligible. 
lis cestodicide octivity (25 to 30 mg/kg) is very naticeable ogoinst Thysoniezia 

willo in Zebu, bui weoker agains+ some Anoplocephalideae of Sheep for. even ii 
+he drug is ured oi the dose of 100 mg/kg. the variaus species. excepi Moniezia 
exponso, are more and less rerisioni +o its action (active in 66 ta 95 p. 100 of the 
cases) and Sliiesio hepaiica is compIe+elv inrensible. Tremotodes, and especiollv 
hepatic Forcialideae ‘are eliminated with doses of 30 +o 40 mg/kg, the Inter 

bei,ng active against +he immature forms. 
The drug cannot be ured ogoinrt the helminthr of chicken. 
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Bitin- is more active as a cestodicide ond o fascrollcide thon os a general 

helminthicide. 
However the three animal rpecies. which are more and les5 sensible. connat 

+olera+e. without ony risk of intoxication. doser aboveZOC-250 mg/kg. 

RESUMEN 

Eriudio,en media tropical, de poder antihelmintico del Sir (2 hidroxi 

3.5 - diclorofenil) rulfoxido 

Seestudia’laaccidnantihelminficadel Bir (2.hidroxi 3.5.diclorofenil)sulfoxido. 

o Bilin-5. contra varias helmintor par&itos del cebu (54), de la oveja (97 y del 
pallo (44) y su iaxicidod poro estas tres erpecies animales. 

En IOP condiciones de crionza de Chad. no se puede adminirtror el Bitin- 
contra 10s nematodos ounque tenga uno occ~dn na despreciable (75 par 100) 
en Ia dasir de 50 mg/kg. contra Oesophogosiomum radiaium. 

Su ac,ividad certadicido (25 a 30 mg/kg.). muy imporlonie contra Jhysaoiezia 
ovik del cebfi es mas mediane con,ro lx Anoplocefolidor de 10 owja incluso 

en 10 dais de 100 mg/kg, Pues las varia erpecies. exepto Moniezio exponra. 
son m6r o menas reristentes a su accidn (66095 por100de eficacidad) Y S?llesia 

hepalico es toiolmenie insensible. 
5e eliminan 10s tremotodos y erpeciolmente 10s Fasciolidas hepaticos en doris 

de 30 a 40 mg/kg., Ia Utimo siendo activa contra 10s inmaduros. 
No se puede uiilizar este medicamento contra 10s helmintos del pollo. 

El Bitin- es mhs activa como cerlodicido y fascioiicido que como onti-helmin- 
tico generol. 

No se puede odminisiror dasir ruperiores (1 200.250 mg/kg sin riesgos de 

intoxicacidn en 10s dichor ires especies animales m6s o menor sensibles. 
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Caballerocotyla klawei Stunkard 1962, 
Monogène parasite des sacs nasaux 

du thon albacore de l’Océan Atlantique 
par J. BUSSIERAS et J-F. ALDRIN 

(Laboratoire de Parasiialogie. Ecole Nationale V&rinoire de Lyon. 
Laboratoire de Contrôle des Produits de Ia Pêche. Abidjan. C81e d’ivoire). 

La présence de Monogènes du type «Tris- 
tome » (sous-famille des Copsolinoe JOHN- 
STON 1929) dans les cavités nasales des thons 
albacores Jhunnus olbocores Bonnaterre pêchés 
dans l’Atlantique. est connue depuis plusieurs 
années. Elle fut signalée par ROSSIGNOL et 
REPELIN (1962). puis vérifiée par l’un de nous 
(ALDRIN 1965). II est curieux de constater que 
ces divers auteurs ont retrouvé des Tristomes 
dans les cavités nasales de tous les thons alba- 
cores examinés, et d’eux seuls. 

Les Jhunnus olbacores pêchés dans l’Océan 
Pacifique (appelés Jhunnus mocropterus par ceux 
qui considèrent qu’il s’agit peut-être d’une espèce 
différente) hébergent également des Tristomes 
dans leurs cavités nasales. Le fait a été noté par 
KLAWE (rapporté par M. B. SCHAEFER et Coll. 
1962) qui a admis, sans doute un peu rapldement. 
que ces parasites appartiennent 0 l’espèce Capsa- 
10 mortinieri. Mais une véritable étude parosltolo- 
gique des spécimens récoltés dans l’Océan 
Pacifique fut entreprise par H. W. STUNKARD. 
qui monira qu’il s’agissait d’une espèce nouvelle, 
Cabollerocotylo klowei STUNKARD 1962 ; à la 
fin de son article, STUNKARD signale en quel- 
ques mots que E. W. PRICE a pu comparer des 
exemplaires.de ce C. klowei à d’outres provenant 

des thons albacores des côtes d’Afrique, la 
conclusion de E. W. PRICE étant que les olbacores 
de l’Atlantique et du Pacifique hébergent bien le 
même C. klowei. 

II nous a cependant paru bon de reprendre 
l’examen des Tristomes provenant de l’Atlantique 
(au large des côtes africaines entre Dakar et 
Abidjan) pour les comparer à ceux de l’Océan 
Pacifique décrits par STUNKARD. 

ÉTUDE DES CABALLEROCOTYLA KLAWEI 
RÉCOLTÉS DANS L’OCÉAN ATLANTIQUE 

II ne semble pas nécessaire de décrire de façon 
détaillée le parasite, car cette description repren- 
drait en très grande partie celle de STUNKARD. 

Nous ne retiendrons donc que les points 
particuliers qui ont permis d’observer quelques 
différences avec la description originale. 

a) Dimensions des parasites fixés. 

En général, les dimensions que nous avons 
obtenues sur 5 spécimens fixés, colorés et montés 
in tofo (fig. 1) sont très largement supérieures 0 
celles du parasite du Pacifique. 

Toutes les dimensions seront exprimées en 
millimètres. 
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Fig. 1. - Cobofierocoiylo kiowei, vue ventrale : à gauche sont représentées les rnmificaiions des 
CZCU~S digestisf, à droite les epines de Ia face dorsale et, en painttllé, Ia limite du ierritoire 
occupé par les glandes vitellogènes. 

Longueur totale <, <, 
Largeur +o+o,e <. 
Diamètre +~WWW~QI 

des prohapteurs 
Disfonce entre les pro. 

hopteurr.. _, <. 
Diametre de I’opir- 
thapteur (membrane 
péripherique com- 
prise) 

Longueur des ancres 
de I’opisIhapteur 

C. kiawei C. klowei 
de l’Océan de l’Océan 

Pacifique Atlantique 
(valeurs données 
par STUNKARD) 

- - 
9.5 -11 15-16 
a.5 -10 15-16 

0.72.0,76 0.64 -0,70 

0.60-0.76 0.77 -1.02 

2,90-3.12 3.85 4.97 

0.035 0.025-0.030 

b) Appareil génital (fig. 2). 

La description de STUNKARD est valable 
pour les parasites de l’Océan Atlantique. à quel- 
ques détails près : 

- le réceptacle séminal est réuni par un 
conduit, non à I’oviducte, mais au réservoir 
vitellin ; une telle dispositon avait d’ailleurs 
déjà été observée par GOTO (1895) sur toutes 
les espèces de Tristomes étudiées par lui , 

- on peut observer dans chaque ver, au voi- 
sinage des testicules et de l’ovaire, ICI présence 
d’environ 12 «glandes de Goto», selon la 
terminologie proposée par ME,SERVE et utilisée 
par BAER et EUZET (1961). Chez C. klowei, elles 

106 

Retour au menu



Fig. 2. - Cobollemcotylo klowei, appareil génital (vue partielle, face ventrale) - 
cd, canal déférent; gc. glandes caquillièrer ; gg, glande de Gofo : in, interiiE : ce. 
mf ; ces, maphage : oo. oatype ; ov, ovaire ; ovd. awducte ; p, pénlr ; pg, pore 
géniial ; pv, pore vaginal ; rs, réceptacle séminal : rv, réservoir viiellin : ut. utérus ; 
va, vagin : vfd, viielladucte 

se présentent comme des masses syncytiales de 
forme allongée, dont le grand axe mesure de 
0,175 à0,228 mm, le petit me de0,160 à0.175 mm 
chacune renferme 4 à 12 énormes noyaux très 
régulikement sphériques, de 0,023 à 0,027 mm 
de diamètre ; chaque noyau contient habi- 
tuellement 2 nucléoles : 

- sur les 5 exemplaires montés in toto, 
3 contenaient un ceuf, l’un situé dans l’utérus 
(fig. 2) les deux autres dans I’ootype : 

- enfin, nous avon5 retrouvé un certain nom- 
bre de différences avec les données numériques 
établies par STUNKARD : 

c. klower c. klower 
de l’Océan de l’Océan 

Pacifique *+Ion+ique 
- - 

2434 
0.16-0.27 
0.71.0.82 

c) Epines du bord de la face dorsale. 

Ces épines, comparables à celles observées 
sur les parasites de l’Océan Pacifique, sont 
souvent beaucoup plus nombreuses, puisqu’on 
peut en compter, sur un seul côté de ver, jusqu’à 
332 pour la rangée marginale de petites épines, 
et 24 pour la rangée d’épines plus volumineuses 
(alors que STUNKARD n’en avait compté res- 
pectivement que 130 et 20). 

De plus, même après coloration au carmin 
acétique, il n’a pas été possible d’qbserver de 
zone claire entourant chaque épine. 

DISCUSSION 

Les légères différences observées entre les deux 
types de parasites ne nous paraissent pas sufi- 
sontes pour consldérer qu’il s’agit de deux 
variétés distinctes. Seule l’étude comparée de 
nombreux spécimens des deux provenances 
permettra de dire 5.11 existe réellement une 
variété otlonfico particulière. 

0.17-0.24 
1.53-2.30 
1.27-1.64 
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Remarquons par ailleurs que l’introduction 
de cette espèce dans le genre Cabollerocotylo 
PRICE 1960 peut prêter à discussion, car : 

- le pharynx ne présente qu’une ébauche 
d’étranglement vers la moitié de sa longueur,~ 
ce qui lui donne un aspect bien différent de 
celui du pharynx des autres Cabollerocotylo ; 

- le rapport : diamètre d’un prohapteur/ 
diamètre de I’opisthapteur, qui est généralement 
compris entre 117 et 116. ne correspond pas à la 
définition du genre donnée par PRICE (rapport 
compris entre 1/3 et 1/2) ; 

- le caractère «ouvert » de I’opisthapteur, 
selon la terminologie proposée par GUIART 
(1938) et adoptée par PRICE (1960), est peu 
marqué, notamment sur les exemplaires fixés : 
ce fait, qui avait déjà été noté auparavant sur 
d’autres espèces, rend ce caractère difficilement 
utilisable en systématique. 

Enfin, il sera intéressanf ultérieurement de 
savoir si le taux d’infestation des albacores de 
l’Océan Pacifique est de l’ordre de 100 p. 100, 
comme c’est le cas chez les albacores de l’Océan 
Atlantique. 

Cabolleracolylo klowei STUNKARD 1962 found in the noslril of tunny iishes 

(Thunnus aibacares) from the Atlanltc Oceon bas been studied and compared 

with the description a+ similm parasites gothered in fhe Pacifie Ocean. 
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Rev. Eh. Med. V@i. Pays. Ira~.. 1967. 20, , (109.114) 

Cinétique de la mort in vitro 
de Trypanosoma vivax et Trypanosoma congolense 

au contact de médicaments trypanocides 
par 5. M. TOURE 

RÉSUMÉ 

Tryfionosomo vivae et Trypaoosomo ~angoleose ont bté soumis in vitro 0 I’action 
de trypanocides appartenant à trois famllles chimiques : diamidine, qwnoléine 

et phénonthridine. La mort des irypanasomer es1 précédée de modifications 
dans leur morpholagie : vacuoliration excessive. apparition dans le cytoplasme 
de granulations méIochromoiiques, dégénérescence par arrondissement want 
la lyre cellulaire. Les causes de 10 mort sont discutées 0 la lumi& des observo- 
tiens morphaiogiques qui rant le reflet de perlurbations physiologiques cher les 

INTRODUCTION 

Lorsque des animaux trypanosomés reçoivent 
une dose thérapeutique d’un trypanocide efficace, 
les trypanosomes ne sont pas décelés dans le 
sang après un temps qui varie selon la drogue 
utilisée. L’examen microscopique du sang à 
l’état frais d’un ommal traité ne laisse apparaître 
le plus souvent qu’une diminution progressive du 
nombre des trypanosomes ; on luge diffiilement 
de l’atteinte de ces derniers en dehors de leur 
mouvement ralenti. Les modifications les plus 
apparentes de la morphologie des trypanosomes 

survIennent in wtro. 

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

Les expériences sont foltes sur des lames à 
concavité à la température ambiante du labo- 
ratoire (24-26 OC). 

Sur chaque lame sont déposées : 

a) deux gouttes de sang renfermant T. congo- 

lense ou T. vivox. Le sang, recueilli sur liquoide 

Roche ?J 5 p. 100, provient d’animaux fortement 

parasités : souris pour T. congoiense. chèvre pour 
T. vivox ; 

b) deux gouttes de solution physiologique de 
Han ks ; 

c) une goutte de solution trypanocide renfer- 
mant 0,125 mg à 0,500 mg de produit actif. La 
concentration du trypanocide varie entre 0,5 mg 
par ml et 2 mg par ml. 

Les gouttes sont obtenues à partir de pipettes 
calibrées de 1 ml renfermant 20 gouttes par ml. 

La durée de réoctlon varie entre 2 et 22 heures. 
Les lectures sont faites périodiquement. 

Le tableau résume les données de l’expérience. 

RÉSULTATS 

Les doses et les concentrations de trypanocide 
mentionnées sont celles qui ont prodylt un effet 
progressif et appréciable sur les trypanosomes. 
Des doses et des concentrations plus fortes ont 
entraîné la mort brutale des trypanosomes sons 
fournir d’informatlon sur leur évolution vers 
la mort (surtout la lomidine et le berénil). Des 
doses plus faibles ou des dilutions extrêmes du 
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trypanocide ne semblent pas agir sur les trypo- n’a pas manifesté son pouvoir trypanocide : les 
nosornes qui gardent longtemps le pouvoir de se trypanosomes subissent une mutation culturale 
diviser. d’un type particulier et se multiplient activement. 

II est à noter que le moranyl utilisé dans les Les modifications observées avant la mort des 
mêmes conditions que les autres trypanocides, à trypanosomes varient selon la drogue ei la 
la concentration de 1 mg par ml et 2 mg par ml, concentration : vacuolisotion excessive, appari- 
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tion dans le cytoplasme de granulations méta- 
chromatiques, dégénérescence par arrondisse- 
ment. L’irritabilité des trypanosomes diminue et 
ia phase ultime de souffrance est l’immobilité 
suivie de lyse cellulaire. 

1. - Vacuolisation excessive. 

Elle est produite par les dérivés de la phénan- 
thridine et de la quinoléine : prothidium à la con- 
centration de 0,5 mg par ml pendant22 heures : 
chlorure d’éthidium, 2 mg par ml pendant 
22 heures ; bromure d’éthidium, 1 mg par ml 
pendant 22 heures : méthylsulfate d’antrycide 
entre 0.5 et 2 mg par ml pendant 8 à 22 heures. 
BRANSS l’avait déjà noté in viiro avec le surfen C. 

Les vacuoles sont souvent de grande taille 
,(deux à trois microns de diamètre) mais leur 
nombre peu élevé (fig. 1, 2, 3. 4). L’examen à 
l’état frais montre une mobilité des vacuoles 
d’une extrémité à l’autre du trypanosome. La 
vacuolisation excessive est le résultat d’un cata- 
bolisme accru ou détriment des synthèses vitales 
ou la perturbotmn de ces dernières avec comme 
conséquence production anormale de gaz. 

La vacuolisation est souvent accompagnée 
d’une autre atteinte cellulaire : précocement, 
augmentation du volume des granulations méta- 
chromatiques et plus tard, dégénérescence par 
arrondissement (fig. 3, 4), 

2. -Granulations métachromotiques. 

A l’état normal, les inclusions apparentes sont 
les grains de volutine, généralement de très 
petite taille. Cher les trypanosomes en souffrance 
sous l’effet d’antrycide ou de dérivés de ICI phé- 
nanthridine, apparaissent des granulations den- 
ses qui prennent une coloraton métachromatique 
(fig. 3, 5). La formation de ces granules survienl 
après quelques heures de contact avec le trypa- 
nocide. 

Des expériences d’ORMEROD (1951, 1952) ei 
de NEWTON (1961) font état de ces inclusions 
basophiles apparues au cours d’épreuves à 
I’antrycide. Ces inclusions sont un complexe 
formé par le trypanoclde et des ribonucléopro- 
téines cellulaires (ORMEROD, 1951). 

Le mécanisme intime d’action de certains try- 
ponocides pourrait être similaire de celui d’anti- 
biotiques comme la streptomycine qui agit a 
niveau des ribosomes cellulaires perturbant Ic 
synthèse des protéines enzymatiques. Dans le ta 

vxticulier des trypanosomes les sièges de syn- 
hèse seraient les grains de volutine. Le résultat 
:n est l’arrêt de la croissance des trypanosomes 
it de leur division. L’incapacité des trypano- 
ornes à se diviser serait irréversible : plusieurs 
ots de souris inoculées avec T. congoiense ayant 
abi l’action d’antrycide ou de prothidium n’ont 
&élé aucune infection au bout de trois semaines. 

1. - Dégénérescence. 

Au contact du bérénil à la concentraton de 
),5 à 1.4 mg par ml, i. congalense et i. vivax ont 
ubi, au bout de deux heures, une involuton 
:aractéristique : les trypanosomes perdent leur 
.lagelle et s’arrondissent, prenant ainsi une 
orme leishmania (fig. 6 à 14). Le kinétoplaste 
-este longtemps persistant. Cette involution est à 
apparenter à une dégénérescence, le volume 
:ytoplasmique diminue et le stade final qui 
+&Signe la mort est représenté par un noyau 
entouré d’une pellicule cytoplasmique en voie de 
yse (fig. 15). Selon FUSSGANGER et BAUER 
:1960) le bérénil agirait en bloquant le métabo- 
une des sucres cher le trypanosome. Cette per- 
.urbation pourrait expliquer I’lnvolution progres- 
sive avec diminution du volume cellulaire. 

La lomidine. à la concentration de 2 mg par 
nl, a une action comparable (fig. 16) mais la 
nort des trypanosomes est plus rapide. 

Les deux dérivés semblent respecter I’inté- 
grité du noyau et agir davantage sur le cyto- 
plasme. 

Le prothidium à la concentration de 0,5 mg 
par ml produit une dégénérescence plus lente 
72 à 22 heures). Les formes obtenues sont ici 
xmboides (fig. 4) et renferment des inclusions 
métachromatiques et des vacuoles agrandies. 

CONCLUSION 

Les diverses épreuves mettent en évidence des 
modifications souvent importantes dans la mor- 
phologie intime des trypanosomes et que l’on 
peut rattacher sûrement à l’action des trypono- 
cides utilisés. Le bérénil et la lomidine agissent 
dlrectement sur le cytoplasme et entraînent la 
dégénérescence progressive des trypanosomes. 
Les trypanocides dérivés de la quinoléine et ceux 
du groupe des phénanthridines entraînent la 
formation de granulations métachromotiques et 
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une vacuolisotion excessive qui sont le reflet d’un 
désordre du métabolisme. Dans les limites de 
l’expérimentation. on peut faire le partage entre 
les médicaments à actiwté trypanocide vraie et 
ceux qui entravent la multiplication par arrêt 
des synthèses vitales. Le bérénil et la lomidine 
semblent du premier type : leur action est rapide. 
L’antrycide et les dérivés du phénanthridium sont 
du deuxième type : les trypanosomes restent 
longtemps à leur contact en gardant leur forme 
générale et leur Irritabilité. 

En rapport avec la chimioréslstance. on peut 
dire que le bérénil, parce qu’il tue effectivement 
les trypanosomes, ne crée pas de souches qui lui 
résistent ensuite tandis que les dérivés de la qui- 
noléine et de la phénanthridine peuvent faire 
apparatre des mutants chimiorésistants. 

InsfM d’Elevoge et de Médecine vétérinaire 
des Pays tropicaux, Maisons,-A@rt. 

laboratoire national de I’Elevoge 

et de Recherches vétérinares, Dakar-Honn. 

SUMMARY 

The pmgrers of deoth in vitro of Tryponosomo Y~YOX ond 
T. co”go,ense in ccntoct Wifh frypanocidal drugr 

The morpholagicol changer which hod occured in Trypaoosomo congoiense 

ond T. viwx before they died following ihe effect in vitro of tryponocidol drugs 
bave been reviewed in this poper. 

Experiments were corried OU+ with drugs of three chemicol groups : diomi- 

dine, quinoleine and phenanthridium. 
The lesions due to there drugr consirted in an excessive widening afihe YMUO- 

les, an apparition in the cyiaplorm of mefochromofic granules or o degenera- 
tien ofthe cell which is getting round-shaped ond then lysed. 

The causes ofthe death are discussed in view ofthe morphological changes 
which are retkcting the physiological dlsturbance of ihe trypanosomes. 

RESUME N 

Se nota Ia occi& in vitro de triponacidos perteneciendo o ires fomilior quimi- 
cas : diomidina, qujnoleina y fenanthridina. conlra el lryponosomo YIYOX y el 
Tryponosomo congoknse. Modificocioner ocurren en Ia morfologia de 10s tripa- 
nosornas : crecimlento excesivo de las ~ocuolas, oporicion en el citoplasmo de 
granulaciones meiocrom.i+icor. degeneracion de la célula redondeondose onter 

de su lisir. Se dlrcuten Ix cwsas de 10 muerk de 10s tripanoramas segiin 10s 
obrervaciones morfol6gicos que demuestron perlurbociones tXol6gicas en 
dichos tripanosomas. 
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Teneur du muscle en glycogène 
et identification des viandes falsifiées, 

par Shokry H. KAMEL, Jahany M. IBRAHIM, Ahldmi A. AFIFI 
Service de rkdecine l@ale, Faculté de médecine vétérinaire. Gin Rtepublique Arabe Unie 

RÉSUMÉ 

1. -Une épreuve chimique permeitant de déterminer la teneur ioble en 
glycogène des muscles de différents animaux domestiquer ert décrite. 

La diflérenciaiion depend de la varialion de l’intensité de :a couleur mesurée 
cw colorimètre. 

2. - L’épreuve peut être uiilisée pour Ia diagnose de !a viande fcetole (non 

comestible) et de toutes les outrer variétés de viande. 

3. -Elle peu+ également permeitre de dif,ërencler très bien !a viande de 
buRIe de celle du boeuf, et celte dermère de celle du chameau. La différenciation 
entre la viande de chomeov e+ de buffle devra 5tre confirmée par d’autres 

méthodes. 

4. - Les résultats obienus avec la viande de mouion ei celle de chèvre son+ 
presque semblables et se superposent à ceux obtenus avec 10 viande de YBOU 
mois heureusement dons choque cas les coract&rirtiques naturelles peuveni 

aider à foire la distinction. 

INTRODUCTION 

L’un des problèmes primordiaux qui existent 
dans notre vie professionnelle quotidienne est la 
question des viandes falsifiées. Les experts de 
médecine légale ont souvent à se prononcer 
sur de tels cas. Ces jugements destinés 0 distin- 
guer différentes sortes de viandes apparemment 
identiques sont la plupart du temps basés sur 
l’examen macroscopique. Cette ressemblance 
pourrait en effet être utilisée par certaines per- 
sonnes pour substituer des viandes de qualités 
inférieures à des carcasses de bonne qualité. 
Les exemples rencontrés le plus communément 
concernent la substitution de viande de chameau 
et de cheval à celle de boeuf ou de buffle.de viande 
de chèvre à celle de mouton et de viande foetale 
à celle de veau. B~en que la différenciation 
macroscopique puisse être corroborée sérolc- 

giquement par l’épreuve des précipitines, la 
nécessité d’une épreuve chimique a donné l’idée 
d’essayer cette identification en mesurant par 
calorimétrie les quantités variables :de glyco- 
gène présent dans tous les tissus de toutes les 
espèces animales. Dans ce but des animauxde dif- 
férentes espèces apparemment en bonne santé 
et dans des conditions reconnues normales ont 
été soumis 0 l’épreuve. Les muscles ont été choi- 
sis en raison de leur taux de glycog&ne réputé 
plus stable que celui du foie car dans celui-ci 
la quantité de glycogène varie beaucoup en 
fonction de plusi&rs facteurs tels que : âge, 
nutrition, fatigue et maladie. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Des échantillons de viande ont été prélevés 
sur des animaux apparemment en bonne santé 
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aorès leur abottaae. Pour éviter les effets de la 
f&gue, de la maiadle et des variationsalimen- 
taires sur le taux du glycogène musculaire. on 
n’a utilisé pour les expériences que des animaux 
précédemment soumis à une quarantaine (ELA- 
FIFI et ELMOSSALAMI, 1960-1961). 

En quarantaine les anomaux sont en général 
privés de toute nourriture pendant 24 heures 
avant I’abaiiage mais boivent de l’eau 0 volonté. 
On a utilisé pour cette expérience des buffles et 
des chameaux de plus de 5 ans, des bovins âgés 
de 1 à 3 ans, des moutons et des chèvres de plus 
de 2 ans ainsi que des veaux et des fœtus ; on a 
prélevé des échantillons de viande sans graisse 
sur 20 animaux de ces différentes espèces. Un 
prélèvement des muscles de la tête, de I’enco- 
lure, de l’épaule, de l’abdomen et de la cuisse a 
été effectué sur chacun de ces animaux. 

à IOOoC pendant 15 minutes afin d’extrkre la 
totalité de son glycogène et centrifugé à 3.000 

avec 8 ml d’acide trichlorocétiaue à 5 II 100 

tours/minuie pendant encore 15 minutes (KEMP 
et KITS Van HEIJNINGEN. 1954). La solution 
claire surnageante contient la totalité du gly- 
cogène. Pour déterminer la quantité de glycogène 
on ajoute 1,8 ml de la solution d’acide trichlora- 
cétique à 5 p. IOOà un échantillon deO, ml de la 
précédente solution claire surnageante dans un 
grand tube à essai et l’on refroidit le bout dans 
un mélange réfrigérant glace et sel. 

Les échantillons épongés pour enlever le sang 
adhérant ont été gardés au réfrigérateur durant 
2 heures après l’abattage. Chaque échantillon 
a été ensuite soumis à l’épreuve afin de déter- 
miner son taux de glycogène. 

La technique adoptée pour cet essai était celle 
décrité par NERURKAR et SAHASRBUDLE 
(1959), dont les 3 phases sont décrites ci-dessous. 

Le but de la première phase de l’épreuve est 
de retirer des tissus le glucose libre et les glucoses 
phosphates (POLTER et ELVEHIEM 1936). 

La seconde phase cons& à extraire par la 
chaleur le glycogène du résidu obtenu des la 
première phase (KEMP et KITS Van HEIJNIN- 
GEN 1954). 

Dans la troiskme phase ou hydrolyse le gly- 
cogène des tissus en glucose afin d’exprimer la 
teneur en glycogène par son équivalent en glu- 
cose (MENDAL et Coll., 1954). 

Le glucose est alors dosé par la réaction de 
Dische (GRUIN et HOOD, 1939), modifiée par 
NILSSON (1958). 

Pour extraire le glycogène, un demi-gramme 
d’un échantillon musculare hoché estbien homo- 
généisé avec du méthanol froid à 80 p. 100 dans 
unverre. Leproduithomogénéisé est ensuitecen- 
trifugé,à3.000tours/minutependant ISminutes et 
le liquide surnageant contenant le glucose libre 
e+ le glucose phosphate (POLTER et ELVEHJEM, 
1936) est éliminé., Le résidu est ensuite lavé plu- 
sieurs fois avec du méthonol à BO p. 100 pour 
assurer I’élimlnatlon complète des dernières 
traces de glucose. Le résidu est ensuite chauffé 

Puis on ajoute au contenu du tube 9 ml d’une 
solution d’acide sulfurique préparée à l’avance 
par dilution de 8 parties d’acide sulfurique 
concentré de poids spécitÎquel,84avec une partie 
d’eau distillée. On secoue le tube ei on laisse 
refroidir. On ajoute ensuite à chaque tube à 
essai 0,3 ml d’une solution à 0.5 p. 100 de carba- 
zole dans l’alcool éthylique. Les tubes à essai 
sont ensuiie chauffés au bain-marie à IOOXI 
pendant 15, minutes jusqu’à ce qu’une teinte rose 
se manifeste. On refroidit de nouveau les tubes 
à essai sous l’eau du robinet et on les transvase 
dans les tubes propres et secs du colorimètre ; 
l’intensité de la teinte qui est stable est mesurée 
avec un colorimètre lumetron à longueur d’onde 
de 550 rnp après avoir étalonné l’appareil à la 
concentration 0 avec de l’eau distillée. 

Pour pouvoir tracer une courbe étalon on 
prépare différentes dilutions standard d’une 
quantité connue de glucose dans une solution 
d’acide trichloracéiique à 5, p. 100. On utilise 
pour chaque échantillon la technique précédem- 
ment décrite. La densité optique pour ces dilutions 
standards iroitées est mesurée à 550 rnp par 
rapport à la concentration 0. La courbe étalon est 
ensuite tracée en notant les concentrations de 
glucose correspondantes aux lectures de densité 
optique. 

L’analyse statistique des résultats obtenus a 
été faite pour mesurer les différences de taux de 
glycogène entre chacune des 2 espèces d’ani- 
maux concernées dans la falsification. 

Laméthoded’analysedevoriance « Spllt-plot » 
(SNE-DECOR, 1961) a été adoptée pour mesurer 
les différences de teneur en glycogène entre les 
espèces, dans les différentes parties du corps 
ainsi que les interactions entre les espèces et les 
parties du corps. 
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RÉSULTATS 

La teneur totale en glycogène estimée d’après 
l’analyse chimique des différents échantillons 
de viande collectés dans différentes parties du 
corps chez plusieurs espèces animales est enre- 
gistrée dans le tableau no I ainsi que le calcul 
de leurs déviations standards. 

Le tableau fait apparaître des valeurs diffé- 
rentes selon les réglons du corps d’un même a~- 
mol et, pour des régions correspondantes, selon 
les espèces. 

Ces différences de valeurs ont été analysées 
statistiquement pour apprécier leur signification. 
Les résultats de cette analyse sont résumés dans 
le tableau no 2. 

DISCUSSION 

A partir des résultats obtenus, on peut voir 
que la plus forte concentration de la teneur en 
glycogène se trouve dans les muscles de la cuisse 

,de tous les animaux. La concentration la plus 
basse varie avec chaque espèce : 

Chez le bufflecesont les muscles de I’encolure. 
chez le chameau, les muscles de la paroi abdo- 
minale, ainsi que chez le mouton, la chèvre et le 
fcetus, tondis que chez le bœuf et le veau ce sont 
les muscles de la tête. 

En ce qui concerne la viande de buffle et de 
chameau, il existe une gronde similitude de leur 
teneur en glycogène, outre la présence de don- 
nées qui se recouvrent entre elles pour les mus- 
cles de la cuisse du buffle 5.38 & 0.719 et pour 
ceux du chameau 6.74 & 0.79. Ces résultats 
conduisent à la limitation de l’emploi du test 
chez ces esp&ces. 

Néanmoins l’apparence naturelle, concer- 
nant la couleur de la viande, le caractère du 
muscle et le toux de graisse allant de pair avec la 
consistance des fibres musculaires, fournissent 

une aide appréciable pour différencier le buffle 
et le chameau. D’aillk il y  a une variation 
frappante entre le bceuf d’une part (2,81 f  0,706 
dans le muscle de la cuisse) et le chameau et le 
buffle d’autre part. Ainsi dans ce CCIS, on peut 
davantage se fier 0 cette épreuve car il n’y o 
qu’une légère concordance dans toutes les par- 
tles. sauf pour les muscles de l’abdomen. 

Aucune différence n’a pu également être trdu- 
vée dans la teneur en glycogène des muscles 
du mouton et de la chèvre. Néanmoins on y;, 
constate des différences significatives selon les 
régions. L’échantillon prélevé dans la cuisse’ 
montre la plus haute teneur en glycogène : ” ; 

2.07 f  0,229 chez le mouton ; 
2 & 0,286 chez la chèvre. l 

II existe une légère différence entre le glyco-I 
gène musculaire de ces espèces et celui dela: 
viande de veau. , 

Une différence frappante existe entre la teneur 
en glycogène des muscles de ces petits animaux 
comestibles et celle de la viande fcetale. c$ qui, 
montre que l’épreuve Pourrait être tout à fait 
valable. Dans ce cas particulier les auteurs 
estiment que la différence trouvée entre le veau et 
le fœtus pourrait être attribuée aux différences 
de teneur en eau laquelle est probablement 
plus facile à déterminer. 

En conclusion, l’estimaton de la teneur du 
muscle en glycogène comme moyen d’identiti- 
ration des falsifications de la viande est fidèle 
pour certaines espèces tandis qu’elle ne l’est 
pas complètement pour d’autres chez lesquelles 
les caractères naturels de la viande doivent être 
pris en considération. 
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Tete 

4.26 + 0,855 

2.6 à 5.3 

3,9 à 7,2 

mcolure 

3,22 + 0,5M 

2.2 A 5.1 

3.0 à 5.3 

1.57 i 0,366 

1.0 à 2.1 

l- 

Retour au menu



SUMMARY 

1. -A chemicol test for total glycogen content determination in muscles of 
diflerent farm onimols is dercribed. Difkrentiation depends an variation in 
intensity afcolaur developed os measured colorimetrlcally. 

2. - The tes+ is reliable for difkrentiation belween faetus (non edible meot) 
and aIl oiher kinds of mat. 

3. - The test could be corrled out succersfully in differentiating between 
bufWoe and caille mat ond between the latter and comel mea+. Differentiation 

between came1 ond bufMoe should be aided by olher methodr. 

4. - Sheep ond goat mm+ are nearly rimilor in results and overlopping with 
the dota obtoined from veol mat, but fortunately for every case natural charac- 

terirtlcr con heip. 

5. - Sioiistical anolyris of voIue5 obtained from terting vorious parts of 
ihe body regions in different animols are record4 
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Note sur la salmonellose à Salmonella 

typhi-murium des oiseaux de cage au Sénégal 
par M. P. DOUTRE, ]. CHAMBRON ei F. SAGNA 

RÉSUMÉ 

Salmooeiia typhi-munum o été isolée des cadavres de nombreux Posseriformes 
oppartenani soit à des amateurs. soit à un oiseleur exportateur imporiant. 
La formule oniigénique de la souche en cause est de type classique. Les mesures 
de praphyloxe sanitaire appliquées d’une façon rigoureure conriituent le moyen 
le plus efficace de diminuer les pertes qu’occasionne cetle affection. Ler agents 
thérapeutiques. quel que soit le degré d’efficoaté. laissent tous demeurer des 
porteurs chroniques qui entretiennent la maladie. 

Solmonello iyphi-murium o été isolée chez de 
nombreux oiseaux appartenant aux espèces les 
plus diverses. Des états pathologiques liés à la 
présence de cette entérobactérie ont été maintes 
fois signalés chez la poule, le dindon, l’oie, le 
canard, la pintade et le pigeon. Le diagnostic de 
paratyphose a été posé ou I’exlstence de porteurs 
de germes constatée chez la perdrix, le canard, 
les psittacidés, la grue, la mouette. le moineau 
et chez les oiseaux de cage appartenant à des 
amateurs ou exposés dans des jardins zoolo- 
giques. L’affection XI été également décrite chez 
différentesespècessauvagesv~vantdanslescondi- 
tiens naturelles. Lorsque la maladie se déclare. 
les taux d’infection et de mortalité sont hobituelle- 
ment très élevés, les jeunes sujets payant le plus 
lourd tribut. 

En 1965, nous avons eu l’occasion d’observer 
cette affection chez des oiseaux de volière, pro- 
priété de quatre particuliers et d’un oiseleur 
spécialisé dans l’exportation des espèces de 
l’Ouest-Africain vers l’Europe et les Etats-Unis. 
Chaque année, du Sénégal, plusieurs centaines 
de milliers de petits passereaux sont acheminées 
par avion vers les marchés extérieurs et cette 
activité porte sur un chiffre d’affaires important. 
A titre d’exemple, en 1965. un seul commerçant 

~ s’est procuré par achat 615.171.pa1res d’aseaux ; 
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sur ce nombre, 545.007 ont été vendues et 
66.005 ont succombé avant l’expédition : le stock 
au 31 décembre s’établissait à 4.159 paires. Les 
exportations pour l’année 1965 se sont ainsi 
réparties : Pays-Bas : 146.831, Etats-Unis : 
115.652. Allemagne de l’Ouest : 97.819, Grande- 
Bretagne : 49.925. Belgique : 47.987. Fr&ce : 
45.595, Italie : 30.200. divers (Suède, Liban, 
Malte, Uruguay) : 10.998: 

Le? développement de cette activité peut être 
illustré par l’augmentation des envois vers les 
Etats-Unis effectués par cet exportateur : 1962 : 
76.730 paires. 1963 : 83.184. 1964 : 93.953, 
1965 : 115.652. 

La maladie classique se Drésente soit sous une 
forme suraigué, la mort survenant le plus souvent 
la nuit avant qu’aucun symptôme n’ait pu être 
observé, soit sous une forme aigue. Dans ce cas. 
l’oiseau se met « en boule », le plumage se gonfle 
et la diarrhée s’installe, une boullmieitrès nette 
se manifeste qui dure jusqu’aux derniers ins- 
tants précédant I’agonle. Sous cette forme, la 
durée de l’évolution est d’enwron 3 à 5 jours. La 
mortallié des on~moux maintenus dans une 
même cage est importante et peut atteindre 
100 p. 100. 

Par hémoculture du sang du C~E~T, S~lmon& 
ryphi-murium a été isolée des cadavres des espèces 
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suivantes. appartenant toutes au grand ordre 1 oiseaux plus volumineux que les Passeriformes ; 
des Passerlformes : chez le pigeon, cette opéraiion demeure powble. 

Serin du Mozambique (Sermus mozombicus). 
Chanteur d’Afrique (Serinus leucopygius). 
Gendarme (Ploceus cucullatus). 
Tisserin à lunettes (Ploceus brochypferus). 
Ignicolore (Euplecfes OU~). 
Monseigneur (Euplectes hordoceo). 
Worabée (Euplecies offo). 
Veuve à collier d’or (Siegonuro poradiseo orren- 

idlS). 
Beaumarquet (Pyiilia melba). 
Pytilie à ailes rouges (Pyfrlia phoenicoptero). 
Senegali rouge (Logonosi~cta senegolo). 
Bec de corail (Esfrildo Iroglodytes). 
Astrild à joues orangées (Estrildo meipoda). 
Bengali cordon bleu (Uroeginfhus ongolensis). 
Astrild à ventre orange (Spoeroeginthus sub- 

flOVUS). 
Queue de vinaigre (Estrildo caerulescens). 
Senegall vineux (Logonosflcio rubncoio). 
Senegali à poitrine barrée (Lognosiicia rufo- 

picta). 
Cou coupé (Amodmo @woto). 
Combassou (Hyeochero cholybeato). 
Spermète à capuchon (Spermesfes cuculloius). 
Moineau ou Pinson doré (Auripasser luieus). 

La proieciion la plus efficace d’une volière ou 
de cages non infectées réside dans l’application 
rigoureuse des règles de mise en quarantaine des 
oiseaux nouvellement acquis que l’on désire 
introduire. 

Chez les oiseleurs, la maladie semble exister 
d’une façon permanente et les sujets atteints, 
remis en Ibberié ou qui s’échappent des cages, 
perpétuent l’affection, soit par contact direct avec 
les arrivants affaiblis par les conditions de trans- 
port, soit en souillant les aliments et l’eau de bois- 
son. De plus, des poussières contaminées peuvent 
être Inhalées, ADLER et Coll. ont démontré que 
des poussins pouvaient être infectés par la voie 
intranasale (1). Dans les lieux d’entreposage des 
sacs de graines, la présence de rongeurs apporte 
une source de contamination supplémentatre. 

