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Rev. Eh. Med. “6,. Pays Ir~e.. ,968. 21. 4 (4X7-441). 

ARTICLES ORIGINAUX 

Effet de la pression osmotique 
sur la multiplication du virus de la peste 

bovine en culture cellulaire 
P. BOURDIN ei A. LAURENT 

EATON et SCALA (1956) pour le virus 
Influenza, puis TOLSKAYA et coll. (1966) pour 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

le virus poliomyélitique. ont remarqué une ,) Cul+ures ce,,ulaires, 
inhibition de la multiplication de ces virus en 
culture cellulaire lorsque les cellules infectées La technique de culture cellulaire mise au 
sont soumises à l’action d’un milieu hypotonique. point par PLOWRIGHT et FERRIS (1959) pour 
Ces auteurs ont montré que cette inhibition était la multipliaiion du virus pestique #sur cellules 
en relation avec une diminuiion de la pression rénales d’embryon de veau a été utilisée pour 
osmotique. l’ensemble des expériences. Les cellules sont 

II a paru intéressant d’étudier l’action de la mises en culture dans des flacons de 250 ml de 
pression osmotique sur des cellules rénales type «pharmacie » avec du milieu de Hanks 
d’embryon de veau inoculées avec un Para- LAYE contenant 10 p. 100 de sérum de veau. 
myxovirus. le virus de la peste bovine. Les VITUS à raison de 25 ml par flacon ei ,incubées à 
de ce genre sortent de la cellule au mveau de 37oC. Au bout de 48 heures, ce, milieu est 
la membrane, comme l’ont montré COMPANS renouvelé avec cette fols 5 p. IOQ de sérum 
et coll. (1966) pour le Para-lnfluenza et PRO- de veau. Le topls cellulaire est Inoculé à la 
VOST et coll. pour la peste bovine. Ce dernier 72e heure et le milieu d’entretien est constitué 
a observé la formation de bourgeons viraux par du Hanks LAYE.. auquel on ajoute 2 p. 100 
dès la 14e heure après l’infectlon. Des modifica- de sérum de bcaf et 3 p. 100 de bicarbonate de 
tlons de la pression osmotique au niveau de la soude à 55 p. 1.000. Tous ces milieux contien- 
membrane cellulaire peuvent donc avoir une rient des antiblotlques à rason de 100 UI de 
influence sur la libération des particules virales pénicilline. de 100 goma de streptomycine et 
dans le milieu extérieur. de 150 UI de mycostatine par millilitre. 
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2) Virus. faolt sur tubes roulants. La DICT 50 est calculée 
/ selon la méthode de REED et MUENCH (1938). Le virus est constitué par la souche Kabete 0 

adaptée aux cellules rénales d’embryon de veau 
par PLOWRIGHT et FERRIS (1959) et c’est 
son 103e passage qui est employé. 

PREMIÈRE EXPÉRIENCE 

3) Inoculation. 

Les cultures cellulaires âgées de 3 jours sont 
vidées de leur milieu et mises en contact pen- 
dant 30 mn avec 1 ml de suspension virulente 
contenant 320.000 DICT 50. Au bout de ce temps, 
et suivant leur destination, les flacons sont 
remplis avec. soit 25 ml de milieu d’entretien, 
soit 25 ml de solution hypotonique. 

4) Solutions hypototiiques. 

II est pris comme bases, pour la préparation 
des solutions, hypotoniques. d’une part le milieu 
de Hanks LAYE dont la pression est estimée 
0 100 p. 100. d’autre part l’eau distillée stérile 
dont la pression osmotique est estimée 0 0 p. 100. 
II est préparé des solutions de Hanks LAYE 
contenant 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 p. 100 
d’eau distillée. La pression osmotique de cho- 
cune de ces solutions a été calculée à I’osmomè- 
tre. Les résultats obtenus en milliosmoles sont 
consignés dans le tableau ci-dessous. 

D’après les titrages effectués par PLOWRIGHT 
et FERRIS (1959) (1963) et les études personnelles 
faites au microscope électronique, il est démontré 
que le virus de la peste bovine se répand de 
façon importante dans le milieu extérieur dès 
le 3e jour, avant même que son effet cytopatho- 
gène ne soit visible ou microscope optique. 
En conséquence, il a semblé intéressant dans un 
premier temps, d’essayer l’action de milieux 
hypotoniques. dont la pression osmotique décroît 
régulièrement de 100 p. 100 à 10 p. 100. sur des 
cellules inoculées depuis 3 jours. Le contact 
milieu hypotonique-cellule infectées a été fixé 
arbitrairement à 2 h 30. Après ce temps, les 
flacons sont rincés trois fois avec du Honks LAYE. 
puis le milieu d’entretien est remis. Milieux 
hypotoniques et milieux de rinçage sont soi- 
gneusement additionnés d’antibiotiques dans 
les proportions déjà précisées. Les flacons sont 
récoltés lorsque l’effet cytopathogène atteint 
80 p, 100 des cellules et les liquides virulents sont 
conservés 0 -2OoC jusqu’au titrage. Pour 

5) Titrage du virus 

Le virus est récolté lorsque le tapis cellulaire 
est détruit à 80 p, 100. Les flacons sont conser- 
vés à -2OoC en attendant le titrage qui est 

chaque série d’expériences, les titrages sont 
effectués sur les cellules d’un même embryon et 
un témoin est mis en paraIl& à titre compara- 
hf. 
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RÉSULTATS 

L’examen de la figure l nous montre que le 
virus est présent en quantité plus importante 
dans les cultures ayant subi l’action d’un milieu 
hypotonique contenant 70 p, 100 de H. LAYE 
(pression osmotique : 219 milliosm.). 

DEUXIÈME EXPÉRIENCE 

D’après les résultats de la première expé- 
rience, il s’est avéré intéressant d’étudier 
l’influence d’une solution hypotonique à 70 p. 
100 de H. LAYE 0 divers temps de la multi- 
plication du virus. Cette solution est introduite 
30 mn. 24, 48 et 72 h après l’inoculation et 
lais& en contact 2 h 30. Les conditions de 
lavage, d’entretien, de récolte et de titrage 
sont les mêmes que précédemment. 

RÉSULTATS 

L’examen de la figure 2 permet de constater 
que la solution hypotonique mise en contact 

FI~. 2. - La solution hypotanique contient 70 p. 100 
ie HANKS LAYE. et a été apphquée pour chaque 
empr pendant Z h 30. 

wec les cellules trois jours après l’inoculation 
xolte de façon importante la multiplication du 
virus. On peut voir également que cet effet est 
Irogresslf suivant le stade de la replication 
<irale. 

TROISIÈME EXPÉRIENCE 

Les deux expériences précédentes ont mis 
sn évidence que l’introduction d’uve solution 
hypotonique contenant 70 p. 100 de Hanks 
LAYE.. 3 jours après l’inoculation du tapis cellu- 
laire exaltait la repllcation du virus pestique. 
Le temps de contact cellules infectées, solutions 
hypotoniques fixé arbitrairement est8 de 2 h 30. 
II reste à vérifier si une variation de ce temps 
peut CLWSI Influencer la multipllcatlon. Dans ce 
but, les temps de contact ont été de 1. 2, 3, 6, 7. 
5. 9, 14 et 33 h. Au-delà de ce délai, les cellu- 
les présentaient des lésions dues à un effet 
toxique. 

Pour chaque série d’expériences, le titrage 
est fait sur des cellules provenant d’un même 
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embryon. Les titres sont comparés au titre 
d’un liquide virulent témoin n’ayant subi aucun 
traitement. 

RÉSULTATS 

Les résultats réunis dans la figure 3 confit-- 
ment que pour obtenir une augmentation du 
titre du virus pestique, il convient de laisser 
agir la solution hypotonique entre 2 et 3 h. 

DISCUSSION 

Les expériences précédentes montrent que : 

1) suivant la valeur de la pression osmotique 
donnée en p. 100 de H. LAYE, la repllcation 
du virus pestique sur cellules rénales d’embryon 
de veau est inhibée pour de faibles concentra- 
tions (10. 20 p. 100) sans changement pour les 
concentrations avoisinant 50 p. 100 et 100 p. 100, 

mais qu’elle est exaltée pour les concentrations 
voisines de 70 p. 100 (Fig. 1). 

2) pour un milieu hypotonique contenant 
70 p. 100 de H. LAYE, cette repllcation est 
inhibée au début de l’inoculation des cellules 
et est augmentée à partir de la 24e h pour deve- 
nir maxima au 3e~our (Fig. 2), Cette observation 
semble indiquer que l’action d’un milieu hypo- 
tonique défavorise la pénétration du virus dans 
la cellule, mais facilite sa sortie, particulière- 
ment au 3e jour, époque à laquelle le virus cul- 
tivé dans des conditions normales est déjà abon- 
dant dans le milieu extérieur. 

3) La durée d’action d’un milieu hypotonique 
à 70 p. 100 de H. LAYE 3 jours après I’IIIOCU- 
lation est aussi un facteur important puisque 
pour un temps de contact de 1 h, la sortle du 
virus est faible, qu’elle est importante pour un 
temps de 2 à 3 h, et qu’elle diminue progresswe- 
ment pour des temps compris entre 6 et 33 h 
(Fig. 3). On peut penser que la solution hypo- 
tonique appliquée trop longtemps altère la 
membrane cellulaire, la rendant impropre à 
assurer son rôle primordial dans la formation 
complète du virus. II est difficile d’expliquer 
l’inhibition résultant de l’application de la solu- 
tion hypotonique pendant 1 h. 
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CONCLUSION 

Contrairement aux observations de EATON et 
SCALA (1956) pour le VI~~S Influenza et TOLS- 
KAYA et coll. (1966) pour le virus poliomyéhti- 
que, dans des conditions bien précises, il est 
possible d’obtenir une augmentation de la 

replication du virus de la peste bovine par 
l’abaissement de la pression osmotique. 

Insiituf d’ElevogeetdeMédecrne 
vétérinaire des Pays tropicaux 
Laboratoire National de I’Ele- 
vage et de Recherches véiéri- 
narres du Sénégal, Dakar-Honn. 

S”h+MARY 

Effect of ,he OmlOtiC pressure on ‘Ile m”ltiplico+ion 
of rinderpert virus in ce,, culiure 

The titre of rinderpest virus inoculoted in colfembryo kidney tells for three 
dayr hor ben Increored by action for haro and o hoif hourr, of a 70 per cent 
Honks LAYE solution a+ 219 milliosmoler osrnofic pressure. 
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RPV. Elev. Méd. Ve,. Poyr trop., ,968, 21, 4 (443.449). 

Enquête sur l’infection à virus parainfluenza 3 
chez le dromadaire tchadien 

par Y. MAURICE * R. QUEVAL * J. F. BARES ** 

Myxovirus poroinfluenzo 3 a été identifié chez 
l’homme, les bovins et les chevaux atteints 
d’affections respiratoires. Différentes enquêtes 
sérologiques ont mis en évidence la présence 
d’anticorps spécifiques chez les bovins sur les 
continents américain et européen, au Japon 
et récemment CLU Tchad. 

On sait que Myxovirus para~nfluenzo 3 a été 
incriminé dans la maladie des transports 
(ccshipping fever >>) des bovins qui se traduit. 
dons la forme bénigne, par des atteintes des 
voies respiratoires supérieures de type catar- 
rhal, et dans la forme grave. par des pneumonies 
et des broncho-pneumonies. II était intéressant 
de savoir si ce virus pouvait Intervenir dans les 
affections groupées sous le vocable «complexe 
des maladies respiratoires du dromadaire ». 
C’est dans cet esprit qu’a été effectuée cette 
enquête sérologique à portlr des sérums de 
dromadaires de différentes régions du Tchad. 

(*) 1, E. M. V. T. Lobaratoire de rechercher v&éri- 
“aires de Forcha, Fort-Lomy, Tchad. 

(**) Service de I’Elevage du Tchad. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

1) Sérums : les 559 sérums étudiés provien- 
nent de dromadaires qui ont été présentés indi- 
viduellement à des postes vétérinaires pour y  
subir un traitement (antitrypanosomien en 
général), ou de sujets appartenant aux pelotons 
méharistes des régions nord-sahéliennes de 
Nokou. Ziguey et Moussoro. L’origine géogra- 
phique des cérums prélevés correspond, en 
gros. à la répartltion des dromadaires au 
Tchad, c’est-à-dire à la région située au Nord 
de I’isohyète 500 mm. Les régions de Nokou, 
Ziguey, Mao, Moussoro. au Kanem, celle 
d’Abéché au Ouoddal ont été intéressées par 
cette enquête. Quelques sérums ont été prélevés 
à Fort-Lamy même, mais ils correspondent à 
des animaux du Knnem. La répartition exacte 
de ces sérums est la suivante : 

Moussoro .._...... 200sérums 
Mao ,.<<< 134 sérums 
Nokou 23 sérums 
Ziguey................. 33 sérums 
Abéché .._....<.<..... 96 sérums 
Fort-Lamy 73 sérums 
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Aucun antiseptique n’a été ajouté aux sérums : 
tous ont été congelés et décongelés à plusieurs 
repriw, parce que déjà utilisés pour d’autres 
enquêtes. 

2) Technique de la réaction d’inhibition de 
I’hémagglutination due au virus parainfluenza 3 : 

a) preparation de I’hémogglutinine : c’est 
exactement la même que celle exposée à I’occa- 
sion d’une enquête similaire sur les bovins 
d’Afrique. Centrale par PROVOST et coll. (11) : 

b) technique d’inhibition : si la présence 
d’inhibiteurs non spéciftques de I’hémagglutina- 
tion poralnfluenza 3 est exceptionnelle chez les 
bovins (DAWSON) (2). (KETLER et coll.) (E), 
(HAMPARIAN et coll.) (5). il paraissait néces- 
saire de vérifier s’il en éfaif de même chez le 
dromadaire. d’autant plus que, récemment, 
FAYE, CHARTON et LE GAYEC (3) ont mis 
en évidence, dans les sérums d’ovins des anti- 
corps inhibant cette hémagglutinatlon. AinsI, 
un lot de 78 sérums de dromadaires inhibant 
I’hémagglutination par ce virus à un taux 
> l/lO, o subi les traitements suivants, seuls 
ou combinés : 

a-élimination des hétéroagglutinlnes par 
contact d’une heure à 4 OC entre s&rum et héma- 
ties de cobaye, puis séparation de ces hématies 
par centrifugation lente : 

p-élimination de I’inhibiteur type CHU 
thermolabile par chauffage 30 mn à 56 OC; 

y  - élimination de l’inhibiteur de FRANCIS 
éventuellement présent por contact 20 mn à la 
température du laboratoire avec une suspen- 
sion à 25 p. 100 de kaolin en tampon salé boraté, 
et centrifugation de 30 mn à 1.000 g, la dilution 
finale du sérum étant h 1 : 10. 

Les sérums examinés sont dilués directement 
en sérum physiologique du I/l0 ov 1/640. et 
ceux n’ayant pas subi le traitement ou kaolin 
sont également dilués ou lj2, 114 et lj8. On 
mélange à 0.2 ml des dilutions de chaque sérum. 
0,2 ml d’hémagglutinine diluée en sérum phy- 
siologique pour contenir 4 unités hémaggluti- 
nantes par 0,2 ml puis après un séjour d’une 
heure à 37oC on ajoute 0.2 ml de la suspension 
d’hématies à 0,4 p. 100. On lit l’inhibition de 
I’he’magglutination lorsque les témoins de la 
suspenslon globulaire sont sédimentés. Les réac- 
tions sont effectuées dans des tubes de verre. 

L’expérience prélimmaire portant sur les 
78 sérums ayant montré l’absence d’inhibiteurs 
non spécifiques de I’hémagglutination par le 
virus parainfluenza 3, les 481 sérums restant 
ont été analysés après avoir subi seulement les 
traitements CI et p. 

3) Electrophorèses : Elles ont été effectuées 
suivant la technique couramment utilisée à 
Forcha et rapportée por l’un de nous (12). 

a) Protidémie. La détermination des protéines 
sérlques (1 été réalisée de la façon suivante : 

- dosage des protéines totales. La méthode 
de dosage des protéines employée est celle 
de GORNALL. BARDAWILL et DAVID, préco- 
nisée par FLEURY (4). 

Cette méfhode ou biuret nécessite le calcul 
d’un coefficient de correction cor. à côté des 
protéines, le sérum contient toujours en quantité 
variable d’autres substances blurétogènes qui 
apportent dans les mesures des erreurs par 
excès. 

- Dosage des globulines par précipitation 
avec le sulfate d’ammonium à saturation et 
dosage photométrique. 

- Dosage des sérums albumines. Le poids 
des sérums albumines se calcule en faisant la 
différence entre le poids des protéines totales 
et celui des sérums-globulines. 

b) Analyse du protéinogramme. On a 
utlllsé l’appareil à électrophorèse sur papier 
«JOUAN» type CNRS. Les conditions expéri- 
mentales sont les suivantes : 

- papier Arches 304 
- tampon de DURRUM de pH 8.6, de force 

ionique 0,05 r. 
- durée de I’électrophorèse : ilO mn sous 

une tension stabilisée de 400 volts. 
- coloration ou bleu de bromophénol. 
- enregistrement photométrique semi-auto- 

matique, 
- décomposition de I’électrophoregramme 

en courbes de Gauss, 
- mesure des surfaces à l’aide du plani- 

mètre de Marin. 

RÉSULTATS 

1) Etude des Inhibiteurs non spécifiques : 

Les combinaisons suvantes ont été réalisées 
sur les 78 sérums étudiés. 
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- sérum dont les inhibiteurs du type CHU et 
FRANCIS sont éliminés. 

- sérum dont les inhibiteurs du type CHU et 
FRANCIS ainsi que les hétéroagglutimnks sont 
éliminés. 

- sérum dont les inhibiteurs du type FRANCIS 
et les hétéroagglutinines sont éliminés. 

- sérum dont les inhibiteurs du type CHU et 
les hétéroagglutinines sont éliminés. 

- sérum brut, sans traitement. ’ 

Les résultats obtenus dans la réaction d’inhibi- 
tion de I’hémagglutination avec le virus para- 
influenzo 3 avec chacune des 5 combinaisons 
réalisées pour choque sérum sont compdrables. 
Il apparaît donc que les sérums de dromadaires 
ne contlennent pas d’inhibiteurs non spécifiques 
décelables par ces méthodes. Certains sérums 
sont cependant justiciables de I’adsorption par 
les globules rouges de cobaye ; en effet quelques 
agglutinations ont été observées avec des sérums 
non dilués. 