L’abandon cyclique de certaines volières de 
stockage, leur nettoyage poussé wvi d’une déun- 
fection rigoureuse, la destruction systématique 
des oiseaux malades et de tous les agonisants qui 
encombrent les salles où se préparent les expé- 
ditions constituent des mesures qui doivent 
tendre à limiter le nombre des pertes. Salmonello 
fyphr-murium présente une résistance aux an% 
septiques supérieure à celle des auires salmo- 

/ 
La formule antigénique de la souche de Sal- 

nelles, elle wut demeurer 119 iours dans l’eau 

monelio typhi-murium isolée s’est révélée classique 
(1, Il, V. XII : l-2, I), la présence de l’antigène 
somatique V permet d’éliminer la varlété Copen- 
hague si souvent renconirée chez le pigeon. 
L’action sur les SUC~-es n’offre rien de particulier : 
le glucose, le galactose. le Iévulose, le mannltol 
et le sorbltol sont fermentés avec production de 
gaz, la dextrine, l’arabinose, le maltose, le raffi- 
nose et le xylose sans production de gaz. ne sont 
pas fermentés : le lactose, le saccharose, I’ado- 
mtol, le dulcitol ei I’inuline. 

des abreuvoirs (16) et 44 jours dans la paille des 
litières (1). Les temps maxima, de persistance 
dans les sols varient de 120 à 150 jours (12), 
110à159jours(14),251 et2BOjours(8). 

In vitro. la souche a manifesté une grande sen- 
sibilité à la framycétine, au chloramphénicol et 
à la colimyclne, une sensibilité limite à la strepto- 
mycine, à la terromycine et à la polymyxine ; 
elle s’est montrée résistante à la tétracycline et à 
l’auréomycine. 

La prophylaxie médicale par l’emploi de 
vaccin Injectable est difficile à concevoir vu la 
taille des espèces atteintes, on peut néanmoins 
envisager l’utilisation d’un vaccin tué pour les 

Les fumigations’d’aldéhyde formique, utilisées 
dans la désinfection des couveuses, apparaissent 
tout porticullèrement recommandées pour le 
traitement des volières d’entreposage étanches. 

Les moyens thérapeutiques auxquels on peut 
faire appel sont varlés. Le chlorhydrate de tétro- 
cycline doit être administré dans l’eau de boisson 
à la dilution de 0,Ol p. 100, le chloramphénicol 
à celle de 0,04 p. IOOdechloramphénicol pur (6). 
Ces antibiotiques sont généralemeni fournis 
dilués au I/l0 dans un excipient spécial, ce qui 
revient à,dissoudre 1 g de tétracycllne spécialité 
et 4 g de chloramphénicol spécialité dans 1 litre 
d’eau de boisson. 

Parmi les nitrofuranes. la furazolldone (6) 
insoluble peut être employée dons la graine 
entière ou mieux, dons de la graine broyée, à 
la concentration de 0.04 p, 100 de furazolidone 
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base. Lafuroltadone (2, 3, 12. 15) soluble s’utilise 
dons l’eau de boisson ; du fait que cette substance 
accroît la soif, son absorption s’en trouve faci- 
litée. La concentration recommandée varie de 
0,04 p, 100 à 0,06 p. 100. BURKHART et Coll. (5) 
préconisent jusqu’à 200 mg de nitrofurane 
soluble par litre d’eau pour le traitement de 
canaris atteints de paratyphose. 

Ces différentes substances présentent toutes, 
‘quel que soit leur degré d’efficacité, I’inconvé- 
nient majeur de laisser demeurer des porteurs 
chroniques (2). De plus, nombreuses sont les 
souches de Solmonello typhr-murium pour les- 
quelles la résistance aux dérivés sulfamidés, aux 
tétracyclines (2) (cas de la souche isolée à 
Dakar), au chloramphénicol (9) et aux nltro- 
furones (2, 4) a pu être mise en évidence in vitro 
et in vive. 

L’intérêt que présente la paratyphose 0 Sol- 
nonella fyph,%ium des oise& de cage réside 
don seulement dans l’importance des pertes éco- 
lomiques que cette affection occasionne pour les 
>iseleurs, mais aussi dans le fait que les malades 
:t les porteurs chroniques peuvent constituer une 
ource de contamination pour l’homme et les 
wtres espèces animales, volailles et mammifères 
lomestiques. 

fnstdut d’Elevage et de Médecine 
vétérinore des Pays tropicaux, 

Maisons-Alfort 
Loboratore national de YElevage 

et de Recherches vétérinaires 
et zoofechniques de l’Ouest-Africain, 

Dakar-Honn 

SUMMARY 

A Note on Solmonellorir of cage-birdr coused by 

So,mo”e,,o ,yphi-m”ri”m in senego, 

5. iypiwmurium was isolated from mony Parseriformes belanging io bird 

fanciers or to a bird catcher who is doing expert on a big scale. 

The ont>gemc charockrisiics of the sirAin involved are of classicol type. 

Cantrol meosures. which hove to be carried oui strictly. are the mosi effec- 

tive method in orderto reduce the losses caused by +he diseose. 

The therapeutic ogenir, whatever is +heir efficocy, leave chranic carriers 

which are keeping the infectlon. 
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Note sur une polyavitaminose B 
des oiseaux de cage au Sénégal 

par M. P. DOUTRE, H. CALVET et J. CHAMBRON 

RÉSUMÉ 

Les auteurs ont observé des COI de polyovitaminose B survenus chez des 

oiseaux entretenur en volière dons 10 r&gion de Dakar avant, leur exporta- 
tion. 

Les conditions d’entretien et d’alimentation sont pr&ir&s. 

Au laboratoire les auteurs ont obtenu une r&gresrian rapide des svmp+i>mes 
en adminisirani ovx oiseaux des extraits de levure. de 10 thiamine ou de la 
riboflovine. 

Dans l’attente d’expéditions sur les marchés 

extérieurs, un exportateur d’oiseaux de la région 

de Dakar entrepose différents passereovx dans 

une pièce de dimensions suffisantes. Plusieurs 

mlllws de petits volatiles peuvent ainsi demeurer 

dans cette enceinte pendant un temps prolongé. 

L’aménagement du local comporte de nom- 

breux perchoirs en échelle, des abreuvoirs du 

type utilisé en aviculture et un bac en ciment 

rempli de grit (sable fin). L’alimentation. dispo- 

sée sur le sol en abondance, est constituée essen- 

tiellement par un mélange de grolnes broyées de 

petit mil local ou souna (Pennisetum typhoideum) 

et de fonio (Digiiorm exilis). En outre, à la suite 

de conseils divers, le propriétaire a pris I’habi- 

tude d’adjoindre à l’eau de basson une médlco- 

tlon destinée à lutter contre la salmonellose 

(Sofmonello typhi-murwm). Différents produits 

ont été successivement essayés avec des résultats 

médiocres sinon nuls, les deux derniers en date 

étant l’auréomycine et la terramycine. Chaque 

matin, les cadavres et les malades manifestement 

à l’agonie sont éliminés. 

Au COU~-s d’une visite, I’o~seleur attira notre 

attention sur des individus qui présentaient des 

troubles nerveux flagrants : torticolis, opisthoto- 

nos, position ossw avec ou non appui sur I’extré- 

mité des ailes, contracture des doigts démarche 

I 
l ( 

1; 
l f 

ltaxique, déséquilibre, convulsions, etc... (photos). 

Les oiseaux touchés par l’affection apparte- 

laieni *ux espèces suivantes : 

Bec d’argent (Euodice contons), 

Cou coupé (Amodino faoscioto), 

Serin du Mozambique (Serinus mozombvas), 

Bruant cannelle (Fringiliorw tohapai goslingi). 

Mange-mil ou trovailleur(Queleoqveleaqueleo). 

La maladie, remarquée de longue date, se 

ropage insidieusement ; chaque jour, environ 

me trentaine d’oiseaux nouveaux offrent le 

nmportement anormal décrit ci-dessus. L’évo- 

ution. toujours fatale. peut durer une semaine. 

‘endant cette période, l’appétit se maintient 

anme à I’ordlnaire. 

Après avoir éliminé l’action possible d’un 

Igent infectieux (maladie de Newcastle), I’hy- 

nthèse d’une polycarence en vitamines du 

troupe B a été retenue, le tableau clinique pré- 

enté étant analogue en tout point à celui du 

Sribéri décrit chez les volailles (4, 5. 6). 

L’origine nutrltionnelle de l’affection a été 

nise en évidence au laboratoire en soumettant 

les lots différents d’owaux malades 0 une 

Ilimentation à base de graines auxquelles était 

IdIoint soit de l’extrait de levure (Yeast extract 
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Difco), soit de la thiamine (Merck), soit de la 
riboflavine (Hoffmonn La Roche). 

Chez les animaux qui reçurent l’extrait de 
levureou lathiamine, lessymptômes régressèrent 
rapidement;en 48 heures et même en 24 heures 
cher certains sujets, tous les troubles avaient 
disparu. Les oiseaux traités par la riboflavine 
manifestèrent une amélioration d’état nette mais 
non totale, persistaient : le plumage gonflé 
et une tendance marquée à la somnolence. Ces 
derniers signes s’estompèrent après absorption 
d’extrait de levure ou de thiamine. 

A quoi peut-on rapporter les origines de cette 
carence développée par ces oiseaux de volière ? 

Le grit ne semble pas être en cause ; dans le 
sable disposé à leur intention, les passereaux 
trouvent tous les éléments dont ils ont besoin (9). 
Par contre, il est possible que le mélange de 
souna et de fonio puisse être incriminé. Dans 
le passé. I’exporiaieur avait I’habltude d’ad- 
joindre des graines de moha (Setaria german~co) 
et de millet en provenance d’Europe. Pour 
réduire ses frais, II a cessé cette pratique. Si la 
ration n’est pas critiquable dans sa composition 
qualitative et quantitative-et le fait reste à 
démontrer - elle offre certainement une trop 
grande uniformité qui éloigne I’o~seau des condi- 
tions alimentaires qu’il trouve dans la nature. 

Les antibiotiques (auréomycine, terramycine) 

présents dans l’eau de boisson peuvent être 
tenus comme partiellement responsables de la 
polyavitamlnose 6, par modification de la flore 
microbienne intestinale (3). Enfin, on ne doit 
pas négliger le mode d’habitat. La claustration, 
la mise en captivité d’un nombre élevé d’ani- 
maux dans un espace restreint pendant un temps 
prolongé, peuvent intervenir comme facteur 
déclenchant dans la rupture d’un état de désé- 
quilibre nutritif latent avec apparition concomi- 
tante des symptômes. 

L’existence d’une avitaminose nette, facilement 
observable comme le béribéri, permet de suppo- 
ser qu’il s’établit chez l’oiseau de cage d’autres 
carences, ou précarences, difficilement discer- 
nables bien que présentes et sur lesquelles il est 
néanmoins possible d’agir par un apport global 
et empirique de complexes polyvitaminés (ex- 
trait de levure de bière. graines germées, verdure 
lait, etc...). La prévention des polycarences lar- 
vées ne peut que faciliter la résistancede I’orga- 
nisme aux agents des maladies infectieuses (8). 

laboratoire national de I’Elevoge 
et de Recherches vétérinaires et zootechniques 

de i’Ouesf-Afrlcoin - Dakar-Honn 

Institut d’Elevage et de Médecine vétérinaire 
des Pays tro~~coux - Malsons-A@rt 
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The auihors dmgnosed severoI cases of B polvavitaminosis happening with 
cage birdr kepi near Dakar. woiting io be exporled. 

Keeping and ieeding conditions are made precise. 
In ihe Laboraiory the authorr obtained a quick regression of the svmptomr 

by providing the birds either with yeast exfrod. Ihiamin or rlboflovin. 

RESUMEN 

Los auiares observaran cosos de poliavitaminoris B en p6joror criador en 
pojarera en 1a regidn de Dakar, anter de PU exporiaci6n. Se notoron 10s condi- 

ciones de monienimiento y de alimentacldn. En e! laborotoric Ia administroci6n 
de extracto de ievaduro, de thlamina o de riboflavina provoc6 una regresidn 
rdpida de 105 sintomas en 10s p6joros. 
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La Chèvre Rousse de Mar&di 
Son exploitation et sa place dans l’économie 

et l’élevage de la République du Niger 

par A. H. ROBINET 

I. - Introducfion. Le peuplement haussa. Le cheptel nigérien. 

II. - L’habitat et les conditions nalureller. Les structures techniques et admi- 
nistratives. 

111. - Portrait de /a Chèvre Rousse de Marodi. Le troupeou et son omkliora- 
tien. L’action zootechnique ei 10 diffusion en milieu ruraI. 

IV. - Pathologie sommaire de la race. 
Le parasitisme inierne et externe. Les affectionr pleuro-pulmonairer, 

V. - EXploitotion du chepiel caprin : 

10 Crott annuel et Elevage : 
20 Exporlation en vif. 
30 Viandes. 
40 Lait. 

50 Peaux. 

VI. -Situation de Moradi danr la préparation e+ le commerce der cuirs et 
peaux. Les prajetr d’industrialisation. 

VII. - Lo Chèvre de Marodi dans I’&onomie et l’élevage nigériens. Budget- 
type d’un élevage caprin. Quelques comparaisons. 

VIII. - Perspectives et Conclusion. 
IX. - Bibliographie. - Remerciements. 

1. - INTRODUCTION 

D’une superficie de 1.180.000 km%. la Répu- 
blique du Niger, en Afrique Occidentale tropi- 
cale, s’étend pour 90 p. 100 dans les zones cli- 
matiques sahélienne. sahélo-saharienne et soha- 
rienne dont la pluviométrie est comprise entre 
550 et e mm (Précipitations aléatoires) (tableau 1, 
fig. 1). 

De cette situation découle une aptitude natu- 
relle et souvent exclusive à la pratique d’un éle- 
vage extensif qui, seul ou associéà l’agriculture 
vivrière. occupe 60 0 65 p. 100 de la superficie 
totale. 

Estimé en 1965 à 50 milllards CFA(l), ce copi- 
toi présente deux caractéristiques essentielles 
(tableau II à IV) : 

- sa faible rentabilité moyenne, comprise 
entre 20 et 25 p. 100, résultat d’une exploitation 
beaucoup plus maladroite qu’insuffisante : 

- l’existence, à côté d’un troupeau bovin de 
4 millions d’unités. d’un cheptel de 6 millions 
de caprins qui occupe numériquement la pre- 
miere place avec une densité de 5 têtes au km2 
et un rapport ammol/habitant de l’ordre de 2. 

(1) 1 Fr CFA = 0.02 Fr franr#. 
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La population humaine qui compte actuelle- 
meni 3.300.000 personnes présente les caracté- 

ristiques des payssahéliens et soudaniens : densité 
faible de 2,8 h/kmz mais qui recouvre de grandes 
inégalités allant de 0 au nord du 17e parallèle à 
plus de 100 dans la région de Maradi. 

Cinq grandes ethnies, Pal, Twareg et pro- 
tégés, groupe Djermaphone, Kanembou et 
enfin Haussa vivent au Niger. Cette dernière, 
implantée dans le Centre et l’Est du pays, domine 
toutes les autres avec 1.600.000 personnes, 
50 p, 100 de la population. Son importance 
numérique est comparable ou Nigeria(l), où les 
estimations les plus prudentes portent sur 23 0 
25 milhons d’individus sur une population totale 
comprise entre 50 et 55 millions. de personnes. 

Mois cette langue a largement débordé comme 
le peuple haussa ses frontières originelles. Son 
emploi est aussi commun au Bornu que celui du 
Konuri. Il est d’usage constant chez les Twareg, 
les Buzu et les Peul, sédentarisés ou non, qui 
n’emploient pas d’autre langue, soit dans leurs 
relations intérieures, soit avec les haussa parti- 
culièrement en matièred’échangescommerclaux. 
activité pour laquelle ces derniers ont acquis 
une réputation à l’échelle du Continent African. 

Le chiffre, exagéré de toute évidence, de 
25 millions d’individus haussaphones cité par 
Robinson à la fin du siècle dernier, a aujourd’hui 
toutes chances d’être vrai si l’on songe déjà que 
20 millions de Nigérians le parlent couramment 
et qu’il existe ou Cameroun, au Tchad, au Ghana, 
des communautés haussa plus ou moins impor- 
tantes. 

D. WESTERMANN, dans sa note introductive 
au dictionnaire Haussa/Anglas du Révérend 
Père G. P. BARGERY, écrit que le Haussa est la 
seconde langue la plus parlée d’Afrique, après 
le Swahili. 

De nombreux travaux ont tenté d’éclairer les 
caractères de la langue et du peuple haussa, 
vraisemblablemeni d’origine hamito-berbère (3). 

(1) Par Nigérians. nous désignerons Ier habitants du 
Nigeria. le nom de Nigériens Uont réservé à ceux dL 
Niger. 

(2) Pour ne pas compliquer l’orthographe phonétique, 
nous employons seulement u pour le $0” où COUT~. w pour 
le son air allongé. Le haussa ne s’écrit pas et Ia iranscrip 
lion en caractères arabes et plus encore latins rend illv- 
mire 10. figuraiion de certains sons. 

(3) WESTERMANN et BARGERY, déjàcitk, en donnenl 
une liste importante. 

Ibn SAID (3), mort en 1286, désigne déjà sous 
e nom de «aI Hausin » une trIbu vivant 0 
‘ouest du Lac Tchad. Ibn BATUTA (2), vers 1350, 
larIe du Gobar, l’actuel Gobir (l), le plus sep- 
entrional des Sept Etats fondateurs (les Haussa 
3akway). et sons doute le plus ancien, dont la 
:apitale actuelle, Tlbiri. est à moins de sept kilo- 
nètres à vol d’oiseau du vieux Moradl, aujour- 
d’hui disparu ou presque après les inondations 
je 1947 (P. DAVID). 

Léon I’AFRICAIN (2). dans la relation de son 
Joyage publiée en 1556, ne disait-il pas que ce 
-oyaume, entouré de hautes collines, «éiait 
-iche en gros et en petit bétail ». Les Gobirawo, 
:hassés de l’Air au XIIe siècle par les Tworeg 
ssandalan, avaient gagné avec leurs troupeaux 
es vallées fertiles qui vont de la dépression de 
rarka au Kornalka actuel, où l’élevage et I’agri- 
:ulture pouvaient prospérer conjointement. «Ils 
ievaient être nombreux et dynamiques car ils 
ransportèreni dans ce pays leur organisation 

xitique ei y  fondèrent un, nouvel Etat qui eut 
leur capitale Bi,rni-Lallé « La Citadelle du 
3onheur » (Séré de Riwère). Poussani alors vers 
Konni ei Maradi, ils s’installèrent définitivement 
x XVIIe siècle dans la région de Tibiri, à moins 
de 100 km au sud de Birnl-Lallé, sur les bords 
d’une rivière temporaire, le Gulbi de Maradi. 

Voilà qui suffit-sauf à déborder notre 

aIet-pour situer un peuplement humain séden- 
iorisé ei lentement unIfié, autant par une indiscu- 
table communauté linguistique que par des qua- 
lités indéniables de iravail ei de ténacité. 

Dans ce cadre historique et géographique, 
situé en majeure partle dans la zone climatolo- 
gique soudano-sahélienne, le département de 
Maradi oicupe une position nettement privilégiée. 

Au carrefour du Sahel, nomade et pastoral, et 
du Sud, sédentaire et agricole, ses habitants 
s’adonnent depuis des siècles à l’une et l’autre 
de ces activités et notamment 0 l’élevage d’une 
race caprfne dont la peau sous des noms divers 
a acquis une réputation mondiale. 

Nous avons pensé qu’il n’était pas inutile d’en 
exposer les traits les plus caractéristiques, d’en 

(1) Transcription plus conforme 0 l’origine phoné- 
tique que celle de GOBER en usage dans de nombreux 
textes irangais, surtobi administratifs. 

(2) ci+& par WESTERMANN (D.) in BERGERY (G. P.J. 
lx cif. et non repr~r ,dans 10 bibliographie de ce+ article. 
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situer la place dans l’économie et l’élevage nigé- 
riens, d’en rechercher la productivité et ses pers- 
pectives. 

II. - L’HABITAT 
ET LES CONDITIONS NATURELLES 

1. -Le milieu. 

ROTH en 1938, et plus récemment BEM- 
BELLO, puis MAINET et NICOLAS (G.). ont 
décrit l’environnement partnlier dans lequel 
vivent les hommes et le cheptel de la Circonscrip- 
tion de Maradi. Appliquant bien avant la lettre, 
les préceptes tant vantés de l’Association Ele- 
vage-Culture, le paysan a su exploiter aù mieux 
de ses moyens et de ses intérêts les possibilités du 
milieu. 

Enire le 12e et le 1 Se parallèle, dans un paysage 
primitif de savane arborée ou arbustive, mais 
de plus en plus dégradée par l’extension des cul- 
tures et leur remontée vers le nord, on rencontre 
une succession de plateaux ondulés d’une alti- 
tude moyenne comprise entre 300 et 350 mètres. 
et dont le trait principal est d’être séparés les 
~uns des autres par de nombreuses vallées fos- 
siles, « Gulbi » (1) au fond occupé par un 
cours d’eau temporaire, du moins en surface. 

Si le fond des cuvettes est constitué par les 
terres lourdes et riches des « Fadamo ». où l’eau 
même en saon sèche n’est qu’à une dizaine de 
mètres de profondeur, les pentes et les plateaux 
dunaires ou «jigawa », au sol léger, sont recou- 
verts d’une brousse épineuse où dominent Bau- 
hinia, Bolanites, Combretacées et Acacias. en 
particulier le Gao (A. albido) et le Bagaroua 
(A. nilotico) dont les feuilles sont appréciées des 
animaux. les gousses, quant à elle, à l’écorce 
riche en tannin, constituant le produit de base 
de la tannerie artisanale nigérienne. 

Outre la more permanente de Madaroumfa, 
le Gulbi n’lvlaradi, son affluent le Gulbi n’Gobi 
et le Gulbi n’Kaba. ce dernier tirant son nom de 
la dénomination haussa du palmier deum 
(Hyphoene thebaico) constituent les principale? 
formations hydrographiques temporares reliée: 
entre elles par des affluents mineurs, les kore 
(pluriel de Kurya désignant le fond ou le Ilt d’une 
rivière ou Kogi). 

(1) Gulbi. plur. gulbawa 

Les eaux de pluies se rassemblent dans les; 
zones déprimées et pour le petit bétail le pro-4 
blème de l’abreuvement est résolu toute l’année’: 
aux moindres déplacements et le plus souvent 
au moindre effort pour le propriétaire puisque 
dons les terres de vallées où les densités humaine’ 
et animale sont les pius fortes. la profondeur de 
la nappe phréatique est comprise enire 5 et 
20 mètres selon la %xon. NICOLAS note d’ail- 
leurs que «la nappe phréatique a monté depuis 
40 ans; l’eau envahit progressivement lesfonds..., 
des troncs de palmiers nus émergent des roseaux 
et ne donnent plus de fruits... ». 

2. - Le climat joue un rôle essentiel dans le 
mode d’élevage de la Chèvre de Maradi ainsi 
que dans ~a pathologie. 

De type sahélo-soudanien dans les secteurs 
de Moradi et de Tessoouo avec une moyenne de 
625 mm de précipltations (période 1931.1962) 
répartis sur 48 0 50 jours, il devient progressi- 
vement sahélien au nord d’une IigrwKornaka- 
Mayak! avec environ 300 mm à Dakoro en 30 à 
35~ours. Mais ces moyennes recouvrent d’impor- 
tanies variations. 

Un hivernage d’une durée vorlable puisque 
compris entre deux et quatre mofs suivant la 
date des premières pluies. la faiblesse relatwe et 
lagrandeirrégularitédesprécip~tat~onsannuelles 
en volume comme en nombre de jours caroc- 
térisent le climat de la régla de Moradi. En 
volci quelques exemples. 

Années Nombre de jours Hauteur en m/m 
- - 

T 
1949 37 367 minimum connu 
,939 52 931 moximh connu 

Juin 1942 3 
Juin 1943 165 

De même les variations thermiques sont 
fortes, 1% 0 2@ d’écart en moyenne pendoni la 
saison sèche, ces valeurs s’accentuant au fur et 
à mesure que l’on approche du climat sahélien. 
Mais dans la région de Moradl. I’amplltude ther- 
mique absolue dépasse 300 en saison sèche, 
l’écart le plus faible se situant en août avec 100 : 
la température moyenne annuelle atteint 2% 
avec deux maxima (mai 320, octobre 290) et 
deux minima (~anvler 230. août 270). 

Si pour l’éleveur transhumant, l’année’ ,se 
caractérise par deux saisons bien nettes, l’@ 
sèche de huit à dix mois et I’auJr~~,~~i& pour 
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le sédentaire situé dans la zone présoudanienne 
l’année révèle deux accidents supplémentaires 
qui en briseni l’uniformité apparente : octobre- 
novembre conirastant avec août restent très 
chauds avec une humidité relative élevée. 
décembre-janvier et parfois les prermers jours 
de février sont au contraire très secs, mais avec 
des températures nocturnes descendant au-des- 
sous de IOK (fig. 3). AUSSI distingue-t-on dans 
la langue haussa : damondé. l’hivernage plu- 
vieux ; rani, /a saison sèche ; hadari, la période 
des tornades et dart, la saison froide. 

Les pluies tombent sous forme d’averses géné- 
ralement violentes et leur régime local est dû 
ou conflit ou front intertropical entre l’ar équa- 
torial humide de «mousson » et l’air saharien 
surchauffé et chargé de sable ou « harmaiaan ». 
Avec son recul en latitude s’installent, de mars à 
juin, les fortes chaleurs, les orages, et les écarts 
élevés de température sons pour autant signifier 
l’établissement d’une pluviosité régulière. 

Si nous avons insisté quelque peu sur la clima- 
tologie de la zone, c’est qu’il ressort clairement 
que l’agriculture ei l’élevage, particulièrement 
celui du petit bétoll sédentaire, ont dû s’adapter 
à de telles variations dons le temps comme dans 
leur valeur. 

Le problème de la répartition de l’eau, donc 
celui de lu nourriture domine toujours In vie des 
hommes et des bêtes malgré l’illusion d’une plu- 
viométrie élevée. Et les écarts de température ei 
d’humidité dominent à leur tour la pathologie 
de la Chèvre de Maradi qui se révèle particuliè- 
rement sensible aux uns et aux autres en raison 
de son niveau relativement élevé de sélection. 

Ainsi les notions de moyenne (de iempéraiure, 
de pluviométrie, de croît du troupeau) malgré 
leur intérêt pour de longues séries statistiques 
sont souvent prises en défaut pour une année 
spécifique. L’existence dans une même année 
d’une saison froide non exceptionnelle par 
exemple et d’une saison sèche prolongée, cas 
malheureusemeni fréquent, entra7nera par la 
conjonction d’une disette alimentaire et d’une 
extension des affections pulmonaires, des défi- 
cits numériques considérables. que le croît spéci- 
fique de la race peut sons doute combler rapi- 
dement, mais doni on devra toujours tenir 
compte dans I’éiablissement d’un projet ou d’un 
bilan &conomique. 
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3.-Endéfimtive, IeproblèmedeI’Elevogereste 
d’ordre olimenfoire et malgré certains facteurs 
favorables, il est moins facilement résolu qu’on 
ne le pense. 

«Dans le réseau serre des vallées, écrit 
BEMBELLO, le long des cours d’eau témporaires 
et dans les «fadamas » de saison sèche, la réserve 
d’humld+ permet le développement de nom- 
breuses espèces végéiales, venant ainsi suppléer 
pour un temps toui au moins <I~X pâturages défi- 
cients de la brousse. » 

Petit mil ou gros mil, manioc et ytout are- 
chide fournissent en principe ei dans une rela- 
tive abondance, soit en chaumes, soit en sous- 
produits, les compléments olimeniaires indis- 
pensables 0 la période de soudure. 

Dès la reprise du cycle végétatif, qui dure de 
Fin juin à fin septembre, les animaux regagnent 
les pâiurages du Nord, mois cette migratmn 
n’intéresse pas la Chèvre Rousse qui trouveaux 
abords du village, par un simple transfert du 
gulbi sur le plateau, les pâiurages d’ailleurs 
de plus en plus rares où domine le cram- 
tram (Cenchrus cothorlicus. karonjia en haussa) 
associé à des Panicum et des Andrbpogonées 
(Gamba). 

« La végétation naturelle de la ‘région de 
Maradi rassemble les deux zones climaiiques 
nord-soudanienne et sahélienne. La sovone 
arborée se rencontre comme la savdne arbus- 
tive. plus clairsemée sur les plateaux, bien four- 
nie surtout dans les bas-fonds. La région est aussi 
par l’action de l’homme le pays des mils et de 
l’arachide (MAINET et NICOLAS). » 

Cette raréfaction du couvert herbacé jointe à 
une déforestation des vallées conditionnent 
aujourd’hui la sédeniarisation impérative de la 
Chèvre de Maradi et imphquent l’extension de 
I’associatlon Elevage-Culture par une pol~tlque 
généralisée de réserves fourragères. 

Bien que la densité des surfaces cultivées ait 
accru le mélange des populations, celles 
implantées sur le Jlgawo élèvent, pour les 
vendre, les bceufs, les moutons et les chèvres, 
cultivent le mil et l’arachide, alors que celles des 
fadama commercialisent essentiellement le coton, 
les produits maraîchers, les condiments, bout en 
cultivant alternativement sur les pentes dunalres.: 
L’élevage en majorité caprin, n’intervient que 
comme un appoint largement autoconsommé 
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pour la satisfaction des 2/3 des besoins en pro- 
téines animales. 

4. - La population. 

La Circonscription de Maradi créée en février 
1947, dans ses dimensions actuelles, recouvre 
depuis 1964 le département du même nom. Elle 
compte 600.000 personnes en 1965, soit 17 à 
18 p. 100 de la population nationale. Le cheptel 
caprin offre un rapport encore plus significatif 
avec 22 p. 100. Par contre, la superficie 
(36.000 km2) ne représente que 3,3 p. 100 de 
l’ensemble du pays. La densité moyenne de 
15.6 h/kma est la plus forte du Niger tout en 
recouvrant de grandes InégalItés : Dakoro 5,5 - 
Tes:aouo 21,s ~ MarodI 31.5. 5t sur les rives 
du Gulbi proches de I’agglomé,ration. la densité 

moyenne dépasse 83 hjkm% avec des points de 
125 habitants ! 

La ville même (20.000 personnes) est la troi- 
sième en importance, après Niamey (50.000) et 
Zinder (25.000). Son toux moyen de croissance 
démographique, 7 p. 100, se situait en 1962 
immédiatement après la capitale (10 p. 100) et 
Zlnder (8 p, 100). Deux autres villes ont plus de 
5.000 habitants, Tessaoua (7.000) et Tibiri (6.000). 
dix villages dépassent 1.000 habitants et, dons 
l’ensemble, plus de la moitié de la population a 
moins de vingt ans. 

Quelques indices intéressants sont encore ras- 
semblés au tableau IV. Quant aux modes de 
vie et aux caractéristiques ethniques et sociales 
des quatre grands groupes en présence, Buzou. 
Twareg. Peu1 et Haussa. nous renvoyons aux 
études de MAINET, NICOLAS et DUPIRE. Disons 
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seulement que les Haussa représenteni 85 p. 100 
de la population du département et que seuls les 
Twareg, une bonne partie des Buzu et quelques 
groupements peuls des arrondissements de 
Maradi et de Dakoro pratiquent latranshumance, 
au total à peine de 10 p. 100 de l’ensemble de la 
population. 

Ceci ne signitïe pas que le cheptel soii en per- 
manence aux abords des villages ou des compe- 
mats ! MAINET signale une certaine renomodi- 
sotion vers le cercle de Dakoro de peul katsi- 
nawa dont le cheptel de gros animaux s’est accru 
au cours des dernières années parallèlement à 
la réduction des pâturages alors que le nombre 
de puits équipés de moyens d’exhaure rudimen- 
taires augmentait sur les terres éloignées des 
vallées mortes. 

Quant au petit bétail, et spécialement les 
chèvres. en raison de leur prix peu élevé de la 
demande de viande, de peaux et de lait, toujours 
forte, une commercialisation active apporte aux 
revenus du rural sédentarlsé un complément 
appréciable rapidement et facilement moné- 
tarisé qui confère à cet élevage un attrait qui ne 
s’est jamais démenti. 

Ainsi, au contact d’une populpiion laborieuse. 
placée dans une situation géographique excep- 
tionnelle, au carrefour d’attraction et de ren- 
contre de plusieurs systèmes de migrations, 
s’est implantée solidement dans la vie des pay- 
*ans une spéculation animale qui s’annonce 
comme particulièrement féconde et qui justifie 
l’intérêt que lui portent les vétérinaires depuis 
trente cl”S. 

c) à la formation d’un personnel spécialisé. 
Outre 90 moniteurs et surveillants d’élevage, 
3 jeunes Nigériens suivent actuellement un stage 
dans une école de Tannerie en Allemagne, 
cependant que I’Ecole des Agents du Conditionne- 
ment de Maradi sera rendue à sa vocation ini- 
tiale dès l’ouverture de I’Ecole des Infirmiers 
d’Elevage de Niamey. Ce problème revêt un 
caractère particulièrement pressant car le niveau 
actuel des agents en service est très loin de ce 
qu’il devrait être face aux wgences techniques 
d’une concurrence internationale acharnée ; 

d) 0 la créatlon,enfin d’une industrie de trans- 
formation primaire en s’entourant des précau- 
tions indispensables pour ne pas en alourdir la 
gestion par des charges incompatlbles avec les 
possibilités réelles de commercial!sat~on. 

5. - Les actions techniques. 

Décrivons pour terminer ce chapitre les thèmes 
fondamentaux de la politique du Service de 
I’Elevage et les structures d’appui qui contribuent 
à leur réalisation. 

IN-LA CHÈVRE ROUSSE DE ,MARADI 

Quatre grandes actions peuvent être distin- 
guées : 

a) l’une. plus spécifiquement caprine, a pour 
objet : 

1. - Portrait et caractéristiques métriques. 

- la diffusion de la Chèvre Rousse hors du 
La Chèvre de Maradi possède les traits géné- 

raux de la race guinéenne du Fouta-Djollon. 
mais 50” individualité, bien marquée. permet berceau d’origine, 

- la recherche des conditwns optimales de / de la considérer comme une variété fixée. Ses 

- l’étude de la pathologie infectieuse et para- 
sitaire caprine et la mise au point d’une vaccina- 
tion réellement efficace. économique et d’une 
application facile. 

Les deux premières sont poursuivies à la 
Station de Maradi, la troisième a~ laboratoire de 
Niamey. 

Les autres, d’ordre général, sont mises en 
ceuvre au niveau des Circonscriptions et avec le 
concours de l’ensemble des moyens du Service. 
Elles ont trait : 

b) 0 la muliiplication des unliés P. A. S. (puits 
et abattoirs-séchoirs) pour présenter en plus 
grand nombre des carcasses et des peaux tou- 
jours mieux préparées. Cette politique paraît 
maintenant proche de son terme, sur le plan 
économique du moins, dans l’ensemble du pays ; 

transmission des caractères héréditaires les plus mensurations les plus courantes sont les swvantes 

intéressants, chez l’adulte sur des sujets à élevage traditionnel: 
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18à20cm 
ftà 9cm 

70à75cm 
22à25 cm 
62à67cm 
60 0 62cm 
60b70cm 
25 à 30 lkg 
23 à28 kg 

KOUSSANGA étudiant la biométrie d’une 
population adulte homogène de 300 individus 
donne comme caractères bien fixés, la taille, la 
longueur scapulo-iliole et la circonférence pecto- 
rale dont les moyennes sont les suivantes respec- 
tivement : 64, 95 - 60, 32 - 70, 96 (en cm). 

Cependant, étant donné les conditions moté- 
rielles diftÏciles de l’enquête et le petit nombre 
de sujets exploités, tous ces résultats gagneraient 
à être repris et vérifiés sur une population nota- 
blement plus importante et répartie dans un 
échantillonnage plus représentot/f. 

On notera que le dimorphisme sexuel est peu 
accusé en ce qui a trait au poids. La longueur 
scapulo-iliale, peu variable et toujours inférieure 
à la taille en est aussi très proche. La longueur 
scapulo-ischiale, plus variable, lui est générale- 
ment supérieure de 3 à 4 cm, mais parfois aussi 
inférieure. 1 suj& étudiés. 

II en va de même des mensurations simples 
effectuées en station par NICOLAS qui donne les 
moyennes ci-après sans indiquer le nombre de 

Hauteur au garrot _. _. _. _. _. 65,30 
Longueur rcapula-irchiole _. _. _. 60,40 65 
Circonférence peciarale _, _, _. _. _. 72,80 74 

Poids à 9 mois _. _. _, _. ._, _, 
Poids à 12 mais et au-delo ,. _. _. _. _. 32 kg 29 kg 

26,500 1 23,200 

Poids à Ia naissance, sexes mélangés pariuriiion double _, . _.. 1.700 
Poids à 3 semaines - 2,728 
Poids à 1 mois - 3.900 
Poids à 3 mois - 8,100 
Potdr à 4 mois - 9,940 
Poids à 5 mois - 12,100 

II semblerait que les animaux élevés en station 
soient à 12 mois indiscutablement plus précoces 
et plus lourds que ceux élevés en milieu rural 
mais là encore les chiffres produits manquent de 
recul, comme le signale l’auteur, pour avoir 
une valeur réellement significative. 

Sur un plan strictement phénotypique. I’aw 
mal est harmonieux, assez élancé, de type médio- 
ligne, eumétrique. La robe est homogene, bril- 
lante, à reflets acajou, le poil est ras, dense, sur 
une peau souple, et tout allongement accompa- 
gné d’un éclaircissement de la fourrure, de I’ap- 
parition de teintes délavées et surtout de poils 
blancs, marque un recul inadmissible dans la 
pureté du type. Le mâle présente de façon cons- 
tante une teinte plus foncée allant jusqu’à 

l’apparition d’une raie dorsale noire. Les mu- 
queuses visibles sont noires. La tête est fine, le 
front bombé, couverts de poils plus longs et 
plus foncés cher le mâle que cher la femelle. Les 
oreilles sont longues, horlrontales ou tombantes. 
Le chanfrein est rectihgne, parfois subconcave. 
Le cornage est moyennement développé. Les 

‘cornes peu épaisses. toujours présentes, aplaties 
d’avant en arrière et à insertion ~rapprochée. 
offrent un léger mouvement de torsion et dlver- 
gent à leur exirémité. L’encolure est courte, la 
poitrine ample, le garrot noyé et le dos recti- 
ligne. Le gigot, l’épaule, la croupe, bien musclés, 
reposent sur quatre rayons aux articulations 
fines, à l’aplomb ramassé. La mamelle est tou- 
jours bien développée et constitue de ce fait un 
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Fig. 6. -Troupeau dans son habitat préféré : la voll&e boisée d’un Goulbi. 

obstacle supplémentaire aux longues marches. de Maradi... Nous ignorons pratiquement tout 
La queue aux poils plus touffus et souvent noirs du mode de transmisson et de la prédominance 
est courte et relevée à son extrémité. : de ses caractères héréditaires. Qu’un spécialiste 

Tous ces traits signent un animal sédenforre, vienne les étudier et nous les faire connaître 
devant trouver dans une aire restreinte, abri et pour éviter les errements d’une sélection opérée 
nourriture en quantité suffisante pour se déve- au hasard par un iootechnicien d’occasion... ». 
lopper de façon satisfaisante. ROTH, étudiant 
dès 1938 ses caractéristiques. note dans sa 2. - Le troupeau et sa répartition. Rôle social. 
conclusion : «équilibre, harmonies de forme e+ 
de couleur, telle est I’impresslon générale». Quelle est I’lmportance de ce cheptel ? Quelle 

Cette phrase résume heureusement les carat- est son origine 1 
téristiques fondamentales du type pur (fig. 4 à 6). Une carte (fig. 2) en indique les limites en pays 

Nous nous en tiendrons à, ce «portralt » en haussa et bien qu’a notre avis la concentration 
nous gardant de le qualifier de «standard » et la plus élevée d’individus de type pur soit située 
d’affecter à chaque critère un jugement ou une dans les cantons deTessawo, Korgom et Gazawa. 
appréciaton dons une échelle de valeur, qu’il nous ne trancherons pas la question de savoir si 
s’agisse des défauts ou des qualités. Trop d’in- le berceau de la race est situé au Niger ou au 
connues subsistent encore quant à la signifiailon Nigeria, les deux pays étant en effet confondus 
et à la place génotypique de tel ou tel caractère. avant la pérlode coloniale dans les petits états 
Dès 1955. nous avionssignalé ces lacunesen écri- et les émirats de I’emp~re haussa. 
vant : «L’intérêt économique qui s’attache à La population caprine du Niger est a& diffi- 
l’exploitation de la peau suggère la création d’un cile 0 chiffrwà partir des recensements adminis- 
cenire d’études et de sélection de la race caprine i trotifs qui ne font pas toujours la différence enire 
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moutons et chèvres et sont par ailleurs sous- I la région de Tessawo en tant que zone d’élevage 
estimés de 30 à 35 p. 100 en raison de leur car~c- 
tère fiscal. En outre, la déclarata? des anomaux 
,nés dans l’année n’est pas obligatoire, d’où une 
nouvelle réduction sur I’effectlf réel. 