2) Incidence générale des anticorps : 

Les résultats globaux soni les suivants : 

Nombre de sérums examinés : 559 ; 

Nombre de sérums positifs : 555 soit 
99.28 p. 100 ; 

Nombre de sérums négatifs : 4 soit 
0.72 p. 100. 

La localisation géographique et le povrcen- 
tage d’anticorps sont rapportésdans lestableauxl 
et II, 

3) Comportement électrophorétique de quel- 
ques sérums négatifs, faiblement positifs et 
franchement positifs. 

Comme ce fut le cas lors d’une enquête précé- 
dente (11) on pouvait se demander, étant donné 
le pourcentage élevé de sérums de dromadaires 
positifs, si les 4 sérums qui n’avaient pas d’anti- 
corps décelables et ceux qui en possédaient à 
un titre faible (1/2, 1/4. l/S) n’entraient pas dans 
une catégorie d’animaux agammo ou hypo- 
gammaglobulinémiques (11). C’est pourquoi 
les 4 sérums négatifs et 23 sérums positifs à un 
titre inférieur à I/l0 (1/2, 1/4, l/S) ont été 
onalvsés et les résultats comoarés à ceux des 
30 skrums positifs à un titre supérieur ou égal à 
I/l0 (I/l0 à 1/160). 

Les résultats enregistrés avec ces trois caté- 
gories de sérums sont statistiquement compa- 
rables aux investigations réalisées lors d’une 
précédente enquête (13). La valeur moyenne des 
résultats obtenus est rapportée sui- le tableau Ill, 
sur lequel sont également reportées les valeurs 
moyennes trouvées par d’autres auteurs. 
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DISCUSSION : Tchad, pratiquement 100 p, 100, ce qui signe 

1) II n’a pu être mis en évidence dans les 
que l’infection cameline 0 virus para 3 est 

sérums de dromadaires d’inhibiteurs non spéci- 
largement répandue dans les troupeaux de 

fiques dans I’hémagglutlnation par Myxovirus 
dromadaires des réglons sohéliennes de ce 

porainfluenza 3. 
pays, Les résultats obtenus quant au pourcentage 
d’infection, se rapprochent de ceux obtenus 

2) L’incidence des anticorps inhibant I’hémag- chez les bovins d’Afrique Centrale par PRO- 
glutination par Myxovirus paroinfluenra 3 est VOST et coll. (11) ce qui n’a rien d’étonnant 
singulièrement élevée chez le dromadaire du quand on connaît les contacts existant entre 

441 

Retour au menu



zébus et dromadaires des régions intéressées 
par cette enquête. On peut se demander si 
l’infection à virus poranfluenza 3 dans l’espèce 
cameline correspond à un virus adopté à elle 
ou à des souches bovines. Dans cette optique. 
il serait particulièremeni intéressant d’analyser 
les sérums de dromadaires des régions saha- 
riennes du Tchad (Largeau, Fada) où se pratl- 
que seulement l’élevage du chameau, à I’exclu- 
sion de celui des bovins et ovins. 

3) On peut également faire les constatations 
suivantes : 

l Les titres observés sont parfois peu élevés : 
27 sérums positifs purs, 25 à la dilution du lj2. 
51 au 1/4, 33 au l/S (tableau Il). 

. Dans certains cas 11s sont relativement 
élevés : 43 sérums positifs 0 la dilution du IjSO, 
11 au 1/160, 8 a.” 1/320 (tableau II). 

II est logique de penser que suivant le cas, 
ces sérums correspondent à une affection 
ancienne (faible titre d’anticorps) ou à une infec- 
tion récente ou du nxxns une réinfection (titre 
élevé d’anticorps). 

. Les réponses obtenues dans certains trou- 
peaux (peloton méhariste de Moussoro) sont 
homogènes : 63 sérums >I/l0 sur 63 exem- 
plaires (tableau Il), ce qui laisse supposer que 
l’infection 0 virus parainfluenza 3 peut évoluer 
de façon épirootique à l’intérieur du même 
troupeau, 0 l’âge adulte et peut être ainsi un 
agent infectieux d’importance non négligeable. 

4) Tout récemment, SINGH et coll. (14) n’ont 
noté en Egypte à l’abattoir du Caire que deux 
sérums de dromadaires positifs sur 52 analysés 
(soit 3,E p. 100) et 10 sérums d’ovins posltlfs 
sur 64 analysés (sat 15,6 p, 100). Le pourcen- 
tage d’infection à virus porainfluenza 3 semble 
donc bien plus élevé chez le dromadaire des 
régions sahéliennes du Tchad que cher ceux 
d’Egypte. Rappelons à ce sujet que CHERBY 
et coll. (l), lors d’une enquête similaire chez 
des bowns en France, viennent de montrer 
que I’lnfluence de la région est statistiquement 
déterminante dans les réponses obtenues. II 
semble bien que cette constatation soit égale- 
ment vérifiée sur le continent africain en ce 
qui concerne les dromadaires. 

SUMMARY 

The incidence of parainfIuenro 3 virus infection in dromedory in Chad bas 
been siudied using +he haemagglutinaiian inhibition test corrled ouf on 

559 serum romples. The resultr mdtcaied that this infection was widespread 
in ihe Sahellon orea of Ibis country. The infection IS likely to occur in epizo- 
atic iarm inride a herd, but wihout any clintcal zig”. 

The dromedary sera did no+ oppear to include non-rpeciflc inhlbllton of the 
parainiluenra 3 virus haemagglutiw&on. The sera which rhowed negaiive 
reacfions ID thlr inhibition +est were no+ from hypo- or agammoglobulinemic 
mimals. 

RESUMEN 

Lorautores estudioron I~I incidencia de Ia tnieccion con el virus parainfluenp3 
en el dromedorio deChod, utilizando IatécnicodeInhibiciondehemaglutino- 
ci6n pro el anolisir de 559 sueros. Los resuitadoz demuestran que, muya’ 
menudo, se encuenira Ia dlcha infection en las regiones sahelNanas de,éste 

pais. 6 !o que parece, la eniermedad ocvrre bajo iorma epizooiico en uno 
mannda, pers sin signa rllnicq. 
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Épizootologie de la pasteurellose 
des chameaux au Tchad 

Enquête sérologique 
par P. PERREAU el Y. MAURICE avec fa colloborafion technique de M. T. BOTTO ef P. GAYT 

RÉSUMÉ 

Une enquéte séralogique, effectuée à partir des sérums de 427 chameaux 
(Camelus dromedorius) vivant dans le nord du Tchad, montre que l’infection 
porieurellique qui prbdomine est celie à P. mullocido lype A. 

Les autres kotypes (B. D et E) aInsi que P. hemolyticarembleni n’intervenir. 

sinon jamais. du moins rarement. 

Le vétérinaire pense souvent à la Pasteurellose 
lorsqu’il est appelé à examiner des chameaux à 
l’occasion d’accidents infectieux. surtout si les 
signes cliniques et nécropsiques évoquent une 
septicémie ou encore s’ils sont localisés au 
système respiratoire ; malheureusement la 
confirmation bactériologique d’un tel diagnostic 
est très rare. 

Cette rareté s’explique certainement par la 
fréquence des faux diagnostics, mais aussi et 
surtout par le manque des prélèvements indis- 
pensables au laboratoire. 

La récolte et l’envoi de ceux-ci à un centre 
spécialisé constituent trop souvent un exploit 
difficile étant donné l’éloignement et I’accessi- 
bilité très relati;e des régions d’élevage ou 
d’utilisation des chameaux. 

Les diagnostics authentiques restant excep- 
tionnels, il s’ensuIt que I’épizootologie de cette 
infection est pratiquement inconnue. 

II n’est pas sans intérêt de faire ici un bref 
rappel des observations déjà faltes (3, 6) et qui 
sont bien fragmentaires ; trois formes ont été 
signalées : une septicémique. une oedémateuse, 
une gastro-entéritique. 

La première n’offre aucun signe qui pourrait 
ICI distinguer de la septicémie charbonneuse : 
la forme gostro-entéritlque, caractérisée par 

des signes généraux graves associés à une crise 
diarrhéique qui peut être hémorragique, a une 
étiologie controversée comme nous le verrons 
plus loin. 

Par contre, la forme oedémateuse. telle qu’elle 
est décrite (4, 7) ressemble étrangement à la 
pasteurellose bovine communément rencontrée 
en Afrique tropicale (zone d’edsme centrée 
sur un groupe de ganglions lymphatiques : sous 
glossiens, pharyngés, prescapulaires. etc.). 

A l’autopsie, les lésions hémorragiques sont 
nombreuses quelle que soit la forme clinique ; 
la muqueuse digestive, les séreuses péricardique 
et péritonéale, la section des ganglions lympha- 
tiques sont parsemées de suffusions sanguines. 

Les lésions de pneumonie ne sont pas rat-es et. 
selon Curasson. c’est là probablement l’origine 
de la suspicion de péripneumonie chez le cha- 
meau. 

La dIstInction avec le charbon bactéridien est 
évidemment la difficulté majeure du diagnostic 
clinique et nécropsique ; il est arrivé aussi que 
des enrooties de posteurellose intestinale soient 
reconnues par la sulte comme des foyers authen- 
tiques de salmonellose (5). 

Rappelons encore que quelques essais de 
transmission expérimentale ont été tentés, par 
injection à des chameaux, de souches camelines 
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ou bovines (6) ; ces tentatives restèrent sans déjà décrit (11) à propos de la sérologie de la 
succès et leurs auteurs en conclurent que le 
chameau est un animal très résistant à l’infection 
pasteurellique. Sachant aujourd’hui ce que l’on 
sait des variations du pouvoir pathogène des 
Pasteurella mises en culture, cette concIus~on 
,entraîne de sérieuses réserves. 

Signalons aussi qu’il existe a moins deux 
.observations de I&ons d’origine pasteurellique 
faites sur des chameaux atteints de Surra (Leese, 
Rafyi, cités par Curasson (3)) et que la Pasteu- 
rella semble avoir joué ici son rôle fréquent de 
:bactérie d’infection surajoutée. 

Au Tchad, la pathologie du chameau (Cornelus 
dromedorius) vient de faire l’objet de recherches 
d’ordre sérologique pour ce qui est de la peste 
,bovine et des rickettsioses (8, 9). 

Nous avons pensé qu’avec ces mêmes sérums 
il était peut-être possible, en recherchant les 
anticorps spécifiques. d’acquérir une meilleure 
connaissance de I’épizootologie de la pasteu- 
,rellose dans les régions du nord du Tchad. 

L’exposé des résultats de cette enquête séro- 
,logique constitue l’objet de cette note. 

péripneumonie. Ce protocole a permis d’effectuer 
l’ensemble des tests avec un seul lot d’hématies, 
ce qui confère aux résultats un degré de confiance 
très amélioré. 

C. Antigènes posteurelliques : 

Nous avons utilisé exclusivement les lipopo- 
lyosides spécifiques de surface correspondant 
aux types A, B, D et E de Posieurello multocido : 
étant donné l’importance des infections du 
tractus respiratoire par Porfeureilo hemolyim 
cher les animaux domestiques (grands et petits 
ruminants). nous avons jugé utile d’en recher- 
cher les anticorps spécifiques par le moyen 
d’une réaction identique d’hémogglutination 
indirecte employant l’antigène de surface extrait 
selon le même procédé (action du mélange 
eau-phénol à chaud, dialyse et centrlfugotmn). 

Précisons ici que ce protocole conduit à l’isole- 
ment d’un lipopolyoside identique sérologlque- 
ment pour toutes les souches que nous avons pu 
examiner. souches qui appartiennent vroisem- 
blablement au type I décrit par BIBERSTEIN et 
coll. (1) et par CARTER (2). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
RÉSULTATS 

A. Sérums de chameaux : 

Rappelons brièvement que les régions dont ils 
;proviennent sont les suivantes : 

L’ensemble des résultats est consigné dans le 
tableau “0 1. 

le Kanem (Mao, Moussoro, Nokou, Zlguei), 
le Batha (Ati), 
le Ouaddai (Abeché), 
le Char+Baguirmi (Fort-Lamy. Massakory). 

431 sérums ont été soumis à l’examen sérolo- 
gique ; tous ont été prélevés sur des chameaux 
adultes. 

Nous avons préféré donner des résultats 
globaux plutôt que de les donner par région 
d’origine des sérums car on ne trouve aucune 
différence significative entre ces diverses régions 
et une telle présentation n’aurait été qu’une 
compllcotion inutile. 

B. Méthodes sérologiques : 

C’est la méthode d’hémagglutination passive 
qui est utilisée, dans sa forme classique (0.4 ml l 
d’hématies de mouton sensibilisées à 1 p, 
100 + 0.4 ml de dilution du sérum dans 
chaque tube). 

1) On y  voit immédiatement que l’infection à 
type A de P. multocido est celle qui domine, les 
sérums positifs du 1/40 au 1/320 représentent 
BO,5 p. 100 de l’ensemble des prélèvements. II 
s’agit là de titres significatifs et ces anticorps 
sont à considérer comme la trace d’infections 
authentiques. sans doute Inapparentes dans la 
majorité des cas, à, sérotype A. 

Les dilutions sériques vont de I/l0 à1/640. 
Toutefois, les hématies sont formolées, sensi- 

bilisées puis lyophilisées, de façon à pouvoir 
servir à tout momenl ; c’est là une application 
à la sérologie des pasteurelloses du procédé 

2) L’infection à P. hemolyirco semble inexis- 
tante, mais ce résultat n’est que fragmentolre, 
:IX, comme nous l’avons préclsé plus haut, il ne 
concerne qu’un seul sérotype, vraisemblablement 
le type 1, très fréquent cher les bovins et les 
petits ruminants. 
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369 86.4 
20 4.6 
24 5.6 
14 3.2 
_ - 
_ - 
- _ 
_ - 

3) L’infection à sérotype D n’est pas vraiment 
révélée par cette enquête ; sui- 21 sérums positifs, 
un seul atteint le 1/40. Les titres de I/l0 et de 
1120 sont peu convaincants, encore que l’énorme 
pourcentage d’animaux négatifs fasse penser 
que ces faibles taux sont sans doute spécifiques. 

4) Les sérotypes B et E sont reconnus mainte- 
nant comme les agents de la pasteurellose 
septicémique des grands ruminants ; les droma- 
daires du Tchad ne semblent guère infectés. Les 
taux d’anticorps sont faibles, mais on remarque 
la différence de fréquence très nette en faveur 
du sérotype E, ce qui n’est pas pour étonner 
puisque le Tchad est dans l’aire géographique 
de ce dernier. Cela reflète, avec une bien moins 
grande intensité, ce qui se passe chez les zébus 
(10) qui sont probablement la SOUK~ d’infection 
pour les chameaux. 

422 98,8 
2 034 
3 0.7 
_ _ 
_ _ 
- - 
_ _ 
- - 

CONCLUSIONS 

En l’absence d’observations cliniques sérieuses 
et de diagnostics bactériologiques authentiques, 
les examens sérologlques permettent d’entrevoir 
ce qu’est l’infection posteurellique des chameaux 
du nord du Tchad. 

Ils montrent qu’une seule infection, celle à 
sérotype A. de P. mulfoclda, est à prendre en 
considération. non pas tant par le nombre des 
accidents cliniques qu’elle peut provoquer. 
mais surtout par la fréquence de ses anticorps 
spécifiques chez les chameaux adultes en bonne 
santé. 

Un grand nombre de ceux-ci dolvent l’héber- 
ger et on peut donc prévoir qu’à l’occasion 
d’«agressions » diverses (fatigue, dénutrition. 
parasitisme) une pasteurellose clinique pourra 

« sortir ». 
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Rickettsiose des monocytes 
observée chez le porc au Sénégal 

par M. RIOCHE ef P. BOURDIN 

Au cours de la saison fraîche 1965.66. une 
maladie porcine est observée dans un élevage 
des environs de Dakar. Les deux premiers 
malades (porcs importes de France depuis un 
mois environ) sont amenés au Laboratoire. 
L’un des anomaux meurt pendant le transport, 
l’autre, quelques jours après son arrivée au 
Laboratoire. Chez les deux porcs. de5 rickettsies 
sont observées en grand nombre dans les 
monocytes du sang périphérique et des organes. 

Puis les cas se succèdent de façon sporadique 
pendant enwron trois mois. L’affection ne séwt 
que sur les animaux âgés de 3 à 6 mois. Les 
rickettsies sont observées chez les 10 malade5 
qui ont pu faire l’objet de prélèvements. 

1. - ÉTUDE CLINIQUE 
ET ANATOMOPATHOLOGIQUE 

10 Symptômes. 

Le premier signe est l’abattement. L’animal 
reste dans un coin, indifférent à ce qui l’entoure. 
II ne mange pas et n’a aucune réaction quand 
on l’excite. 

En général, la fièvre est élevée d’emblée : 
I’hyperthermie atteint 4oK et peut même 
dépasser 41 OC, le corps est parcouru de frissons. 

On note ensuite l’apparition de plaques conges- 
tlves surtout au niveau des extrérmtés, tandis 
que s’installent la dyspnée et une toux sèche, 
fréquente. La respiration devient discordante, 
la congesiion sous-cutanée évolue vers la cyanose 
et l’on est frappé par la coloration violette du 
groin, des oreilles ei de l’extrémité des membres. 
II y a souvent des symptômes nerveux qui se 
traduisent par une paré& du train postérieur. 
II y a parfois entérite. 

A la fin de la maladie, le décubitus est perma- 
nent et l’animal meurt en hypothermie. Sans 
traitement, la mort esi de règle. 

20 Evolution. 

Elle est en général rapide. Elle peut être 
suraigu6 entraînant la mort en quelques heures. 

Le plus souvent l’affection dure 3 à 5 jours 
(forme aiguë) (fig. 1). 

Dans un cas (fig. 2), I’évolutlon <1 duré 20 jours. 
Au début, la maladie apparaît sous son aspect 
aigu. Bien que la température soit presque 
normale, les symptômes pulmonaire5 sont alar- 
monts et l’animal semble épuisé. Cet éiat persiste 
4 jours. pu15 l’état général s’améliore, l’animal 
se relève, mange et les signes pulmonaire5 
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l s’atténuent : la température se maintient cepen- 
dant à 39 02 - 39 03. Après 6 jours de rémission, 
la température monte à 39% tandis que les 
symptômes réapparaissent. LeporcmeurtlOjours 
après cette rechute pendant lesquels la tempé- 
rature se maintient aux environs de 4OoC 
tandis que les symptômes s’aggravent. 