On peut, sans grand risque d’erreur, estimer 
que les effectifs recensés dolvent être multipliés 
par 1,7 pour restituer, surtout en milieu nomade, 
leur signification réelle aux chiffres officiels. 

Dans la circonscription de Maradi, le Service 
de I’Elevage, à diverses reprises, a effectué des 
sondages destinés à préciser le pourcentage des 
Chèvres Rousses et la population par secteur et 
ethnie d’éleveurs. Ces renseignements, rassem- 
blés au tableau V, confirment la prééminence de 

de la Chèvre Rousse. 
Dans le canton de Korgom, où le troupeau 

paraît le plus homogène, KOUSSANGA en 1961, 
ne recense que 93 chèvres bariolées sur un effec- 
tif de 4.658 têtes, soit 98 p. 100 de sujets purs. Ces 
chiffres recoupent parfaitement nos observations 
faites entre 1950 et 1955 avec Ongoïba et qui ont 
porté sur dix mille têtes réparties sur l’ensemble 
de la Circonscription. Elles ont permis. en outre, 
de déterminer la proportion relative des sexes à 
l’intérieur des troupeaux. Le nombre de femelles 
stériles est très faible, tout comme celui des boucs 
et des castrés, les ,eunes totalisant plus de 60 p. 
100 de I’effectlf (tableau VI). 
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C’est que l’éleveur connaIssant la prolificité de 1 sont pour l’essentiel répartie5 dans de petits trou- 
10 race, peut exporter ou livrer chaque année à 
la boucherie 35 à40 p. 100 de son cheptel, parti- 
culièrement pendant la saison sèche et la période 
de soudure. 

II serai utlIe d’actualiser cette enquête afin de 
pouvoir connaître l’évolution de la composition 
dix ans après. La moyenne des troupeaux étudiés 
comprend 10 animaux, ma15 ce chiffre n’est pas 
significatif dons les conditions de l’enquête. 

Au Nigeria, SAINTE-CROIX, cité par BEA- 
TON, notait en 1936 dans I’érmrat d’Argungu 
(Sokoto) 6 têtes par troupeau individuel dans 
une région très peupléeoù à l’époque, les cultures 

vivrières occupaient déjà une grande partie de 
l’espace disponible. 

II est certain que les six million5 de chèvres 

8.544 
1.259 

Caprin5 
Bovins 

759 Ovins 
257 Chevaux 
878 Anes 
19 Chameaux 

11.716 

peaux confiés aux femmes et, aux enfants qui en 
assurent la garde et l’entretien 

« L’élevage, écrit BEMBELLO, est avant tout 
aux mains des femmes haussa. Les hommes ne 
s’en occupent que de très loin, et bien que les 
trIbu Peul. Mignalbi et Dan Papa de Tessowa 
puissent être corwdérées comme sédentarisées. 
il n’en demeure pas moins qu’elles pratiquent 
peu l’élevage de la Chèvre Rousse. >> 

L’étude de la répartition chez les sédentaires 
haussadesvall&sprochesdeMaradi ledémontre 
pleinement. 

En 196?, dons le bassin versant du Gulbin’Gabi 
voici quel étalt le cheptel pour 40 villages et 
12.840 habitants (avant projet d’aménagement- 
rapport SOGETHA). 

soit 0,7 tête par habitant et 73.0 p. 100 du 
- 0,l 10,4 - 
- 0.06 6,4 - 
i 0,02 2.1 - 

0,07 - 7,4 - 
négligeable 

99,s p. 100 

cheptel 

En 1963, dons 12 villages du Gulbin’Maradi Les pourcentages sont comparables dans les 
situés au sud de la ville et totalisant 12.973 habi- deux zones voisine5 et de peuplementtrès dense 
tanis on comptait 9.742 animaux répartis comme (moyenne 80 h/kma) et seuls les caprin5 appro- 
suit : j chat de l’unité dans le rapport cheptel/habitant. 

7.813 Caprins 
612 O~I~S 

soit 0,6 tête par habitant et 80,l p. 100 du cheptel 
- 0.04 6.3 - - 

221 Bovins - 0,Ol 
- 0,07 1 

2,2 - - 
864 Asons 8,9 - - 
232 Equins - 0,Ol 2.4 - - 

9.742 99,8 p, 100 

MAINET (G.) et NICOLAS (G.), ont étudié leur et les Dieuxdu lieu (ISKOKI. sing.,ISKA) ou bori, 
affectation selon le sexe du propriétaire (Enquête terme qui désigne à ,Ia fols. I’lncantation, le rite 
socio-démographique dans la vallée du Gulbin’ et la diwnité 0 laquelle s’adresse le sacrifice. 
Maradi). La chèvre fait partie du patrimoine héréditaire. 

Tout d’abord 20 p. 100 des caprins ne sont pas «Chaque dieux ou «génie» s’attachant un 
la propriété personnelle d’un individu mais,d’une animal d’une variété bien déterminée, il est 
collectivité, d’un clan, d’une concession ou facile d’identifier le culte particulier de la gida 
«gida», particulièrement chez les Asna, ani- d’après l’aspect des animauxcollectifs. Ainsi une 
mistes non islamisés. Ces anomaux sont réservés gida de «chasseurs » (mahalba) possède tou- 
aux sacrifices périodiques du clan destinés à jours une chèvre noire (animal de la déesse 
assurer la fécondité de ses membres, la fertilité appelée « mère de la brousse noire » : uwal 
de ses terres, /a bonne fortune générale du dawa baka). Gt un coq court (animal du dieu de 
groupe. «Cette obligation résulte du premier la brousse : mai dawa, également appelé «le 
contrat conclu entre l’ancêtre fondateur du clan court» : gajere). Par contre, une gida de 
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« ppître de culture » (sorkin noma) gardera un 
bouc et un coq rouge. animaux du dieu du mil : 
kuré, et une chèvre et une poule blanche, an,. 
maux de la déesse du mil, appelée mère du 
chsmp (uwal gona). Appartiennent également à 
l’ensemble des membres de la gida, les moutons 
destinés aux sacritices du baptême, des funérailles 
ou de la fête du mouton (laya) (page 218). 

Et plus loin (page 226) «La chèvre, animal 
rustique, associé au culte, à l’artisanat local, 
animal familier de la gida assez répandue chez 
les sédentaires » (nous dirons personnellement 
très répandue, les chiffres le prouvent ample- 
ment...). «Par contre, l’élevage du mouton est 
une affaire de nomades malgré sa place dans le 
rituel Asna ou Musulman. » Et nous ajouterons 
que les pauvres de l’un ou l’autre culte ont le 
plus souvent recours à la chèvre pour accomplir 
le rituel qu’il s’agisse des funérailles. des bap- 
têmes, De la commémoration du sacriiice 
d’Abraham (Tabaski). Ces chèvres (ou ces mou- 
tons) sont bien la propriété collective de la 
« gida ». 

Tous les autres animaux sont la propriété per- 
.sonnelle de l’individu, sa chose (abinso) et dans 
ces villages 37 p. 100 des caprins non appropriés 
collectivement sont détenus par des hommes et 
63 p, 100 par des femmes. 

W. G. BEATON estimait que « presque toutes 
les femmes mariées possèdent un troupeau de 
chèvres allant d’une femelle avec ses petits à 
quelques dizaines d’unités. les grands troupeaux 
dépassant cent têtes étant l’exception ». Et il 
ajoute : 

«Le mari n’apporte assistance que lorsque 
celle-ci se révèle indispensable. La totalité des 
revenus du troupeau reste la propriété de 
l’épouse. ce qui n’exclut pas que cette dernière 
fasse l’objet de demandes pressantes de hbéra- 
lités a. profit de son conJoInt. » 

En dehors de cette rentrée d’argent frais, le 
troupeau constitue une sorte de garantie ban- 
caire. II participe à la constitution de la dot et 
joue un rôle dans les sacrifices et les cérémonies 
religieuses paiennes ou musulmanes qui accom- 
pagnent les grands moments de la vie tradition- 
nelle (1). 

(1) Sur le ràle de 10 chèvre et ses originer ; nous mn- 
voyons le lecteur IIUX ouvrages de Mme Jenny NATTAN. 
SENTILLE (F.). CREPIN Père et Fils, etc... 

En 1965, sur le plan national, on peut établir 
comme suit la répartition de l’effectif total des 
2.500.000 caprins roux, sujets de race pure et 
métis compris : 

Maradi. Tersawo, Dakoro 1.250.000 
Zinder, Tanout, Magorio _._ ,. ., ___ 850.000 
Madaouo, Konni. Tahoua sédentaire _. _. 250.000 
Gouré(Douné)........................... 100.000 
Secteur Ouest (Dorso. Doutchi. Filin@) :. 50.000 

2.500.000 

«On pourrait, concernant la circonscription 
de Maradi. arriver à la même conclusion en rai- 
sonnant sur le nombre total des abattages, le 
nombre des dépouilles traitées et commercio- 
lisées et le croît du troupeau (BEMBELLO). » 

3. - Les facteurs d’évolution du troupeau. 

La femelle atteint la puberté vers 5 à 6 mofs. 
La durée de la gestation est comprise entre 145 
et 155 jours. La première parturition intervient 
entre 10 et 14 ~~OIS en brousse. 

BEATON cite le cas d’une mise-bas normale 
chez une femelle de 8 mois et ‘lb jours. A Bulasso 
(1) les mises-bas se produisent normalement 
après un an, les sujets précoces à 377 jours, 
retard étonnant, remorque KOUSSANGA. 

A moradi 

La réapparition des chaleurs semble assez 
irrégulière, de 15 à 30 jours à Maradi en moyen- 
ne, allant lusqu’à 66 jours à Bulassa en l’absence 
de cause pathologique décelable. 

L’intervalle entre deux gestations successives 
menées à terme est également très variable, 
Voici des chiffres relevés à Maradi et à Bulassa, 
romparés 0 une espèce naine de l’Est Africain, 
;a Chèvre de Mubende en Uganda (SAKER (G.D.) 
?tTRAIL (J. C. M.). 

Station de Moradi 

Intervalle de 5 à 6 mois donc 2 par- 
turitions par an.. _. 20 p, 100 

(1) Station expérimenlale d’arnlioration de IQ Chèvre 
Je Sokoto au Nord-Nigeria province de Sokoto, emirai 
je Birnin’Kebbi. 
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pltJs de 6 mois à 7 mois inclus 25 p.100 
-7-8 - 17.5 a. 100 
-8-9 - 17;5 p, 100 
-9-10 - 12,5 p. 100 

entre 10 et 11 mois 2.5 p. 100 
au-delà de 11 mois 5 p.100 

Résumons donc : 
de6 à9moisou de180à270jours 60,O p. 100 
plus de 270 jours 20,o p, 100 
et entre 150 à 270 jours 80.0 p. 100 

statron de Bulassa 

L’intervalle moyen entre deux gestations est 
compris entre 221 et 261 jours, le minimum 
observé est de 171 jours, le maximum 336. 

Chèvre de Mubende 

L’intervalle moyen entre deux naissances suc- 
cessives est de 296,7 & 8,5 Tours. 

La Chèvre de Marodi l’emporte largement. 
Le sevrage a lieu à trois mois. Nous avons déjà 

donné quelques poids enregistrés à Maradi. A 
Bulassa le poids d’une jeune à la naissance est 
compris entre 1.350 et 1.700 g pour les jumeaux 
et les triplés, entre 15.00 et 2.050 g pour les nais- 
sances uniques. Pour la race de Mubende. 
SACKER (G. D.), et TRAIL (J. C. M.) déjà cités, 
donnent le chiffre moyen de : 

2,130 kg & 45 g à la naissance (mâle unique) 
8,150 kg & 180 g à deux mas 

12,000 kg & 270 g au sevrage (3 mois) 
20,268 kg j, 405 g à un an. 

Ces chiffres que l’on rapprochera de ceux 
enregistrés à Maradi et à Bulassa montrent qu’il 
n’y a pas de corrélation apparente entre le 
poids~à la nafssance et celui aux différents âges 
de la vie. Sans doute convient-il de rechercher 
les lignées parentales donnant des chevreaux 
lourds, particulièrement pour les portées mul- 
tiples afin de réduire le syndrome « débilité 
congénitale » de Baton mais, à la condition de 
ne pas descendre au-dessous de 1.500 grammes 
à la naissance, II n’y a aucun intérêt immédiat 
à sélectionner sur le poids des chevreaux. 

Le rapport des sexes. 

Contrairement à ce que l’on constate dans les 
races laitières européennes (Poitevine, Alpine, 
Saanen, Toggenbourg), le rapport des sexes à la 

naissance est voisin de 1, avec une légère prédo- 
minance des mâles, alors que le déséquilibre en 
faveur Ide ces derniers est beaucoup plus lourds 
dons les races cltées plus haut. 

RICORDEAU signale 34 p 100 de femelles 
pour la Saanen en reproduction contrôlée mais 
naturelle, 36 p. 100 en Insémination artificielle. 
BUECHI(cltéparGUILLET-LHERMITTE)confirme 
ces résultats en Suisse. Ils traduisent l’importance 
de l’intersexualité et sont particulièrement accen- 
tués dans les troupeaux de chèvres sa”s cornes 
ou mottes que certains éleveurs se plaisent à 
sélectionner, avec d’autant plus d’aisance que ce 
caractère est dominant. 

Nous n’avons personnellement jamais ren- 
contré de chèvres mottes au Niger, et particu- 
lièrement dans la région de Moradi. mais l’on 
devrai impérativement éliminer de la reproduc- 
tlon et des opérations de diffusion toui animal 
et sa descendance, qui présenteralent cette ano- 
malie, ainsi que ceux dont les caractères sexuels 
sembleraient insuffisamment marqués, vers 8 à 
10 moischez le mâle, lOà12 moischez lafemelle. 

Dynamique du troupeau ef fécondité comparée. . 

Pour une bonne femelle la mise-bas gémellaire 
et bisannuelle se poursuit régulièrement pen- 
dant 5 à 6 ans, mais il est beaucoup plus courant 
de voir naître 6 chevreaux en 3 gestations répar- 
tles wr 20 mois. Triplés et quadruplés ne sont 
pas rareset leurfréquenceaugmentecommecelle 
des jumeaux après la première gestation. La 
gémellité doit être considérée comme un carat- 
tère lié à /a pureté de la race et à Maradl les pre- 
miers résultats (NICOLAS) traduisent bien la 
sélection encore très Insuffisante du troupeau : 
constitué par BOBIN à partir d’éléments oche- 
tés sur le vu de’ leur conformation extérieure, 
en l’absence d’élevages privés pouvant apporter 
d’autres garantles. 

Portées uniques : 60 p. 100 
Portées, doubles : 36 p. 100 
Portées triples : 4 p, 100 
au-d+ : néant. 

BEATON cite uh record, celu d’une femelle 
donnant naissance à 6 petits dont plusieurs mou- 
rurent peu de temps après. 

On peut déterminer deux taux de fécondité : 
l’un insiontoné et optimum, est celui d’une femelle 
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au mieux de son activité de reproductrice. II est 
compris entre 2 et 2,2 chez les bonnes femelles ; 
l’autre carrigé et écanomlque est compris entre 
1,65 et 1,75. II correspond à 20 ou 22 naissances 
réparties en 10 à 11 parturitions espacées sur 6 à 
7 ans d’activité sexuelle en exploitation tradi- 
tionnelle ou semi-libre. 

Le coefficient moyen de naissance est de 3 par 
femelle et par an. 

MAULE (J. P.) dans un Editorial de la Revue 
Animal Breeding Abstrocts. a rassemblé les 
résultats d’une vaste enquête sur les chèvres 
laitières sous les tropiques. Dans la plupart 
des cas il s’agit de races importées, mais 
l’auteur donne d’intéressantes précisions sur les 
roces de Malte, de Damas, communes en Syrie, 
au Liban et à Chypre et I’Anglo-Nubienne, cette 
dernière étant en réalité un croisement entre 
une souche indienne et une souche égyptlenne 
ou soudanienne. 

Notons au passage que deux essais d’intro- 
duction au Ghana ont été des échecs, qu’ils 
s’agissent d’Anglo-Nubiennes en 1953 ou de 
Saanen d’lsraél en 1961, ces dernières ne donnant 
que 300 kg de lait en 42 semaines contre plus de 
600 en Europe ! 

MAULE (J. P,) déjà cité, remarque également 
que les chèvres laitières sont normalement proli- 
flques avec une proportion élevée de jumeaux et 
de triplés, caractère qui appartient également 
aux races tropicales. Cltant Epstan et Herz 
(1964), II donne les chiffres suivants pour des 
races élevées en Israël sans préciser 8’11 s’agit du 
taux optimum ou du taux corrigé. 

Chevreaux 
par mise-bas 

- 

Saanen . . . 
Damarquine 
Angle-nubienne.. 
Maltaise 
et ailleurs 
Damasquine 

Angle-nubienne.. 

1,90 
1.76 
1.75 
1.59 

1.85 

2.4 

2.1 

à Chypre (Maulei. P.), 
1964) 

à l’lle Maurice pour 
30 mirer-bas avec une 

maturité 5exuel le tardive 
vers 14 0 16 moi5 

en Moloirie, 

De leur côté SACKER (G. D.) et TRAIL (J.C.M.). 
déjà cités pour la race Mubende en Uganda ont 
note une moyenne de 6 chevreaux par femelle 
pendant les 5 à 6 premières années de leur vie, 

la gémellité n’intervenant que dans 30 p. 100 e 
les triplés dans 1,7 p, 100 seulement des 535 nais- 
sances produites en 7 ans par 50 femelles. Le 
coefficient moyen de no~ssance n’est que de 1.4 
par femelle et par an. Le nombre de parturition 
par femelle pour l’époque de référence n’est pos 
connue mais l’âge de la première mise-bas est 
compris entre 567 f  11.6 jours contre 270 à 330 
pour la Chèvre Rousse et I’lntervalle’entre deux 
gestations successives est de 296,7& 8.5 jours 
chez la Chèvre Mubende contre 150 à 270 jours 
dans 80 p. 100 des cas enregfstrés ,à Maradi. 

Nous nous limiteronsà ces quelques références 
pour ne pas alourdir notre propos. Elles suffisent 
à montrer avec éloquence que la Chèvre de 
Maradi se situe normalement parmi les espèces 
tropicales dont les possibilités de sélectlon sont à 
la fois élevées et paraissent encore loin de leur 
exploitation maximale. 

Entre 1950 et 1955. nous avons calculé un cer- 
tain nombre de coefficients de tendance écono- 
mique : 

a) le taux de natalité brute. rapport du nombre 
de nowonces, chevreaux maris-nés et vivanls 
survenus en 1 an, à l’effectif total du :Cheptel est 
voisln de 1. Celui-ci doublerait donc théorique- 
ment chaque année en l’absence presumée de 
toute mortalité et de toute forme d’exploitation ; 

b) le taux de natalité effective ou nette, après 
déduction de la morti-natalité, estimé à 0,8 : 

c) le croît net économique (1) obtenu cette fois 
par déduction supplémentaire de Id mortalité 
avant un an, estimé à 0.5 ; 

d) enfin. le croît net démographique ou varia- 
tion nette du cheptel entre 2 périodes identiques 
compris entre 0.06 et 0.07. après déduction du 
disponible commercialement explolté, soit 43 à 
44 p. 100 du taux de natalité brute ou du cheptel. 

Mois pour octuahser et affiner ces données, 
une véritable étude démographique et écono- 
mique est indispensable. Plus dynarmque elle 
s’attacherait à déceler les rapports entre les effec- 

(1) Le croît annuel rapport& à un effectuf ‘de composi- 
flan connue. est I’augmentatian globale du troupeau par 
les pditr qui naissent chaque onnée. Le croit net démogra- 
phique est IY d&rence, nulle, positive, ou négative. enire 
deux dénombrements successifs du méme troupeau. II 
s’exprime en pourcentage par un taux qui représente 
I’intérêi copitalirk de ce croît, déduction faite des emplois 
économiques. 
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tifs d’une classe d’âqe ou d’une qénéraiion pour 
un troupeau de composition représentative et le 
nombre de descendants auxquels ceite géné- 
ration donne naissance, et ce qu’il en advient 
compte tenu des emplois. 

On pourrait alors connaître le croît net et 
l’évolution du troupeau dons le temps avec plus 
de précision. 

Compte tenu des modes d’exploitation et des 
caractères dlstinctifs des races, II serait relative- 
meni facile d’individualiser l’économie des 
quatre grands types de troupeaux caprins nigé- 
riens, celui de la Chèvre Rousse de Maradl dans 
son berceau d’origine, celui des métis dans l’aire 
de dispersion, celui des chèvres sédentaires 
communes, celui des chèvres sahéliennes enfin. 

4. - L’action zootechnique. 

Elle faalt appel à quatre méthodes qui soni : 

CI) le maintien du potentiel génétique du trou- 
peau de base par la castration : 

b) son extension par croisement d’absorption 
à la périphérie ; 

c) la diffusion hors du berceau d’origine de 
reproducteurs issus du troupeau courant : 

d) la sélection génotypique enfin qui s’effectue 
en station selon un protocole rigoureux. 

Dès 1933, PRUNIER, puis MORNET et VIARD 
de 1936 à 1938 signalent les efforts réalisés pour 
accroître l’aire de dispersion. Ils préconisent la 
castration à la pince comme le plus sûr moyen 
de consolider la race. Depuis 30 ans, le Serv~e 
de I’Elevage poursuit cette action grâce à une 
Iégislatlon appropriée, qui rend obligatoire. 
dans certaines régions privilégiées, l’élimination 
des reproductrices et la castration des boucs 
bariolés non conformes. Un million de castra- 
tions ont été ainsi pratiquées. En outre, l’abattage 
des Chèvres Rousses ayant mo,ns de deux dents 
de remplacement, soit 18 mois, et celui des chè- 
vres gestantes est en principe inferdif. Dans 
l’ensemble cette première partie du programme 
s’est révélée facile au moins dans les régions où 
les paysans, depuis longtemps familiarisés avec 
les métis, ont déjà pu entrevoir les qualités spéci- 
fiques de la race. 

L’apparition de taches ou de poils blancs est 
considérée comme rédhibitoire. 

Faisant appel ou seul critère de couleur, cette 
méthode manque évidemment de rigueur scien- 
tifique, mais elle reste valable dans le contexte 
zootechnique considéré, compte tenu des seuls 
moyens disponibles dans un passé récent. 

Elle se révèle d’ailleurs irremplaçable, non 
seulement dans le berceau d’origine, pour lutter 
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contre les infiltrations inévitables de sang sahé- 
lien dû au nomadisme, mais pour préparer les 
aires de dispersion à l’intérieur et autour des 
villages-pilotes. On peut à l’heure actuelle esti- 
mer la population à 1.250.000 sujets, purs à 
90 p. 100 dans l’aire primitive, auxquels s’ajoute 
un nombre équivalent de métis répartis à la pérw 
phérie et dans les zones de dIffusion. L’ensemble 
représente donc 40 p, 100 du cheptel natonal et 
ce résultat est pour la plus large part à porter 
au crédit de la méthode, surtout dans la réglon 
deMarodi qui totalise 30 p, 100 des interventions 
annuelles (tableaux VII et VIII). 

Dans une troisième phase (modernisée et 
intensifiée depuis 10 ans) (1) dont nous préci- 
serons un peu plus Io~n les modalités optimales, 
des expéditions de reproducteurs sont effectuées 
dons les zones les plus éloignées, mais écologi- 
quement comparables, en prenant soin d’échan- 
ger dans les villages choisis la totalité des adultes. 
Cettesubstitution à100 p. 100 permet de créer de 
véritables noyaux de diffusion que la castratlon 
vient à son tour entretenir, relayer et étendre. 
Faute d’une telle opération. des expéditions faites 
en particulier hors des frontières se sont très 
rapidement soldées par des échecs, cette erreur 
de technique n’étant évidemment pas seule en 
cause. 8.600 sujets ont été cependant distribués, 
dont 65 p. 100 de femelles. Ce nombre monifes- 
tement peu élevé laisse préssentlr à la fois des 
difficultés matérielles. administratives, finan- 
cières et psychologiques auxquelles ses promo- 
teurs ont d0 faire face en l’absence de toute infra- 
structure de soutien et d’accueil (tableau IX), 

Avec la mise en service depuis deux ans de la 
station d’élevage caprin de Maradi, une qua- 
trième phase vient de commencer, sans pour 
autantsignifier I’arrêtdesopérationsprécédentes. 
Si la castration reste du ressort des agents du 
service dans les secteurs et les circonscriptions 
intéressés, par contre le choix et la mise en condl- 
tion des reproducteurs avant leur expédition 
s’effectue désormais sous surveillance à partir 
d’animaux progressivement nés, élevés et sélec- 

(1) MORNET signale que dès 1935 des reproducteurs 
achetés a Morodi et 0 Tessouo étaient envoyés aux societés 
de prévoyance de Sq. Gayo, Dos~, Doutchi, Gouré. 
Konni, Tahoua, Filingue A port le noyau de Tahoua. 
loules ces expédlfians se sod&ren+ par des échecs pour der 
raisons diverses. 

ExpéditimE 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1358 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Total 

46 

321 

489 
429 
503 
363 
218 
113 

- 

‘487 I 
101 

2104 

322 
461 
689 
829 
689 
329 

5524 

147 

1x) 
2425 

466 
130 
811 
890 

,117 
,192 

908 
442 

8658 

tionnés à la station selon des critères et un proto- 
cole zootechnique plus rigoureux. 

En raison de la sensibilité de la race, la sélec- 
tion de variétés plus rustiques mais conservant 
les qualités qui s’y attachent est Inscrite au pro- 
gramme des recherches pour les années à venir. 

«Nous ignorons encore le mode de transmis- 
sion et la dominance de certains caractères héré- 
ditaires. On observe en effet à côté du type à 
poil ras serré, à reflets acajou. deux ,catégories 
d’animaux qu’il nous paraît difficile de qualifier 
de Chèvre Rousse. Les uns du fait de leur taille, 
sont malgré leur couleur, des chèvres de race 
commune ; les autres au contraire quofque du 
format de la race de Maradi, présentent des poils 
longs ébouriffés, de teinte lavée et leur peau est 
moins appréciée, surtout aux U.S.A. où l’on 
retient la brillance du poil court comme un caroc- 
tère du type « Sokoto » ou « Maradi ». 

A ces lignes écrites en 1952, nous pouvons 
ajouter que les recherches conduites à Bulassa 
par WILLIAMS (1) n’ont pas apporté beaucoup 
plus de précisions sur le plan génétiqu’e. Celui-ci 
a noté dans le troupeau de la Station quatre 
gommes ou fonds de robe comportant plu- 
sieurs nuances et qui sont : 

a) acajou brillant à POI~S courts avec 3 va- 
riantes : 

acap + ligne dorsale noire bien nette ; 

(1) Généticien anglais cité par KOUSSANGA (A.) 
dans son rapport de mission à Bulassa, 1962. 
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acajou + quelques poils noirs sans localisation 
nette ; 
acajou sms poils noirs autres que ceux des extré- 
mités. 

Selon nous il s’agirait là du type pur : 

b) brun avec ligne dorsale noire, connue sous 
le nom de Kane brune et dont la sélection ne 
présente aucun intérêt particulier, la peau étant 
moins appréciée ; 

c) rouge lavé également dépourvu d’intérêt 
pour la même raison que ci-dessus souvent 
accompagné de poils longs : 

d) rouge brillant mais clair à poil court. 
Toutes ces nuances se rencontrent de façon 

identique au Niger. 
A la Station de Maradi le troupeau compte 

actuellement : 

50 p. 100 de robes acajou avec ligne dorsale 
nolre plus ou moins nette. 

25 p.100 de robes acajou avec poils noirs 
clairsemés sous forme de taches. 

25 p, 100 de robes acajou sans poils nofrs. 

Les robes rouges, brillantes, lavées ou foncées, 
à poils courts ou longs qui totalisaient encore 
25 p. 100 du troupeau en 1964 ont été éliminées 
progressivement au fur et à mesure des nais- 
s~nces en 1965 et 1966. 

A~lle~rs, à mesure qu’on s’éloigne de Maradi, 
excepté dans les zones qui présenient des condi- 
tions de climat et de terrain identique, le por- 
trait se modliie encore plus profondément. En 
milieu sec. la taille se développe, mals les ani- 
maux perdent leur tkesse, le poil s’allonge, 
s’ébouriffe, prend une teinte claire, terne délavée, 
alors qu’en région humide, la taille se réduit, la 
robe devient noire, il apparaît eniin sur les 
jeunes des taches blanches plus ou moins 
étendues. 

De même, toui alourdtssement du poids 
moyen de la dépouille adulte dlie standard ou 
médium, compris enire 400 et 425 grammes, 
parée et séchée dans le classement international 
signifie une régression dans la pureté de la race, 
un apport de sang étranger, le plus souvent des 
races nomades 0 grand formai. Il en découle une 
peau plus grossière qui perd les qualités de 
finesse et de prêtant qui font sa réputation. 

Ainsi, sans abandonner la sélection mass&. 
il est clair que la sélection génotypique doit nor- 

malement s’inscrire 0 part entière au nombre 
des moyens d’amélkiration de la race. 

Quelle est la position du facteur «acajou 
brillant 0 poil ras» dans la hste des caractères 
héréditaires, quelle est son influence sur les qua- 
lités intrinsèques de la peau ? 

Et comment accroître la résistance naturelle- 
ment assez faible aux agressions extérieures, 
comment fixer la gémellité, améliorer la produc- 
ton laiiière et celle de la viande sons nuire d lo 
voleur de la peau, autant de problèmes jusqu’à 
maintenant diftÎciles, sinon impowbles à résou- 
dre dans les conditions et les moyens de travail 
normaux en circonscription et qui deviennent 
désormais accessibles dans une station de 
recherches. 

SI le mécanisme exact de la transmission de 
ces robes est encore inconnu,, un fait demeure : 
tant que la spéculation fondamentale sur la 
Chèvre de Maradi portera sur la peau, cesont les 
sujets à poils acajou brillants, courts, avec ou 
sons poils noirs chez la femelle, avec ligne dor- 
sale notre chez le môle qui devront être préférés 
en raison de la densité des follicules pileux par 
unité de surface et de IQ plus grande fermeté du 
tissu cutané. II en serait peut être autrement si 
l’on s’orientait vers une véritable spéculation 
laitière. 

II vient naturellement à l’esprit, pour conclure 
ce chapitre sur la zootechnie, de parler de l’insé- 
mInation artificielle. 

«Après 7 ans d’expériences à la station de 
recherches sur I’Elevage de Salonique, écrit 
VLACHOS (C.), il a été démontl-é que I’applica- 
tien d’une méthode d’insémination artificielle 
cher les moutons et Ier chèvres étalt réalisable 
par l’emploi du sperme refroidi. Depuis1962, un 
programme plus élargi a été mis en ceuvre et 
aujourd’hui l’insémination artifiwlle fait de 
rapides progrès en Grèce. Elle n’a cependant 
pas encore atteint toute I’extenslon désirée en 
dépit du fait que le taux de fécondation soit satls- 
faisant et le poids des produits de premier croi- 
sement plus élevé’ à l’âge du sevrage que celui 
des animaux issus d’une fécondaton naturelle 
RU même âge ». 

Aussi tondls qu’en U. R. S. S., 500 femelles 
sont serwes par la semence d’un seul reproduc- 
teur, ce chiffre n’est que de 200 en Grèce en 
raison de trois dlftkultés essentielles : 
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1) la dispersion des animaux en petit5 trou- 
peaux ; 

2) la longévIté du sperme dilué n’a pas été 
encore portée à une durée suffisante ; 

3) la non-synchronisation de I’cestrus dans les 
troupeaux restreint le nombre d’inséminations 
fécondes dans un délai donné et relativement 
court. 

A l’heure actuelle, le sperme est dilué dans du 
lait de vache écrémé, reconstitué. pasteurisé, 
conservé à 100 et utilisé dans les 6 ou 7 heures 
(VLACHOS C.). 

Des essais de longévité ont été plus encoura- 
geants (12 heures) avec du sperme dilué congelé 
dans l’azote liquide. Enfin, plus récemment, 
GROVE et NORTH Lewis ont mis au point ou 
Centre d’insémination artificielle de Kobete 
(Kenya) une méthode de conservation du sperme 
de taureau qui dépasse 24 heures d la température 
du laboratoire par dilution dans du lait de noix de 
coco centrifugé. 

Enfin au Pakistan. NASIM (M.) et ses colla- 
borateurs étudiant la fertilité du sperme chez le 
bouc noir du Bengale décrivent une technique 
de conservation dans un milieu 0 base de ioune 
d’œuf citraté additionné d’antibiotiques, 1; dilu- 
tion variant de 5 à 15. Etant donné l’étroitesse 
du col (1 cm chez /es multipores, 0,5 chez les 
prémipores) un tube spécial est utilisé pour 
l’insémination, à la place du spéculumordinaire. 

Les résultats contrôlé5 sont les suivants : 
62,5 p. 100 de fécondailon pour le sperme non 
dilué, 569 p. 100 après 1 jour dedllution, 45.71 
pour 2 jours et 23,53 p. 100 pour 3 jours. la 
moyenne est de 50 p, 100. La conservation se 
fait à 40-5 OC. 

Des progrès sont donc réalisés constamment, 
d’autres le seront encore. Ils trouveront leur 
application pratique dans les problèmes de 
diffusion et d’amélioration de I’Elevage caprin 
Nigérien. 

Après la sélection phénotypique essentielle- 
ment par castration, moyen simple. pratique et 
efficace pour assurer la,qualité et la réputation 
des dépouilles, lasélection génotypique beaucoup 
plus dtfficile doit viser à oméllorer la conforma- 
tion, ICI précocité, le rendement en boucherie et 
la production laitière, cette dernière. nous le 
verrons étant rapidement perfectible. On sait 
que les écarts de production entre une bonne et 
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une mauvaise chèvre sont très grands et le bouc 
d’excellente origine et bien testé améliore très 
rapidement sa descendance. 

La sélection puis I’utllisation des mâles en 
station pour l’insémination artificielle constitue 
une possibilité scientifique qui ne peut être 
négligée dons tous les COS où les liaisons routières 
et aériennes permettront un emplo rationnel de 
la méthode. Des recherches en ce 5ens sont donc 
à leur place dans le programme des activités 
zootechniques de la Station de Maradi. 

5. - La diffusion en milieu rural sédentaire. 

Les opératmns de distribution offrent une ori- 
ginalité suffisante pour qu’il ne soit pas inutile 
d’en exposer icf les grandes lignes. 

Les problèmes à résoudre sont d’ordre finan- 
Cher, technique et psychologique (LE ROLLAND). 

En ce qui o ira0 ou premer point. les fonds néces- 
saires sont affectés à la Station de Maradi par 
les Conseils d’arrondissements intéressés, sur la 
proposltion du représentant local d’élevage. Ils 
couvrent les frais d’achat et d’entretien, la mise 
en condition des reproducteurs, leur transport 
jusqu’au lieu d’affectation et la quote-part des 
frais de personnel engagé à cet effet. 

En recette, le budget d’arrondissement pourra 
inscrire la valeur « Boucherie» des animaux 
échangés et qui doivent être sacrifiés immédia- 
tement pour les femelles ou castrés s’il s’agit de 
mâles. 

En moyenne. une Chèvre Rousse livrée dans 
un rayon de 4 0 500 km revient à 1.000 Fr CFA 
(20 Fr français), le prix d’une chèvre commune 
étant de 300 Fr CFA. Cette somme représente 
donc la seule contribution personnelle de I’éle- 
veur, la différence globale étant à la charge de 
la collectivité intéressée. 

Sur le pion techmque. les animaux sqnt achetés 
sur les principaux marchés des arrondissements 
de Maradi et Tessaouo. Un soin tout particulier 
doit être apporté à cette phase qui comporte un 
examen attentif des reproducteurs avec prise de 
température et auscultation afin d’éliminer ceux 
qui pourraient présenter un symptôme infectieux 
quelconque, quel que puisse être l’attrait de 
leur conformation extérieure. Un planning des 
achats établi en fonction des demandes permet 
également d’opérer sans à coups «spéculatifs >> 
de la part des vendeurs. Pour cette même raison, 
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seuls les gros marchés où l’offre est permanente 
et suffisante sont actuellement prospectés. 

A l’arrivée en station et avant l’entrée dan: 
les parcs, les animaux sont marqués et reçoivent 
au pistolet-doseur un traitement antiparasitaire 
qui sera renouvelé quelques jours avant leur 
départ. Une recharge en vitamine A et D esl 
indispensable ainsi qu’une balnéotion anti- 
psorique. Enfin, pendant leur séjour au parc, ils 
ont à leur disposition une nourriture et un abreu- 
vement abondants et font l’objet d’une vis\% 
bi-quotidienne de la part de l’infirmier respon- 
sable sous les ordres duquel sont placés un ber- 
ger et un manceuvre. Tout animal malade ou 
suspect est Isolé. présenté w directeur et traité. 

Quant au matériel loglstique indispensable, il 
comprend un véhicule léger, bâché, type Piclup. 
pour les achats sur les marchés et un camion 0 
deux plateaux superposés, également bâché 
mais bien ventilé, pour les livraisons. Celles-ci 
ont lieu de décembre à janvier, époque où le 
degré hygrométrique est bas, les écarts de tem- 
pérature réduits, de l’ordre de 10 à lS”contre15 
à 200 en mars et avril. Le transport ne doit d’ail- 
leurs s’effectuer ni pendant la nuit ni pendant les 
heures c,houdes de ICI journée, bien qu’il ne soft 
normalement pas nécessaire de décharger les 
animaux entre les étapes. 

Sur place, un infirmier responsable de la diffu- 
smn dons la zone choisie procédera non seule- 
ment aux opérations matérielles d’échange, mais 
s’assurera que les bénéficiaires ont préparé des 
réserves de nourriture et construit les abris noc- 
iurnes indispensables à I’Elevage de la Chèvre 
Rousse. Des visites hebdomadaires seront effec- 
iuées pendant le premier mois et, par la suite, 
elles seront renouvelées au moins deux fois par 
an et serviront de support à des conseils pra- 
tiques, à des traitements antiparasltaires et 0 des 
castrations de mâles non conformes (LU phéno- 
type en débordant largement autour du point de 
distribution. 

Reste enfin l’aspect psychologique toujours 
important en milieu rural et qui porte sur deux 
ordres de facteurs humains : le personnel 
chargé de l’opération d’unepart. l’éleveurd’outre 
part. 

Le personnel intÎrmier comprend celu en 
service à la station et celui qui sera chargé de la 
réception. En principe, ils n’ont pas de contact 
direct et dolvent donc être formés séparément 

pour des tâches qui ne sont cependant pas fon- 
damentalement différentes. II est donc souhoi- 
table que ceux chargés de la distribution parti- 
cipent tous les deux ans par exemple à de courtes 
pérlodes de recyclage destinées à les tenir au 
courant de l’évolution des techniques d’Elevage 
en station. 

De par le manque de subordination admi- 
nistrative entre les échelons «Achats » et « Dis- 
tribution », il est indispensable de ne pas laisser 
libre cours aux Initiatives séparées de chacun 
d’eux, mais de les coordonner au niveau de la 
Direction du Service qui dressera le plan de cam- 
pagne plusieurs semaines (1 l’avance afin que les 
mtéressés puIssent préparer sérieusement leur 
travail, du chef de circonscription ou de secteur 
au Directeur de Station et aux infirmiers en pas- 
sant par le chauffeur du camion dont le rôle 
exige de très sérieuses références humaines et 
Irofessionnelles en raison de l’incidence du 
acteur «Transport» dans le budget direct et 
ndlrect de l’opération. 

Quant à l’éleveur, II doit constater rapidement 
;es avantages qu’il retire de /a substitution et ne 
xuroit donc falre directement ou non les frais 
J’une action mal conduite et dont nous venons 
3, voir que les causes d’échecs sont nombreuses 
zt dressées sui- toutes les étapes du parcours. 
4utorité, perswxon, expérience doivent faire 
ivoluer leur mentalité et les techniques d’ani- 
nation rurale sont parfaitement indiquées pour 
:e faire, dans le cadre du développement de 
‘Association Elevage-Culture par exemple. 

On ne sauraIt mieux résumer les difficultés de 
:ette méthode de diffusion qu’en reprenant les 
ignes de MORNET, déjà cité, extraites du Rap- 
mrt annuel du Service pour 1937. 

«Les échecs sont dus, soit à l’Introduction de 
-eproducteurr malades ou en mouvals état, hon- 
iicapés par un voyage long et fatiguant, soit au 
:ompiet manque de soins. » 

IV. - PATHOLOGIE 

Etudiant après HENDERSON (W. W.), I’éle- 
fage et la pathologie de la chèvre au Nord-Nige- 
‘~a. W. G. BEATON livre dans une étude de 
:inquante pages le fruit de ses observations et de 
;es travaux poursuivis de 1930 à 1936. 
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Parmi les auteurs de langue française, ROTH 
(1938), HULIN (de 1935à1940) et KOUSSANGA 
(1958-1964) se sont intéressés à la pathologie 
caprine au Niger. 

Nous avons dressé un tableau des affections 
le plus souvent rencontrées dans le berceau de 
la race en y  joignant à titre de curiosité la déno- 
mination correspondante en langue haussa (h) 
dans laquelle la chèvre se dit akuya (pluriel 
awaki). 

1. - Maladies parasitaires internes-Helmin- 
thiares. 

l-l à Plathelminthes 

- Fasc~oio hépatica (?), dlcrocelium lonceo- 
loium (?). 

- Moniezia exponso, signalé comme mor- 
tel chez les jeunes. 

- Cysficercus tenuicoilis, larve de Joenlo 
morginoio. 

1-2 à Nemathelminthes 

- Hemoncus contortus, Jrichosirongylus. 
Ostertogio (caillette). 

- Jrichostrongylus et Strongylidés, Coope- 
ri0 (intestin grêle). 

- Monodoofus trigonocephalum (intestin 
grêle). 

- CEsophagosiomum colombianum, Jrichu- 
ris (gros intestin). 

- Dictyocaulus, Proiostrongylus (poumons). 

2. - Maladies parasitaires externes. 

2-1 à Parasites du type trichodecies et linogna- 
fhus. 

2-2 Myase 
à CEstrus ovis ; 
à Cordyloblo anthropophage. 

2-3 Gale 
à Demodex follrculorum. h. gar- 

goda ; 
à Sorcoptes scabieri. h. Dasusu ; 
à Psoroptes communis, h. Dasusu. 

2-4 Mycoses 
à irichophyton : 
à Streptothrix. h. tchiwon’damana. 

lit. maladiedelasoison humide. 

2-5 Les tiques (kaskia en haussa) ne semblent 
pas inquiéter les caprins sur lesquels on les ren- 
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contre rarement en saison humide et pour ainsi 
dire jamais en saison sèche. BEATON cite 
Amblyommo voregotum comme unique espèce 
rencontrée sur le périnée ou dans l’intervalle 
inter-digité où elle peut causer des boiteries 
sévères par infection du point de piqûre, tou- 
jours en saison humide lorsque les animaux pié- 
tinent dans la boue. II est donc rare de rencontrer 
des peaux qui aient subi sur leur partie utile des 
dégâts réellement Imputables aux tiques. 

3. - Maladies infectieuses 0 ultra-virus. 

3-1 Echtyma contagieux-haussa : Dumora - 
signalé par DOUTRESSOULLE (1924) et DAU- 
ZATS (1939) au Niger, par BEATON (1935) ou 
Nigeria. 

3-2 Variole caprine-h. Agoua qui désigne aussi 
la petite vérole ou zanzana, la cicatrice de la 
maladie. On dit aussi Mashassara maï-ruwo, 
littéralement la fièvre dans laquelle l’eau (la vési- 
cule) prédomine. 

3-3 Peste des petits ruminants - La maladie 
naturelle ne paraît pas avoir été signalée. 

3-4 Pneumonie infectieuse (à ultra virus) 
h. Gishu, voir 4-l. 

4. - Maladies infectieuses à mycoplasmes. 

4-I Pleuropneumonie contagieuse-h. Gishu 
HENDERSON, 1927 à 1929 et BEATON (W.G.), 
1931 au Nigeria Nord. 

4-2 Agalaxiecontagieuse - h. Koban’hantsa : 
douleur de la mamelle. 

5. -Maladies bactériennes. 

5-I Lymphadénite coséeuse - h. Kaban’am- 
motsani : douleur ou gonflement douleureux 
j’une partle du corps. Apparemment rare. 

5-2 Pneumanie infectieuse (à pasteurello)- h. 
;ishu. voir 4.1. 

5-3 Tuberculose : la maladie nqturelle ne 
xraît pas signalée - h. Fuka (toux, bronchite). 

5-4 Panari interdiglté (B. de la Nécrose) - h. 
‘erare de fera ou fere : action de peler un légume 
XJ un fruit et par extension, la chute de la peau 
:onsécutive à la nécrose, sur le bord Ihbre de 
‘espace interdigité. 
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5-5 Tétanos - Rare et cité par BEATON 

Affections comme découlant d’une plaie au pied et dons un 
cas d’une castration défectueuse. Le terme géné- 
rique de l’affection pour toutes ‘les espèces est 
lciukiu en haussa. Pulmonaires (sens0 laiu). 40 p. 100 

Parasitaires internes. _. _. 20 p. 100 
Heari-woter <. <. 10 p. 100 
Météarirme el divers I 
Débiliié congéniiate _. 30 p. 100 

5-6 Charbon bactéridieo connu en haussasous 
le nom de tchiwon saifa, littéralement : mal de 
rate. 

1-7 Brucellose- signalée ou Niger et au 
Nigerla. 

5.8 Salmonellose - Solmonello dublln a causé 
quelques avortements à Bulassa en 1961j1962. 

6. -Maladies à profozoaires. 

D’une façon générale, la chèvre résiste bien 
aux maladies à protozoaires, piroplasmoses, 
anaplosmose, trypanosomiase. Mais la cocci- 
diose (Eimerlo arloingi ? Niamey 1966) fréquem- 
ment associée aux helminthiases contribue cer- 
tainement à assombrir le pronostic en tant qu’af- 
fection intercurrente en saison humide. Quant 
aux rlckettsioses, les doutes exprimés par BEA- 
TON en 1936 paraissent désormais hors de ques- 
tion. Dans le rapport 1956.1957, le haart-water 
est signalé à /a Station d’Elevage caprin de 
Bulassa à côté de quelques cas de charbon bac- 
téridien. En 1960 les pertes sont qualifiées de 
sévères, malgré les pulvérisations répétées de 
gammexane et l’on compte encore 16 morts en 
1961, soit 10 p. 100 de l’effectif. 

7. - Maladies par carences. 

Essentiellement représentées par des avor- 
tements et la débilité congénitale des jeunes. 

Comme on peut le voir à la lecture de cette 
simple énumération, cette race paie d’une sen- 
sibilité particulière son adaptation étroite au 
milieu et le niveau élevé de ses qualités intrinsè- 
ques. Ces problèmes exigeraient une étude par- 
ticulière et dans la liste que nous venons d’éta- 
blir, seules quelques affections qui dominent 
la pathologie caprine locale nous retiendrons 
un peu plus longuement. 

Avant d’aborder leur examen, nous dirons 
quelques mots de la mortalité en général, fort 
mal connue sur tous les plans en brousse, les 
quelques chiffres que nous allons avancer étant 
recueillis en station. et n’ayant encore qu’une 
valeur indicative. 

56 p. 100 
40 p. 100 

7 

4 p.?loo 

Le syndrome «débilité congénitale » recouvre 
à Bulassa tout un ensemble d’affections qui 
attelgnent les jeunes avant un an et sur lesquelles 
nous manquons de précisions. 

A Maradi le pourcentage d’avortements est 
faible : 5,5 p. 100. 

A Bulassa en 1961, 6 avortements (3 p, 100 de 
I’effectlf environ) sont dus pour 5 d’entre eux 0 
une origine carentielle pour le 6e à une Solmo- 
nellose. Ce chiffre paraît cependant bien faible, 
compte tenu de I’Etat général très mauvais. 

En effet, la mortalité globale, 18 p, 100 de 
l’effectif à Maradi, dépassalt 60 p. 100 en 1961 à 
Bulassa, chiffre donné avec quelques réserves, 
car le décompte exact du troupeau au 31,‘12/1961 
n’y est pas connu avec pl-éclilon. 

On peut rapprocher ces chiffres de ceux donnés 
par SAKER et TRAIL, déjà cités, pour la Chèvre 
de Mubende. Les taux de- mortalités globales 
jusqu’au sevrage, ont été calculés pour un trou- 
peau de 50 femelles donnant naissance à 535 
petits entre 1955 et 1962. Ils sont de 18,8 p. 100 
pour les naissances uniques à portlr de laseconde 
mise bas et pour les suivantes, de 45,3 p, 100 
pour les jeunes issus d’une première mise bas et 
d’une portée unique, de 36,l p, 100 pour les 
jumeaux issus d’une deuxième mise bas et au- 
delà, presque le double de la mortalité des 
naissances uniques dans les mêmes conditions. 

Ces recherches intéressantes montrent bien 
la rancon payée pour une précocité sexuelle 
et une fécondité plus élevées. Elles devraient 
être reprises pour la Chèvre de Maradi en station 
et sur le terrain. 

10 le parosifisme. 

- Externe, il revêt une importance majeure 
en raison de son incidence économique directe. 
Dû principalement aux gales (très souvent démo- 
décique) en fin de saison sèche ei à la strepto- 
thricose pendant l’hivernage, il porte un préju- 
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Fig. 7. - Peau de chèvre du Nord-Nigeria de bonne qualit&. Séchées au soleil en suspension libre, ces peaux 
présentenI une orieniaiitx oblique de leurs fibres qui leur donne un orpeci ondulé. Cette siruct~re disparaît lors 
du iannoge (microphotographie BLMRA, Gr. x SS). 

Fig. 8. - Cavi+k nodulaire conienoni Ier rester de démodectes dans ie tissu épithélial d’une peau de chèvre 
du Nigeria (microphotographie BLMRA. Gr. X 55). 

Fig. 9. -Surface du groin d’y peau de chèvre du Nigeria-Nord refendue et destinée à I’omeublemeni 
montrant des dkprersions lenticulairer dues à 10 gaie démodkique (Photo BLMRA, grondeur voisine de 10 normale). 

Fig. 10. -Surface du grain d’une peau de chèvre du Nigeria-Nord traitée en croCte après tannage et montrant 
des d6pressions pandiformes dues à Ia slrepfothricose (a). Noter I’aspecl crirp&. le carmi& circonscrit e+ 
neftement d&primé des Iérians que l’on comparero utilemenl à l’aspect plus d~f(us de 10 I&on dknodécique 
(Photo BLMRA, grandeur naturelle). 

dite définitif aux dépouilles qui en sont atteintes. tant la fleur et s’opposant 0 la dtffwon unlforme 
Le point de gale se manifeste en effet, soit par de3 colorants et des apprêts. Dans les meilleurs 
un trou, soit par un nodule cicatriciel réfractaire ca. ces peaux sont immédiatement déclassées en 
à la pénétration des produits tannants. Quant à tannerie si elles ne l’ont déjà été aux différents 
la streptothricose ou rogne, elle se traduit par stades de leur commerciahsation en brut. Elles 
une multitude de ponctuations blanchâtres affec- ne participent alors qu:à des emplois excluant 
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toute bonne présentation sur fleur. Les pulvérl 1 (2) ou de I’lmidazole au spectre très, large. Ce 
sotions et les balnéations systématiques à bat ? dernier produit employé sur la base de 5 cg par 
d’H. C. H. ou de Néguvon-Bayer viennent faci, - kilo/vif, est en outre le moins, toxique des trois, 
lement à bout de ces affections ma15 le5 chevreau) < mais son prix est malheureusement très élevé. 
y  sont très sensibles et ces produits doivent être Un essai serait cependant utile. 
utilisés avec certaines précautions. Quelque! En outre, il serait intéressant d’expérimenter 
microphotographies dues à l’obligeance d< : diverses synergies en cherchant à accroître au 
l’Association de Recherches des Industries Bri- ‘maximum l’effet anti-parasitaire et sa rémanente 
tanniques du Cuir illustrent et complètent pra- en fonction d’un nombre d’interventions et par 
faitement ce qui précède (fig. 7 à 10). un coût économique aussi réduit que possible 

- Interne, il est surtout le fait de I’czsopha- 
gostomose, de la trichostrongylose, de I’hémon- 
case. A ce polyparasitlsme gastro-intestinal 
s’ajouterait la strongylose pulmonaire (1). Une 

mortalité indirecte considérable chez les jeune5 
en découle, principalement à partir des mois de 
mars et d’avril lors de la transition climatolo- 
gique entre les régimes tropical et sec d’une part, 
chaud et humide d’autre port. Sur un fond de dis- 
ponibilités alimentaires restreintes du fait de la 
sécheresse qui s’installe pratiquement dès le mol5 
de décembre, Iles animaux vont affronter un 
relèvement progressif de l’ordre de 10 OC de la 
température moyenne et une multiplication par 3 
du degré hygrométrique qui passera de25 p. 100 
en janvier à 75 p, 100 au début de l’hivernage, 
Au même moment, les cycles parasitaires végé- 
tatIfs interrompus par la sécheresse vont retrou- 
ver leur activité (cf. fig. 3 climatogramme). 

afin de pouvoir entreprendre des campagnes de 
masse (tableau X, activité de I’lmidozole ou 
Thlabendazole d’après GORDON et divers). 

Contre le toeniasis à Moniezia. l’emploi des 
différents arseniates a donné des r&ltats expé- 

: rimentaux Intéressants selon GRABER et GRAS. 

Les œstres sont signalés au Nigeria par UNS- 
WORTH. En mai 1947, 97 chèvres étaient para- 
sitées sur 220 visitées. Aux Indes. LONGLEY 

’ estime que le jetage est dû aux larves d’œsfrus 
wis, la pleuropneumonie ne le produisant pas. 

La coccidiose des ruminants étudiée par 
VASSILIADES au Sénégal couse des dommages 
en saison humide dans les élevages confinés en 
stabulation ou en pré-stabulation comme c’est le 
cas pour la chèvre de Moradi. De latente, I’infes- 
tation dewni aiguë en cas de décence de l’hôte 
(alimentation, stress du transpqrt, maladie 
infectieuse, etc...). 

Un déparasitage bisannuel, à base d’un dérivé 
de la pipérazine (acide pipérazine-difluocarbo- 
nique-Choisine Spécia) lors de la période de tran- 
sition et en fin de saison humide confère aux ani- 
maux une résistance accrue aux agressions de 
toute sorte. Le traitement, indispensable pour les 
reproducteurs destinés à l’expédition dans les 
zones de diffusion comprend deux proses de 2 à 3 
grammes selon le poids (15 cg par IKlojvif) à un 
mois d’intervalle. Pendant cette période, les ani- 
maux reçoivent avec profit une recharge vita- 
minique A et D associées, de préférence en injec- 

tion intramusculaire à rason de 1 million à 
1 million et demi UI de vitamine D et 20.000 à 
50.000 UI de vitamineA. 

Le rôle de la douve, contre laquelle I’lmidazole 
s’est révélé actif (GUILHON) ne parait pas avoir 
été éiudié 

ROTH enfin a signalé en 1938 l’existence d’une 
cysticercose hépatique à cysticerco ioenuicollrr 
qu’il qualifie de fréquente. décelée lors de I’exa- 
men des carcasses à I’abattolr. Ma~s qu’en est-il 
réellement aujourd’hui ? 

On voit qu’une recherche attentive du para- 
sitisme interne de la Chèvre de Maradi ne serait 
pas superflue, le laboratoire de Niamey étant 
tout indiqué pour ce faire. 

L’activité de la Choisine est probablement 
inférieure à celle des dérivés organe-phosphorés 

20 Les molodies infectieuses. 

La Brucellose est rencontrée sur toute l’étendue 
du Territoire et la région de Morodi n’y échoppe 
probablement pas. En 1963. des missionnaires 
vivant sous la tente dans la région d’Agadez ei 

(1) BEATON en nie l’existence et nous ne I’ovon~ 
jamais rencontrée 0 I’abaiioir ou à la clinique en sept 
années de service à Moradi. 

(2) NEGUVON-BAYER. 
(3) Thiobendazale Merck-Sharpe-Dohme, 
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xe nourrissant en particulier du lait de leur trou- 
peau de chèvres furent hospitalisées à Niamey 
pour cette affection. 

ROTH décrit en 1938 le Phlegmon interdigité 
attribué au bacille de la Nécrose et dont la fré- 
quence paraît moindre de nos jours. 

Par contre, le Charbon boctéridien est proba- 
blement plus fréquent que ne le laissent croire 
les rares cas confirmés ei les Immunisation8 en 
nombre réduit (rien en 1961, 2.131 en 1962, 
5.810 en 1963, r,en en 1964.1965). KOUSSANGA 
a bien décrlt la maladie lors de 2 épizooties sur- 
venues l’une 0 Tibiri où les premières mortalités 
avaient été attrIbuées en 1961 à une intoxico- 
tion olimentalre ei l’autre à Chadakori en 1962 
(52 malades, 52 morts). 

Les signes persus par le propriétaire se 
réduisent souvent à un cri unique, une plainte 
prolongée, puis une chute brutale en décubitus 
latéral précède la mort qui survient en quelques 
minutes. Ces accidents souvent nocturnes et sans 
symptômes préalables, surprennent l’animal, 
apparemment en bonne santé la veille ou même 
le soir, et trouvé mort le lendemain. Dans 
cette forme suraiguë très fréquente les lésions 
sont celles d’une congestlon généralisée d’allure 
septicémlque. Tous les frottis oni monir0 la pré- 
sence de B. anihracis. Dons un foyer survenu au 
Parc d’attente des animaux desiinés à la diffusion, 
17 sont atteints, dont 12. meurent de la forme 
suraiguë. Dans un seul cas, le ROLLAND note : 
«une rate caractéristique : splénomégalie, cou- 
leur rouge sombre, boue noirâtre 0 l’incision ». 
Pour les 5 outres, une évolution moins rapide a 
permis d’obtenir une guérison en 4 jours avec 
un traitement intensif à doses massives de péni- 
cilline-streptomycine associées. 

La vaccination systématique des animaux pré- 
sents ei l’arrêt des achats sur le marché de 
Tibiri ont eu pour conséquence la disparition de 
la maladie. 

Quant à la pleuropneumonie, maladie réputée 
légalement contagieuse dans la législation sani- 
taire nigérienne depuis 1946, nous pensons qu’un 
bref rappel historique de cette affection, large- 
ment répondue dans le monde n’est pas inutile, 
avant de dire ce que l’on peut en penser au 
Niger. 

THOMAS en Algérie, HUTCHEON en Afrique 
du Sud, STYLIANOPOULO en Grèce, BEATON 
HUTCHINSON au Nigeria, KOLAYIEN en 

Turquie, KISELEF en ,U. R. 5. S.. TRAVASSOS au 
Brésil, LONGLEY aux Indes et ou Nigeria et 
HENDER, G. BLANC enfin, cltani et commen- 
tant les travaux de ces auteurs (1) et de bien 
d’autres, donneni de cette affectlon polymorphe 
une description qui reste toujours d’actualité, en 
insistant comme ROTH sur le rôle du facteur 
climatique dans l’apparition de la maladie. 

«C’est aux époques pluweuses. froides, sur- 
tout lorsque les écarts de température sont 
grands enire le jour ei la nuit que la pleuropneu- 
manie s’étend et s’aggrave » (BLANC). 

CURASSON note «les poussées saisonnières, 
de façon générale aux périodes pluvieuses et 
froides, où (la maladie) esi la plus virulente» 

« La clef de I a pathologie de cette affection, 
écrit LONGLEY, est presque certainement la 
faculté « exsudatlve » de l’agent infectieux. 
Quelque soit sa localisation dans I’orgamsme, le 
produit de son actiwté entraîne une transsuda- 
tion et une accumulation de liquide. Ce fait 
même aboutit à la création du milieu exigé par 
l’organisme pour sa multiplication et dès qu’il 
est mis en route, le processus se développe en 
progression géométrique sans I(mitation de 
degré. >> 

LONGLEY (et BLANC dons une moindre 
mesure),insiste longuement sui- la confusion per- 
sistante entre la pleuropneumonie à virus ei la 
pneumonie à pasteurella, peu exsudotive et 
moins contagieuse que la première, n’excluant 
pas la possibilité d’une troisième affection, ce qui. 
dit-il «déprécie considérablement pour i’étu- 
diant la valeur de la littérature», depuis la 
découverte du Bou frida des caprins par THO- 
MAS en Algérie (1873). BEATON, de son côté, 
dans son tableau des maladies des caprins au 
Nigeria, distingue nettement la pneumonie 
infectieuse à pasteurella de la pneumonie contn- 
gieuse à virus filtrant et ce dès 1936. 

OTTE en 1960 décrit les trois formes cliniques 
essentielles de I’Abou nini, maladie contagieuse 
des moutons et des chèvres au Soudan. II dis- 
tingue : 

1) une forme septicémique, avec une évolu- 
tion aiguë, parfois suraiguë ; 

(1) Que nous ne reprendrons par dans 10 bibliographie 
pour ne par l’alourdir, renvoyant le lecteur à l’article 
de G. BLANC. 
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2) une forme pulmonaire et pleurale ; 
3) une forme génitale, fréquente chez les 

femelles. 

Selon lui, la pleuropneumonie ne sait être 
plus longtemps regardée comme une affection 
confinée à l’appareil pulmonaire. 

Les formes septicémiques d’une part, la fré- 
quence des avortements d’autre part, sont des 
traits courants de la symptomaiologie. 

OTTE et PECK ont signalé, toujours en 1960, 
mais en Ethiopie, une épizootie à laquelle ont 
succombé 40 chèvres sur 63. La maladie était 
caraciérisée par une légère hyperthermle, de la 
toux, du jetage, symptômes très comparables à 
ceux observés au Niger. La mort était précédée 
de signes nerveux ei, 0 l’autopsie. les 4 lésions 
cardinales de type exsudatoire, pneumonie. péri- 
cardlte, pleurésie et péritonite étaient ioujours 
présentes. 

Les recherches faites pour isoler l’agent causal 
ont souvent donné des résultats positifs. mais 
prêtant eux-mêmes à controverse. 

Après NICOLLE et REFIK BEY qui isolent les 
premiers en 1896 une Pasteurella. LECLAINCHE 
ei NOCARD estlment, l’année suante, qu’il 
faut séparer « la pleuropneumonie à Pasieurella 
des autres formes de pleuropneumonie» qu’ils 
rapprochent de la Pérlpneumonle bovine. 

Les auteurs anglo-saxons sont certainement 
beaucoup plus près de la réalité pathologique. 
du moins là où les signes exsudatifs sont indlscu- 
tables, en désignant l’affection dans les deux 
espèces par le terme umvoque de pleuropneu- 
manie. Cette opinion est confirmée par les tra- 
vaux de LONGLEY qui isole, aux Indes en 1940, 
et au Nigeria en 1941, un microorganisme qu’il 
appelle Borrelomyces peripneumonioe coproe 0 
portlr de lésions naturelles récenfes. Concluant 
à l’identité des deux affectIons, II contredit 
l’affirmation classique de la nature virale de 
l’agent. En comparant ses caractères avec ceux 
établis par TURNER (2) pour l’agent de la péri- 
pneumonie bovine, II montre que la pleuropneu- 
maie caprine est I’homologue pourlachèvrede 
l’affection des bovins. dénommée en anglas 
« pleuropneumoma». 

A partir de 1956. Borrelomyces rejeté par ceux 
qui s’en tiennent toujours 0 Asterococcus, dis- 
paraît au profit de Mycoplosmo qui entre officiel- 
lement dans la taxonomie microbienne. 

157 

Les mvcoolasmes orennent DIace entre les 
I  I  

bactéries et les rick&ies et 1-0; trouve à côté 
de Mycoplosmo mycoïdes, Mycoplosmo ogolaxioe, 
agent de I’Agalaxle contagieuse des ovins, et de 
très nombreux mycoplasmes chez les volailles. 
Les travaux de LONGLEY resieni d’un intérêt 
capital et la 5e résolution du Groupe d’experts 
sur la péripneumonie bovine (Muguga, Kenya- 
1964) s’y réfèrent explicitement en recomman- 
dont que la souche isolée en 1941 au Nigeria 
soit adoptée comme souche-type de Mycoplasmo 
mycoides var. caproe. Mais le Comité Interna- 
ioinal refuse la proposition de considérer Myco- 
plasma mycoides et Mycoplasmo coproe comme 
deux espèces différentes. 

II reste donc à préciser, tant sur le plan étio- 
génique que sur celu de la répartition géogra- 
phique. l’importance relative des pneumonies 
vraies à virus (1) d’une part, des pleuropneu- 
manies 0 mycoplarmes (2) d’autre part, étant 
entendu qu’il peut exister dons les deux cas des 
germes associés. posieurello hemoiyiico et pas- 
ieurello mulfocida en particulier. ce; dernières 
paraissant même seules en cause dans ceriains 
foyers (3). 

Les échecs des divers traitements et des WC- 
tins proposés ne sont donc pas surprenants, par- 
ticulièrement en Afrique Tropicale où la forme 
virale semble aussi répandue que celle à myco- 
plasme. 

En ce qui a trait aux traitements, nous citerons 
pour mémoire le Néosalvarsan ei le sérum de 
Mari. 

Plusieurs auteurs ont signalé des cas de résul- 
tats heureux vo,re spectoculalres avec la Terra- 
myc~ne, la Qreptomycine, la Téiracycllne. mais, 
en raison de leur prix, leur emploi reste du 
domaine occldentel ou expérimenial, du moins 
pour l’instant. 

Plus récemment BESE (M.), CAN (5) ei 
FINCI (E.) ont étudié en Turquie la sensibilité 
m wtro de vingt souches de mycoplasmes d’ori- 
gine caprine à divers agents bactériostatiques à 
la fois en milieu solide et liquide. Ce cristal violet 
s’est révélé un Inhiblteur de choix. 

(1) Même remarque. quant 0 Ia bibliographie. pour 
ce5 4aukurs cités par BLANC. 

(2) CI+~ par LONGEY dons la monographie redigée 
à la demande du Colonial Research. 
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Un sulfamide. la sulfaméthoxvovridazlne. 
I  I  

phylactique valable. Selon PERREAU (P,), les 
constitue cependant dans un arsenal aussi varié 
que décevant une thérapeutique adjuvante pré- 
cieuse dans la guérison des effets secondaires, 
mais les rechutes sont fréquentes et souvent 
fatales a” cours d’une convalescence désespéré- 
ment traînante. La chance ne doit cependant pas 
être négligée en raison du coût relativement 
modique de l’intervention particulièrement pour 
les reproducteurs appelés à créer des noyaux 
de diffusion. 

La découverte d’un ou plusieurs vaccins cons- 
titue donc la réponse la plus sûre ov problème 
de la prophylaxie de la pleuropneumonie 
caprine, mais là encore les échecs et les difficul- 
tés ne manquent pas. 

Le vaccin de Stylianopoulo a donné en Afrique 
francophone des résultats irréguliers. Cela n’est 
pas surprenant en tason de son mode de prépa- 
ration à partir de broyais de poumon infecté, 
mais par quoi ? HULIN reconnaît que les résul- 
tats enregistrés en 1935 à Maradl étaient encou- 
rageants, mois non concluants. En 1941, il se 
déclare satisfait d’une intervention analogue 
dans la réglon de Zinder. Depuis 1946, la 
méthode n’est plus utilisée. LONGLEY, aux 
Indes, signale que le vaccin formolé réduit la 
mortalité de 25 p. 100. L’inoculation se fait au 
niveau de l’oreille. Mais au Nigeria, « le compor- 
tement immunologique de la chèvre avec la 
souche West Africa est manifestement différent, 
écritl, de celui du même animal devant la l 
souche indienne». 

ISILDAR en 1959 décrit en Turquie après 
l’échec d’un vaccin tissulaire formol& la mise 
ou point d’un vaccin vivant à partir d’une 
souche atténuée capable de protéger efficace- 
ment 9 anomaux d’expérience, alors que deux 
chèvres témoins également infectées succombent. 
Mais GUERCIO et NOBILI en 1960 signalent 
l’échec de leurs tentatives en matière de vaccina- 
tion comme de traitement à partir de foyers de 
pleuropneumonie survenus en Sicile,foyersspon- 
tanément éteints au bout de 5 à 7 mois. Des myco- 
plasma avaient été isolés du poumon des ani- 
maux attelnts et la maladie transmise au che- 
vreuil à partir de broyais de poumons. 

Cette recherche n’est certainement pas simple, 
mais elle paraît indispensable pour guider le 
praticien dans-le choix d’une vaccination de 
masse efficace et économique, seul procédé pro- 

travaux en cours auraient déjà très certainement 
abouti, si l’on avait déployé pour les caprins 
les mêmes efforts et la même énergie, secondés 
par des moyens iinanc~ers comparables à ceux 
disponibles pour les bovins en matière de 
recherche et d’application de cette recherche. 

II est des espèces qui n’ont pas de chances ! 
Si le traitement et la prophylaxie doivent faire 

l’objet de recherches toujours plus poussées, les 
éleveurs quant à eux, réduits à leur propre ini- 
tiative, n’ont pas été sans remorquer bien avant 
les vétérinaires l’influence du froid et de l’humi- 
dité dons I’étiologie et l’évolution du mol. C’est 
dire l’importance que prennent les « petits soins » 
dans cet élevage dont une des caractéristiques 
est la construction de petites paillottes basses, ne 
comportant qu’un toit circulaire unique descen- 
dant à 1 mètre du sol environ. Les animaux y  
rentrent chaque soir, le plus souvent d’eux- 
mêmes, et ne quittent cette étable primitive éta- 
blie dans l’enclos ou la concession du proprié- 
taire, que le lendemain matln pour se rendre ou 
pâturage, le soleil étant déjà haut. Seuls les che- 
vreaux sont gardés pendant les deux ou trois 
premiers mois de leur vie. 

Le FIUS souvent, un entourage de branches 
épineuses, refermé la nuit, prévient aussi bien 
les fuites que l’intrusion des gros prédateurs qui 
trouvent une proie facile auprès des chevreaux. 
A l’exception de ces derniers, les animaux sont 
généralement attachés par un pied à un piquet 
enfoncé en terre. 

Sans doute, stabulation et confinement sur un 
sol jamais renouvelé ni désinfecté expliquent 
I’extenslon rapide des affections et du parasi- 
tisme dans un élevage contaminé. Mais le bilan 
final reste franchement positif et la construction 
de ces abris, susceptibles d’ailleurs d’être amé- 
liorés à peu de frais dans leur conception comme 
dans leur emploi, doit être de règle dans tous 
les wllages des zones de diffusion et les nouveaux 
propriétaires de Chèvres Rousses doivent être 
préparés et aidés dans cette tâche. 

Bien des mortalités initiales qui découragent 
leur bonne volonté n’ont d’autre cause que 
l’absence de ces petits soins qui ne peuvent être 
donnés valablement qu’en miiw sédenlo!re ef ou 
niveau familial, ces deux restrictions étant d’im- 
portance, et que n’exigent ni la grande chèvre 
sahélienne, ni la chèvre sédentaire commune, ni 
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même la chèvre bariolée de Zinder déià beau- saison sèche. rér>arti en deux sorties. ou du moins 

coup plus rustlque en raison de son kétlssage 
accentué. 

entrecou+ d’une large pause aux heures 
chaudes. 

30 Carences et Alimentalion - Avortements - 

Débififé congénitale. 

D’étiologies diverses, les carences se moni- 
festent entre autres signes par un pourcentage 
non négligeable d’avortements. L’emploi déjà 
signalé d’une vltaminothéraple préventive A et 
D, améliore sensiblement l’état général des 
femelles et leur permet de supporter plus aisé- 
ment le choc du transfert quf parfois s’extériorise 
par une maladie des transports, constatée dans 
les jours qui suivent un long déplacement en 
camion. Ce cas s’est produit en décembre 1965 
lors de la Foire de Niamey, l’agent causal 
paraissant être un virus associé 0 diverses pos- 
ieurello. 

Parasitisme, maladies infectieuses, carences 
imposent donc en station une quarantaine sévère 
accompagnée d’une mise en condition systéma- 
tique des reproducteurs avant leur expédltlon. 
II est probable que le syndrome «débilité congé- 
nitale » de Bulassa serait ramené à des propor- 
tions plus modestes, si une thérapeutique ana- 
logue était appliquée aux chevreaux, ce qui 
n’exclut pas l’existence d’une fragilité des por- 
tées multiples. 

Dans les zones de diffusion où ces manifes- 
tatlons prennent naturellement le plus d’am- 
pleur, elles ont pour conséquence un préjudice 
économique générateur d’une réticence compré- 
hensible cher les nouveaux propriétaires et l’on 
ne redira Jamais assez le sari qu’il convient 
d’apporter non seulement au maintien des ani- 
maux dans un état satlsfaxant par des wsites 
périodiques de contrôle, mais comprise. Outre 
l’impérieuse nécessité de l’abri nocturne et des 
sorties tardives au pâturage pendant la saison 
froide, la constitution de réserves fourragères, 
fanes de niébés et d’arachides essentiellement, 
ainsi que la distribution de son, de mil et de SOT- 

gho pendant les mois de disette naturelle doivent 
s’intégrer dans la w traditionnelle du paysan 
soucieux de tarer de son élevage de Chèvres 
Rousses les profits les plus élevés. 

On peut en outre signaler que le temps de 
séjour au pâturage doit être compris entre 6 et 
7 heures en hivernage, entre 7 et 8 heures en 

Nous donnons au tableau qui suit le résultat 
d’analyses effectuées par RIVIÈRE et MONGO- 
DIN sur des produits provenant de Maradi et 
rassemblés par le Directeur de la Station d’Ele- 
vage en vue de mieux connaître les ressources de 
la Circonscription pour l’Alimentaiion du bétail 
(lableu. Xl). 

Les compléments alimentaires donnés en sta- 
tnn ont permis d’abaisser à 5 p, 100 le pourcen- 
tagedesavortementsd’originecarentlelle(NICO- 
LAS (R.). 

Voici à titre indicatif la comparaison de deux 
rations données l’une à Bulassa, l’autre à 
Qloradi, chaque soir au retour du pâturage, 

Composition 1 Bulasso 1 Maradi 

Tourieou d’arachide (solvant 
0 Bulo~sa, presse 0 Moradi) 33 p. 100 30 p. 100 

Sarghoen,groins 
Coton, grciiner.. _. _. 

33 p.100 3op.100 
20 p. 100 2op.100 

Poudre d’or ..<..<<..... 10 p.100 15p.100 
Auirer éléments minéraux 3 p.100 5p.100 

Poids distribué 225 g 200 g 

par tête/odulte 

En fin de SOIS~~ sèche à Bulassa, le complé- 
ment est distribué 2 fois par jour ainsi que des 
réserves de foin sec. Les cultures de fourrage ont 
été abandonnées. 

V. -EXPLOITATION DU CHEPTEL 

1. -Croît annuel et Elevage. 

Au chapitre des f@eurs d’évolution du trou- 
peau nous avons vu que le taux de fécondité des 
bonnes femelles atteignait 2,0. Au COU~-s d’une 
carrière de 6 à 7 ans, le taux de fécondité moyen 
est de 1,7. Le taux de natalité brute ou croissance 
annuelle théorique s’élève à 100 p. 100 du trou- 
peau. Race très prolifique. les portées triple et 
quadruple ne sont pas rares et la gemellité, cons- 
tante chez les animaux de race pure, est un 
caractère héréditaire qui s’affaiblit notablement 
avec le métissage. Le croît net économique est 
estimé à 50 p. 100, déduction faite de la mortina- 
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tolité et de la mortalité avant un an. très élevées 
toutes deux. II n’est guère que de 30 p. 100 cher 
les chèvres sahéliennes et de race commune. de 
40 p. 100 pour les métis. Ces chiffres conduisent 
0 retenir un taux moyen national de 35 p. 100 et 
à estimer le disponible économique du troupeau 
en 1965 à plus de 2.000.000 de têtes. 

Quels seront les principaux postes d’explow 
totion et leur importance respective ? 

D’abord I’Elevage qui bénéficie en zone séden- 
taire et dans la région de Maradi d’une atten- 
tion toute particulière. Le contingent net qui 
s’ajoute chaque année au troupeau nigérien 
varie de 300 à 350.000 têtes. /a Chèvre Rousse et 
les métis représentant en première approxlmo- 
tion 50 p, 100 de l’effectif. 

Le taux net de croissance nationale serait donc 
en moyenne pour.la période 1961-1965. de 5. p. 
100, inférieur de un à deux points à celui de la 
race dans son berceau d’origine, 6 à 7 p. 100. 

Bien, que l’évolution annuelle du cheptel 
puisse se déduire en théorie par l’application 
d’une formule d’intérêts composés, nous pensons 
qu’il est préférable de s’en tenir à un chiffre 
indicatif revisable tous les 4 ou 5 ans par exemple, 
à partir de recensements particuliers ou de son- 
dages de troupeaux-témoins. 

La croissance réelle du troupeau caprin est 
en effet difficile 0 déterminer dans la pratique à 
partir du seul recensement administratif : ceux-ci 
se déroulent souvent irrégulièrement dans le 
temps, et la fantaisie qui préside à leur exécu- 
tion, particullèrement pour les petlts ruminants 
où la dlstinction entre mouton et chèvre n’est 
pas toujours respectée, permet de douter a priori 
de la sincérité de certaInes «déclarations». 

L’impôt, identique pour les deux espèces. 
constitue une iniquité au détriment des caprfns 

sants à rendre compte de la mortalité réelle qui 
varie considérablement d’une année à l’autre 
comme notre bref apercu pathologique a pu le 
laisser pressentir. Une saison exceptlonnelle- 
ment froide, des pluies précoces, abondantes 
puis mal réparties dans le temps, entraînent de 
véritables hécatombes, aggravées par la disette 
alimentaire et l’absence de ratlons de complé- 
ment, du moins en quantité suffisante et sur une 
échelle nationale. 

C’est dire combien les compagnes massives et 
systématiques de déparasitage et, espérons-le, 
la mise en ceuvre prochaine d’une vaccination 
efficace contre les affections pleuro-pulmonaires 
sont susceptibles de modifier considérablement 
les données prudentes que nous avons retenues. 

D’autres problèmes se poseralent alors, tels 
ceux de l’occupation des terrains de parcours, 
de la charge et de la dégradation du pâturage 
herbacé et arbustif, de l’érosion consécutive à 
une densité trop élevée. 