3O Lésions. 

a) Macroscopiques. 

Le cadavre est souvent atteint de congestion 
généralisée. 

Les épanchements séreux du péricarde, des 
cavités pleurales et péritonéales sont fréquents 
et plus ou moins abondants. 

Les lésions hémorragiques sont constantes 
mois leur localisation est variable. Elles s’ob- 
servent le plus souvent sur le cceur, à la base 
des artères aorte et pulmonaire et sur le rein. 

Les centres nerveux sont légèrement conges- 
tionnés. 

Le cceur est congestmnné et atteint le plus 
souvent de lésions hémorragiques (pétéchies. 
suffus~ons et placards hémorragiques). 
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II y  a bronchopneumonie et oedème aigu du 
pJlll0”. 

Le foie et l’intestin sont congestionnés (on ne 
voit jamais de lésions hémorragiques au niveau 
de la valvule iléo-caecale). 

La rate est hypertrophiée, à un degrévariable. 
Sur le rein, congestionné. il est fréquent 

d’observer des pétéchies. plus ou moins nom- 
breuses. 

II y  a parfois gastrite hémorragique. 
La muqueuse vésicale peut être congestionnée. 
Les ganglions thoraciques et abdominaux 

toujours congestionnés et succulents, sont souvent 
le siège d’hémorrogies plus ou moins étendues. 

b) Microscopiques. 

Centres nerveux : pas de lésions wsibles. 
L&g&re congestion de la pie mère. 

Coeur : congestion plus ou moins Intense. 
Plages de nécrose où les fibrilles musculaires 
sont dissociées, perdent leur striation et se 
lysent. Hémorragies diffuses de l’épicarde. 

Poumon : foyers de bronchopneumonie avec 
forte infiltratIon lymphocytaire. Epanchements 
fibrineux ou hémorragiques dans les alvéoles 
dont les parois sont épaissies. 

Foie : congestion importante en particulier 
des capillaires intralobuloires.’ Les cellules 
hépatiques sont souvent atteintes, le cytoplasme 
montre une dégénérescence granuleuse accorr- 
pagnée du phénomène de pycnose au niveau 
du noyau. II en résulte une dlslocation des 
travées de Remak. Les lésions nucléaires soni 
plus nombreuses que celles du cytoplasme. 

Rein : congestion intense et néphrite épithé- 
liale atteignant tout le parenchyme. Les, cellules 
desquament dans la lumière du tube et les 
lésions sont à la fois nucléaires et cytoplasmiques. 
Le glomérule semble Indemne. 

Rate : congestion des sinus. Infiltration héma- 
tique des corpuscules de Malpighi. 

Ganglions lymphatiques : aspect congestif ei 
hémorragies diffuses plus ou moins étendues. 

Sang : le tableau hématologique est celui de Ic 
rickettsiose générale bovine. Les rlckettsie: 
sont observées dans les monocj+es et, assei 
fréquemment dons les polynucléaires neutro- 
philes. 

Ces lésions microscopiques sont identiques < 
celles de la Rickettsiose générale bovine 
(RIOCHE, 1967). 

40 Diagnostic. 

a) De la ricketfsiose. 

II se fait par l’observation des rickettsies. Elles 
sont trouvées en grand nombre dan5 les mono- 
cytes et assez souvent dans les poJynucIéaires 
neutrophiles. Ces microorganismes présentent 
les caractères morphologiques et tinctoriaux 
des rickettsies des monocytes et peuvent être 
rapportées au genre Erlichio (Moshkovskii 1945). 

b) Diagnosfic différenfiel. 

Les tableaux clinique et nécropsique pouvant 
évoquer les pestes porcines africaine et clas- 
sique. il était nécessaire, malgré la présence des 
rickettsies, d’éliminer ces deux affections. Les 
recherches d’entéro-virus et de batteries patho- 
gènes ont été aussi effectuées. 

b-l) Peste porcine africaine. 

Des broyats de rate de malades Sont soumis 
au test de MALMQUIST et HAY (1960) (hémad- 
sorption sur cultures et subcultures de leucocytes). 
Dans tous les cas, ce test reste négatif. 

b-2) Peste porcine classique. 

Deux porcelets sont inoculés dans le péritoine, 
le prenwr avec un broyat de rate prélevée sur 
un malade, le second avec le même broyot 
préalablement inactivé avec du set-um hyperim- 
mun contre la peste porcine (*). Ces deux ani- 
maux meurent après avoir présenté la sympto- 
matologie décrite plus haut et les rickettsies sont 
observées en grand nombre dans leur sang et 
les frottis d’organes. 

b-3) Recherche d’enierwrus. 

Les selles des malades tratées à l’éther et 
filtrées sont inoculées à des cultures de tissus. 
Aucun enterowrus n’est isolé. 

b-4) Molodres mrcrobwwes. 

Les ensemencements réalisés sur milieux 
aérobies et anaérobies à parti? de la rate. du 
foie, du poumon et de la moelle osseuse ne 
permettent pas d’isoler de bactérie pathogène. 

L’élimination de ces affections permet donc 
d’assurer qu’il s’agit d’une rickettsiose. 

(*) Tous les brayolr d’organes inoculés étaien+ addi- 
t~onnés de quantftér idenl~ques de pénfcilllne et de strepto- 
mycine (XXI VI p&icilline et 300 gamma de streptomycine 
par millilitre de broyot. 
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50 Traitement. 

Seuls quelques animaux ont été tmtés et IES 

résultats sont décevants. La pénicilline (1.000.000 
d’U I intramusculaire) est inefficace. 

L’auréomycine per 05 est inefficace. 
L’auréomycine injectée par voie intrapérito- 

néale ou untramuscu+nire (500 mg par jour 
pendant 4 jours) n’a amené la guérison que si 
elle était administrée dès le premier jour de la 
maladie. Son action est illusoire dans les formes 
suraiguës. 

II. - ÉTUDE EXPÉRIMENTALE 

10 Reproduction expérimentale de la maladie. 

La Rickettsiose a pu être reproduite expérl- 
mentalement par inoculation à des porcelet5 de 
suspensions de broyais de rate ou de cerveau 
prélevés sur des animaux morts de la maladie. 

L’inoculum est constitué dans les deux premiers 
COS par le surnageant d’une suspension de rate 
ou de cerveau au IjlO~ dans le sérum physiolo- 
gique, centrifugée pendant 10 minutes à 
2.000 t/min. 
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Dans le troisième cas, il s’agit d’un filtrai de 
broyat de rate : broyai au I/l00 en sérum physio- 
logique centrifugé pendant 20 minutes à 
8.000 t/min. filtré par pression sur tïltre EKS 
(SEITZ) et additionné de 500 UI de pénicilline 
et de 300 p g de streptomycine par millilitre. 

Les 3 porcelets utilisés sont mis en observation 
une semaine avant l’inoculation. Tous les jours, 
leur température est prise et un frottis de sang 
est examiné. Aucun d’eux n’est malade et la 
rlckettsie n’est pas observée dans les étalement5 
de sang. 

a) Inoculaiion de matière cérébrale. 

Ii ml de suspension sont inoculé5 dans le 
pérItoNne d’un porcelet. L’animal tombe malade 
le 5e jour après l’inoculation et meurt le 16e jour 
après avoir présenté les symptômes déjà décrits. 
(Fig. 3). 

b) Inoculation de raie. 

7 ml de suspension de rate sont inoculés dans 
le péritoine d’un porcelet. 11 jours après, il 
présente les premiers symptôme5 et meurt 
après 48 heures de maladie. 

Retour au menu



c) Inoculofion d’un filtra1 de rote. 

Le iiltrat de rate est injecté 0 la dose de 20 ml 
dans le péritoine d’un porcelet. Trois jours après 
l’inoculation, I’hyperthermie s’installe et les 
symptômes de rickettsiose apparaissent. Cet 
animal meurt après 4 jours de maladie. 

Chez ces trois porcelets, la rickettsie est 
observée régulièrement durant la maladw Par 
ailleurs. les recherches d’autres agents infectieux 
restent négatives. 

20 Essais de transmission à la souris et d’adap 
tation à l’œuf embryonné. 

a) Essai de iransmisslon à la souris. 

Les inoculations à la souris adulte ont été 
faites à partir d’un broyat de rate de porc 
malade dilué à 10 p, 100 dans du CMFS(*) et 
centrifugé 0 2.000 t/min. pendant 10 minutes. 
Les souris ont été inoculées avec le surnageant, 
soit par voie intra-péritonéale à raison de 0.5 ml 
par animal, soit par voie intra-cérébrale à rafson 
de 0,025 ml. II n’a pas été observé de mortalité 
chez les souris inoculées après une durée 
d’observation de 3 semaines à 1 mois. Passés ces 
délais, les animaux ont été sacrifiés, un examen 
des frottis de rate ou de cerveov colorés ou 
Moy-Grünwald-Giesma n’a pas permis de 
trouver de rickettsies. 

b) Essai d’odapfolion 0 l’œuf embryonné. 