Disons seulement pour répondre à ceux qui 
se déclarent résolument opposés à l’élevage 
caprin, par mépris, par ignorance ou par calcul 
un peu trop simpliste, quecertains pays méditer- 
ranéens confrontés avec ces problèmes ont su 
trouver des solutions originales qui ménagent à 
la fois la croissance du revenu natIonaI, I’équi- 
libre du milieu et des productions animales et 
agricoles et la nécessaire occupation d’une popu- 
lation en majorité rurale que des secteurs ter- 
tiaire et secondaire insuffisamment développés 
ne sauraient absorber d’un simple trait de plume. 
ce que l’on semble trop souvent méconnaître. 
Nous renvoyons le lecteur intéressé par ce sujet 
aux comptes rendus du Colloque FAO/OAA SUT 
les politiques de l’élevage de la Chèvre dans le 
proche Orient et le bassin méditerranéen tenu 

contre laquelle nous n’avonsjamals cesse de pro- 
tester. 

: en 1964. 

L’inscription, sur le r6le fiscal, n’est obligo- 
taire que pour les animaux de plus d’un an. C’est 
‘dire que la fraction la plus intéressante du trou- 
peau parce que la plus dynamique par définI- 
tien, échappe à toute investigation systématique 
et répétée. La prise en compte des abattages, 
des exportations d’animaux sur pieds, des peaux 
exportées enfin. tous ces emplois de la produc- 
tion (I’output des comptables économiques) 
même corrigés par un taux de non-commercia- 
lisation ou de dissimulation demeurent impuis- 

2. - Exportaiion. 

Nombre de suJets sont exportés en traficfron- 
tolier au Nigeria. &CI constitue pour les petits 
propriétaires un revenu monétolre Intéressant 
variant de 500 à 1.500 Fr CFA par tête. Ce 
commerce est régulier pendant la saison sèche 
et alimente les marchés coutumiers dans une 
zone de 15 à 20 kilomètres de profondeur. Les 
intermédiaires de vente du bétail ne s’intéressent 
que très peu aux caprins et les exportations 
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totales en douane estimées pour l’ensemble du espèce. Celles de /a circonscription de Maradi 
puys à 250.000 têtes soni peu imporiantes par paraissent comprises entre 20 et 25.000 animaux 
rapport aux sorties d’ovins et de bovins, quand annuellement, soit un revenu global de l’ordre 
on les compare aux effectifs globaux de chaque de 20 millions CFA. 
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3. -Production de viande (tableau “0 XII et 
fig. 11). 

On estime entre 1 SOO.000 et 1.750.000 le nom- 
bre total des abattages dont 500.000 pour laseule 
circonscription de Maradi. Avec un poids moyen 
de 10 à 11 lkg par carcasse (à l’abattoir), bien en 
muscles, lesquelette léger, lesrendementsoscillent 
entre 48 et 50 p. 100 pour les femelles et dépassent 
50 p, 100 pour les jeunes castrés. 

0 45 p. 100 caprine, “‘excède pas 13 kg, chiffre 
trois fols plus bas que la norme physiologique 
admise en pays iropicol pour la couverture des 
besoins en protéines animales, mals encore deux 
fois plus élevé que celui enregistré dans certains 
territoires côilers du Sud. le Ghana par exemple. 

HENROTTE (A.)d’une part,THIENPONT(D.) 
et VENDERVELDEN (M.) d’autre part, étudiant 
le cheptel caprin du Congo, au Rwanda et ou 
Burundi. constatent des rendements moyens de 
45 p, 100 pour les femelles, de 48 p. 100 pour les 
mâles castrés. II s’agit là de chèvres naines d’un 
poids moyen vif de 16 à 17 kg donnant 7 à 8 kg 
de carcasse. Au Niger, le rendement des chèvres 
sahéliennes d’un poids vif moyen supérieur à 
35 kg nedépasse pas45 p.lOOdans les meilleures 
corcasses. La Chèvre de Morodl l’emporte donc 
largement sur ces deux variétés. 

Au moment où se posent dans le monde, et 
spécialement en Afrique, les problèmes’nés d’une 
croissance démographique explosive. avec des 
taux moyens supérieurs à 2 p. 100, face au déca- 
lage ioujours plus accentué avec les productions 
du secteur primaire, l’élevage caprin est suscep- 
tible de contribuer efficacement à la solution des 
problèmes posés par cette carence générale. 

La viande de chèvre, agréable, à la saveur 
toujours plus prononcée que celle du mouton, 
constitue, au prix moyen de 100 Fr CFA, la base 
de l’alimentation carnée pour le plus grand 
nombre des Nigériens, en raison de son coûi 
relativement bas : deux fois moins que le bœuf, 
trois fois moins que le mouion (1). La circonscrip- 
tion. dont la densité moyenne est avec 15,6 h/km2 
(5,s Dokoro - 24 Morodi - 31 S Tessaouo) 
l’une des plus élevées du pays consomme ainsi 
par habitant et par an 10 kg de viande de chèvre, 
auxquels s’ajoutent 5 kg d’orlglnes diverses 
(boeuf, mouton. volaille (2)). Or, pour l’ensemble 
du pays, la consommation globale indwiduelle. 

Très rapldemeni en effet I’Afrlque Sahéllenne 
elle-même manquera de vlande si des Investisse- 
ments importants ne sont pas consenti,5 pour le 
développement de I’Elevage. La présente siiua- 
tion d’apparente abondance n’est due qu’à la 
faiblesse du revenu individuel moyen. Mais en 
chiffres absolus, la démographie et partant la 
consommation se développai plus vite que la 
production et ces pays enregistrent une progres- 
sion régulière de leur demande Intérieure de 
vlande. 

Celle des espèces ovine et bovine, en raison 
de leur prix devrait donc être réservée à I’expor- 
tation wr les pc~ys déficItaires mals à pouvoir 
d’achat élevé, l’espèce caprine étant largement 
exploitée pour les besoms de la consommaiion 
nationale. 

Peu exigeante en capital Initial, alors que le 
revenu évalué en argent et comparé à celui des 
autres espèces correspond à un taux de place- 
ment relativement élevé, précoce et fécond, 
tirant le meilleur parti des zones semI-arides. la 
Chèvre de Morodi devralt constituer, partout 
où son élevage est économiquement réalisable, 
la base de I’almxntaiion proiélque, carnée et 
lactée. 
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4. Production de lait 

La production de lait de chèvre s’intègre lar- 
gement dans le processus d’auto-consommation 
très répandu en Afrique de l’ouest. Elle constitue 
pour beaucoup de ruraux le seul moyen de 
compléter la ration minimale par un apport 
régulier en matières grasses, en protéines et en 
hydrates de carbone. C’est en particulier grâce 
à elle que dans beaucoup de villages, la mol- 
nutrition, distincte de la sous-alimentation et beau- 
coup plus grave. peut être évitée grâce aux sels 
minéraux, aux wtamines et aux oligo-éléments 
indispensables, en particulier aux enfants de 
moins de cinq ans et aux femmes pendant les 
derniers mois de la grossesse et l’allaitement. 

Les aptitudes laitières de la Chèvre de Maradi 
sont bien marquées et dans les villages dépour- 
vus de gros bétail, elle assure à elle seule la 
fourniture du lait. Celui-ci est utilisé soit frais 
pour la confection du fura, bouillie de mil fer- 
menté ou aigre (nono) et de lait qui constitue un 
aliment quotidien traditionnel, plus rarement 
consommé en nature, même par les jeunes 
enfants, soit traité sous forme de galettes de fro- 
mage blanc séché. principalement chez les peuls, 
transhumants qui détiennent le cinquième du 
iroupeau caprin de la circonscription, malheu- 
reusement plus ou moins métissé suivant le 
degré de nomadisme du pasteur. 

En raison de la parturition bIsannuelle fré- 
quente, la lactation totale dure six à sept mois, 
répartie en deux périodes de 3 à 4 mois. Ca 
production quotldlenne varie avec la saison. Elle 
est de 0,2 à 0,5 kg par jour pendant 80 à 100 
jours au cours de la saison sèche, elle oscille 
entre 0,s et 1,s kg pendant la suson humide et 
se prolonge ainsi pendant 100 0 120 jours. En 
moyenne, elle est de 0,6 kg pendant 200 à 
220 jours, soit une production annuelle de 140 
à 150 kg. Selon MONTEMURRO, on peut consi- 
dérer comme normale une production de 300 I 
pour une race non améliorée, alors que dans 
les races spécialisées, une production de 1.000 l 
n’est pas rare. GERRIETS et MANNEL, utés 
par l’auteur. rapportent un record de 3.063 kg 
chez une chèvre du Würtemberg ! 

En 1938, Mornet rappelle les contrôles effec- 
tués en station sur des chèvres de Morodi. 

Production quotidienne 

C. NO 1 1~” mise bas après IOjours 1,100 l 
C. No 1 ,2e mise bas après - 1,900 I 
C. No 2 ‘Ire mise bas après 10 jours 0,565 I 
C. No 2 2e mise bas après - 1,365 I 
C. No 3 Ire rn,se bas après IOjours 0,600 I 
C. No 3 2e mise bas après - 1,475 I 

Après le sevrage, les chèvres continuaient à 
être traitées. La production moyenne annuelle 
dépassait donc 25 kg. 

Aussi, sans nuire à la qualité naturelle des 
dépouilles, on pourrait tirer un meilleur parti 
d’une race qui soigneusement sélectionnée et 
convenablement nourrie, atteindront suris dif- 
ficulté les rendements des chèvres ordinaires de 
Turquie (de 150 à 250 kg) ou d’Italie (300 kg) 
ou même des races de Malte ou de Chios (350 kg), 
les hautes productivités étant réservées aux 
Alpines qui dépassent toutes 600 kg/on (OSCAN. 
K.). 

Nous ne disposons pas d’analyses propres au 
lait de chèvre de Maradi. Sur un plan général, 
il s’agit donc d’un lait caséineux. plus proche de 
celui de la femme que de celui de la vache. Sa 
densité moyenne est de 1.034 grammes, il est 
riche en vitamlne A, parfaitement digestible, ne 
provoquant pas d’intolérance. En outre, chaque 
litre contient plus de 1 gramme d’ions P (1 0 
1,40) et Ca (1,lO à 1,65) donc un rapport phos- 
phocalcique proche de l’unité qui garontlt I’équi- 
libre d’une ration en cas d’ingeshon prolongée 
(tableau no XIII). 

RIVIÈRE pour des chèvres sédentaires du Mali 
@tuba) trouve : 

- Des taux de matière grasse variant selon la 
saison de 34 à 62 grammes par litre de lait. 

- Des taux de protéines totales variant selon 
de 38 à 46 grammes par litre de lait. 

- Le taux de caséine toujours élevé varle de 
31 à 36 grammes par litre de lait. 

- Des taux de lactose hydraté élevé varient 
de 49 à 53 grammes par litre de lait. 

Cet ensemble de qualités doit inciter les pays 
en voie de développement, où comme il a été dit 
la malnutrItIon est souvent plus grave pour les 
jeunes que la sous-alimentation caractérisée, à 
accorder à la production laitière caprine une 
attention particulière. 
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GUILIANI (P.), cité par GUILLET-LHER- 
MITTE, a comparé pour les espèces bovine 
et caprine les chiffres de la production moyenne 
en Italie, après une série d’expériences 
(tableaux XIV et XV). 

Et il ajoute : «Si nous sommes tentés de penser 
que cette supériorité de production correspond 
à un accroissement relatif plus élevé de consom- 
motion. l’étude des besoins nous révélera le 
contraire » (tableau XV). 

Le système de production laitière de la chèvre 
est donc plus perfectionné que celui de la vache : 
c’est un transformateur énergétique excellent 

qui paye mieux que d’autres espècei les four- 
rages, les compléments et les soins que l’on veut 
bien lui accorder. 

En reprenant l’échelle de GUILIANI, nous 
voyons que la Chèvre de Moradi se place déjà 
au-dessus du coefficient de la vache commune 
avec un rapport de 50. 

Or, les possibilités de sélection sont impor- 
tantes à l’intérieur de la race caprine car nous 
avons la chance de posséder un animal précoce, 
fécond, possédant de toute évidence une bonne 
longévité et spécialisé dans la production laitière. 

«Si nous estimons que le caractère quantlté 
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du lait par lactation a la même héritabilité et la 
même variabilité dans l’espèce caprine que dans 
l’espèce bovine, pour une Intensité de sélection 
déterminée, on doit pouvoir espérer sur ce cwac- 
tère, un gain génétique annuel à peu près deux 
fois plus élevé que celu attendu cher les bovins (1) 
compte tenu du plus faible Intervalle de géné- 
ration (2 ans et demi en moyenne pour les 
caprins contre 4 ans et demi pour les bovins). 
En pratique, ce gafn génétique peut encore être 
supérieur, puisqu’il est powble de pratiquer 
dans l’espèce caprine une Intensité de sélection 
plus élevée que chez les bovins laitiers, par suite 
du plus grand nombre de femelles à réformer 
et du peu de caractères à sélectionner. » (RICOR- 
DEAU). 

Et l’auteur préconise comme moyens de sélec- 
tion efficaces : 

- le contrôle des performances laitières, 
- le testage des boucs ISSUS eux-mêmes des 

meilleuressouches laitières. 
- l’emploi de l’insémination artificielle, 

tous désormais réalisables dans le cadre d’une 
Station de Recherches et d’Elevage. 

5. - La production de peaux. 

L’aspect économique étant traité au chapitre 
suivant, nous nous bornerons à évoquer ici 
quelques indications techniques sur le volume 
et la qualité des dépouilles. 

En 1965, sur 1.500.000abattages (minimum) de 
caprins dans l’ensemble du puys, 500.000 son1 
effectués dans la circonscription, dont moins de 
200.000 en abattages contrôlés. Mais à l’état de 
dépouilles séchées, proposées à la vente, on 
recense nnnuellement sur les marchés quelque 
350.000 peaux de chèvres auxquelles il faut ajou- 
ter celles qui sont collectées directement par les 
intermédiaires et celles enfin qui sont traitées à 
façon par les tanneurs à la demande du proprié- 
taIre. Le volume apparemment élevé n’a donc 
rien d’invraisemblable, si l’on songe que près de 
90 marchés hebdomadaires, l/S de ceux en acte- 

(1) Chez les bovins, le gain génétique annuel que l’or 
peu+ espérer est d’environ 0.7 p. 100 de la productior 
laiirère en pratiquant 10 sélection au niveau du troupeau, 
et de 1,8 p. 100 de 10 production laitière, si l’on utilise Ier 
posibili+& offeries par le iertage e+ I’in+mination arti- 
DEA’1”,(RENDEL et ROBERTSON 1960) cltér par RICOR. 

I ’ 
I 

rité au Niger, drainent largement la clientèle à 
a périphérie du département, les peaux restant 
tn définitive commercialisées à Maradi à un 
noment ou à un autre. Bien entendu, ce sont les 
aeaux de boucherie qui font prime sur le marché 
:t en pé,riode de forte demande, une peau de 
vernière qualité peut facilement atteindre le cin- 
juième du prix payé pour l’animal vivant, alors 
lue celle d’un mouton ou d’un boeuf ne dépasse 
xx le dixième de sa valeur pour l’un. le vfng- 
Ième pour l’autre. 

La surface utile en tannerie varie de 3 à 
7 pieds carrés et se situe donc dans les articles 
ie moyen ou petit prétoge dans la production 
nternationole. 

Techniquement la peau de Chèvre de Maradi 
xésente des qualités exceptionnelles de structure 
qui sont un grain prononcé et profond, des fibres 
ilastlquesdensesetcompactes peu grasses, accep- 
,ant bien la nourriture et le travail, donnant une 
xausserie souple et nerveuse recherchée pour 
a maroquinerie de luxe, la ganterie, le glacé, 
e vêtement façon daim et velours et la chaussure 
je qualité. L’Etat s’est donc orienté vers la mise 
:n place d’une bonne Infrastructure de condition- 
lement et faciIIte à l’aide de droits de sortie très 
3as, l’exportation en brut des meilleures sortes 
sers les principales places internationales où sa 
réputation est identique à celle des Sokoto 
Rouges. La Kane Brune ou Noire est rare au 
Niger et les « Bornu » ressemblent beaucoup 
1 nos «Zinder» plus ou moins marquées par 
l’influence sahélienne. Une « Bariolée Marodi » 
est d’ailleurs côtée au même COUTS qu’une 
:< Zinder Rouge ». 

Depuis quelques années. le poids moyen à 
l’exportation contrôlée es+ en baisse et ce phé- 
nomène semble dû en première analyse non à 
un accroissement de la proportion des peaux de 
Chèvres de Moradi dans les sorties ofiicielles, 
rna~s à des abattages de plus en plus importants 
de jeunes animaux. Sur une moyenne de 
15 années, au Niger, le poids unitàire par peau 
parée est compris entre 400 et 410 grammes et 
la chute est de l’ordre de 20 grammes entre 
1954(430 g)et1965(410 g). 

Un phénomène analogue se produit d’ailleurs 
au Nigeria où les poids moyens publiés en 1958 
et en 1953 sont les su,van+s pour des peavx d’ex- 
portations, parées, emballées : 
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I Appellation 

I l I 

Sakofa rouge medium 4109 
Kane brune ou noire mé- 

4409 

dium _, ,. ., 
Kana bariol& mhdium 

450 g 460 g 
430 g 450 g 

Les Doids et les oourcentoaes niaériens son 
rassem’blés au tableau XVI. 

-  ”  

En ce qui concerne la surface, celle de 
«Médium » est comprise entre 5 à 6 pieds carré 
rendement net en tannerie. Ce sont donc biel 
de petites peaux, les Kids descendant à 3 pieds. 

J Le classement moyen d’achat ou niveau 
national est dans la norme 30/40/20/10 carres 
pondant aux proportions des Ier, 2e, 3e et 4e chai: 
rencontrés. Ceschiffres n’ont évidemment qu’un, 
valeur relatwe. Les saisons, les maladies enzoo 
tiques, les facteurs économiques, la traite de 
arachides apportent des perturbations considé 
rables sur le marché. Les meilleurs mois d’acha 
se situent entre novembre et mars. Pendon 
cette période, le commerce de la boucherle es 
florissant. l’éleveur se débarrasse des adultes 
les animaux sont en bonne santé et la proportion 
des médiums Ier et 2e choix est élevée. D’avril i 
octobre, l’éleveur, ayant épuisé ses réserves, w 
sacrifier lui-même les jeunes sujets, Le commerce 
de la boucherie diminue d’importance. Les peau> 
de brousses prédominent SUT le marché et dès I( 
saison des pluies, les gales, la streptothricose, Ic 
bronchite, la pleuropneumonie, le parasltismt 
interne vont avoir un retentissement néfaste SUI 
l’état général de l’animal et particulièrement sur 
la peau. On observera donc non seulement une 
chute de poids moyen avec prkdominance des 

peaux de très petites tailles provenant d’abattage 
de jeunes, ou Kids, mais aussi une baisse très sen- 
sible de la qualité. Cette baisse du poids des car- 
casses et des dépouilles est générale et traduit 
une stagnation du revenu individuel moyen qui. 
de cyclique. tend 0 devenir permanente dans 
certaines régions. 

CHAMBARD, étudiant les possibilités d’implan- 
tation d’une tannerle à Maradi, donne les chiffres 
suivants qui nous paraissent correspondre à des 
produits « Boucherle » 

L’introduction des produits de brousse, tou- 
jours mal préparés et ConditIonnés. peu nom- 
breux dans le département de Maradi mais qui 
constutuent dons les départements VOIS~~~ 25 à 
30 p.100 de la production, doit certainement faire 
baisser ces pourcentages à un niveau plus réa- 
liste, en particulier par l’apparition de rejets et 
de 4e choix. Nous estimons que la production 
moyenne de la zone d’influente de Moradi peut 
valablement être classée dons la norme 
35/35/20/10. 

VI. - LA SITUATION DE MARADI 
DANS LA PRÉPARATION ET LE COMMERCE 

DES CUIRS ET PEAUX 

1. -L’infrastructure. 

Vingt-deux agents spécialisés dans’ le condi- 
tionnement des dépouilles, quatre-vingt-six anar- 
ch& contrW&, soixante-deux équipés d’instal- 
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lotions en matériaux définitifs, tel est le bilan celles de la peau de Maradi. On distingue ainsi 
de l’action technique poursuivie depuis 15 ans par l’emploi d’estampilles appliquées sur la face 
dans ce secteur qéoqraphlque, certes privilégié interne : 
au départ (tableau XVII). 

détachées des liens financiers et administratifs 
qui les tenaient sous la dépendance plus ou moins 
étroite des maisons-mères installées au Nigerla- 
Nord, 0 Sokoto et surtout à Kane, villes très peu- 
plées, distantes à moins de cent milles de la fron- 
tière, et où, dès 1914, le commerce des Peaux et 
des Arachides prenait une importance extroor- 
dinaire. 

Parallèlement, les qrondes sociétés se sont Selon la préparation. 

BOUCHERIE ARSÉNIQUE VERT- 6. A. V. - 
Dépouille entièrement préparée sous la surveil- 
lance d’un agent du Service, arséniquée immé- 
diatement après l’abattage par trempage dans un 

Si une ielle situation semble aujourd’hui irré- 
versible, on constate cependant que les échanges 
devenus moins favorables pour le commerce 
nigérien depuis quelques années, ne sont pas 
sous la dépendance exclusive de cette « nationo- 
lisation » des activités économiques, bien que ce 
phénomène soit particulièrement important pour 
un pays à la recherche de son unité. 

2. - Le conditionnement (tableau XVIII). 

Très brièvement, nous dirons qu’il conduit à 
garantir par le jeu d’une législation appropriée 
l’origine et la qualité de produits dont la valeur 
est différente au départ et en tout premier lieu 

6- Hardi Pourcentage 
=I=l 

9.623 12,95 
57 2.90 

15.803 21.90 25.488 17.15 
6.159 7,55 

111 2,30 
76.oK 27,90 

74 
G 22 

106.829 26.70 
,12.476 20.45 

210.396 33,55 
- .- 
329.701 303 

BS 4.81, 
AB 272.958 

Total 559.360 

tif 

mures B4.V 400.548 

?B 
60.977 

626.766 

Total 1088.291 
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bain à 3 p, 1.000, pus séchée à l’ombre 24 à 1 3. -Les échanges. 
72 heures selon le cas. 

BOUCHERIE SEC- 6. S.- Dépoulile préparée 
dans les mêmes conditions que ci-dessus. mais 
n’ayant pas subi l’arsenicage avant la sèche. 

APPRÊTÉ BROUSSE -A. B.-Dépouille dont 
la préparation n’a fait l’objet d’aucune SUI^V~I~- 
lance officielle à quelque stade que ce soit. 

BOUCHERIE SEC ARSÉNIQUÉ - APPRÊTC 
BROUSSE ARSÉNIQUL - B. S.A. et A. B. A. - 
Dépouille préparée selon les normes « Boucherie 
sec » ou «Apprêté Brousse ». puis soumise une 
fois sèche à une imprégnation prolongée d’orsé- 
niate de soude à 5 p. 1.000 sur les deux faces. 

Lesinterventionscommerciolesdevraient conci- 
lier trois objectifs nullement contradictoires dans 
leurs principes : 

Ef selon I’origioe. 

La lettre N (ou le mot Niger) pour toutes les 
dépouilles, complétée pour les peaux de chèvres 
par l’un des sigles suivants : 

C. R. M. Chèvre Rousse de Maradl. 
C. B. M. Chèvre Bariolée de Maradl. 
C. R. Z. Chèvre Rousse de Zinder. 
C. 8. Z. Chèvre Bariolée de Zmder, 
C. N. Chèvre Niger pour toutes les autres 

provenances. 

Le lecteur intéressé par les problèmes de la 
constitution des lots d’exportation trouvera de 
plus amples détalls dans notre étude sur les cuirs 
et peaux du Niger parue dans la Revue d’Ele- 
vage et de Médecine Vétérinaire des pays tropi- 
caux (1). Sur un plan général, on remarquera 
que la production exportée (loto sensu) corres- 
pond sensiblement aux produits de qualité 
« Boucherie » provenant d’abattages réguliè- 
rement contrôlés. alors que la consommation 
intérieure intéresse en priorité les produits dits 
de brousse provenant d’abattages familiaux ou 
de marchés non contrôlés. 4 à 500.000 peaux de 
chèvres sont aussi tannées à façon chaque année 
et n’apparaissent jamais sur les marchés, à la 
différence des cuirs et des peaux de moutons qui 
font l’objet d’une circulation plus active et 

- accroître l’exportation officiel,le en brut 
des meilleures sortes comme source de devises en 
dehors de la zone franc ; 

- assaimr le marché intérieur et le marché 
frontaller avec le Nigeria. pour lesquels Maradi 
constitue avec le commerce du bétail un point 
central, aussi ben pour la circulation de la 
matière première que pour le trafic des devises 
qui en est la conséquence (1) ; 

~ transformer sur place la ‘production 
«Brousse» et le surplus des produits « Bou- 
cherie » non exportés. 

Mais la réalités est encore bien d#férente. 
Certes, avec 160 millions CFA, les peaux de 

chèvres constituent BO p. 100 de la valeur glo- 
bale des exportations. En raison de la plus-value 
monétaire de 10 à 15 p, 100 attribuée au label 
Maradi par rapport aux autres provenances. on 
obtent une estimation correcte en chiffrant h 
150 millions la part prise par le Centre dans le 
commerce oftÎciel des peaux de chèvres avec 
70 p. 100 des échanges dd poste. 

.Autre témoignage du potentiel économique de 
la ville, les peaux de mouton et les ctiirs qui par- 
tlcipent également aux transactions, les pre- 
miers avec 13 p. 100, les seconds 42 p. 100 des 
tonnages traités en 1965. Mais la situation n’a 
jamais cessé de se dégrader depuis quatre ou 
cinq ans comme en témoignent les chiffres du 
tableau XIX et cette baisse ne laisse pas d’être 
d’autant plus inquiétante que l’on’ peut, sans 
grand risque d’erreur, affirmer qu’elle est en 
grande partie due. pour les dépouilles des petits 
ruminants et dans une moindre proportion 
pour les CUITS de bovins, à une forte recrudes- 
cence des sorties hors douane vers le Nigeria, le 
long d’une frontière de 1.700 km plus que per- 
méable à de telles pratiques. Cependant, depuis 

peuvent ainsi être décomptés plusieurs fois le relèvement des cours en 1965, les commer- 
sur des marchés différents avant de faire 1 
l’objet d’une transaction définitive (fig. 11 et ! 

çants se livrent de nouveau à d’importants achats 
de peaux de chèvres. les exportations ont pro- 

tableau XVIII). gressé de 15 p, 100 par rapport à 1965 pour les 

(1) Tome XVII, no l-1964. (1) Voir infra 

169 

Retour au menu



1962 1962 
Moutons Moutons 1963 1963 

1964 1964 
1965 1965 

1962 1962 
chèvres chèvres 1963 1963 

1964 1964 
1965 1965 

six premiers mois de 1966, et cette reprise doit 
normalement s’amplifier avec la fermeté actuelle 
des prix. 

On ne perdra cependant jamais de vue que ce 
marché reste caractérisé par son instabilité fon- 
damentale. 

Côté Niger, de nombreux facteurs perturbent 
un commerce officiel diftÎcilement mis en place 
voici 10 ans face à la concurrence du Nigeria, 
beaucoup mieux placé pour traiter à meilleur 
compte sous les labels Kano et Solato les peaux 
du puys qui constitualent 0 une certaine époque 
jusqu’à 25 p. 100 de ses sortles (5.000.000 de 
pièces en 1960). Le trafic frontalier bien qu’of% 
ciellement interdit porte aciuellement sur40 p, 100 
des exportations réelles en année moyenne et 
s’explique aisément par les difficuliés qui tiennent 
les unes à la disparité des monnaies alignées sur 
un cours officieux, à l’isolement géographique 
du Niger et 0 la faiblesse de son économie, les 
autres à la concurrence technique que rencon- 
trent le cuir et plus généralement les fabrications 
courantes face aux produits de substitution. 
Dans son mémorandum sur le développement 
des productions d’origine animale au Nord- 
Nigeria, MANN cite pour 1910 le chiffre de 
176.000 peaux exportées. HASTINGS confirme 
ce fait en 1914, ei en 1958, le Nigeria avait 
exporté 8.980.000 peaux pour une valeur de 
3.100.000 livres W. A., soit 2.170.000.000 de 
Fr CFA, plus de 40 millions de nos francs aciuels. 

Le déclin économique de Maradi ne se borne 
d’ailleurs pas au seul commerce des dépouilles 

animales qui ne constitue qu’un aspect d’une 
évolution plus profonde. 

Une partie seulement des opérations commer- 
ciales de jadis se trouve reprise au niveau de la 
capitale où ont été progressivement transférés 
ou créés les sièges des prlncipales sociétés com- 
merciales privées ou parapubliques, sans pour 
autant accroître kftkacité de leurs représenta- 
tions prownciales. 

D’autres causes inierviennent également dans 
ce processus qu’il serait trop long d’analyser ici, 
mais sous les réserves déjà exprimées, il esi cer- 
tain que la création d’une Industrie de transfor- 
mation. en l’espèce une tannerie de petites peaux. 
Y trouve une justification économique porticu- 
ière. 

Aussi /a vigilance reste-t-elle de règle en ma- 
fière de conditionnement quelle que soit la desti- 
laiion immédiate des produits et particulière- 
rient du brut dont l’exportation est de plus en 
)Ius difficile pour les quaIliés courantes et les 
Ihoix ordinaires et surtout de moins en moins 
-émunératrices ou pour de multiples raisons. 
lertaines que nous venons d’évoquer sont parti- 
xlières au Niger, d’autres concernent la baisse 
$?érale des cours mondmux sur les matières 
remières naturelles à laquelle n’échappent pas 
es produits d’origine ammale, sauf peut-être 
es bons cuirs de boucherie dépouillés méconi- 
luement ei les peaux de choix supérieur et de 
wommée internationale. 

Les moyens à mettre en ceuvre, les efforts et 
es sacrifices à consentir, la disparition probable 
ie la tannerie artisanale, pour réaliser les objec- 
ifs choisis, tous ces facteurs ont été maintes fois 
léfinis et sont toujours d’actualité. 

Dans les tableaux XX, XXI, XXII, nous avons 
.assemblé quelques informations, sur le com- 
nerce des cuirs et peaux bruts et les principaux 
,Ilents du Niger qui sont essentiellement la 
‘rance, les U. S.A. et l’Italie, ces derniers pays 
mrtlculièrement Iniéressés par les peaux de 
hèvres de Maradi et de Zinder. 

Le tableau XXII souligne la lente dégradation 
les cours pour tous les produits jusqu’en 1964. 
kpuis cette da!e, la reprise paraît bien engagée 
.vec une nette hausse pour les peaux de chèvres, 
35 moutons et les cuirs restant fermes. 

Enfin, le tableau XXIII appellera quelques 
ommentoires. Son oblet est essentiellement 
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d’actualiser pour 1966.1967 la tendance des 
principaux facteurs de cette branche. 

L’exportation traditionnelle endiguée à partir 
de 1955 avait été stabilisée en 1960 autour de 
30 p. 100 des exportations globales. Mais la chute 
mondiale des cours, la dépréciation de Fr CFA 
par rapport à la livre du Nigeria. une certaine 1 
désaffectm du commerce privé nigérien pour 
les activités de vente et de collecte en dehors de 

la capitale ont rapidement fait perdre le bénéfice 
des actions passées. 

A l’heure actuelle, les peaux, comme le bétail, 
font partle de la monnaie d’échange utilisée 
depuis toujours par les commerçants et les 
interméduaires, les dioulas (1) et les dillalis (2) 

(1) Commerpntr haursoh. 
(2) Interm4dioires de vente du bétail. 

1 Poids 

96.856 

6.166 

I17.334 

49.110 

1 .w 

6.424 

21.135 

298.169 

Nombre 

253.689 

13.635 

265.500 

110.5w 
3 .mo 

15 .ow 
52.500 

714.624 

Poids 

6.075 

Nombre Poids Nombre 

41.679 185.139 432.858 
50.858 214.751 512.209 
7o.a-x 
50.703 z-29 z2: 
R.732 21&.10 5x243 
51.396 315.826 745.225 
46 .w 261.302 657.742 
32.953 219.146 526.335 
44.08-I 239.909 575.ml 
25.9% 183.730 442.820 
33.513 136.491 320.147 
38.810 85.583 196215 
11.060 149.352 291.345 
36.693 116.342 134.686 
53.657 286.989 
42.341 324.110 :;;:“w6 

‘Kwgr 400s 

Poids 
30.571 36.111 
54.517 
40.385 

zz 25215 24.538 X.465 
20.619 77.485 22.232 7.742 
n.551 
29.160 34.186 

43.829 
43.341 
45.746 
46.734 
40 .a30 
WA72 
36.162 
31.192 
29.973 
24.434 
18.0-m 
15.ea 
13.939 
21.416 
54.259 
30.964 
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pour se procurer devises et biens de consommo- 
tion courante nécessaires à leur activité profes- 
sionnelle. C’est donc entre 40 et 50 p. 100 de la 
production exportéeglobalement qu’il faut sltuer 
le niveau actuel des échanges frontaliers avec le 
Nigeria (l), 

II serait vain d’espérer obtenir un redresse- 
ment de la situation par le seul jeu de la disci- 
pline administrative. Les échanges commerciaux, 
surtout traditionnels. obéissent à des lois dont les 
ramifications sont nombreuses et difficiles à sai- 
sir. 

Mais II est probable que si le commerce privé 
ne montre pas plus de combativité, particulière- 
ment dans le Centre et dans l’Est, à Maradl. à 
Tahoua. comme 0 Zinder. il se <erra très rapt- 
dement dépossédé de ses prérogatives dans cette 
branche comme dans d’outres. 

La tendance actuelle à la hausse doit donc 
servir de support à une politique plus suivie et 
plus ferme aussi bien de la part de I’Administra- 
tion, en ce qui concerne la surveillance de la 
frontière et I’interdlctlon d’exporter en privilège 
frontaller au Nigeria (sans rapatriement de 
devises), que de la port des sociétés privées qui 
ne doivent pas décourager les acheteurs en 
offrant des prix trop bas et non rémunérateurs 
par rapport aux pratiques frauduleuses que l’on 
désigne parfois sous le terme pudique de tradi- 
tionnelles. 

1 L’achat en vrac, sans considération d’origine, 
ce qui est rare, ou sans classement, ce qui est 
fréquent, est une outre politique néfaste à la 
qualité générale de la production. 

Etant enclins à considérer que les peaux de 
qualité secondaire ou médiocre trouve”+ pre- 
neur 0 un prix supérieur à celui escompté, les 
bouchers négligent la préparation des peaux de 
choix 1 et 2 qui perdent leur valeur monétaire 
intrinsèque. 

Une hausse mondiale, tardivement r$percutée 
a” Niger, et en tout cas postérwure 0 une hausse 
dentique au Nigeria suffit à ompllfier un phé- 
nomène qui n’est jamais désamorcé. 

l’action desagents du conditionnement.,des points 
de collecte sur les principaux marchés et non au 
seul chef-lieu. ce qui évite au ramasseur des 
déplacements onéreux et des pertes de temps 
inutiles, un contrôle frontalier plus serré des 
échanges surtout dons le centre, tels sont les cri- 
tères d’un commerce ratlonnel des dépouilles 
ommales au Niger, que nous awons d’ailleurs vu 
fonctionner voici dix ans de façon satisfaisante 
en collaborant 0 sa mise en place. 

II est des occasions qui ne se présentent pas 
deux fois dans un laps de temps aussi court et 
dans une conjoncture générale somme Toute 
assez favorable. 

4. - L’artisanat et le développement industriel. 
L’exemple du Nigeria. 

Un million de peaux « Export » drainées à 
70 p. 100 par la zone d’influente de Maradl, le 
même phénomène Intéressant 40 p, 100 de la pro- 
duction mouton, voilà qui éialt plus que tentant 
pour s’engager dans la voie de I’industrialisa- 
tion. Et sur le strict plan des échanges, dans un 
cadre économique moderne, il devenait urgent 
de revaloriser les exportations vers le Nigerla 
en réduisant leur caractère frauduleux, consé- 
quence directe du manque de dykmisme des 
commerçants de la place. 

Au-delà de ce contexie. la restituiion ou pro- 
duit natlonal de la valeur ajoutée par une éla- 
boration plus ou moins poussée, la création 
d’emplois nouveaux et de services Induits. iels 
sont les arguments positifs les plus faciles à déve- 
lopper. 

L’aspect social rIsque cependant de causer à 
terme quelques problèmes, ei les perspectives 
commerciales peuvent toujours réserver des 
surprises. 

La prudence des promoteurs tient compte de 
ces facteurs et du fait que l’usine ne, pourra pas 
tabler sur le marché national pour équilibrer 
son budget. 

Bien que lesemplo~s traditionnels du cuirsolent 

Les prix stables. des achats standardisés selon I toujours nombreux et vivaces - les chiffres ti- 

io qualité, celle-ci soigneusement préservée par I dessous le prouvent - la tannerie artisanale 
travaille surtout à façon des dépouilles provenant 
de l’abattage familial auto-consommé ou des 

(1) Cf. CHEVRIER et NIVOLLET : I’Orgon,sat,an de- rejets bruts inexportables et ce dans des condl- 
Relations du Niger avec le Nigeria (V. Btbltagrophie). tlons techniques et économiques que ne peuvent 
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réaliser les fabrications modernes (LOBRY- Avec 20.000 Fr CFA de revenu annuel indivi- 
ROBINET). On notera aussi l’importance «so- duel (80 dollars ou 40 Fr) dont à peine 40 p. 100 
ci&» de cette branche qui emploie plus de sont monétarisés. le marché national ne sera 
2.500 personnes dont 25 p. 100 dans le départe- donc au mieux que d’un très fable appoint au 
ment de Maradi. moment le plus critique, celui du démarrage. 

Moyenne 1964.1465 Cuirs Mo”+onr Chèvres Divers 

Production tannée localement 75.000 200.000 500.000 10.000 

1964....................... TUl”WE Aides Cordonniers 
maroquiniers 

Acheteurs en brui 

Activité professionnelle 500 1.000 1.000 200 

On peut cependant prévoir la disparition pro- 
gresswe des tanneurs artisans autour des centres 
urbains aiskmeni ravitalllobles par la fabrique. 

Pour les mêmes raisons, la création d’une 
usine de chaussures doit être écartée, un tel 
niveau de vie étant malheureusement chose cou- 
rante en Afrique où par ailleurs la concurrence 
étrangère s’est réservé les places intéressantes 
(Kano, Abidjan, Accra, Rufisque). En contre- 
partie, il est peu probable que les profewonnels 
nigériens soient rapidement touchés par cet 
investissement. du moins tant que ses prix de 
fabrication et sa capacité d’absorption n’interfé- 
reront pas réellementavec lesconditions d’appro- 
visionnement et de vente du marché traditionnel. 

La viabilité de cette entreprIse dont I’impor- 
tance pour la modernisation de l’élevage caprin 
et le développement de la ville et du département 
de Maradi n’ont échappé à personne, repose 
donc sur la conquête des débouchés extérieurs. 
Or, pour de multiples raisons, les industriels ont 
recours à des importations de peaux exotiques 
prétannées et tannées (FRESSONNET) Nous 
sommes donc au cceur d’une politique nouvelle 
qui mérite quelque développement. 

A côté des «GREAT NORTHERN TANNE- 
RIES » de création récente, et qui font appel aux 
techniques les plus modernes, l’exemple de la 
Tannerie J. HOLT de KANO (1) qui travaille 

(1) A Sakoio, une tannerie semi-industrielle, trwails 
lani ou v&gérol avec des techniques traditionnelles amé- 
liorées et des machines modernes, ravitaille suriou+ les 
ortison du Nord. Enfin un établissement très sommaire 
de picklage exisle à Maiduguri. 

annuellement 1 million de peaux est très signi- 
ficatlf quant à la patience dont il convient de 
faire preuve en la matière. Ayant longtemps pla- 
fonné avec une production annuelle de 300 à 
400.000 pièces tannées au végétal, ses dirigeants 
viennent de décider, après 16 ons d’activité. 
d’étendre leurs fabrications 0 toute une gamme 
d’articles finis pour satisfaire la demande crois- 
sante de la jeune industrie de la chaussure 
(LEATHER). 

En 1953, la Banque Internationale pour le 
Développement et la Reconstruction (1, 6. R. D) 
exprimait déjà des réserves identiques quant à 
l’avenir immédiat de la Tannerie Industrielle, 
conseillant mêmedefavoriser I’essordelaTanne- 
rue artisanale en améliorant ses méthodes de 
travail. 

L’exportation en brut des peaux de chèvres du 
Nigeria, resiée stable avec 5 mIIlions de pièces 
depuis 1960, amorce un déclin relatif pour sotis- 
faire l’expansion d’un marché natIonaI de 
50 millions d’habitants. Les progrès ont donc été 
lents et la modération de règle, et il ne serait 
pas raisonnable d’envisager ici et là (et moins 
encore au Niger), une répétition de la situation 
de certains pays d’Amérique du Sud où virtuelle- 
ment la production nationale est absorbée par le 
marché intérieur. 

Par contre la part du Niger dans la production 
du Nigeria reste toujours importante. Qu’il 
s’agisse des peaux brutes ou des caprins exportés 
vivants, le volume tÎnal correspond à un million 
de pièces soit 20 p, 100 du chiffre moyen. Les 
entrées se font soit en trafic frontalier sans rapa- 
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triement des devises, soit le plus souvent par usages intérieurs. Le nombre d’emplois devrait 
importations «traditionnelles », cette dernière ! pouvoir être ramené 0 40. 
opération représentant selon la conjoncture éco- La seconde n’exige qu’un investissement plus 

modeste, de l’ordre de 80 millions CFA avec une 
trentaine d’emplois. 

nomique locale et les tout-s mondiaux 60 à 
80 p. 100 des échanges globaux. Le contingent 
exporté sous licence excède rarement 10 p. 100 
des sortles et l’opération se répète dans des 
conditions analogues pour les bovins, les ovins 
et leurs dépouilles. 

Elle se limite dans un premier stade à la créa- 
tlon d’une unité de traitement de 100.000 peaux 
de chèvres et de 25.000 peaux de moutons, 
presque de caractère expérimental quant à 
l’approche du marché. Selon la conjoncture. le 
top des 300.000 peaux. 1/3 glacé, 2/3 velours et 
des 50.000- moutons serait attelnt en 2 ou 3 ans 
par occrolssement progressif de la c,apacité de 
mise à l’eau. 

Rapportées aux seules appellations « Sokoto » 
et « Konon les peaux de Maradi représentent 
respectivement 40 et 20 p. 100 de la production 
du Nord-Nigeria : c’est donc un article de voleur 
qui échappe pour une large part à I’économle 
du pays et dont la réputation pour certaines 
fabrications n’est plus à faire, dépassant les pro- 
venances de la Mer Rouge ou de l’Est-Africain, 
concurrencé seulement par les peaux des Indes, 
beaucoup plus chères. 

A l’heure actuelle, les tanneurs français sont 
donc obligés comme il y  a quinze ans d’avoir 
recours aux courtiers de New-York et de Liver- 
pool pour se procurer les « Nigeria » qui leur 
permettent de tenir leur rang ! 

Sur le plan financier, dans une actiwté inté- 
ressant une clientèle limitée et qui garde la 
marque d’un certain conservatisme, II semble 
indiqué de falre largement confiance aux ini- 
tiatives privées, la formule d’un établissement 
para-public ou d’une gérance médlocrement 
pariiclpante étant à rejeter formellement. 

Les modalités de fabrication seralent iden- 
tiques dans les deux cas. Elle évite en outre 
l’écueil du suréquipement technique dispropor- 
tionné avec les perspectives du marché et exi- 
geant de coûteux frais de maintenance. 

Malgré ces avantages, qui tiennent à la réduc- 
tion des incertitudes commerciales et des risques 
financiers, il est clair qu’une opération du pre- 
mier type restera toujours plus séduisante. La 
croissance du secteur industriel est plus signet- 
cative, la valeur globale ajoutée plus forte, le 
nombre d’emplois plus grand, les bénéfices 
escomptés plus élevés. 

Et dans une conjoncture favorable, il n’est 
guère plus difficile de placer 350.000 peaux que 
125.000. 

Les projets actuels s’orientent autour de deux 
conceptlons qui ne divergent que sur le pro- 
gramme des investissementsenfonctiondurythme 
du développement commercial. 

VII. - LA CHÈVRE DE MARADI 
DANS L’ÉCONOMIE 

ET L’ÉLEVAGE NIGÉRIENS 

L’une prévoit un capital de 120 à 125 mil- 
lions CFA, 2,4 à 2, 5 millions de francs, fonds de 
roulement non compris. L’usine traiterait 300 à 
350.000 peauxde Maradis dont200.000envelour, 
et 100.000 en glacé, ans, que 100.000 moutons 
pour doublure et vêtements. Ces peaux. tannées 
aux sels de chrome, seront expédlées humides, 
le recours aux matières tannantes locales même 

1. - Le capital (tableau XXIV). 

Les deux millions et demi de sujets (race pure 
et métis) représentent 40 à 45 p, 100 en nombre 
du cheptel capun total et cette proportion tendra 
à augmenter quelque temps encore par le jeu 
de deux ordres de facteurs qui sont : 

- le croît spécifique de la race favorisé par 
les opérations de déparasitage systématique et 

à l’état d’extraits n’apportant aucun avantage 1 
la castration intensive des reproducteurs de race 

décisif quant à la régularité et à la qualité d’un commune ou bariolée 
travail qui ne doit pas s’écarter des normes cou- t 
rantes. Le personnel comprendrait 43 ouwiers 

les campagnes de dlffusion qui vont s’am- 

et cadres, européens et ofricalns (CHAMBARD). 
à partir du maté- 

Le rroiet nous Darait un D~U ambltleux en ce 
I rlel zootechnique fournl par la Station de Maradt. 

qui d trait aux moutons dont les prix locaux Face à cesélémentsfavorables, lescontingences 
sont élevés et la demande très forte pour les ; physiques et une certaine réticence des éleveurs 
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documents statistiques sur les échanges fronta- 
liers, les processus d’autoconsommation et sur- 
tout le croît réel qui peut varier sensiblement 
d’une année à l’autre du fait, des facteurs clima- 
tologiques qui conditionnent en milieu pré-sahé- 
lien et sah&lien non seulement la résistance des 
animaux auxagressions microbiennes et parasi- 
taires, mais la simple survie des espèces en fin 
de saison sèche. 

L’esquisse abrégée que nous présentons n’est 
donc qu’une tentative pour appréhender la 
valeur des revenus bruts minima de YElevage 
exprimés en millions CFA stade producteur 
(tableau XXVI). Même en accordant une large 
part d’incertitude aux chiffres, elle fait bien 
ressortir I’économle primaire de ce secteur qui, 
à 60 p, 100, provient des produits du cheptel vif 
non transformés et participe, à 30 p. 100 au 
minimum, à l’autoconsommation. 

Mais les estimations proposées bien que recou- 
pées à diverses sources ne constituent que des 
ordres de grandeurs et non des moyennes que 
l’absence de séries statistiques ne permet pas 
d’établir. Leur caractère empirique et aléatoire 
mérite donc d’être souligné, au risque de se 
redire. 

3. -Influence économique du troupeau caprin 
(tableau XXVI). 

En examinant les tableaux XXIV et XXV, on 
constate que le revenu brut de I’Élevage nigé- 
rien s’établit, pour la période 1964.1965. autour 
de 12 milliards CFA. Ce chiffre s’inscrit dans le 

800 Fr CFA pour le troupeau Maradl, race pure 
et métis, 2.500.000 têtes. 

300 Fr CFA pour le troupeau sahélien ou de 
race comm”ne, 3.500.000 têtes. 

Par habrtont et par on le revenu serait donc le 
suivant : 

1.000 Fr CFA pour le Nigérien «moyen», 
terme bien impropre. 

2.000 Fr CFA pour le propriétaire d’un élevage 
de Moradi en estimant que dans le premier cas 
les 6 millions de copr~ns sont la propriété de 
3 millions de personnes (90 p. 100 de la popula- 
tion) qui se partagent 3 milliards, alors que dans 
le second, un million de Nigériens possédant 
2.5 millions de caprins de race Maradi et métis, 
se partagent les deux milliards restant. 

Cette dernière hypothèse pourrait être affinée 
car le Centre de Maradi draine vers lui une 
partie plus que proportionnelle de ces revenus, 
mais la diftkulté d’appréhender la part moné- 
taire et la part autoconsommé ne permet pas 
d’aller, une fois encore. au-delà de ces ordres de 
grandeur. 

Pour être complet, nous ajouterons que par 
rapport au revenu global de la populotlon rurale 
estimé dans les Comptes Economiques à40 mil- 
hards Fr CFA, I’Élevage représente 30 p. 100 de 
ce revenu. I’Agrlculture 65 p. 100 ei les autres 
activités 5. p, 100. L’Élevage caprin représente 
donc 7 à 8 p. 100 du revenu rural. 

Rapporté à la Production Intérieure Brute 
(P. 1. B.)évaluéeà60milIiards, lapartde I’Élevage 
n’est plus que de 20 p. 100 et celle du troupeau 
caprin de 5 p. 100, dont 3,5 p. 100 pour le trou- 

cadre d’une bonne année sur le plan sanitaire 
et alimentaire. On peut le tenir pour un mini- : 

peau « Moradi ». 

mum et lui affecter un coefficient satisfaisant de 
Tels quels. ces chiffres paraitront ridicules, 

vraisemblance. Sur les mêmes bases, le trou- 
décourageants. Invrolsemblables ! Et pourtant, 

peau caprin national (T. C. N.) interwendrait 
nous pouvons témoigner qu’ils sont dans la norme 

pour 3 milliards, soit 25 p. 100. et le troupeau 
habituelle en zone présahélienne. On peut d’ail- 

caprin Maradl (T. C. M.) pour 2 milliards, soit 
leurs constater. sans forcer les chiffres. que le 

17 p. 100. 
i rendement de la Chèvre de Marodi est 1,6 fois 

A partir de ces données, nous pouvons cal- 
plus élevé que celui de la chèvre commune, et 

culer la productwité par tête de bétail et le 
que dans le département, la possession de deux 

revenu par habitant. 
chèvres triple 0 peu près le revenu du proprlé- 

: taire (1.600 Fr CFA) par rapport à l’éleveur d’une 

la productivité du froupeou coprm s’élèverorf 
race commune (600 Fr CFA). 

par tête et par on d : 
Voilà qui devrait suffr à tracer la voie à suivre 

pour améliorer le niveau de vfe du monde rural 
500 Fr CFA pour l’ensemble de ce cheptel sons bouleverser de fond en comble les struc- 

arrondi à 6.000.000 de têtes. turcs traditionnelles, erreur que l’on commet 
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encore sans trop se soucier des échecs récents 
comme si l’innovation, de préférence étrangère, 
portait en soi le secret de la réuwte rapide, 
spectaculaire, décisive, remède souverain aux 
misères du passé ! 

Combien de fois devrons-nous répéter qu’il 
n’en est rien et que le simple transfert d’une 
chévre impose des précautions et des soins qui 
concernent aussi bien l’animal que son futur 
propriétaire. 

4. - Esquisse d’un budget d’exploitation. 

4-I. les données. 

Soit un troupeau individuel de 10 têtes évo- 
luont comme ci-dessous entre deux périodes 
successives séparées par un intervalle de 12 
mois. 

Quelques coefficients : 
/ 

a) Taux de fécondité,, 1,75 
6 femelles fécondées sur 8 présentes. 

b) Toux de natalité brute 1 
5 males, 5 femelles nés dans la période. 

c) Croît net économique OS 
1 chevreau et une chevrette mort-nés. 
2 chevreaux et 1 chevrette morts pendant 

la période. 

d) Craîi net démographique 0,l ou 10 p. 100 
avec4 animaux vendus ou abattus dans l’an- 
née. 

En supposant que l’année précédente le même 
cheptel soit resté statlonnaire par suite d’une 
seule mortalité supplémentaire. le croît net 
moyen démographique serat ramené à 
,,,<,....,<<,......,..,.... 0.05 0” 5 p. 100 

e) Taux de croissance propre ou Copiiol : 
22 p, 100. 

Même en supposant les prix du marché cons- 
tants, celui-ci s’accroît par l’entrée d’une unité 
supplémentaire en fin de période et la plus-value 
interne que nous avons appliquée aux femelles : 
du fait de leur maturité. Une des femelles âgée et 
stérile est vendue et rentre donc dans le compte 
d’exploitation 

(11.000-9.000) x 100 = 22 p, loo 
9.000 l 

1 ’ 

4-2. Evolufion de la composition du troupeou de 
-éféreoce. 

a) Femelles 

Au départ. (t, 0) nous avons : 

6 adultes 
2 chevrettes 

8 femelles 

Et 12 mois après (t, 12) : 

7 adultes 
3 chevrettes 
10 femelles 

Ce bilan découle de : 

- 5 naissances menées à terme, 
- 2 morts. dont une mort-née, l’autre en COUTS 

de période, 

- 1 vente d’une femelle adulte jugée stérile, 

- 2 déclassements de chevrettes versées dans 
la classe adulte. 

b) Mâles. 

- Le mâle adulte est conservé. 

- Sur 5 naissances, 2 chevreaux survivent 
(1 mort-né, 2 morts avant l’expiration de la 
période de 12 mois). 

- Le chevreau devenu adulte est vendu castré. 

On pouvait espérer, comme pour le5 femelles, 
que les survivants passeraient le cap de l’année 
et seraient ainsI mieux rentabilisés. Mais le pro- 
pr&aire les sacrifie prématurément, l’un pour 
assurer la soudure alimentare à I’,entrée de 
l’hivernage, l’autre à l’occasion d’une cérémonie 
ianvliale qui occasionne. comme il est d’usage. 
plus de frais et de dépenses oblatlves que de 
profits. mais dont il sait que. traditionnellement. 
ii recevra un jour ou l’outre, 10 contrepartie de 
la part de ceux qu’il a ainsi obligés. 

Le troupeau mâle se résume donc à une unité 
en fin de période. 

4-3. Le compte d’exploitation slmphfié (en Fr 
CFA). 

4-3-l. Revenus. 
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I chevreau castré vendu à 18 mois . 
I chevreau abattu à 6 mois. Viande 

Peau ,..<.<.<.<..... 
1 chèvre en racrifice familial . . . 

Détail Monétoi ES, AUtOCOnS. 
1.400 1.400 

600 600 
100 100 
- - - 

Dépenses oblatives sons cantre-partiedirecte. 
1 pea”..................................~... 

1 femelle stérile vendue pour la boucherie 
Loi+ de six femelles sur 8 présentes en début de p& 

r,ode (500, x 100 <_,_._._._...._<_._...<.... 

Production brute _. _. _. _. _. 

En pourcentage .,..<.<.....................~ 

100 
800 

5.000 

9.000 

100p.100 

800 

1.000 

3.300 

42 p. 100 

100 

4.000 

4.700 

sa p.100 

4-3-2. Frais 

Cordes, piquets, entretien paillotte 200 
lmoôts DOUI- 4 adultes déclarés (75 x 4) 300.. 70 Fr CFA + Centimes additionnels 
N&rriiure de complément .‘. :. 700 

‘Cadeaux ou sacritkateur, dépouilleur, etc 250 
Frais tonnage une peau 
Manque à gagner sur sacrifice rituel 52: 

2.000 

II n’est tenu compte ni d’introduction de repro- 
ducteurs ou de jeunes, ni d’amortissements du 
cheptel, celui-ci se renouvelant et se développant 
par le seul jeu de la croissance interne mais cette 
formule n’est pas satisfaisante du point de vue 
comptable. Elle est en outk impensable dans 
un élevage moderne exploité rationnellement. 

4-3-3. Bénéfice net d’exploitation. 

8.000 - 2.000 = 6.000 Fr CFA ou 120 Fr français 
Montant des frais en pourcentage : 

2.000 x 100 
8.000 

= 25 p. 100 

4-3-4. Rentobil,té du coprtol. 

Montant Initial 9.000 
Production brute 8.000 
Production nette 6.000 

Taux de rentabilité 8.000 x 100 
brute = 9.000 89 p. 100 

Taux de rentabilité 6.000 x 100 
= nette 9.000 66 p. 100 

4-3-5. Rendement par iête. 

Pour une unité du troupeau de référence, la 
production brute par tête est de 800 Fr CFA, OU 
16 Fr, dont 58 p. 100 au!oconsommés. La pro- 
duction nette, dans les mêmes conditions, est de 
600 Fr CFA, ou 12 Fr, les frais minimum d’exploi- 
tation sont de 200 Fr CFA ou 4 Fr, soit 25 p. 100. 

5. - Quelques comparaisons avec les élevages 
éirongers. 

Nos renseignements sont puisés : 

- pour l’Espagne, dans la communication de 
SARAZÀ ORTIZ (R) au symposium sur les pro- 
blèmes techniques et économiques de la produc- 
tion ovine et caprine et des animaux à fourrure 
(Milan. 13 w 17 avril 1965). 

- @wr la France, dans la thèse de GUILLET- 
LHERMITTE (H). déjà cité, Lyon 1964. 

- pour les ouires DO~S, dans le rapport F. A. 0. 
~1929 sur les politiquesde I’élevagedela chèvre 
dans la région méditerranéenne et le Proche- 
Orient (Réunions du II/9 au 3/10/1964). 
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En Espagne. SARAZA ORTIZ, citant FEHON. 
donne pour une chèvre de montagne en terrain 
agreste une production nette de 2.400 Fr CFA, 
ou 48 Fr. L’écart de productivité entre une chèvre 
espagnole en élevage seml-extensif et une chèvre 

de Moradi, est donc dans le rapport: = 4. 

En Fronce, GUILLET-LHERMITTE (H) dresse 
le bilan d’une exploitation laitière spécialisée 
dans laquelle le propriétaire introduit une chèvre 
sélectionnée, pratique I’amortissementducopital. 
exploite le lait, vend les chevreaux pour la 
boucherie. 

- le. revenu brut est de 40.500 Fr CFA, ou 
810 Fr, par tête ; 

- les frais d’exploitation de 16.850 Fr CFA, 
ou 337 Fr, par tête, ou 42 p, 100 contre 25 p, 100 
ou Niger ; 

- le revenu net est de 23.650 Fr CFA, ou 473 Fr, 
par tête. 

L’animal kit été acheté 12.500 Fr CFA, ou 
250 Fr. II est amortl sur 5 ~“5. La rentabilité 
nette du capital est donc proche de 95 p. 100 
contre 66 p. 100 pour une chèvre de Marodi. 

En fait, cette comparaison n’est pas significa- 
tive. Seul le prix peu élevé des chèvres au Niger 
a pour conséquence une’ rentabilité apparente 
satisfaisante. La réalité ressort beaucoup mieux 
en comparant les productivités entre-elles. 

Chkwe de Maradi 12FrBase 1 
Chèvre espagnole 

e Sauvage » 48Fr - x 4 
Chke laitike 

française 473 Fr - x 40 
pour UC, écart de 10 avec la Chèvre espagnole. 

Ce qui est tout à fait normal entre ces deux der- 
nières variétés. 

Nous sommes persuadés que par la sélection 
et la prophylaxie sanitaire, la productivité du 
troupeau de Maradi peut évoluer en quelques 
années, compte-tenu du matériel génétique très 
favorable dans le rapport de 1 à 5. ce qui la 
placerait par rapport à la chèvre laitière alpine 
dons la même situation que la chèvre espagnole 
de montagne, la Chypriote, l’Iranienne ou la 
race de Chios. 

Il faudrait cependant s’assurer en Station que 
cette opération n’aurait pas d’incidence défavo- 
rable sur la qualité intrinsèque des dépouilles 
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afin de ne pas comprqmette une source appré-d 
ciable de devises étrangères. Le gain principal 
porterait évidemment sur la production,,laitlére 
et secondairement. sur la précocité des mâks; 
réservés pour la boucherie. ,, .,, , 

Nous terminerons cet exposé par:.um .tablenu, 
qui rassemble ces données.. ‘, 

.’ 

VIII. - PERSPECTIVES ET CONCLUSI& ‘; 

Bien qu’il ne soit pas souhaitablé poi~r de mil- 
tlples raisons d’agcroître la posiiiqn ‘,occupéé 
par le troupeau caprin dons le cheptel’ nigérien.: 
par contre la petite Chèvre Rousk dé Maradi’ 
doit xe substituer. partout où cela ést powble. 
Aix métis et aux animaux de race commune en’ 
raison de la rentabilité plus élevée de son exploi- 
tation. 

Hors du berceau d’origine, les f&urs Ilmi- 
tonts ne sont pas tous d’ordre géographique: II 
faute compter en particulw avecleséleveursqui, 
faute d’une informatiov suffisa’nte, acceptent mpl 
de se plier aux exigences alimen$res et aux’ 
soins quasi Individuels que réclament en parti- 
culier les jeunes et les femelles gestontes. 

Sur le plan zootechnique, la diffusion s’accé- 
lère depuis cinq ans à partir de reproducteurs 
sélectlonnés et placés avant leur transfert dans 
des conditions optimales, mais la castration reste 
un moyen décisif pour maintenir la pureté du 
type face aux introductions inévitables de sang 
sahélien. Le potentiel génétique de la race paraît 
d’ailleurs bien loin d’être exploité à son maxi- 
mum. Compte tenu du taux de natalité et de sa 
rapidité de reproduction. des recherches en 
station devraient en peu d’années aboutir à une 
multiplication par 4 ou 5 de la productivité glo- 
bale. Soulageant d’autant la demande extérieure 
de viande bovine et le déficit intérieur en pro- 
témes animales 0 bon marché. elle porteratt pr~n- 
clpalement sur le Ia~t..seconda~rement sur la pré- 
cocité des jeunes castrés comme animaux de 
boucherie, tout en préservant soigneusement les 
qualités intrinsèques de la peau qui en font I’inté- 
rêt et la réputation. De même, parmi les effets 
induits d’une Industrialisation conduite avec pru- 
dence. on peut escompter l’apparition d’activi- 
tés secondaires, la reprise de services d’intérêt 
collectif, le relèvement du pouvoir d’achat local 
et la création d,‘une centaine d’emplois liés 
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directement ou non 0 ce projet dans le centre 
urbain de Moradi. 

Socialement, 51 l’élevage caprin est une occu- 
pation importante dans la zone sédentaire du 
département, il reste cependant routinier et peu 
intégré dans l’économie générale à l’exception 
du commerce des peaux. 

En outre, des difficultés de crédits freinent la 
mise en cewre d’une véritable politique à long 
terme de modernisation de l’élevage caprin sur 
une échelle réellement nationale. 

II dépend pour une large part des autorités 
qui disposent des moyens de cette politique que 
celle-ci devienne une réalité. 

Ressource d’appoint pour le plus grand 
nombre face à la stagnation de la production 
intérieure. épargne et assurance pour quelques 
autres, il régularise cependant les revenus de 
l’agriculture dont il suit l’évolution lorsque celle- 
ci progresse, soit du fait d’une bonne année cli- 
matologique. soit par l’augmentation régulière 
des surfaces cultivées et des rendements malgré 
la baisse quasi générale des cours mondiaux, 
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production et la santé animales en Afrique. 
Addis-Abeba. Ethiopie, mars 1964. 

BESE (M.), CAN (S.). FINCE (E.). - Etude sur 
la sensibilité des mycoplosmes d’origine 
caprine à quelques substances boctériosta- 
tiques sélectives (Turc, résumé anglais). 
Vet. Fok. Derg., Ankara Univ., 1964, 2 (l-2) : 
28-44 

B. 1. R. D. (Banque internationale pour la Recons- 
truction et le Développement). - The Eco- 
nomic Development of Nigeria. John Hop- 
kins Press, Baltimore, U. S.A., 3e éd. 1961. 

BLANC (G.). - La Pleuropneumonie conta- 
gieuse in LEVADITI (C.). LEPINE (P.) et 
VERGE (J,), - Les ultra-virus des maladies 
animales. Paris. M&ine. 1943. 

B. L. M. R. A. (Association de Recherches des 
Industriels Britanniques du Cuir). -Cuirs 
et peaux sou9 le microscope (anglais). 
Egham, Surrey, 1957. 
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BOBIN (A.). - Rapport annuel de la station 
d’Elevage de Moradi. 1964. 

CHAMBARD (C.). - Etude d’implantation d’une 
tannerie a Maradi. Banque Dév. Rép. Niger 
(BDAN), 1966. 

CHEVRIER (S.), .:NIVOLLETe (A.). - L’organi- 
sation des relations du Niger avec le Nigeria. 
Compte rendu.& mission, Paris, 1,964.~. 

COGERAF. -Monographie de 31 pays afri- 
cains. p. 166. 1964 (COOP). 

Compte rendu de la deuxième réunion du groupe 
d’experts F. A. 0. - 0.1. E. - C. C. T. A. 
sur la péripneumonie contagieuse bovine: 
Muguga (Kenya), 17-22 février 1964, 
Se recommandation. Bull. épiz. Dis. Afr., 
1964, 12 : 261, 

Cours de Nutrition et Alimentation Tropicales. 
- JACQUOT. pp. 481.495, Marseille 
0. M. S./F. A. 0./1957. 

CREPIN (P. et J.). -Chroniques caprines de la 
Revue « Le mouton ». passim. 

CREPIN (P, et J.). - La Chèvre. Encyclopédie 
des connafssances caprines. Siboney, Paris, 
1948. 

CURASSON (G.). -Maladies infectieuses des 
animaux domestiques. Paris, Vigot 1946, 
pp. 364.69. 

DAUZATS (A.). - Rapport annuel du Service de 
I’Elevage du Niger, 1939. 

DAVID (P.), - Maradi, l’ancien état et l’an- 
cienne ville : site, population, histoire. 
Etudes Niger. no 18. Niamey, 1. F. A. N. - 
C. N. R. S., 1966. 

DOUTR&OULE (G.). - Rapport annuel du 
Service de I’Elevage du Niger, 1924. 

DOUTRESSOULE (G.). -L’élevage en A. 0. F. 
Larose. Paris, 1947. 

DRUDGE .(l.) et coll. - Expériences pratiques 
en vue du contrôle pqrasilaire du mouton. 
Comparaison du thiobendazole, du ruelene 
et de la phénothiozine. Am. J’ vet. Res.. 1964, 
25 (108) : 1512-18. Résumé français in Rev. 
Elev. Méd. vét. Pays trop., 1.964, 17 (4) : 759. 

DUPIRE (M.). - Peuls nomades. Jrov. Insf. Eth- 
ml. Porrs. 1962, 64. 

Etude démographique du-Niger. R&sultats tiéfi- 
~nitifs. 2e’fasc. Pari$, 1, N. S:E. E./Congo 
1963. 

F. A. O.jO. A. A. - Colloque sur les politiques 
de l’élevage de la chèvre dans le Proche- 
Orient et le bassin méditerranéen. Rome, 
F. A. 0:, 1964, “0 1929. 

FEHSE (F.). - Problèmes de l’élevage caprin 
et garde des chèvres en Suisse. Symposium 
su*& problèmes techniques et économiques 
de la production ovine et caprine et des ani- 
maux à fburrure (P~lan 13-17 avril 1966). 

FRESSONET (L.). - Rapport sur les possibi- 
lités de développement de la tannerie au 
Niger. B, D. R. N. Nipmeyl964et Commis- 
sariat général au Plan, 1963. 

GORDON (H. Mc L.). - Le thiobendazole, an- 
thelminthique d’une haute activité (anglais). 
Nature, 1961 ;1%<(4796) : 1409-10. 

GRAS (G.), GRABER (M.). - Les Arseniates 
métalliques en médecine vétérinaire. L’arsé- 
niate d’étain en particulier. Comparaison 
avec d’autres ténifuges modernes. Rev. Elev. 
Méd. véf. Pays trop.. 1964, 17 (4) : 663-719. 

GRETILLAT .(S.). - Essais fait à Dakar avec le 
Néguvon Bayer utilisé sous forme de solu- 
tion à 19 p, 100 per os contre les nématodes 
parasites du tube intestinal du mouton 
contre œstrus ovis et la gale sarcoptique des 
ovins. 1965, non publié 

GROVE (D.). LEWIS (D. North). -La préser- 
vation de la semence de taureau à la tempé- 
rature normale (anglais). Bull. epiz. Dis. Arr., 
1965,13 (2):181-86. 

GUERCIO (V.), NOBILI (1.). -Observations 
sur une épizootie de pleuropnevmonie exsu- 
dative de la Chèvre en Sicile. Veierinario 
itol., 1959, 10 : 269-77. 

GUG (M.), CHODKIEWICZ (M.). - Le thia- 
bendazole en médecine vétérinaire. Encycl. 
véf. périod., 1963, 20 (4). 

GUILHON (J,), - Propriétés anthelminthiques 
d’un dérivé de I’imidazole.’ Bu\/. Acod. véf. 
Fr., 1962, 35 (2) : 49. 

HASTINGS (A. C. G.). - Nigerion doys. London, 
J. Lane. 1925. 

HENDERSON (W. W,). - Rdpport annuel du 
Service vétérinaire de Nigeria 1927 à 1929. 

HENROTTE (A.).-Etude du cheptel caprin dans 
le Bas-Congo. Bull. ogric. Congo belge, 1961, 
52 (6) : ‘1279.93. 

HUGOT (P,). - COU~S clémentaire de langue 
haussa. Paris, Centre de Hautes ~Etudes 
d’Administration musulmane,’ 1950. 
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HULIN (P,), -Vaccination contre la pleuro- 
pneumonie. Bull. Ser~s. zootech. Eplzoot. Afr. 
occid. fr,, 1943, 6 : 48-51. 

ISILDAR (B.). - Préparation d’un vaccin contre 
la pleuropneumonie caprine par passage de 
l’agent causal sur milieu liquide de Priestly 

UTC, résumé anglais). TOrk. vei. Hekim. 
dee:n:ber~. 1959 29 : 356-64. , I 

KOUSSANGA (A.). - La Chèvre Rousse de 
Moradi. Caractéristiques métriques. 1958, 
non publié. 

KOUSSANGA (A.). - Rapport de mission à 
Bulassa. 1962, non publié. 

KRAFT de BOERIO (C.). - La Chèvre : lait, 
fromage,’ viande, cuir et poil. Paris, Flam- 
marion, 1943. 

LEATHER. - Revue ongla,se du Cuir. 1965, 
16 avril : 82-83. 

LE ROLLAND (J,). - Elevage à Niamey. Com- 
hwnication personnelle. 1966. 

LONGLEY (E. 0.). - Pleuropneumonie infec- 
tieuse des chèvres (anglais). lnd:J. véi. Sci., 
1940,lO (2) : 127. 

MORNET (E.). ~ Rapport annuel du Service de 
[‘Elevage du Niger.,1936, 1937-1938. 

NASIM (M.) et coll. - Etude sur la fertilité d,u. 
spermedeboucnoirdu Bengaleavecu~enou- 
velle technique d’insémination des chèvres. 
Agrmlture P&st., 1964, 15 : 431-37. Résumé 
anglais inAnim. breed.Abstr.,l966.34(2):223. 

NATTAN-JENNY.- La Chèvre et ses produits. 
Paris, La Maison Rustique, 1936. 

NICOLAS (R.). -Communication personnelle. 
Station d’Elevage de Marodi. 1966. 

NICOLAS (R.). - Rapport annuel de la Station 
d’Elevage ovicole et caprin de Marodi. 1965. 

NICOLAS (G.). - Unvillage haussa. Coh. Outre- 
mer, 1960, 13 : 421.50. 

LONGLEY (E. 0.). - Pleuropneumonie caprine 
ou Nigeria (anglais). Monographie du Col. 
Res. Publ. 1951 n’> 7. 

MANN (1.). -Mémorandum sut’ le développe- 
ment de la production animale au Nord- 
Nigeria (anglais). Ronéot. 1955. 

MAULE (J, P,), -A note on dairy goats in the 
tropics. Anim. breed. Absfr., 1966, 34 (2) : 153. 
Editorial avec 35 ref. bibliographiques. 

MAURON (M.). - La Chèvre, ce caprice vivant. 
Paris, A. Michel, 1947. 

MAYNET (G.), NICOLAS (G.). -La vallée du 
Goulbi de Maradi. Enquête socio-écono- 
mique. Etud. Niger. 1. F.A. N. -C. N. R.S. 
1964 (16). 

OCSAN (K.). - Elevage des chèvres lainières 
en Turquie (Anglais). Symposium sur les 
problèmes techniques et économiques de la 
production ovine et caprine et des animaux 
à fourrure (Milan 13-17 avril 1966). 

OTTE (E.). - Etudes cliniques sur I’Abou Nini 
au Soudan (anglais). Vét. Rec., 1960, 72 
(8) : 140.45. 

OTTE (E.). PECK (E. F.). - Observations sur un 
foyer de pleuropneumonie contagieuse ca- 
prine en Ethiopie (anglais). Buil. epiz. Dis. 
Afrr.. 1960, 8 : 131.40. 

PERREAU (P,), -Communication personnelle. 
Maisons-Alfort, 1. E. M. V. T., 1966. 

Perspective de population dans les pays africains 
et malgaches d’expression française. Paris, 
1. N. 5. E. E.,1963. 

PETIT (C.). - Elevage Maradi. Communication 
personnelle 1966. 

MAYNET (G.), NICOLAS (G.).-Etudes sur 
I’élevdge et son, rôle dans la vie socio-écono- 
mique nigerienne. Etud. Niger. 1. F. A. N. ~ 
C. N. Ré. S., 1960 (2) ; 1963 (6-8). 

PRUNIER (P,). - Rapport annuel du Service de 
I’Elevage du Niger, 1933. Niamey. 

QUInET (E.). -Quelques réflexiqns sur les 
races. Mouton. 1965 (12). Editorial. 

Rapports annuels des Se&c;s vétérinaires de. 
MAYNET (G.). - L’Elevage dans la région de 

Moradi. Cah. Outre-mer, 1965 (69) : 32-72. 
Nigeria du Nord. 1935 à 1938 et 1950 à 
1958, 1959. 

MONGODIN (B.). RIVIÈRE (R.).- 150 aliments Rapports annuels du Service de I’Elevage du 
de l’Ouest Africain. Rev. Elev. Méd. vét. Pays Niger 1923 à 1964. 
trop,, 1965, 18 (2) : 183.218. ~~i.~Rapports annuels de la circonscription d’Elevage 

MONTEMURRO (0.). -Caractéristiques indus- de Maradi de 1940 à 1964. 
trielles des laits de chèvre et de brebis et RECEVEUR (P.). - Rapport sur l’amélioration 
problèmes inhérents à ce marché (Italien). de I’Elevage 11” Niger. 1958. non publié. 
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REINECKE (R. K.), ROSSITER (L. W.) - Essais 
anthelminthiques avec le thiobendazole 
(anglais). J. 5. Afr. véf. méd. Ass., 1962, 33 (2). 

RICORDEAU (G.). -Possibilités de sélection 
dans l’espèce caprine. Bull. tech. In6 lng. 
Serv. agric., 1963 (179) : 189.204. 

RIOU (Y.). - Le Niger : Géographie et Ethno- 
graphie - A. 0. F. Mogazlne Dakar 2e série 
à6« Le Niger» mai 1954. 

RIVIERE (R.). - Recherches sur la composition 
des laits africains 1966, partie non publiée. 

ROBINET (A.). - Rapports annuels de la cir- 
conscripfion d’Elevage de Maradi (1949 à 
1955). 

ROBINET (A.). - La Chèvre de Moradi et les 
problèmes de l’exportation des peaux. NO~V. 
Rev. Outre-mer, 1955, suppl. mai. 

ROBINET (A.). -Cuirs et peaux du Niger. Rev. 
Eiev. Méd. véi. Pays trop., 1964,17 (1) : 103-47. 

ROBINET (A.). LOBRY (M.). - Le tonnage arfi- 
sanol au Niger. Bull. epir. DIS. Afr,, 1963, 
11 (4) : 427.37. 

ROTH (M.).- La petite Chèvre Rousse du 
Niger. Bull. Serv. roatech. Epmoi. Afr. occid. 
fr., 1938.1 (2) : 13.19. 

SACKER (G. D.), TRAIL (J. C. M.). - Lescorac- 
téristiques de la production d’un troupeau 
de chèvres Mubende de l’Est Africain. Anim. 
breed. obsir.. 1966, 34 (2) : 223. 

SALEH (C.). - La Pleuropneumonie contagieuse 
de la chèvre. Thèse Méd. véf., Aifirf, 1941. 

SARASÀ ORTIZ (R.). - Situation actuelle et 
perspectives futures de l’espèce caprine dons 
le monde (Italien). Symp. sur les problèmes 
techniques et économiques de la production 
ovine et caprine et des animaux à fourrure. 
Milan, 13-17 avril 1966. 

SCHAFER (F.). -Chèvre et mouton, rivaux en 
savane aride (en anglais). Symposium sur les 
problèmes techniques et économiques de la 
production ovine et caprine et des animaux 
dfourrure (Milan 13-17 avril 1966). 

SEMA. - Etude de la Branche Cuirs et Peaux en 
Afrique - Coopération 1963. 

SENTILLE (F.). 2 Contribution à l’étude de la 
chèvre domestique. Espèces sauvages voi- 
sines. Origine. Principales races. Thèse Méd. 
vét. lyon, 1936. 

SÉRÉ de RIVIERE (E.). -Histoire du Niger. 
Paris, Berger-Levrault. 1964. 

SHARMA (G. L.). BHALLA (N. P.). -Action in 
vive de la terramycine et de la streptomy- 
cine sur les germes de la pleuropneumonie 
contagieuse de la chèvre. lnd. 1, vef. Sa., 
1962,32 (2) : 119-24. (Résumé français in : 
Rev. Eiev. Méd. véf. Pays trop., 1963,16 (4) : 
533. 

SOGETHA. - Aménagements hydro-agricoles 
de la Vallée du Gulbi n’Gabi, Paris 1963. 

TAYLOR (F. W.). -Grammaire haussa. 3e éd. 
(anglais). Oxford, University Press, 1949. 

TEHON, (F.). - voir SARASA ORTIZ (R.). 

THIENPONT (D.), VANDERVELDEN (M.). - 
Contribution à l’étude des viandes de bou- 
cheried’originecaprineou Rwanda-Burundi. 
Bull. ogrtc. Congo belge, 1961, 52 (6) : 1295. 
1303. 

UNSWORTH (K.). -Observations sur la pré- 
sence de larves d’oestrus ovis dans les 
cavités nasales et les sinus frontaux des 
chèvres au Nigeria (anglais). Ann. frop. Med. 
Porosif., 1948. 42 : 249-50. 

VASSILIADES (G.). - Premières observations 
relatives à la coccidiose des ruminants 
domestiques au Sénégal. 1965. non publié, 

VIARD (L.). - Lettre au chef de Circonscription 
de Marodi -Archives du Service 1936, 

VLACHOS (G.). - Essais d’amélioration des 
moutons et des chèvres de Grèce par I’insé- 
mination artificielle à l’aide de sperme frais 
(anglais). Symposium sur les problèmes tech- 
niques et économiques de la production 
ovine et caprine et des animauxàfourrure 
(Milan 13-17 avril 1966). 

WESTERMANN (D.). - Voir BARGERY (Le 
Rév. G. P,), 
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COMPTE REND0 DE CONGRÈS 

SYMPOSIUM SUR LA STRUCTURE COMPARÉE DES HÉMOGLOBINES 

Thesroloniki (Grke) 10-14 avril 1966 

Pendant quatre jours se sont réunis à la Faculté 
de Médecine de Thessoloniki (Salonique) des 
spécialistes venus du monde entier (Indes, Japon, 
,Etats-Unis d’Amérique. divers pays d’Afrique et 
d’Europe) qui tous se préoccupaient de la struc- 
turèdes hémoglobines dans le règne animal, 
aussi bien chez l’homme que chez d’autres 
CSPèCS 

L’initiative de cette réunion était due au pro- 
fesseur de biochimie de la Faculté de Médecine, 
le professeur CHRISTOMANOS qui poursuit 
des recherches dans ce domaine. Rien n’avait 
été négligé pour le confort des conférenwrs. 
Les séances de travail au nombre de quatre par 
jour, avaient lieu dans un amphithéâtre clima- 
tisé. Elles groupaient à chaque fois quatre confé- 
rences et les débats qu’elles provoquaient. Des 
temps de discussion judicieusement répartis ren- 
daient les séances partlcullèrement vivantes. 