Des ceufs embryonnés de 5 à 6 jours ont été 
inoculés par la voie intra-vitelline avec un 
inoculum provenant d’un broyat de rate 0 
partir d’un porc malade, sacrifiéavant son décès. 
Le broyai a été dilué à 10 p. 100 dans du CMFS 
et centrifugé 10 minutes à 2.000 tjmln. L’inocula- 
tion est faite à partir du surnageant. Les œufs 
morts à partir du 3e jour suivant l’inoculation 
sont ouverts et les socs vitellins prélevés et 
conservés au congélateur pour être inoculés à 
des œufs neufs. II est également fait un frottis à 
partir des sacs vitellinr. Cinq passages successifs 
ont été faits à partir de I’inoculum de rate ; ou 
cinquième passage. il n’a pas été possible d’ob- 
server une mortalité importante sur les œufs 
inoculés, ni de trouver des rlckettsies dons Ier 
frottis de soc viiellin. 

(*) Calcium magnesium fault sol1 solution. 

30 Essai d’adaptation aux cultures de leucocytes. 

a) Matériel et méthode. 

Cultures de leucocytes de bovin : les leucocytes 
de bovin sont cultivés selon la méthode de 
TOKUDA et coll. (1962). Le sang est recueilli 
dans une éprouvette contenant 0,2 mg/ml 
d’héparine, puis aussitôt réparti dans des tubes 
0 lamelle à raison de 2 ml par tube. Ces derniers 
sont mis sur un portoir et inclinés à 400 dans une 
étuve à 37oC. Au bout de 48 heures. les leuco- 
cytes se sont déposés et adhèrent à la surface 
du verre ou niveau de la séparation des hématies 
et du plasma ; le sang est aIor rejeté, les tubes 
sont rincés trois fois avec une solution de Hanks 
et le milieu suivant est introduit : 

Sérum de boeuf inactivé 4 parties 
Hanks LAYE 1 partie 

Les tubes sont alors mis à l’étuve à 370C sur 
un portoir incliné à 40” 48 heures après, les 
tubes sont vidés, le tapis cellulaire est inoculé et 
on ajoute un milieu dont la composition est la 
suivante : 

Sérum de bœuf inactivé., 1 partie 
Hanks LAYE 4 parties 

Les tubes sont examinés quotidiennement 
après l’inoculation. 

Cultures de leucocytes de porc : les leucocytes 
de porc sont cultivés selon la technique Iégère- 
ment modifiée de MALMQUIST et HAY (1960). 
Le sang est recueilli aux abattoirs dans une 
éprouvette contenant 0,2 mg d’héparine par ml. 
L’éprouvetie est laissée sur la paillasse pendant 
2 heures pour permettre la séparation des 
hématies et du sérum. Les leucocytes sont préle- 
vés par aspiration du sérum situé à lo surface 
des globules rouges. II convient d’éviter de 
prélever des hémahes en trop grande quantité. 

Le sérum ainsi prélevé est mélangé à 9 pariies 
de milieu de culture. Celui-ci est constitué par 
un tiers de sérum normal de porc et deux tiers 
de milieu 199 ou de EARLE LAYE. Ce mélange 
contenant de la pénicilline, de la streptomycine 
et de la mycostatine aux concentrations usuelles, 
est réparti en tubes. ces derniers sont placés en 
position Inclinée stationnaire à l’étuve à 37 OC. 
Au bout de 24 heures, les leucocytes ont adhéré 
ou verre et le milieu est élimmé. Les cellules 
sont inoculées avec 0,2 ml de suspension viru- 
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lente et après une incubation de 30 minutes à la 
température du laboratoire, un milieu neuf iden- 
tique au précédent est introduit. Les tubes sont 
examinés chaque jour après l’inoculaton. 

Inoculum : il est constitué par un broyat de 
rate dilué à 5 p, 100 dans du CMFS contenant 
100 UI de pénicilline et 50 gammade streptomy- 
cine par millilitre et il est centrifugé 10 minutes à 
2.000 t/min. Le surnageant esi prélevé pour 
inoculation des tubes ; chaque tube reçoit 
0,2 ml de liquide. 

b) Résulfat. 

Cinq passages successifs ont été faits sur leuco- 
cytes de porc et leucocytes de bovin. Les tubes 
sont laissés à l’étuve à 37OC entre 10 et 15 jours 
lors de chaque passage. II n’a pas été pcwble 
d’observer de lésions du tapIs cellulaire même 
après coloration. Un essai d’inoculation à un 
veau fait à partir du cinquième passage sur 
leucocytes de bovin n’a pas donné de résultats. 

40 Nature de la rickettsie responsable. 

Cette rickettw présente les caractères mor- 
phologiques du genre trlichio (Rickeftsio). Mais 
il ne s’agit pas de Rlckeftsio (Erlichio) suis, 
décrite par DONATIEN et GAYOT (1943) car 
cette espèce parasite à la fois les monocytes et 
les cellules des endothéliums vasculaires. Or, 
dans le cas présent, aucune rickettsie n’a été 
trouvée dans les cellules endothéliales. 

L’existence de Rickeiisio bovis dans la région 
et la présence dans la porcherie de veaux de 
,race locale fait penser que cette dernière 
espèce pouvait être l’agent causal de /a maladie. 

Les expériences suivantes tendent à le démon- 
trer : 

a) Le sang d’un porc malade, inoculé par 
voie intraveineuse à un veau, déclenche chez 
lui un accès parasitaire avec présence de nom- 
breuses rickettsies dans les monocytes. Les 
rickettsies apparaissent 7 jours après I’inocula- 
tion et persistent 5 jours, puis l’animal meurt 
sons avoir présenté de symptômes de rickettsiose 

b) Un broyat de tiques (9 Hyolommo truncatum 
doni 1 8. 1 Rhrprcepholus everts~ d et 1 Rhipice- 
ehoius musomae a) récoltées sur des veaux 
sé]ournant dons une stalle de la porcherie est 
inoculé à la fois à un porcelet neuf et à un veau 
neuf. Des rickettsies sont identifiées 15 jours 
après l’inoculation chez le veau et 21 jours après 

chez le porc. Chez les deux animaux, elles 
persistent pendant deux mois durant lesquels 
interviennent des périodes d’éclipse pouvant 
durer jusqu’à 9 jours. Puis les rickettsies dispa- 
raissent sans que les deux animaux en aient 
souffert. 

L’infection latente est donc possible cher le 
piY 

Bien que le manque d’animaux d’expérience 
n’ait pas permis de tenter la transmlsslon directe 
du boeuf au porc, ni les es& de prémunition 
crasée, les expériences précédentes permettent 
de conclure que la rickettsie observée chez le 
porc est Rickeitsio bovis ou une espèce très voisine 
commune au porc et aux bovidés. 

50 Mode de transmission. 

En présence d’une rlckettsiose, les tiques 
doivent être recherchées : mais aucun des ani- 
maux de cet élevage (malades ou en bonne 
santé) n’est trouvé porteur de ces ectoparasites. 
Cette rickettwxe doit donc être considérée 
comme une maladie de sortie provcquée par 
un stress quelconque. 

II est d’ailleurs remarquable de constater que 
l’apparition des cas cliniques coincide toujours 
avec de brusques bases de la température 
ambiante. Un nombre variable de porcs pré- 
sente alors les premiers symptômes de la maladie 
qui évolue ensuite vers la mort. D’autre part, 
l’inoculation de broyat de tiques mentionnée 
plus haut a montré que l’infection inapparente 
existat chez le porc. 

Afin de confirmer cette hypothèse, un jeune 
porc de race locale pris au hasard dans la 
‘porcherie, reçoit dans le péritoine 5 ml d’hydro- 
xyde d’alumine (gel à 1 p. 100 de matière sèche) 
pour provoquer un choc artificiel. Quatre jours 
plus tard, la température atteint 4OoC et les 
symptômes de rickettsiose apparalssent. Le porc 
meurt après une évolution de 3 jours. Les 
lésions sont celles déjà observées et les rickettsies, 
mises en évidence dans les étalements, de sang 
au COU~-s de la maladie, sont ensuite retrouvées 
dans les frottis d’organes. 

Un broyat de la rate de cet animal, inoculé à 
un autre porcd’expérience provoque en quelques 
jours une riclettsiose mortelle: 

Cette épidémiologie ne peut cependant être 
invoquée pour quinze animaux importés de 
France un mois avant l’apparition de la maladie 
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et apparemment morts de rickettsiose (*). II faut 
supposer que ces animaux sont morts des suifes 
d’une infection primaire. 

CONCLUSION 

Le mode d’apparition de la maladie, Ier 
expériences de prémunition par inoculation au 
porc d’un broyat de tiques et l’apparition de la 
rickettsiose après un choc expérimental per- 
mettent de conclure que chez les porcs de race 
locale, il s’agit d’une maladie de sortie chez des 

(*) Deux de ces animaux reulement an+ été odresr& 
au laboratoire à des fins d’analyse. 

animaux en état d’lnfection latente. Chez les 
porcs importés, seule l’infectlon primaire grave 
peut être invoquée car l’existence d’une rickett- 
siose porcine n’a pas été signalée en France. 

La rickettsie responsable présente tous les 
caractères du genre Erlichio. II s’agit soit d’Erli- 
chia bovis occasmnnellement pathogène pour le 
porc, soit d’une rickeitsie irès voisine commune 
aux suidés et aux bovidés. 

Instrtut d’Elevoge et de Médecine 
Véiérinaire des Pays iropicaux. 
Moisons-AIfort. Loboroioire nafional 
de I’Elevoge et de Recherches véfé- 
rinarres. Dakar-Hann. 
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Note sur la résistance au Bérénil 
d’une souche ~tchadienne de Trypanosoma vivax 

par M. GRABER 

RÉSUMÉ 

Le problème de la résistance ou Bérénil de 
certaines souches de Trypanosoma vivax est 
d’autant plus important que plusieurs Etats 
d’Afrique centrale emploient de plus en plus 
ce trypanocide dons la lutte contre la Trypa- 
nosomiase animale (Tchad, Cameroun). 