Les congressistes qui ont présenté des commu- 
nications étaient soft chimistes, soit physiciens, 
soit en majorité médecins, mentionnons un délé- 
gué vétérinaire, celui de 1’1. E. M. V. T. On peut 
s’étonner que si peu de représentants de cette 
dernière profession se saent déplacés. compte 
tenu de l’intérêt du sujet. qui permettait de 
quitter l’espèce privilégiée que nous constituons 
et de s’intéresser aux autres anomaux. D’où des 
travaux, riches d’enwgnements comme chaque 
fois que des comporo~sons sont étendues à I’en- 
semble du monde animal. 

La séance inaugurale à laquelle de très nom- 
breuses personnalités grecques avaient tenu à 
assister, a été marquée par les allocutions faites 
par des représentants du monde scientifique au 
nom de chacun des quatre continents représen- 
tés au Symposium. Monsieur le Ministre de la 
Grèce du Nord a ensuite souhaité la bIenvenue 

cwx congressistes et les séances de travail ont 
commencé. 

Comparaison entre Hémoglobine et Myoglo- 
bine, Structure de l’hémoglobine du chameau, 
Comparaison de l’hémoglobine d’adulte et de 
nouveau-nés chez les ruminants. Structure de 
l’hémoglobine du rat, Perturbation de la syn- 
thèse de l’hémoglobine en cas de Thalassémie, 
relation entre conformation de l’hémoglobine 
humaine et la réactivité de ses groupements fonc- 
tlonnels, les sous unités d’hémoglobines et leurs 
rapports avec la synthèse de cette protéine, le 
contrôle de la biosynthèse de l’hémoglobine.... 

Ces quelques titres de conférences montrent 
que la progression a été rapide dans les recher- 
ches ; c’est déjà au niveau de la synthèse que se 
situent les travaux à la pointe du progrès avec 
l’équipe du professeur SHAPIRA à Paris, avec 
qui le Docteur DREYFUS présentait : « Synthèse 
de l’hémoglobine. biochimie de la régulation 
génétique ». On pouvait aussi remarquer Mon- 
sieur SCHNECK, représentant de deux équipes, 
quf à la Faculté des Sciences de Bruxellesont 
entrepris une revue complète de la structure 
des hémoglobines chez les oiseaux. 

Les Impressions générales retirées de cet 
ensemble de travaux sont de deux ordres : 

1. - Nature des hémoglobines étudiées : 

II est manifeste que malgré les nombreuses 
espèces étudiées, qui vont du chameau à la 
lamproie, en passant par les oiseaux, il en reste 
encore plus à connaître. 

2. - Niveau des recherches : 

La majorité des exposés traitalt de la séquence 
des acides omlnés dans les globines et des moyens 
d’étude qui sont à la disposition des chercheurs 
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pour Y uarvenir. Mais, il est particulièrement 
difficilé & relier des propriété; biologiques à 
une structure des hémoglobines : et quand cette 
liaison peut être faite, c’est toujours dans la 
configuration de la molécule : la séquence des 
acides aminés, la structure primaire, secondaire 
ou tertiaire de la globine qu’on a trouvé les 
explications. 

Nous rappellerons, qu’en effet il est définitive- 
ment démontré, à l’heure actuelle, que I’hémo- 
globine est un groupe parfaitement interchan- 
geable d’une espèce à l’autre, même éloignée. 
C’est la globine qui introduit outre la spécificité 

les propriétés biologiques particulières à chaque 
hémoglobine. 

Le laboratoire de Biochimie de l’Institut CI 
présenté une étude sur le transport du sang à 
longue distance et quelques données biologiques 
concernant le plasma des Gobras et N’Dama, 
étude qui à ca@e de son caractère pratique a été 
favorablement accueillie par les congressistes 
surtout par ceux de langue française. 

On ne peut que remercier le Professeur CHRIS- 
TOMANOS et son équipe d’avoir su organiser 
une réunion de travail aussi fructueuse que 
cordiale. 
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EXTRAITS - ANALYSES 

Maladies à virus 
67.00, COGGINS (L.) et HEUSCHELE (W. PJ. - “filiaafion de ‘a méthode de pré- 

cipito-dIffusion en g6lose pour le diognostlc de +a perfe porcine ofricoine. 
(Use of agar diffusion precipitation +es+ in the diagnosis of African swine 
fever). Am. 1. “et. Res., 1966, 27 (117 : 485-88. 

Les auteurs roppartent les résultats du dtogncstic de io perte porcine africaine par la 
iechnique d’immuno-précipiioiian en gelose (Noble agor (Difco) à 1,s p, 100 dons du 
iampon boraré à pH 8.6, additionne de 0.1 p. 100 de merthiolote). Des 1~0”s de 7 mm de 
diamètre et de 3 mm de distance reçoivent. non par du broya+. mois de petits morcea”x 
de +iss”s : ganglions lymphatiques préscapulaires, inguinaux. gas+romérentériques,foie. 
rate, reins. povmons. Des lignes de pr&cipi+a+ions spécifiques apparairrent ou bout de 
24heurer dans7Oà 90 p.lOOdes cas lorsqu’il s’ag~tde porcs ayantsuccombéà “ne forme 
aiguë de M+e maladie. Les animaux vaccin&. convo,ercen+r ou O++~I”+S d’une forme 
chronique n’ont pas d’aniigène précipitant dans leurs +~~PUS. mois des anticorps préci- 
pitais dans leur sérum. 

67.002 HAAG (1.) et CO,,. - Peste porcine ofricoine, Recherches SUI 1~ ‘aille et la 
morphologie du viïus. Rec. Méd. vé,., 1966, 142 (9) : 801-808. 

Ce virus passe à Iravers les membrane filtrantes (MiIlipore) à pores de 100 ml, mais 
ne trwwse pas celles 0 pores de 300 mp, L’examen en rmcroscopie électronique permet 
d’attribuer à ce virus une tatlle d’environ 2.000 A(* 15 p, 100) et d’observer “ne struc- 
+“re spatiale icoraédrique. L’enveloppe exkrne, de forme hexagonale e+ d’une épois- 
seur d’environ 150-180 A, parait formk de deux o” trots couches. Elle ert tapissée à 
I’in+&ie”r et 0 “ne dirionce d’environ 50 0 100 A, d’un mince feuillet. Le noya” cen- 
trol dense. arrondi, o un diamktre moyen de 900 A. 

67.003 HEUSCHELE (W. PJ, COGGINS (L.) e+ STONE (S. a.). - Efuder sur le virus 
de ,a perte porcine africaine par les anticorps fluorercenk. (Fluorescen+ an+/- 
body studies on African swine fever virus). 4m. j, et. Res., 1966. 27 (117) : 
477-84 

Par Io technique d’immunofluorescence décrffe en détail dans I’ari~cle. les ~“+e”rs 
an+ trouvé des ~nc,“wans granuloires ou globulaires dans le cytoplasme des cellules 
rénoles de porc (PK-20) vers ,a 10e heure après i’tnfec+ion in vilro par le VI~“S de la 
pesie porcine afrlcoine. Ces Iésions prfmo~res s’éiendent progrerrivement en gagnant 
les cellules voisiner. L’effei cytopathique, trés ne+ ou boul de 84 heures. se manifeste par 
des zonesacell”lairer en+our&s de ~el+“Ies oyant “ne fluorercence diffuse; les noyaux 
ne rani pas colorés. 

Les sérums an+? peste porcine classique et anti paie bovine n’tnhibent pas ce++= f,“o- 
rescence spécifique. 

Les ,e”cocy+es der frotlls de sang. de rate. de wn et de ganglions gastriques ont “ne 
fluorescence non specifique. 

Les macrophages des fro+hr de rate, de foole e+ des ganglions gastriques de 5 porcs 
ayant succombe à “ne infedion a~gvé, ont des inclusions fluorescentes spécifiques dans 
leur cytoplasme. Le fore posr&don+ un grand nombre de ces cellules er+ le tissu de choix 
pour cette m&+hode de diagnostic. L’échec de cette techmque d’immunofluarercence chez 
3 porcs oyonf survécu à l’infection serait dû b 10 préexis+ence d’anticorps spécifiques 
dons tes ‘iPS”I. 

67604 COGG‘NS (L.). - Mu,+,p,ico++on et caractères de r‘abilité du “irus de la per‘e 
porcine ofricolne. (Grow+h and cerloin s+abili+y chorocleristics of Africon 
swine fever virus) Am J. Y#. Res., 1966, 27 (IZO) : 1351-58. 

Cultivé sur des ,e”cocy+es. le virus de Ia peste porcine africaine (souche Hinde) es+ 
,ib&é plus ropldement que sur des c”,+“rcs de cellules rénales de porc. II opparaif 0 
l’intérieur des +e”coc~+es entre Ia 6e e+ 10 8e heure et re I~bère peu après dons le milieu 
liquide. La producfion mox~male s’obtienl a” bout de 36 0 72 heures avec un titre d’hé- 
madrorption (HAm) de 106 par ml. 

Ce virus résirte aux adionr de ,a trvpsine, de l’éthylène diaminetétrocélote. des “I+ra- 
sons et des cycles congelation-décongélation. Un cerioin nombre de particules survivent 
à 560 C pendant “ne heure. La +al+,e de ce virus, évaluée par +a méthode de filtrot~an, 
est de 100 0 300 m+,. 
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67-005 MAURICE (Y.) et PROVOST (A.). - Lo pesfe équine 0 ,yPe 9 en Afrique 
;F;I’“. Enquête sérologique. Rev. Eiev. Méd. vét. Pays +roD.. ,967, 20 (1) : 

Les auteurs ont effectué “ne enquéie sérologique sur ,o peste 6q”ine 0 type 9 ou 
Tchad, en République Centrofricoine et ou Cameroun. A” terme de celle-ci ils noient 
la posiiivité de cerioins sérums de chevaux. en particulier ce”* de lo région de Garo”o. 
Dans le conteXte régional ce rondoge iend 0 confirmer I’hypoihèse d’HOWELL, hypo- 
th&se selon ,oq”e,le le type 9 seroit un virus peu vir”,en+ mais +rès répand” sur le 
continent africain. 

67-006 PILO-MORON (E.), VINCENT (1.) et SUREAU (PJ. - Présence du virus de 
peste Gquine type 9 en République algérienne. Identification des souches de 
virus isolées en 1965.1966. Rev. Eh. Méd. vét. Puys trop., 1967, 20 (1) : 1.20. 

Isolemente+identiiication, en1965.1966, del4so”ches devirus de pesteéq”inetype9, 
ou cours de l’épizootie apparue pour ,o première fois chez les équidés en Algérie à 
l’automne 1965 dans le sud algérien e+ qui s’est étendue en 1966 à plusieurs a”trer 
régions de Io République algérienne. 

67.007 OZAWA (Y,) et Col,&. - S&q”ence des modifications cellulaires provoquées 
par le virus de la peste équine sur des cellules réno,er de singe. (Sequen+,o, 
cellular changes produced by Africon horse-sikness virus in monkey kidney 
celIs). An.,. vef. Res., 1966, 27 (117) : 558-65. (Résumé des auieurs). 

Les cellules rénales de singe en lignée continue (souche MS) montrèrent des modifi- 
cotions coraciérisiiques lorsqu’elles furent infeciées par les diffkentr types connus du 
virus de lo peste équine. On observai+ lo”+ d’abord “ne hyperirophie nucléaire suivie 
de l’apparition des granules basophiles. Çevlgen-positifs dans le voisinage des n”cKo,es. 
Ces granulations ougmentateni en nombre e+ se dispersaient dans +a”, le noya”. Avec 
la progression de I’infection, le n”c,&o,e se cowraiid’une substance bosophile, Feulgen- 
positive e+ ICI chromoline s’accumulai+ à in périphérie du moyen. Celui-ci se rétractait 
eI la chromatine se tranriormoit en plusieurs éléments Feulgen-positifs qui avaient 
“ne surface lisse ou dernier stade de l’infection. 

Dons les imogesobienues ou microscopeélectronique, Ies virionsf”ren+ira”vésessen- 
tiellement dans le nayo”, en grappes o”+o”r des nuclébler dénaiurk. Lo p,“por+ des 
particules é+oien+ avaldes avec des dumèires enire 45 à 75 my. On les trowaii parfois 
dons le cytaplosme oliéré qui conienaii de nombreuses voc”oles en+o”&es du r&ic”l”m 
endoplosmique. Des éléments denses et de +~III~ vori&e étoieni observés dons le cyio- 
pl0*“le. 

67-008 PROVOST (A.), BOGEL (K.). BORREDON (C.) et MAURICE (Y.). - La mala- 
die des m”q”e”rer en Afrique Cenfrole. Observations cliniques et &Piroofio- 
logiques. Rev. Eh. MM vet. Pays trop., 1967, 20 (1) : 27.49. 

Après ovoir decri+ les techniques vlralogiquer mises en cwvre povr identifier les 
couches non cyiopakhogènes du virus de Io maladie des muqueuses, Ies a”+e”rs passeni 
en revue les facteurs gouvernant l’épizootiologie de la maladie en Afrique Centrale 
puis décrivent les particularitk de Io maladie observée dons cefie région et signalent 
les 6léments du diognastic. Une enquêie s&rologiq”e indique que 75 p. 100 des bovins 
adultes possèdent des anticorps, renconirés également chez des moutons, des aniilopes 
et des gazelles. La répartition des anticorps par closses d’âge chez les bovins semble 
dénoter que la maladie des muqueuses évalue en Afrique Centrale par pourséesépi- 
zootiquer. 

67.009 DELAY (P. D.) ef KNIAZEFF (A. J.). -Comportement des veaux convale~. 
cenfs de diarrh6e 6 virus (molodie des muqueuses) et des veaux vaccinés 
contre la perfe bovine. à l’égard de I’infedion expérimentale par le virus 
hétérologue. (Response of virus diorrhea-mucosai dIseose-convalescent coIves 
and rinderpest-vocclnated co,ves to inoculation with heterologous virus). Am. 
1. vef. Res., 1966. 27 (117) : 512.18. (Résumé des a”te”rs). 

Des veaux méiir Holsiein-Frison, guéris d’une infection expérimentale por /o 
souche Oregon C-24 (entérite 0 virus) succombèreni oprès I’inoculotion de virus bow 
pesiique pratiquée 42 jours aprk l’infection première par le virus de ,o diarrhée. 

Les S&U~S des veaux convalescenir de l’entérite à virus ne neutralisaient pas le virvs 
bovipestique, mois contenaient un +a”~ stgnificatif d’aniicorps neutralisant Ie virus 
homologue. 

Des veaux m&+is Halsiein-Frison immunisés par le wccin antibovipestique restèrent 
sensibles à i’infeciion artificielle par Io souche Oregon C-24. Des prélèvements de 
sang effeciués sur ces onimoux après la vamnation tnonirèrent que ,,e”r sérum conte- 
noitder anticorps oniibovipestiques mois ne pouvait ne”+ral~ser 1o souche Oregon C-24. 
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67.010 LUCAM (F.). DANNACHER (‘.) et FEDIDA (M.). -Culture du YiWI apkux 
en suspension cellulairertotionnoire et6,ude deson pouvoir immunigéne. Rev. 
Méd. véi.. 1966. 117 (6) : 497-511. 

Pour améliorer 10 culiure du virus aphteux sur des cellules s6dimeniks en couche 
épaisse (e suspension cellulaire siationnaire x). les outeurr examinent les différents 
facteurs intervenant dans son rendement: la composition saline du milieu. le pH, la 
concentration cellulaire de Ia suspension, celle du sérum, la hauteur du rediment cellu- 
laire, le volume du récipient par rapport à celui de 10 suspension. 

Les conditions opiimoles rani Ier suivantes : la suspension de cellules de veau, 0 
1 p, 100 dons la solution de Eorle 0 pH 7,6 es, répartie en flaconr dont la iorme o peu 
d’importance mois dont le volume doit ou moins é+re le double de celui de la suspension 
cellulaire. Ensemencée avec une suspension virulenle de l’ordre de 1W DICT,,/ml. la 
culture es+ incubée à 37OC rans aucune agitotlon. 

Au bout de 18 0 20 heures, le titre de virulence est voisin de lO’DICT,/ml. 
Cetie culiure de virus (type 0 Flandre) posséde un ban pouvoir immuntgène dont lo 

valeur est d’environ 10’,6DICT,, pour une dore vaccinale. en égard à la valeur de 
l’indice de prokci~on adopté en Fronce (log K à 1.2). 

67.0, , PROVOST (A.), BORREDON (C.), QUEVAL (R.) et MAURICE (Y.). - Enquête 
sur I’infecfion des bovidés par le virus p.,rainf,uenraJ en Afrique Ce”,,&. 
Appllcofion au contrSle de 1. sérologie de ,a péripneumonie. Rev.. Eh. 
Méd. véi. Pays lrop., 1967, 20 (1) : 51-59. 

Les auteurs trouvent des anticorps inhibant I’hémogglutinine duvirus paroinflbenza- 
3 chez 96,7 p. 100 des sérums de bovins d’Afrique Centrale. ainsi que dans des sérums 
de moutons, de chameaux et d’antilopes. Lo très haute lncldence de ces anticorps chez 
le bétail pourrait permeitre de proposer le test d’inhibition de I’hémaggluiinine du 
virus porainnuenzo-3 comme «marqueur» de I’hypogammoglobul~némie de certains 
bovins. 

67.012 HAMDY (A. H.). - kroci.z+ion du Myxoviruî Poroinfloenzoe type 3 au syn- 
drome de pneumoenférife des vewx : isolement du virus. (Association of 
Myxovirus paramfiuenza-3 with pneumoenteriris of calves : VITUS ~soloi~on). 
A,,,. 1. “et. Rer., 1966. 27 (119) : 981-86. (Résumé de l’auteur). 

Un virus a été isolé du conienu inieslinol d’un veau de race jersiaise âge de 36 heures 
et mort de pneumoen+éri+e. II fui identifié comme une souche de Myxavirus $wroin- 
fiuenzae-3 par son effet cy,opa+hique, son inactivation par l’éther, por les tests d’hknog- 
glulination, d’hémadrarption. d’inhibition de I’hémogglutination. de r~roneutralisa- 
tien et par la technique des plages. II agglutinait les hématies humaines de +ype 0. 
celles de bceuf, de cobaye, de porc et de lapin, mois non celles de poule, et de mouton. 
II pouvait se multiplier sur des aeufs embryonnés de 7 jours sans provoquer réguli&re- 
ment ,a mort de I’embryan. 

Trois des quatre veaux inoculés avec cette souche de VITUS ont eu de la diorrhbe. 
Un veau privé de colostrum mouru, 10 joursaprès I’inoculotion. Des lésions de pneu- 
manie furent trouvées lors de I’autopsie de tous les veaux 10 0 14 ,ours après l’infection. 

67.013 HALL (W. T. K.). et Collob. - Pothogénie de I’encéphalife Provoquée par 
le virus de In Rhinotrachéite infedieure bovine. (The pothageneris of ence- 
phal~hs caured by Ihe infectiour bovine rhinotroche0is VITUS), Aut. vei. 1,. 
1966. 42 (7) : 229.37. (Résumé des outeurs). 

Une souche de virus connue auparovan, sous le no N 569. isolée d’un cas de m&in- 
goencéphalite bovine au Queensland et dénommée actuellement Herpesvirvs bovis. 
souche Gayndah. provoqua une grave meningoencéphallte chez deux ve(lux apr&s 
inoculation par ,a voie introcérébrole. Le YIWS fut réisolé de l’un d’eux sacrifié ou 
Ile jour, mais non par du deuriéme. 21 jours après I’tnfect~on. 

Deux veaux infec,és por tnsllllofion nasale contraclèrent une rhinite suboiguë et une 
méningaenc~pholite. Le virus fut retrouvé reulemen, dam le système nerveux central 
de l’un d’eux. tué ou 19 ]OU~ : sur le second. 21 jours après l’infection. ,a recherche fu, 
négative. 

Deux veaux infectés par la vole sous-cutanée et deux outrer par ,a voie orale ne 
manifestèrent ni signe clinique. ni réponse sérologique. 

L’inoculation intravaginale du virus à deux génisses de 15 mois provoqua une vogi- 
nile cheztoutes deux. mais chez I’une I’infedlon nos& fut suivie de m6ningoencépholite 
et le YITUI rédé à partir du ryrlème nerveux central Ion de I’autoprie au 1% jour 
après l’infection. 

Des inclusions mtranuctéoires de type A. de COWDRY que 1.0” Irouve aussi dans 
les cultures cellulaires infectées por le virus R. I. 8.. furent observées dons les (~s,rocyles 
et les neurones. arsociéer 0 des Iérlons du sys+&ne nerveuX central. 

La faculté de cetfe souche de virus d’envahir le système nerveux cenfral des animaux 
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sensibles, jointe aux mires propriétés connues du virus de la Rhinotrachéite permettrait 
l’usage de la dénomination Herpervirus bovis pour dkigner le virus de la Rhinotrach6iie 
Vulvovaginite infeciieuse bovine. 

67-014 STORZ (1.) et Collob. - Polyarthrite des YOOUX : reproduction exp&imen- 
tofe Par un agent du groupe psittacose. (Polyorihritis ofcolves : experimenia, 
induction by a Psitiocosis agent). Amer. 1. vet. Res., 1966. 27 (119) : 907-95. 
(Résumé des auteurs). 

Un agent du groupe psittacose-lymphogranulomalose, la souche LW-613, a été 
isolé du liquide synavia, d’une articuloiian tarsienne d’un veau ailein+ de polyarthriie. 
Les effets particuliers de cet ageni iur lo synaviole e+ les autres tmus articulaires furent 
recherchk sur des veaux oyant regu du calosirum. hg6s respeciivemeni de 1 jour et 
de 2 semaines. 

Les veaux de 1 jour succomb&ren+ ou hou+ de 36 à 48 heures après I’infeciion par 
voie poreniérale. Ceux de 2 semaines mourureni 6 0 14 jours oprès I’inoculation par 
voie mur-cuian& ou intro-articulaire. 

La vikmie fut déce,& dans les 18 heures chez les veaux inocul& par voie intra- 
articulaire et leur rang resto viruleni plus de 6 Tours. La voie sous-cutanée provoqua 
la virémie au bout de 24 heures. Durant la phase terminale de la maladie. le sang de 
ious ces animaux cantenaii assez de virus pour infecter des ceufr embryonnés. 

Indépendammeni de ,a voie de l’infectlon, +ou+es les arficulations des membres furent 
affeciées et I’ageni y fut réisolé fréquemmeni. Les plus grondes valeurs du nombre de 
cellules nucléées, observées dam ,a synovie de différents veaux. allaient de 45.000 à 
60.000 par ml. 

La souche LW-613 es+ apparenkée ontigéniquement à des souches du groupe psiita- 
case-lymphogranulomotose provoquani la polyarihrite des ogneoux et à une souche 
provaquon+ ,a conjonctiviie à incivsions e+ I’infecIian généroIisée du cobaye. Elle se 
différencie cependant au point de vue ontigknique et pa+hogénique d’une souche bovine 
isolée d’avortement épizaotique. 

67-015 SIBINOVIC (K. H.) et Callob. - Réaction d’agglutination de Païticules de ben- 
tonite dans la gostroentérite porcine. (Benton~te Agglutlnoiion tes+ for irons- 
misable gartroentmtis of swine). Am. 1. vei. Res., 1966, 27 (120) : 1339-44 

Les auteurs décrivent une technique de s&rooggIu+ino+ion quaniiiative sur plaque du 
virus de ICI gasiroeniériie porcine adsarbé sur des pariiculer de benionite. Ils ont pu 
déceler par cette méthode des anticorps spécifiques sur une tue 15 jours apr&s I’infec- 
iion expérimentale de ses pe+i+s. Le iitre sérique aifeignit le maximum au 3Se pur et 
redevint très faible au 75e ]OU~. II y avait peu de r&actmns craiskes vis-à-vis des mires 
sérums ontiviraux ou aniimicrobiens. si on ne ienaii cornote eue des diIu+ions sérioues 
supér,eurer e 1120 

67-016 PLOWRIGHT (W.). - Le coryza gangréneux en Afrique de I’Est. 11,. Anti. 
corps ne~+ralisan+s cher les gnous vivant en liberté. (Malignon+ catorrhol 
fever in East Airica. 11,. NeutraIizing aniibody in Ireliving wiIdebees+). Res. 
vei. Sci.. 1967, 8 (1) : 129.36. 

Des échanfi,Ions du sérum de 181 gnous d’Afrique de ,‘Es+ oni é+é inociivés 0 56K 
durant 30 minutes et examinés pour leur activité neutralisonte à l’égard du virus du 
coryza gangréneux (ou Snotsiekte). Tous les onimwx de pius de 7 mois &oien+ sérolo- 
giquement positifs e+ le titre moyen SN,, pour ceux qui éioient âgés de 3 ans ou plus 
éiaii de 10-1,vo.6 YBOUX sur 12, de 10 naissance à l’âge de 4 semaines, poss&daien+ des 
anticorps à +i+re élevé, acquis probablement par ie colostrum de leur mère. Les outres 
n’avaient pos d’anticorps bien que le sérum de leur m&re contini les quontiiér habi- 
tuelles ; la transmirsm normale des oniicarps pesilques de ,a mère ou descendont. 
ne pu+ être abservke. pour ces m@mes sujets. Aucune explicaiion n’a &6 trouvée pour 
cette anomalie qui était probablement II~I+& aux animaux de ce groupe d’âge. 

Le litre moyen de I’onticorps CI baissé d’une façon continue du second ou 4e mais de 
vie, mais ensuite o augmenté régulièremeni d’un minimum de 10ml,lo 0 un maximum 
de 10-2,2s, chez les onimoux âges de 13 à 18 mois. Chez Ia plupart des jeunes, il n’y 
eu+ pas de pérIode oh I’anticorps tronsmir passivemeni atieignlt des niveaux +rès bar 
e+ ob une «immunisation » aciive eu+ alors à s’installer. Sur 43 mimaux âgés d’une 0 
vingt semaines, 12 furent trouvés en état de vlrémle et 11 d’entre eux avaient des 
anticorps circuiants ou morneni du pré,&vemen+ : les jeunes d’un an et les odulies qui 
étaient aussi atteints de virémie possédaient des anticorps dans leur sérum. On en o 
conclu que les anticorps du coIos+wm n’intervenaient pas d’une façon slgnificotwe 
contre I’infeciion ociive et dans i’é+abIissement d’un étaf « immun » permaneni. 

Bien que quelques gnous aient été probablement Infectés congéni+a,ement par le 
virus du coryza gangréneux, la tolérance immunolog~que ne se développe pas envers 
cet agent. 
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Peste bovine 
67617 ZWART (D.) ef MACADAM (1.). - Tmnsmirrion de la perfe bovine des bovins aux moutons et aux chèvres. ~ransrnission of rinderpest by cantod from 

catile +o sheep ond goats). Res. vei.Sci.,1967,8(1) :37-47. 

Les auteurs décrivent ICI transmission par contac+ de ta peste bovine des bovins aux 
moutons et aux chèvres et ensuite de ceux-là à d’outres animaux de la méme espèce. 
Le virus pesiique virulent a été re+rouv& dons les noseoux et les fèces des petits rumi- 
nants. Au cours de 2 expériences, 70 p. 100 et 85 p. 100 des petits rurmnonts ont ét& 
~nfeciés. Lors d’une 3c expérience. le pourcentage s’est abaisse à 6. Le degré de canlact 
o été jugé responsable de ces dlV&ences. Les symptomes cIinIques cher les moutons et 
les chèvres étavent frustes et passagers lors des 2 premières exp&iences, mais graves 
lors de 10 froisième. 

II semble qu’une très bonne alimentolton el des facteurs secondaires jouent un 
rôle dans la gravité des symptômes de Ia peste bovine chez~les petits ruminanls. 
Bien qu’aucune preuve n’ait et6 obtenue. il paroit peu probable que le VITUS de la 
perte bovine ait pu se maintenir quelque temps cher les petits ruminants. On n’a 
pas trouv& de porteurs de virus porml les moulons el les chèvres. 

67.013 ZWART (D.) et MACADAM (I.).- Observations sur 1.~ peste bovine chez Ier 
moutons et les chèvres et sa transmission aux bovins. (Observations on rinder- 
t;~;;; rheep ond goofs and tronsm~ss~on to caf%=). Res. vel. Sci.. 1967. 8 (1) : 

Lo perle bovine obrervee chez deux moutons et deux chèvres était associ&e à des 
symp+?mes cliniques très dtscrets : léger jetoge et legère diorrhbe durant quelques 
purs. Le VIWI fui ~sol& à partir du prélèvement nos01 ef des fèces d’un mouton du Se 
ou 7~ jour aprk l’infection ; 0 partir des fèces des 2 chèvres entre les 5e et 7e jours et 0 
poriir du prélèvement nosol d’une chèvre le Y jour. Duronl I’excrGfion nasale du virus, 
les nasemx du mouton et ceux de Ia chèvre semblaient normaux. Le virus fut isolé 
de fèces qui poroissoientnormales. A 10 suite de 10 mise en conloctéfroitde deuxchèvres 
infectées wec trois bovins sensibles, I’un d’eux fut atteint de peste et mourut. La même 
expérience effectuée avec deux moutons n’entraîna aucune coniaminofion des trots 
bovtns. Les conséquences de ces observations sur Ia prophyloxle de la peste bovine, 
cher les bovins, sont discutées. 

67.019 PLOWRIGHT (Y,‘.) e+TAYLOR (W. PJ. - Etudes à long terme de l’immunité 
chez des bovins de I’Est africain a@ inoculation wec un vaccin de culture 
de la perte bovine. (Long-term studios of the immunity in East Africon colfle 
iollow~ng inocuIahon with rinderpest culture vaccine). Res. vet. Su., 1967, 
8(Y) :118-28. 

Les anticorps neutralisant le virus ont été recherches pendant une période de 24 à 
50 mois chez des bovins de I’Esi africain ptioloblement inoculés avec le virus pestique 
otiénué par 91 passages ou plus sur cellules de rein de vew. Les bovins &toient de 
3 types. 0 savoir : métis Frison ou m&+is Jersiais. Borana (zébu 0 courtes cornes) et 
Ankale (0 longues cornes). 

Les bovins omélior& ont montré un litre moyen maximal d’onlicorps de 10aJr à 
4 semaines, mais une baisse considérable est survenue de 12 0 18 mois opr& 10 vocci- 
nation. Au cours des 3 annees suivonles. peu de changement survint. Quelques ani- 
maux eurent un titre très bas d’anticorps après 6 à 12 mois, mais cela éloit probablement 
dû 0 Ia prknce résiduelle d’une petite quanllté d’anlicorps transmis passivement au 
momenf de lo voccinotion. 

Lorsque trots de ces bovins furent soumis à I’inoculotmn d’Épreuve oprès 27 et 37 
mois, deux d’entre eux firent une r&nfeclion inopparenk avec un retard dons 10 
réponse sérologique, commen~ont le Y jour. Deux outres animaux eurent une réponse 
anamnestique rapide, atteignant un maximum en 48 heures : I’un d’eux o probablement 
infecté le bovin sensible à 10 perte qui vivant avec I”i, après I’inoculotion d’épreuve. 
Aucune réoctton clinique ou s&olcgique n’a suiv I’lnoculation à quatre bovins amé- 
horés. 50 mois après la “occi”a+io”. Le* bown* du Borana aY.ie”t un taux moyen 
d’anticorps élevé. d’enu~ron IOV, qui a persislé]usqu’àlafin de losecondeannée tandis 
que par Ia suite se produisoit une bairse prcgressive. Sur l’ensemble des onimaux, 
26 p. 100 seulement occusa,en+ une busse de 3 1 logx. durant les 3 ou 4 premnères 
années alors que ce pourcenfoge atieignolt 46 p. 100 parmi les seuls animaux om~lior&. 
Au bout de 3 ans etdemi. aucun des 56animauxvaccinés n’é+ol,sérologiquemen+ négatif. 

Chez le bétail Ankolé, aucune baisse stgnlficotive n’es1 apparue durant les 2 pre- 
mières onnées de l’expérience mals. comme dans ies outres groupes. il existait une 
grande variation dans les I~+res maximums ottemts chez dtférents indtwdus (lO”,S à 
1 oy. 
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67.020 HEUSCHELE (W. P.) et BARBER (T. L.). - “oriotion de cer+(Lim camporantr 
du sang de bovins infedér de perte bovine. (Changes in certain blood compo- 
nents of Rtnderpest infecied colile). Am. 1. vet. Res., 1966, 27 (119): ‘lOO?-1006. 

Des variaiionr h&noio,ogiquer identiques à celles d&jà dkriter ont 6th observées sur 
des bovins inoculés de virus de Ia peste bovine (souche Pendik). La fièvre er Ia leuco- 
@nie apparaissent simultanément QU 3 jour après I’moculaiion Vers le be jour il 
exisie une déviotian 0 «gauche » der lyper de neuirophiles et une, hémoconcen+ra+ion 
révélée par une augmenlation du volume globulaire. La ieneur en amie, en tmw 
ominase gluiamique-oxa,acéliquee+en bilirubine r’&ve au-dessusde ,a normale. II n’y 
a par de bactériémie pendant I’infeciion. La chute de Io conceniralian des chlorures 
skques, du sodium, du potassium, du bicarbonate et en parhcuIier ,a dérhydrotation 
dûe à ,a diorrhk semblent jouer un ro,e imporiant dom Ia mort des malades par infec- 
lion baviperiique aiguë. 

Maladies microbiennes 
67-02, TRAPP (A. L.), HAMDY (A. H.), GALE (C.) et KING (N. B.). - Lérionr der 

veaux exporér aux qentr du complexe de fiévre de transport. (Lesions in 
CCIIVBS exposed to agents asrociated with +he Shopping fever complet). Am. 1, 
w. Res., ,966. 27 (120) : 1235.42. 

67422 BROWN (R. D.) et TAYLOR (W. P.). - Votcination simultanée du béfoi, 
confie la perte bovine et la péripneumonie contogieure. (Simulioneous vocci- 
notion of catlle ogainst rinderpert and contagiour bovtne pleuropneumonia). 
Bu,,. Epimoi. DIS. Afr., 1966, 14 (2) : 141.46. 

Les auteurs ont effeciué leurs essais sur du beiai, métis r&bu africain - mces euro- 
péenner importks (celles-ci étalent d’ailleurs prédominonies). Les mimaux, ISSUS de 
régions indemner. étaient Ogés de 2 à 3 ans et pesaient de 150 à 300 kg. 

Le vaccin ontip&ripneumonique étal+ le vaccin T, de cu,Iure (0,s ml d’une cu,+ure 
can+enant 108,5 germer/ml, inoculé 0 I’exir6mii6 de ,a queue). 

Le vaccin bovipertique était le vaccin de cullure cellulaire (souche Kobeie 0 0 son 
96e passage sur cellules de rein de veau) et la dose vacc~nole contenait 1W DICT,, 

Pour ,a peste. le bétotl fut éprouvé par la souche Kabeie 0 d’origine et pour la péri- 
pneumonie par ,a souche T, (inoculk sous ,o peau). 

II n’es1 apparu oucvne différence entre Ier degrés d’immunité conférés à l’égard de 
ter deux maladies. que les vaccinations aient été proiiquées simulianémeni en deux 
points ou qu’elles oient été pratiquées Isolément., 

67.023 DOUTRE (M. P.). CHAMBRON (1,) et SAGNA (F.). -No+erur,a Salmonellore 
à Solmonello ,y@-murium des oiseaux de cage au S&&ol. Rev. Elev. Med. v$,. 
Pop trop., 1967. 20 (1) : 121.24. 

Solmonello lyphi-murium a 6% isolée des cadavres de nombreux Passeriformes appar- 
lenoni soit à der ~moteurs. soit 0 un oiseleur. expor+ateur imporlont La formule anti- 
genique de la souche en couse est de type classique. Les mesures de prophylaxie sani- 
taire appliquk d’une @on rigoureure constituent ie moyen le plus efficace de dim- 
nuw les pertes qu’occasionne cette affection. Les ogenis thérapeutiques. que, que soif 
leur degré d’efrJcaciié. loissenttour demeurer des porteurs chroniquer qut enlret~enneni 
la maladie. 

67-024 VIGIER (M.) et CHAMOISEAU (A.). - Oif@ rentr rérotypes de Soh”one,,a 
isolés au Tchad. Rev. Elev. Med. “6‘. Pays trop., 1967, 20 (1) : 61.65. 

Les auteurs à la faveur des diagnostics et der enqu@ier 6pidWologiques efkrtués en 
1964 et1965, ou Tchad. onI iralé 19 séroiypes nou~eoux de Salmoneiia. 
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Ils notent 10 possibilité de septicémies à 5. dubltn cher l’homme et les animaux. la 
grande variété de sérotypes isolés 0 parttr de cadavres de poules mortes en présentant 
des signes cliniques de typhose, l’importance deI’infer+a+ion des animaux 0 rang froid. 

67-025 VIGIER (M.) et BALIS (J.). - Variabilit6 et an+lg&nicité de Dermofophilus 
congolensir. Rev. Elev. Med. “4,. Pays tr$.. 1967, 20 (1) : 67-76. 

Les auteurs &udien+ plusieurs souches de Dermofophilus congoleosis en provenance 
des différents territoires d’Afrique occidentale. centrale et deMadagascar. Ils concluent 
que ces souches à leur isolement sont comparables du point de vue der caractérer 
morphologiques et biochimiquer. Elles présentent de plus une struciure antigenique 
Ires voisine, sinon identique. Toutefois de nombreuses mutations peuvent survenir, 
mutations s’accompagnant de variafions morphologiques et btochimiquer ainsi que 
d’une dégradation ontigénique du germe. 

Mycoplasmoses 
67-026 GOVRLAY (R. N.) et SHIFRINE (M.).- Réactions anfigéniques croisées entre 

le gdoctane de Mycoplarmo mycoides et des polymider d’outre origine. 
(Antingenic cross-reoci~ans belween the galocton from Mycapiasma mycoides 
ond polysaccharides from oIher sources).] Camp. Pofh..1966.76(4) : 417-25. 

Les ouieurs rapportent les résulIois d’une recherche d’ordre immunologique. qui 
montrent qu’il existe des réactions anligénlquer craséer entre des polyosides extraits 
de M. mycoides, d’agar. de «gum guor», de poumon de boeuf, de lapine+ d’homme et 
d’un coccobacille grom-positif isolé sur un bcwf en bonne santé apparente. 

De tels polyorider qui possèdent une cammunouté antlgénique avec le gaIoctane de 
M. mycoides e+ qui se trouvent dans des microorgonismes divers et dans Ies alunentr du 
bétail peuvent explfquer Ier fourses réoctions~pos~ilves que I’on rencontre parfois ou 
cours du dmgnoriic de 10 péripneumonie. 

Le pneumogolociane du poumon norma1 des bovtdés pourrait jouer un rôle dans la 
pathogénie de Ia maladie. 

67-027 LADDS (P. W.). -La V&U~ de ,a déviation du complément effecfuée sur 
les bovins d’abattoir. comme moyen d’enquêtes sur In fréquence de Io peri- 
pneumonie contagieuse. (Thevalue ofcomplement fixoiion tesfing ofslaughter 
cattle in rurveying the iwdence of bowne contagious pleuropneumonlo). 
Ausl. ve,. ]., 1965, 41 (12) : 387.90. (R&vmk de I’auteur). 

De juin 1961 0 juillel 1964, environ 76.000 prélèvemenis de sang furent callect& dons 
les abattoirs sur des bovins orlginoires du QueensIand Central et Oriental ; les sérums 
furent éprouvés à I’Animol kreorch Institu+e, de Yeerongpilly. par Ia méthode de 
fixation du campiément selon CAMPBELL et TURNER, Iégèrement modifiée par 
TEAKLE. 

Les poumons des bovins soumis ou prélèvemenl de rang furenl ~nspectk de méme 
que la plèvre 4 les ganglions lymphottques thoraciques, de fason 0 déceler des lkions 
éventuelles de péripneumonie. 