On sait que le médicament. s’il est sans action 
sur T. simiae, T. evanv ou même J. brucei, est 
capable de détruire i. congoiense et, à un degré 
moindre T. vivax (FINELLE 1957 : FAIRCLOUGH 
1960 et 1962). 

Tout récemment, dans une lettre au Rédacteur 
en chef du Veterinary Record, JONES DAVIES 
(1967) signale chez des zébus Foulani du centre 
d’essai de Kaduna (Nigeria du Nord), I’exis- 
tence d’un Trypanosome YIVOX résistant au Béré- 
nil. 

Or, dès 1956, le même phénomène avait 
été observé et décrit au laboratoire de Farcha 
(Rapport annuel). 

Pour éviter des erreurs de traitement dans 
des régions où T. vivox et T. brucei sont les 
espèces dominantes, comme le Sud-Ouest du 
Tchad (TRONCY 1967), il (1 paru intéressant 
de rappeler les résultats obtenus au cours de 
cette expérience. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Les animaux venus de la région de Massa- 
kory en novembre 1956 étaient tous atteints d’une 
infection à Tryponosomo vivax plus ou moins 
forte. 

Ils ont été placés, dès leur arrivée, dans des 
étables cimentées et soustraits, autant que faire 
se peut à l’action des Insectes piqueurs, par des 
lotions répétées d’lxogol. L’essai a duré 1 mois 
et dem!, du 15 novembre 1956 ou, début jan- 
“Ier 57. 

41 bouvillons de 10 mois à 30 mois ont été 
ainsi utilisés dont 9 témoins. 

Le Bérénil a été administré 0 des doses pro- 
gressivement croissantes (de 1 0 10 mg/kg) par 
la voie sous-cutanée, par la voie- ,intramuscu- 
laire et par la voie intraveineuse. 

D& la fin du traitement, chaque animal a été 
rigoureusement contrôlé. Des lames de sang 
colorées au Giemso (goutte épaisse) ont été 
faites une fois par jour. 

Les animaux traltés et morts, sans que les 
Trypanosomes aient réapparu, ont subi des 
examens nécropsiques minutieux, ‘en particu- 
lier des ganglions et de certains organes (foie 
et rat+ 

RÉSULTATS 

Ils sont groupés dans le tableau no 1. Quelle 
que soit la voie d’introduction du médicament. 
Trypanosome vivox, après traitement au Bérénil. 
réapparaît : 

- entre le 8e et le 14e jour à 1 mg/kg, 
- entre le 9e et le 19e jour 0 2 mg/kg. 
- entre le lZe et le lBe joui- à 3 mg/kg, 
- vers le 18e jour à 4 mg/kg. 
- entre le 14e et le 2Oe jour à 5 mg/kg. 
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,- A 7 mg/kg, sur 3 animaux. l’un se montre 
positif le 32e jour, alors que les deux autres 
bouvillons examinés le 2Oe et le 43e jour demeu- 
rent négatifs. 

Les, observations de JONES DAVIES (1967) 
portent sur 11 animaux artificiellement infestés 
par Tryeonosomo vivox et entretenus dans une 
étable grillagée, à l’abri des mouches, de 
septembre 1966 à janvier 1967. L’auteur cons- 
tate qu’à la dose classique de 3,s mg/kg. il y  
a rechute 14 et 20 jours après le traitement. 
A 7 mg/l<g. il est possible de retrouver Jrypono- 
mm vivox 14 et 16 jours plus tard sur les oni- 
maux maintenus en étable et, au bout de deux 
mois dans l’ensemble du troupeau de la station 
de Koduna. 
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Les essas de JONES DAVIES effectués dans 
des conditions plus sévères et plus sûres qu’à 
Farcha (étables grillagées entre outres), mois 
0 la même époque (fin de la saison des pluies - 
début de Io saison sèche, c’est-à-dire de septem- 
bre à décembre) aboutissent sensiblement aux 
‘mêmes r&ultats, à savoir qu’à 3,5 mg/kg. le 
Bérénii ne paraît détruire que très imparfaite- 
ment Trypanosoma vivax cp redevient vwble 
dans le sang a bout de 14-20 jours (12.18 ,ours 
à Farcha). 

En doublant la dose, les résultats sont meil- 
leurs (7 mglkg). La plupart des animaux sem- 

blent clinlquement guéris, mais sur un petit 
nombre d’entre eux on observe de nouveau 
des parasites dans un laps de temps qui va 
d’un mois (Farcha) à 60 jours (Koduna). 

Les Trypanosomes rencontrés après le trai- 
tement ou Bérénil se présentent sous l’aspect 
de formes courtes, trapues, non flac/ellées pou- 
vant en imposer pour une autre espèce que 
Tryeanosoma vivox. Pour lever le doute, huit 
chèvres adultes, indemnes de TrypBnosomiase, 
ont été inoculées avec le sang des bouvillons 
Iltigieux (10 ml). SIX d’entre elles ont réagi 
positivement (tableau no 2). 

A l’examen, il s’est avéré qu’il s’agissait bien 1 tante infection à Jryponosomo VI~(I~ constatée 

de Tryponosoma vivox. ce qui a été confirmé à 
d’époque par Messieurs les Professeurs GUI- 
LHON et EUZEBY (*). 

CONCLUSIONS 

sur des ommaux d’expériences du Laboratoire 
ont montré qu’au Tchad la résistance au bérénil 
de certaines souches de Trypanosome vivox 
pourrait représenter un obstacle à l’utilisation 
de ce médicament et qu’il étut donc indispensa- 
ble avant tout traitement de déterminer l’espèce 

Des essais entrepris à l’occasion d’une impor- en ca”se’ Les observations faites en 1956 à Fort-Lamy, 
correspondent 0 ce qui o été constaté au Nigeria 

(*) Que nous tenons vivement à remercier. en 1967 à Kaduna. 
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Rev. Eh. Med. “6,. Pays trop.. ,968. 21. 4 (467-474). 

Notes sur les babesioses et l’anaplasmose 
des bovins à Madagascar _ 

1. Introduction - Transmission 
par G. UILENBERG 

INTRODUCTION de l’extérieur ; ils sont logés dans une étable 

Deux espèces de Babesia ont été trouvées 
spécialement aménagée contre les tiques. leur 
foin est traté ou bromure de méthyle (cc Emba- 

chez les bovins à Madagascar, Bobesio blge- f  U~S». 
mino (SMITH et KILBORNE, 1893) et Bobes10 

N. D.), et pour plus de sécurité ils soni 

argentino (LIGNIERES, 1909) ; la première y  
douchés trois fois par semaine avec des ixodi-, 

est connue depuis 1906 (THEILER, 1907, BUCK, 
cides à longue rémanente, deux fois au cor- 

1934), la seconde depuis 1936 (BÜCK, 1937, 
boryl (<<Sevin », N. D.) à 0.4 p, 100, une fois 
au D. D. T. à 0,s p, 100. Une émulsion de fen- 

comme Bobesiella berbero). L’anaplasmose 
bovine, à Anoplosmo marginale THEILER. 1910, 

thion (« Baytex ». N. D.) à 1 p, 100 est pulvéri- 
sée une fois par mois sui- les parois intérieures, 

a déjà été trouvée sur des boeufs de Madagascar 
importés en Afriquedu Sud. parTHElLER(1907) : 

pour essayer de combattre les insectes piqueurs 
ailés (principalement des Stomoxys n,gro et des 

elle a été confirmée dans le pays même par Culrcidae : ajoutons tout de suite que nous n’arri- 
CAROUGEAU (1913) : de plus. l’espèce Ano- vans pas de celte façon à supprimer entière- 
plasma centrale THEILER, 1911 o été importée ment ces insectes), 
et répandue depuis 1960 pour la prémunition D’autre port, l’élevage de la tique Boophi- 
artificielle contre I’anaplasmose. Nous nous lus microplus (CANESTRINI. 1887) et les essais 
proposons d’exposer cl-dessous IFS résuitots j de transmission de parasites par cette tique sont 
des études effectuées sur ces parasites ou cours faits sur des bovins isolés dans des boxes éloignés 
des sept années passées. de l’étable anti-tiques. Les femelles gorgées et les 

Méihodes de travail. 
larves à jeun sont gardées à une température 
de 27oC et une humidité relative d:environ 

Les bovins ou laboratoire sont mis à l’abri 90 p, 100. Lesdescendantsd’environ25 à65femel- 
des tiques dès la naissance. ou dès leur arrivée les sont utilisés pour chaque essoi de transmls- 
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sion (ce qui correspond très approximative- 
ment ‘à 75.000 à 190.000 larves, une ponte 
normale donnant dans les conditions indiquées 
environ 2.000 à 4.000 larves, en moyenne 
environ 3.000). Les larves sont mise sur l’animal 
2 à 3 setnaines après l’éclosion, et leur évolution 
est contrôlée sur le nombre de femelles gorgées 
récoltées ultérieuremeni ; bien qu’une très 
grande partie des larves n’arrive pas av stade 
adulte (ce qui est dû au léchage par l’animal 
(SNOWBALL, 1956) et à d’autres facteurs pen- 
dant leur développement (voir p. ex. RIEK, 1962) 
plusieurs centaines, souvent des milliers, de 
femelles gorgées sont habituellement récoltées, 
même en saison fraîche. 