Lo reloiian : réactton r&ologique- I&ons pulmonaires et pleurales ne fui étable 
que par troupeau. Seulemeni 0.39 p. 100 des sérums furent posiltfs ou I/l0 ou au-dessus. 
Parmi ces réaci~ons, 76,6 p. 100 furent ottrlbuées 0 une récenle vaccination 0 10 queue 
avec le wccin du C. 5. 1. R. 0.. 8.0 p. 1W n’wa~entaucun rapport avec une vaccination 
et dons 15,4 p. 100 des COI, II ne Put étre établi si I’onimol avait été vacciné ou non. 

Ces ~~SUI+& soulignent 0 nouveau 10 spécificité du IesI dedéviation du complément. 
La méthode a sew de contrôle 0 l’examen poslmoifem des poumons et de la plèvre 
et la faible fréquence des rktionr porjt~ves comme des I&ons a confirmé Ia bonne 
rltuabn sanitaire des zones considérées. 
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Parasitologie 

Si l’on admet actuellement que Siroogyloides sferroraiis (anguillule de l’homme) et 
Sfrangyla&s ~uiieborni son+ deux espèces distincies, il est vraisemblable que l’une ou 
l’autre peut parasiter indifiéremmeni I’hamme ou le singe. ie cynocéphoIe serai+ olors 
un réservoir de parmtes pour I’homme, mmme il en es+ déjo un en ce qui concerne 
Oesophag*stom”m bifurcum. 

Des essais de traitement démontrent I’aciion anihelminihique du Neguvon (2-Z-2.iri- 
chlore-l-hydraxyéthylphosphonique) contre ces trois helminthes à lo dosede mg/kg 
en solution 0 10 p, 100 par vue orale. Aucun effet secondaire n’a é+é observé. Un seul 
traitemenl a protiquemeni déporariié les animaux (17 dont 4 l&noins) W~L reprise 
de l’état généra1 et suppression de 10 morioliié. 

67-030 BUSSIERAS (1.) et ALDRIN (J. P.J. - C b II o o eracolylo Klowei Stunkard 1962, 

CaballeraioiylaKlowe, Stunkard 1962 trouvé dons Ier socs nareoux du ihon albacore 
(Thunnus albocores) de l’océan atIan+ique a été éiudié et comparé wec les prosites 
rimilairer recueillis dons I’acéan Paciiique. 

67-031 GUILHON (J.) et GRABER (M.). - Et d d P ” e ” o”“oir anthelminthiq”e du bis 
(2 hydroxy 3.5.dichlorophényl) rulfoxyde en milieu tropical. Rev. Eiev. Méd. vét. 
Pays ,rop., 1967, 20 (1) : 87-l 04. 

L’action anthelminthique du bis (bhydroxy 3.5.dichlorophényl) rulfoxyde, ou 
Bitin S, sur divers helminthes parasites du zébu (54), du mouton (97) et du poulet (44) 
et SO iaxiciié envers ces trois erpèces animoler son+ éiudiéer. 

Dans les condiiions d’élevage du Tchad, le Bitin 5 ne peut par éIre u+iIisé conire ies 
nématodes bien qu’il oit me miion non néqliqeable (75 p, lO0) 0 ICI dose de 50 mq/kq 
contre Oerophogosfomum radiaf”m. 

Son ac+ivifé cestodicide (25 6 30 mg/kg) ires importanIe envers Thysaniezia willo 
chez le zébu est plus modérée envers les Anoplocépholidés du mouion même. à Ia 
dose de 100 mg/kg. Les dtfférentes erpèces. sauf Monierio enponro, sont pIus ou moins 
résisianies à son action (66 à 95 p. 100 d’efficacité) et Wlesia he~alica est totalemeni 
insensible. 

Ler trémaiodes et poriiculièremeni les Forciolidés hépaiiques sont élimin& à Ia dose 
de 30 à 40 mg/l<g, cette dernière &on+ active contre Ies immatures. 

Ce médmmeni ne peut pas @ire uiilisé conire Ier helminiher du poule+. 
Le Bitin 5 cri DIUZ acii~camme cestodicide et fasciolicide eue comme antheIminthiaue 

général. 
Les +rats espèces on~molen ci+& qui sont plus ou motns renribles, ne supparIen+ pos 

des dores supérieures à 200.250 mg/kg sam risquer d’iniaxicaiion. 

67.032 

Trypanosomoses 

Pendant l’étude d’une éprdémie de Tryponorom~ase 0 T. rhades~nse, dans Ia réserve 
d’Alego, en 1964, quarante-troissouches de Trypanosomes apportmont 11” rous-groupe 
T. brucei furent isolées à partir d’un loi de 203 bovins. Deux de ces souches furen+ ino- 
culées à des volonioires humains, et l’une d’elles provoqua une infection corociéris- 
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tique 0 T. rhodesiense. Ces résultats démontrent que les bovins ont joué le rôle d’hôtes- 
r6servoir-s de ces trypanosomes. Les auteurs en concIuen! que, lorsqu’une epidémie de 
maladie du sommeil se d&clore, les bovins pouvant jouer le râble d’hbte-réservoir, 
il est fortement recommandé d’effectuer un froitement de masse du belail. pendant la 
campagne de lu++e. 

H-033 TOURE (5. M.). - Cinétique de Ia mort rn vilro de Tryponosoma vivax et 
Tryponoromo congalenre au con‘od de m6dicaments fryponocider. Rev. Eiev. 
Méd. “6,. PoysIrop., 1967. 20 (1) : 109-14. 

Tryponosamo vivox et Tryponosamo coogoleose on! été soumis in vifra à I’aciion des try- 
panocider ‘oppartenont à irais familles chimiques : dlomidine. quinoléine et phenon- 
thridine. Lo mort des trypanosomes es+ précbdée de modifications dans leur morpho- 
logie : vacuol~salion excessive. apparllion dans le cytoplasme de granulat~onr m6ta- 
chromatiques, dégénérescence par arrondissement avant 10 lyse cellulaire. Les couse6 
de la mort sont dlrcu+&s 0 1a lumière des observations morphologiques qui sont le 
reflet de perturbations physiologiques chez les trypanosomes. 

Entomologie 
67.034 NASH (T A. M.), KERNAGHAN (R. J.) e, BOYLE (1. A.). - Elevage intensif 

de Glorsina wsleni (Newst) au loboro+oire. I-Emploi comme hôte des chèvres 
gravides et non gravides. (The large scale reoring ofGlossinaausfeni (New.). 
in ihe laboroiory. 1, The use of’pregnont and. non-pregnant goats ai hosis). 
Arm. irof. Med. Parmt., 1966, 60 (1) : 39-47. 

1) Dans 10 première partie de ce+ ar11cle l’on décrit der techniques pour l’entretien 
des pupes et des adultes e+ pour I’olimentation comme pour Ia feriilisoiion de Glossioa 
ourfeni, l’an décrit et l’on definit les unités conçues pour exprimer la production des 
pupes, les +~VX de reproduction et de survie, en même temps que des moyennes S+U- 
dard &+ablies d’oprèr des femelles is&-+sé fert~l~rérs, nourries sur des chèvres non gra- 
vides. 

2) Dans 10 P parlie de I’orticle l’on compare les v~leun obtenues selon que l’on 
utilise comme hôie des ch&vres gravides ou non gravides. Le taux de survie des femekr 
nourries sur des ch&res gravides et le poids moyen de ieurr pupes est s~mficat~vemeni 
pIur élevé que celui destémoins ou Ia moyennestandard. Ces exp&rlences sont 0 refaire 
car elles oni 6th entreprises pendant une pkriode faisant suite à une iniaxtcailon, que 
l’on estime due à une coniarmnot~on par des doser subléthales d’insecticides. on pourra 
ainsi obtenir des chiffrer plus élevés. 

67.035 HARLEY (1. M. B.). - Fluctuationr saisonnières ef journalières de l’âge phy- 
siologique et du taux d’infesfotion par les ,rypanoser,es chez les femeller de 
Glarsina pollidipes A~rt., G. furciper furcr,,er Newrt. et G. brevipalpir Ne~rf. 
(5earonal and diurnal var~ot~onr in phystologlcol oge and trypanosome 
infection mie of femole of Gbssina poiiidi@s Ausi., G. pdpoiis furcipes 
Newri. ond G. brewpalpis Newrt ). ôu,,. ml. Rer 1966. 56 (4). 595614. 
(Résumé de l’auteur). 

Des captures de glosrines sur boeuf-piège, d’une durée de 24 heures chacune, an+ 
été efktuées pendan, 16 ~~OIS, en 1962.63, 0 Lugula (Uganda). Les espèces prkentes 
sont G. poli,d,Pes A”s+.. G. @c,pes f”siiW Neswl. et G. brewpoi~is. Les femelles ont été 
dissequks pour déterminer leur 6ge phyriologjque, et deceler 10 présence ou I’obsence 
de trypanosomes. Ces femelles ont ét& clorsées en 5 grouper d’âge, selon que In mouche 
awil ovuléO.l. 2.3foir ou plus (groupe4+). Chacunedes quatre premiérer catégories 
correspond à des trancher d’âge d’environ 11 jours. tandis que Ia Se comprend les 
femelles âgées de plus de 40 0 50 jours. Les inferfationr par les trypanosomes ont été 
classées en type bruce,, type vivox ou type cangalense. wvont 1a localisation der Irypo- 
nosornes. 

Chez les trois erpèces de glownes, les infestolnns du type vivrn sont les plus fie- 
quenter et ront les reuler à présenter des fktuotions saisonn~èrer. Les infertations du 
type bruce, sont rares. Le taux total d’infestotion (bruce~ t vwax~ coogoienre) chez 
GI. pallidipes et GI. fusc$es furci~er est le plus élevé pendon! ou immédiaiement après 
Ier moir les plus plweux. et reloiivemenl bas pendant les rnms secs. Les toux d’infer- 
+o+~on les plus élevés se rencontrent, cher Gi. brevrpalpin, un mois plur tard que cher lez 
deux outres espèces. Plus de 80 p. 100 des ,nfer+ations, chez les 1~0,s espèces, se ren- 
confient chez les mouches du groupe 4+ (Y ca,égor,e), dont le pourcentage dans les 
capturer varie dons le même sens que le fouxfotal d’infestotion. Cea suggère que non 
seulement les mouches vivent plur longtemps pendant les périodes humides. mois éga- 
lement que 186 fluctuations du Iavx d’infesiotion dependent largement des variattonr de 
I’ôge moyen. La hgne de régression du taux total d’infertation en fonction du pourcen- 
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toge de mouches de 10 catégorie 4+ est significoiive pour G. fuscipes fuscipes, pendont 
14 mois, et pour G. poilidipes pendant 12 mois. mais n’est par significative pour G. brevi- 
polpir. 

La composition de l’âge dons /es capiures varie pendant ,a journée, pour G. paiiidipes 
e+ G. brevipalpis, mais non pour G. fusupes fuscipes. Cher G. pollidipes, le pourceniage 
des vieilles femeI,es es+ plus é,ev& au milieu du jour que tat le malin e+ tord ie soir, et 
ces différences se reflètent dons le taux d’infestotion, qui es+ plus élevé chez les exem- 
plaires pris ou milieu du jour. Cher G. brenpoipis, le pourceniage des vieilles femelles 
ainsi que le taux d’lnfestaiian es+ plus bas pendant la nuit que pend& le jour, 

On o estimé le nombre moyen de piqûres, faiies par des femeller lnlesiées, que peu+ 
recevoir un boeuf pendan+ une journée. Ce nombre varie d’un mois à Yautre, avec un 
mox~mum peu après Ier pbriodes de grandes pluies, ce qui résulte essentiellement des 
variations dons 10 densité des mouches, les variotlanz du toux d’infestotmn oyani rela- 
tivement peu d’influente. G. pollidipes, qui cri l’espèce dominante, est ,a principale res- 
ponsable des piqûres potentiellement infeciieuses. 

67-036 HOCKING (K. S.)etColl& -Dérinrecfisotion parvoieoérienne en Afrique& 
I’Erf. XVI. Errais de pulv&risation aérienne avec I’endosulfan contre Glorsino 
morsitmn Wesf. G. rwynnerfoni AM+. et G. pollidipes A~rt. (A~rcrafi opplica- 
tionr of insecticides in East Africa. XV,. Airspray experiment with endorulfon 
agoinrt Glosrino mors!ions West.. G. swynnerfoni Auri. and G. paiildipes Aus+ ), 
Bull. enf. Res., 1966, 56 (4), 737.744. (Résumé des ouieurs). 

Une méihade économique de lutte contre les +ré-isé visant à reduire Ie nombre de 
mouches 0 un bas niveau, avant repeuplement humaIn. a éié expérimeniée dans le 
Nord du Tanganyiko. en 1964-65. La région afi eurent Iieu ces SICIIS est Infestée 
par Glosrino marsitans Weri., G. swynnerioni A~rt. et un petil nombre de G. poiiidipes 
Aust. La plus grande partie du cenire de 1~ zone infestbe. soit environ 7.5 miles cor- 
rés (environ 1.950 ha), a et& puIv&risée par avion quoire fois, à trois semaines 
d’intervalle, avec de I’endosulfan. Les parties périphériques restonier an+ &+é 
pulvérisées à poriir du soi. Le vo,ume de produit pulvérisé par voie a&r~enne otieinf 
en moyenne 0,0121 gol,ocre (env,ron 11 I/ho). p our choque pulvérisation, e+ le tata, 
d’endorulfan a++eini, en moyenne, 0.0242 Ib/acre (environ 1 kg/ha). Les rérulfats 
monirent que les tsé-tsé ont été probablement éradiquéer dans ,a zone Pulvéris&e par 
avion. Bien que les pu,v&riso+ionr d partir du 101, dans /es zones p&rlphériquer. n’aient 
pas donne complète salisfoction, ,a populot~on de tsé-tsé, dans 10 iotalité de 1~ zone, un 
on plus tard, atteignait seulemeni environ 10 p. 100 du niveau initial. L’opération 
aérienne o coûté 89 livres par mile carré (environ 4.70 F/ha). 

67-037 RIORDAN (K.). - Persistance relative sur la végéfatian. en Nigeria du Nord. 
des d6p6ts de deux formuler de D. D. T. (Relative persistace on vegeiation 
in Northern Nigerla of D. D. T. deporits from two formulotians). Bull. enf. 
Res.. 1966, 56 (4), 615-621. (Résumé de I’ouieur). 

La persistance des dépôts de D. D. T. sur la végétation dons la zone de savane Nord- 
Guinéenne de Nigeria a et& é+udi&e par anoIyre chimique d’échantillons de ieuiIles et 
par des +es+s brologiques avec der femelles t&&roler de Glosrino polpolis. Deux iormules 
de D.D.T. oniéiéemployées. L’une(formu,e A) aéfé réalis&en m&Iangean+ une poudre 
mouillable titrant 75 p. 100 avec de l’eau, afin d’obtenir une suspension à 5 p. 100. 
L’outre (formule 9) o été foiie en ojoutani un détergent m&nager à Ia formule A, 0 roi- 
son de 3.8 g par galion (4.5 1). Ces formules ont et& d&paséez sur Ie feuillage au moyen 
de pulvérisaieurs à dos en août 1964, soi+ vers le milieu de la saison des pluies. 

Les particules de ,a formule B &aien+ pIur fines et plus régulièrement dir+ribu&s 0 ,a 
surface des feuilles que celles de ,a formule A. Les analyses chimiques des échantillons 
de feu~I,es on+ montré que les d&pô+s de 10 formule B étoieni initlalemeni plus &vér. 
Les dépôts des deux formules diminuent progresswemeni pendan+ les 6 premières 
remoines qui suivent I’applicatian, ce qui cofncide avec le moment où Ies pluies sont les 
plus abondantes A io fin de Ia deuxi&me semaine les dépôts atteignent 49,8 p. 100 (for- 
mule A) et 46,2 p. 100 (formule B) de leur niveau initial, et 9,2 p. 100 et 5,2 p. 100 res- 
pectivement à lo fin de Ia @ semaine. Ensuite. jusqu’à la iin de ,a 16~ semaine, morneri 
00 les rechercher on+ é+é interrompues, il n’a éié conriaté aucunenouveliediminution 
des dépair. 

Les dépôts des formules A ei B, dans les tests effectués avec GI. pa,@,is, ont provoqu6; 
respectivement, des mortoliiés de 60.3 p. 100 et 66.8 p. 100, pendant ,a 4e semaine et 
79.4 et 82.9 p. 100 pendant Ia 5e semo~ne. Les moriolitér par 10 Sui+e, jusqu’à Ia 10e 
semaine, n’ont jomois é+é mférieures 0 ces derniers pourcentages. 

Lou+eur estime que Ies pluies consIi+uenI le principal facteur responsable des pertes 
de depôts d’insecticide sur le feuillage. Après la fin de ,a saison des pluies, les pertes de 
ces dép6ts deviennent n6gligeobles. Les dépbts de la formule B diminuent, ou debut. 
plus rapidement que les dépôts de la formule A, ce qui est probablement dû w fait 
que la pluie deplace plus rapidement les petites particules. 
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Les dépB+r forfement altérés son+ très toxiques pour G. polpolis dons les conditions 
exp6rimentales : II semble même que, dans les conditions naturelles. ces depâ+s pr& 
sentent une toxicité encore plus élevée. 

Pâturages - Plantes fourragères 
67.038 PRAKASH (M.) et AHUJA (L. D.). - Etude des différentes conditions d’amé- 

nagement des Pâfurager dans l’Oues+ de Ra]as+han. (Studles on different 
range condition closs grasslands in Western Rajasthon). Ann. Arid Zone. 
1964.3 (l-2) :91-B. 

Le ïecouvremeni du 501 par les pâ+uroges «pauvres » est de 36 p. 100 sous forte plu- 
viosité et de 25 p. 100 sous faible pluviosité. 

Les espèces app&+&es. exceplé les annuelier sur 501 lourd. recouvrent 31 et 19 p. 100 
de la surface +o+ole. 

Le retouvrement des pôturages «moyens >> es+ de 39 p. 100 e+ le toio, des espéces 
oppétibler (annuelles et vivaces) couvre 34 p, 100 de la surface. 

5ur les « bons » paturages de sols clairs à prédominance de Cenchrur spp., lerecou- 
vremeni des espèces es+ de 35 p. 100 de 10 surface, +ondis que sur les pâturages à faible 
pluviosité aè Losiurus sindirus domine, le recouvrement es+ seulement de 22 p. 100. 

Les «bons » et les « excellents » pdturoges, se trouvant dans les zones à forte pluvio- 
sité, avec Dichontium onnuiatum dominant. recouvrent respectivement 34 et 48 p. 100 
du sol. Ces «bons » p8turoges contienne”+ +rès peu d’espèces non appéiibies. mois on 
trouve de nombreuses annuelles entre les souches de D. onnuloium. 

67-039 D‘+%“EN (1. G. PJ. - Composition chimique e+ valeur nufri‘ive de Puerorio 
phorcoloidcs (Kudru). (Chemicol composition ond nutritive value of tro- 
picol Kudzu (Puerorta phosealoides (Roxb.) Benth)). Qualiias PI. Moler. Veg.. 
1965. 12 (2) : 185-98. 

La composition chimique e+ lo vaIeur nutritive du Kudzu sont commen+&s. 
Les résul+a+s sont donnés pour choque fauche en fonction des rapports entre caiions 

et onions d’une port et entre cations alcalins et coiions des sols alcalins d’autre port. 
On considère que le Kudzu peut supporter sous forme de pôiurage un rendemeni en 

lait de 8 kg/vache/jour. 

67-W FONSECA (J. 6.). CAMPOS (1.) e+ CONRAD (1. H.). - Elude sur 1. digesti- 
bilifé de fourrages tropicaux Par la méthode classique (Studies on the digesti- 
bility of irapical forages by the conventiona, methad). Congres de Sao Pouio 
1965. (Dep. Zaatec. Univ. Rur. Minas Gerolr, Vicosa Brésil). 

Lo composition chimique et Ia digesiibilité. in vive, du Tripssacum Ioxum (Guakmola 
gras) et de Pennisefum purpureum (Napier) ont é+e etudiees à 3 stades de leur croissance 
(3-5 et 12 mois). 

Le coefficient de diges+ibill+& et la lenew en prot61nes diminuent avec l’âge, tandis 
que ,a teneur en cellulose augmen+e. 

Lo voleur nutrihve er+sup&ieure chez les plantes âgees et elle est plus élevée chez le 
Nopier que chez Guatemala gras. 

67641 SMITH (C.A.). - Etude sur +eVe+d h Hupsrrhenio-6 Lo valeur ler+i+ism+e 
des excr&nenh du bétail. (Studles on Ihe Hyparrheoio Veld-bThe fertilirer 
value ofcanle excre‘a). ,. agric. SC,. Comb.. 1965. 64 (3) : 403-06. 

Un essoi sur parcelles exp&rimen+ales o é+é effectué pour déterminer la voleur des 
bouses et de l’urine. epandues sur Ier p&rages déficients en N et en P. 

L’urine augmente le rendement des paturoges. mais moins qu’un oppor+ d’urée. 
Lo bouse seule n’o aucune aclion, mais assoc& à l’urine. elle donne le m@me r&l+at 
qu’un apport d’N-P-K. 

Le +(I~X d’N contenu dam l’urine ert relolivement fotble 5.5 kg N/animol/an. La 
bouse contient 2 p. 100 ou moins d’N. 

Lo bouse étant inactive. les pertes en N de I’wine étant élevées et inégales. le reiour 
des excr&nen+s au SO+ a peu d’effet sur le cycle de I’N dans les pâturages tropicaux. 

67.042 MULLENAX (C. H.). - Obrenm+ions sur Leucoena glouca. (Observations on 
Leucaena glauco) AM‘. ve‘.]., 1963,39 (3) : 88-91. 

L’auteur CO~C+U+ que les rendements &I~V& de L. glouco sous de mauvaises conditions, 
sa feneur élevée en proteines brutes et en carotène. justifient des recherches pour trou- 
ver des variétés possédant un taux de mimosine réduit n’ayant aucune acfion toxique 
SUT le bétail. 
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67643 BREWBAKEN (1. L.) ef HYLIN (1. W.).- Variaiion de la teneur en Mimorine 
contenue dans Leucaena spp. e+ dans des mimos&r voisines. (VariaIions in 
mimosine con+en+ among Leucoena species ond related hlimoroceoe). Crap 

Sd.. Madison, 1965, 5 (4) : 348.49. 

On ne cultive pas les Leucaena malgré leurs +oux élevés de protéines. parce qu’ils 
ne peuvent être mangés en gronder quantliés 0 cause de ,a mimorine. alcaloïde. qu’ils 
contiennent. 

Cet article donne les +aux de mimosine (2 à 5 p. 100) pour 72 échontillonr de Leu- 
meno provenant du monde entier e+ rassemblés dans une collection à Hawaï. 

II es, pratiquement impossible d’obtenir une race de Leucoeno Sand mlmosine. 

67-044 WHYTE (R. O.), NILSSON-LEISSNER (G.) et TRUMBLE (H.C.).- Les ,6gu- 
mineures en agriculture. Rome, F. A. 0.. 1955, pp. 336-38. Ca,,. Etudes agri- 
coles no 2. 

Leucaeoa giauco es+ une plante riche en proteines et d’une haute valeur nu+ritive. Le 
jeune kllage es+ extrêmemenl oppétissont. 

Mois ce fourrage ne convient qu’aux ruminants : bovins. ovins, caprins. Il est toxique 
pour Ier animaux « monogorfriques» +el que le cheval et le porc. 

La mimorine conienue dans Ies ieuilles el les graines provoque chez ces animaux 
une maladie ou cuvrs de laquelle 11s perdeni leurs poils. 

On soup<onne celle-ci d’être une couse de stériliié cher Ier vaches et les truies. 

Zootechnie 
67-045 STOBBS (T. H.). - L’oméli&ation du petit zébu d’Afrique Orientale. (The 

improvement of rmoll easi ofrican zebu rotile.) Enp. Agric., 1966, 2 (4) : 
287.93. 

Les rérultais de dix ans de réledian à 10 station de Serere son1 rapport&. Le taux de 
croissance a été le critère principal, dans Ie but de simplifier Ier études et d’accélérer 
l’améliora+ian généilque. 

Lo méthodologie des travrxx esi expos&e. On o employé des animaux d’origines 
diverses ce qui a mis en évidence ,a supériorité des troupeaux élevés sur 10 stafion et 
I’~nfluenre des facteurs du milieu. Les jeunes môles ont blé 6prauvés sur des troupeaux 
de femelles choisies au hasard. 

Les iaureaux peuveni ê+re mis à l’épreuve pendant deux ans e+ à partir de leur 
troisième année, avec l’aide de l’insémination artificielle ils pourraient être employés 
plus prérorement e+ plus largemeni. 

Des exemples de discordance enire les performances des géniieurs et celles de leurs 
descendonts sont iournis, metiant en évidence ,‘in+érê+ pratique de 10 méthode d’épreuve 
sur Ia descendance moIgré Ier nombreuses diificultés qui I”i sont inhérentes. 

Techniques de laboratoire 
67-046 URIEL (,.).-Méthode d’6,ectrophorke dans des gels d’acrylamide-agarose. 

Bull. Soc. Chim. Bm., 1966. 48 (8-9) : 969-82. 

Le made de préparation de ddSren+s types de gels mixtes d’acrylamide-ogarose. 
ainsi que Ieur siondardisaiion e+ leur uiihsoiion pour ,a ,sépara+ion élecirophorétique 
de substances naturelles sont décrits Les gels mitier obtenus avec des concenirations 
en acrylamide allani de 3 à 9 p. 100 permetieni d’effectuer le frociionnemeni de Ia 
pIupar+ des substances protéiques dans un très large intervalle de poids mol6culoirez. 

Les avantager des gels mixtes par rappori aux gels d’acrylomide ou d’agarase 
mn+ discuiér. 

Les auteurs rappellent en particulier que quelle que soil ,a mbthode d’électrophorère 
de zone, ,a neiieté de la’séparoiion depend dons une k& large mesure de In manière 
dont ,‘&hanti,lan analysé esi déposé ou introduli dans le support de migroiion. L’arti- 
flce uiillsé dons I’électrophorèse en gel de polyacyviamide cylindrique complique le 
mode opératoire sans présenier d’avantages ma]eurs. 

Les auieurs sont d’avis que le meilleur dép6+ consisfe en une zone d6pourvue de gel. 
La iechnique der réservoirs esi donc 10 plus appropriée. 

Les avantages des gels mixtes d’acrylamide-ogarose provienneni en pariicu!ier der 
proprié+& mécaniques de ces gels qui prérenten+ une excellente rksistance quel que 
soit leur pourcentage en acrylamide. 

En conclusion, cette méthode semble simple, reproductible et surtout réolisoble sans 
oppareiI,oge particulier, les résuliofs obtenus ronien progr& par ropporiaux méthodes’ 
antérieurement utilisées. 
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Divers 
67647 DOUTRE (M. P.), CALVET (H.) et CHAMBRON (J.).- Note sur une polyavi- 

+mninose B des ois..mx de cage a” Sénégal. Rev. Eh. Méd. vs,. Payr ,rop.. 
1967, 20(l) : 125-27. 

67-048 KAMEL (S. H.). IBRAHIM r. M.) et AF,,=, [A. A.). -Teneur du muscle en 
glycogène et idenliflcat,on des viandes falsifiées. Rev. Eiev. Med. “et. Poyr 
trop., 1967, 20 (1) : 115.19. 

1) Une épreuve chimique permettant de délermtner lo teneur totale en glycogène 
des muscles de différenis animaux domestiques est décrile 

La diff&rencia+ion dépend de Ia variation de l’intensité de la couleur mesurée au 
colorimètre. 

2) L’épreuve peut ê+re uiflisée pour la diagnose de la viande fcztale (non camesiible) 
et de toutes les autres vari&& de “ronde. 

3) Elle peut égaleme”+ permellre de différencier très bien lavtonde de bufflede celle 
du boeuf, et cette dernière de celle du chameau. Lo différenuoiian entre la viande de 
chameau el de buffle devra être confirmée par d’autres mC+hoder. 

4) Les résultais ob+eenus avec la viande de mouton et celle de chèvre sont presque 
semblables ei se ruperpasent à ceux obtenus avec la viande de veau mais heureusement 
dans chaque cas les carac+&r+iques naiurelles peuvent aider à foire ICI distinciion. 

5) L’onolyre riatisiique des Y&WS obtenues à la suite des mesures effeciuées sur 
différentes régions du corps e+ chez différents animaux est enregistrée 

Bibliographie 
67-049 BORGET (M.). - Production lourrogère en République féd6role du Come- 

mm. Rapport de mission 16 mors ou 2 avril 1966. Paris. 1. R. A. T. : 48 p., 
1 carie. 

L’auteur fait un rapide bilan des porsibllités fourrog&res du nord rahelo-soudanien, 
du plateau de I’Adamaaua, du sud-ou& guinéen foresiier, de i’oue~t montagneux en 
pays Bamileké et Bomoun, du centre sud forestier à p&foresfier. 

Au Nord. l’élevage transhumonf domine mais l’élevage sédentaire se d&veioppe par 
suite de l’extension des cultures indusfrielles. le troupeau constituant le bas de laine 
local, La iryponasamiase s’étend dans le cheptel de type zébu. 

Lo sfafion IRAT de Guétalé fol+ der essais d’introduction de planter fourragères et 
des essois d’ensilage sous film plastique. 

La CFDT propage la culture attelée et I’offouragement de saison r&che des bcwfs 
par enrtloge en fosse cylindrique d’herbe de brousse, en collaboraflan avec leservice 
de l’élevage. 
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67-050 SALMON-LEGAGNEUR (E.).- Quelques aspects des relationr nutritionnelles 
entre la gertotion et la Idation cher la truie. Versailler, Yvelines (Route de 
So~nt-Cyr), 1, N. R. A.. ,966, 137 p., 74 tobl., Uflg. (ho. Zoo,.. 1965. 14, 
no hors serie 1). 

Ce travail est consacré 0 l’étude de I’aspect nuiriiionne, de ,a reproduction chez lo. 
truie et 0 la mise en évidence des relaiions métaboliques qui unisseni ,a gestation et 
10 lociation. 

Ces relations sont multiples et l’on CI surtout &enu ici celles qui se rapportent 0 I’uti- 
liration de I’énergie et de I’ozoie de ,o ration. 

Après une description des techniques anolyllquer et un rappel des principales don- 
nées de ,a littérature, difiérenler précisions concernant les carac+$res généraux de Ia 
reprodudion de ,a iruie soni rapportées. Celles-ci mettent en lumière le b&&fice 
pondéra1 propre de la mère au cours de la gestation (onobolisme gravidique) et le 
niveau élevé dez performances de Iacioiion. Ceci permei donc de précirer ie niveau 
relotif des besoins alimentaires en fonction du stade physiologique. 

~influence de I’appori global aIimen+aire es+ évoqu& Celle-ri varie suivantque I’on 
consIdère séparément ou simultanément Ier deux périoder de gestation e+ de lociation. 
mais elle s’exerce 1oujours par le truchement des varlotionr corporelles. Ces dernières 
jouent donc le rôle de voIani et aussi de témoin de i’efflcaciié des régimes. 

Le ca particulier de l’apport alimentaire ozoié, es+ examiné : il foi+ apparaître des 
facieurs d’épargne d’oU il ressort que le besoin azoté qualitatif et quan+i?a+if ou cours 
de ,a repraduci~on s’établit à un niveau moins élevé qu’on ne ie croit généralemeni. 
L’uiiliratlon de l’énergie de la ration, e+ des lipides en particulier, pore égolemeni 
divers problèmes, dont celui de la slgnificotion des réserver édifiées au cours de la 
gesioiion. 

Différentes Conclusions pratiques sont tirées de ces considérations. 

67-051 KEKWICK (R. A.). -The separotion of biologicol materiolr. Brit. Med. Bu,,., 
London, W. , (65 Dovies Street), The British Counc~I, ,966, 90 p, 

Le Symposium dont ce fascicule rend campie se présente comme Iu Sui+e de celui de 
1954quiétaittoutprarheencoredu progrès décisifqu’avaiiopporié lachromaiographie 
sur papier développée par MARTIN et SYNGE. Celui-cl présente les récents progrès 
des techniques élertrophoréi~ques. Bien d’auires méIhades de séparation ont connu 
des perfectionnements ou un développement décisifs ou cours de ce++e période e+ ils son+ 
ici passés en revue mois de façon résumée : iomis moléculaires, élecirophorèse, contre- 
courani, chromatogrophie gazeuse, ientrlfugation, aInsi que leurs appIicaiionr 0 des 
groupes particulierr de substances : lipides. particules subcellulaires, virus, acides 
nucleiques, protéines, peptides, omino-acides, hydrates de carbone, polymères de mem- 
branes bactériennes. La muI+ipIici+é des applications possibles dons les différents 
domaines scieniiflques ne manquera pas de séduire iaus ceux qui s’intéressent à la 
biologie. 

67-052 GAUTIER (J. A.), MALANGEAU (P.). -M ~rer au point de chimie analytique 
organique, pharmoceufique ef bromofologique. Paris, Masson et Cie, 1965, 
“OI. 14 (1). 360 p. 

La chimie es+ si dépendante de l’analyse que l’embarras du choix es+ probablement 
le souci dominant der organisoieurs de cette publication annuelle donl les mériter sont 
bien connus. Ceite quoiorzième série comporie une I~YUB de J. A. BERGER e+ G. MEY- 
NIEL sur 10 chromatographie en couche mince, d’emploi de pIus en pIus répandu. 
Parmi les autres techniques générales étudiées dans ce même volume. figurent les 
applications analytiques de ,o résonance magnétique nucléaire, par J. PARELLO. 
Dautre port, des groupes homogènes de substances imporianler sont actuellemenl 
mieux mnnus grâce 0 1a convergence de nombreuses techniques. c’est le cas des amino- 
acides étudiés ici par M. VIGNERON. L’extension de ICI polorographle aux purines ei 
pyrimidines, entre outrer romporér bioIag,ques, par P. 1. ELVING, W. A. STRUCK et 
D. L. SMITH, monire comment une méthode peut être progreswement adaptée 0 des 
conditions variées (en anglais). Pour ierminer. der préoccupotians bromo+oIogiques 
proprement dites, qui revê+en+ une importance facile à apprécier du fait de I’industria- 
lisation croissante des modes de préparation des denrées alimeniaires, apparaissent 
aussi dons cet ouvrage avec les méihoder d’appréciation des caractères des céréales, 
par J. BURE e+ Ier méthodes officielier d’analyse des vins par P. JAULMES. 

67-053 COUFFIN (C.). - Comptabilité. Progrmmer. Mécanographie. Purpon. 1966 
(60) 325.200. (C. E. M. A., 271, avenuede Grande-Bretagne-3,.Touloure-03). 

« Camplobilii&, programmes, mkanographie~, tel est le titre de ,‘~mporian+ numéro 
spécial, que PURPAN. revue du Centre d’E+udes et de Modernisoiion Agricoles et de 
I’Ecole Supérieure d’Agriwliure de Purpan-Toulouse, vieni de consacrer wx méthodes 
de gestion et à leur application à I’enireprire agricole. 
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En volci très brièvement le sommo~re : 

- 10 comptob~lilé dans l’entreprise : 
- plan comptable général et guider comptables profewannelr ; 
- camptobillté et gestion prévisionnelle : programmes et objectifs ; budget préw 

5m”“el ; 
- comptabilité et co”ir8le de gestion permanent ; 
- le compte, bore du calcul financier : 
- mécamme comptable : 
- ojustement périodique ou canfronloiio” ou réel : 
- annexes sur I’omoriisseme”i, Ier charger. camptabililé et investissement, compia- 

blllté et agriculture de groupe. comptobil~té entièrement tenue par l’agriculteur lui- 
même. 

Co”~u en fonction des problèmes descheir d’exploitationsagricoles, cettepubl~coiio”, 
qui est l’œuvre du professeur C. COUFFIN. ne manquera pas de les aider puissamment 
dans ICI réolirobn d’objeclffs dffficiler. 

67-054 HUXLEY (E.). - Brave new Yid”d.. A” inqu1ry in+0 modem lood produc- 
tion. London. Choi+o-wl”d”s. 1965, 168 p. 

Présenté dans un style alerte et ogréoble, comme il est de tradrl~o” dons lo Camille 
HUXLEY lorsque l’on doit traiter d’un sujet sérieux en rapport avec l’homme, 10 CIVI- 
lisat~on et la rc~ence. ce pet,+ I~vre ert intéressant 0 bien des égards. 

Le vétérinaire 1out d’abord y trouvero +r&s fréquemment me”lto” de lo pontion 
~mporianfe qu’il occupe en arbitre-expert cherchonl à conciller l’économie, I’hyg~ène 
et la btologie der animaux domesilquer ei de l’homme. 

Le zootechnicien pourra apprécier +oufe une gamme de modes d’exploitation des 
animaux domestiques examinée selo” de “ombreux poinls de vue, y compr~r celui de 
l’ami der bêtes. ~O”S trouver à redore sur la lucidité des observottons comme cela a pu 
être le COS pour d’autres ouvrages du même type. Seule Io conclusion est criticable 0 
cet égard bien qu’il SOI~ bon. pour ceux qui vivent dons la spécialisation. la iechno- 
logie et l’économie. de s’entendre rappeler quelqueiais qu’il exisle der éléments qui 
ne peuvent être assimilés dans 1a masse d’informationr kaltéer par rkonagraphie, 
parce qu’dr ne peuvent être chiffrér. 

Nous retiendrons surtout de cet ouvrage 10 richesse de ~.a documenioiio” (il est 
accompagné d’une bibliographie imporlonte) et I’agr6me”t de sa lecture. chare fami- 
lière ~VX amateurn d’HUXLEY. 

67-055 MOURANT (A. E.) ef ZEUNER (F. E.). - M on and coftle. Proceedingr of ., 
symposium on Domestication. Londrer, Royal Anthropolog~col Institu+e of 
Greot htoin and Ireland. 1963. 

Ces compter rendus regroupe”+ 19 exposés oyant trait aux rapporls existant enke 
l’homme 4 les bovidés domestiques. et assortis de commenioirer. Les résultotr obtenus 
dans plusieurs disciplines extrêmement différentes SO”+ w”si confront& ouvrant Ia 
voie 0 de nouvelles spéculations. 

Les deux principaux thémer débatiur sont d’une part les ropporir existant e”+re 186 
bovlnj et l’homme dans le domaine de lo culture. de l’économie et de 10 civilisation, et 
d’autre part ceux qui ont pu étre “VS en évidence en ce qui concerne la génetique 
humaine el bovine en parliculier pource qui o Iro~tauxfocteurs biochlmlques rangu~ns. 

On trouvera dans ce recueil der renwgnements sur I’&olut,o” des typer et races de 
bovid& domestiques ou cours du temps et en fonctlo” du développement des structures 
rocio-économnques dans difSre”+s pays d’Europe. Une part importante es+ OUSSI reservée 
aux observatlonr se rapportant 0 des Pays tropicaux d’Afrique et d’Asie. 

De “ombreuses ~“terrelatians SO”+ mises en Gdence entre l’élevage bov,” et les 
productions animales et I’orgonlsatlon de la Société ainsi que les migrolions humoiner. 

Les commu”ic~l+~o”~ oyant trait 0 la gé”&que des caraclères sanguins font ressortir 
I’tntérêt der recherches me”&es dons ce domaine tant pour ce qw est de la recherche 
pure que des appltcalians possibles que l’on peut dès maintenant entreuo~r. 
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ERRATUM 

Dans l’article «connaissances acquises ré- 
cemment sur la peste bovine et son virus », 1966, 
tome XIX (3) page 373, une erreur de composi- 
tion a été commise dans le tableau no IV, colonne 
température. 

Au lieu de « Phase liquide » lire « Lyophilisé » 
et inversement. 

Nous reproduisons, ci-dessous, le tableau rec- 
tifié. 

TABLEAU No IV 

Vie moyenne comparée d’un virus bovipesiique 
de culture à l’état lyaphiliré et à I’éioi frais 

Température _. - 220 C 

Phase liquide, _, _, 1 mois 11 jours 16 heures 
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