Pour les essais de transmission de moladles 
par les tiques, nous n’utilisons qu’un animal 
à la fois, isolé d’autres bovins, afin d’empêcher 
des transmissions accidentelles. 

La température rectale des animaux est 
prise tous les matlns vers 8 h. Dans les conditions 
climatologiques de Tananarive, la température 
normale varie alors entre environ 375 OC et / 
39oC, même cher les veaux nouveau-nés, que 
les animaux soient splénectomisés ou non, 
,et quelle que soit la race (rébus, taurins ou 
métis) (observations pendant une période de 
plus de 6 ans, portant sur environ 140 animaux, 
dont environ 80 ont été suiws depuis la nais- 
sance). Les veaux peuvent parfois avoir quel- l 

ques dizièmes de degré ou-dessus de 39,OoC. 
sans qu’une cause pathologique soit trouvée, 
mais cela reste une exception. (Par contre, 
l’après-midi, une température de plus de 39,5 OC 
peut être parfaitement normale pour des a”~- 
maux ayant été exposés au soleil). 

Des frottis minces de sang d’une veine de 
I’ore~lle sont faits le matin quotidiennement 
pendant un mois après splénectomie ou essai 
de transmission, par /a suite ou maris deux fois 
par semune et, de plus, chaque fois que la tem- 
pérature matinale dépasse 390. Dans ce dernier 
‘COS des frottis de sang capillaire de la peau de 
l’oreille sont également confectionnés pour avoir 
plus de chances de découvrir la présence éven- 
tuelle de B. argentino, toujours rare dans le 
sang périphérique. mais qui se montre parfois 
plus abondante dans le sang capillaire que 
dans le sang veineux (mais 1’1nverse est égale- 
ment observé quelquefois). Les frottis sont tkés à 
l’alcool méthylique et colorés au Giemsa. 

nécessaire dans les Études sur les hématozo- 
aires, la méthode classique de DE KOCK et 
QUINLAN (1926) est utilisée sur les jeunes veaux 

Pour la solénectomie. ov&-ation souvent 

(avec quelques modifications, comme l’anesthésie 
locale substituée à la narcose générale), tandis 
que la méthode de RAYNAUD (1961 a) est 
employée sur les adultes, où elle est bien plus 
commode ; une méthode intermédiaire, c’est- 
à-dire la résection de la dernière côte ou lieu de 
l’avant-dernière, convient parfaitement pour les 
grands veaux, permettant un accès facile a~ 
pédicule splénique sans l’inconvénient que la 
cavité thoracique soit ouverte, fait fréquent 
avec la méthode de RAYNAUD. 

Résistance raciale aux babésioses et à I’ana- 
plasmose. 

Les animaux utilisés appartiennent à plusieurs 
races (zébus, taurins et métis). De nombreux 
auteurs ont écrit que les rébus seraient plus résis- 
tants aux babésioses que les taurins : DALY 
et HALL (1955) distinguent enire les deux Bobe- 
ziae et ils remarquent que les réactions à I’infec- 
tion avec B. argentino sont beaucoup maris sévè- 
res chez les zébus que les taurins, tandis qu’ils 
ne voient pas de dlfférence entre les deux groupes 
en ce qui concerne les réactions à B. bigemino. 
Notre expérience limitée dans ce domaine tend 
i confirmer les observations de ces auteurs 
[voir aussi une partie suivante de ces notes, sur 
la prémunition artificielle) et nous considérons 
les taurins comme plus sensibles à l’infection 
xr B. argentino que les zébus, tandis que la, 
Mférence, si elle exi,ste, est moins grande pour 
3. bigemino. (Les zébus ne sont pos entièrement à 
‘abri d’une babésiose mortelle par B. argentino, 

:omme l’ont montré, en ce qui concerne Mada- 
Oscar, BUCK et METZGER (1940). ainsi que 
quelques cas que nous avons pu observer). Quant 
i l’infection par A. margrnole, nous ne savons pas 
;‘il y  a des différences raciales en ce qui concerne 
a sensibilité à la maladie. Notons que ARNOLD 
‘1948) considère les zébus comme aussi sensibles 
i cette maladie que les taurins. 

Puisque des différences raciales dans la sensi- 
milité aux infections peuvent donc exister, nous 
ndiquerons, lorsque cela semble utile, la race 
ks animaux utilisés. 
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TRANSMISSION 

3) Par la tique Boophilus microplus. 

Notre prédécesseur J. P. RAYNAUD (1961 b) 
a été le premier à Madagascar à essayer la 
transmission expérimentale des parasites sa- 
guins par cette tique. Ses résultats sont égale- 
ment donnés ci-dessous. 

ainsi que les expériences de RAYNAUD (1961 b) 
et nos trois réussites montrent que la tempéra- 
ture requise pour le développement des pora- 
sites dons la tique gorgée et dans I:ceuf et les 
larves peut être plus basse ; la transr+sion par 
la tique pendant qu’elle se gorge su,r le bovin 
est elle-même Indépendante de la température 
ambiante (RIEK, 1964). 

B. bigemino. B. argenlino. 
RAYNAUD (1961 b) a 3 réussites sur 4 essais 

(animaux splénectomisés). L’incubation parasi- 
taire est de 13, 14 et 17 jours (délai entre la mise 
des larves sur l’hôte et le premier jours où le 
parasite est trouvé sur frottis de sang). 

Nos essais ont porté sur 3 animaux splénecto- 
misés. Un d’eux ne contractait l’infection qu’après 
le 12e lot de larves, un autre après le 5e lot, 
et le troisième était infecté au premier essai : 
au total, 3 réussites sur 18 essais. L’incubation 
parasitaire dans 2 cas était de 16 et 19 jours, 
l’incubation thermique de 19 et 21 jours ; elles 
n’ont pu être déterminées sur le troisième veau. 
l’infection étant temporairement supprimée par 
un traitement antipiroplasmique, imposé par la 
sortie préalable de B. argentino. Les lots de 
larves ont des origines diverses, certains prove- 
nant de femelles prélevées au laboratoire sur 
des animaux montrant des Bobeslae dans le sang, 
d’autres venant de divers endroits du pays, où 
il est connu que la quasi-totallté des bovins sont 
porteurs de B. bigemino (UILENBERG, 1965 a). 
La transmission par B. muoplus est donc loin 
d’être régulière et les nombreux échecs sont 
peut-être 0 rapprocher des différences de pou- 
voir de transmission trouvées par RIEK (1964) 
entre différentes souches de la tique. Il est vrai 
que ROSENBUSCH et GONZALEZ (1923 et 
1927) et SEIFERT (1962, qui ne précise d’ailleurs 
pas l’espèce de Bob&o en cause) signalent que 
la température ambiante doit être d’au moins 
29 OC pour que la transmission par B. muoplus 
zréussisse. et donc dans ce cas la température 
,ni à notre étuve à tiques, ni à l’étable ne serait 
assez élevée (27°C à l’étuve tandis que les maxi- 
ma h l’étable varlent au cours de l’année entre 
environ 19 et 31oC, les minima entre environ 
8 et 22oC, les températures les plus élevées étant 
exceptionnelles et ne coïncidant d’ailleurs pas 
avec les transmissions réussies). Mais REGEN- 
DANZ (1932) et RIEK (1964) par exemple, 

RAYNAUD (1961 b) n’a qu’une seule réussite 
sur 7 essais (portant sur 4 animaux splénecto- 
misés). L’incubation trouvée est de 27 jours 
(période extrêmement longue et à notre avis il 
s’agirait plutôt d’une rechute ; voir la durée de 
l’incubation dons nos expériences ci-dessous et 
par exemple RIEK, 1966). 

Nos essais ont porté sur 6 animaux splénec- 
tomisés. Tous ont contracté l’infection au pre- 
mier essai. L’incubation a pu être déterminée 
dans 4 des 6 ca : incubation parasitaire de 
10, 10. 13 et 14 jours ; incubation thermique 9, 
11. 12 et 13 jours. (La température et le sang 
des deux autres cln~rnaux n’étaient pas pris 
régulièrement ; l’incubation clinique était dans 
les deux cas de 16 jours). 

La transmission de B. orgenfmo pai- B. micro- 
plus nous a donc donné des résultats très régu- 
krs, à l’opposé de RAYNAUD. II est connu 
(RIEK. 1966) que des souches de la tique peuvent 
différer quant au pouwr de transmission de 
B. argentino. Une autre explication peut tenir 
dans le fait que les animaux de RAYNAUD pro- 
venaient de I’extéreur. et bien qu’ils n’aient 
pas montré de 6. argentina sur frottis de sang 
après splénectomie, ceci ne prouve pas (voir une 
autre partie de ces notes) qu’ils é!aient tous 
indemnes de ce paraslie avant les essais de 
transmission ; d’autre part, le nombre de larves 
utilisées pour nos essais est beaucoup plus élevé 
que celui mis par RAYNAUD (qui n’utihsait 
habituellement que les descendants de 5 à 
10 femelles par essai). 

A. marginale. 

RAYNAUD ne réussit pas à transmettre 
A. marginale avec 8. muoplus (6 essais sur 4 ani- 
maux splénectomisés). 

Tous nos essw ont également été négatifs. 
3 animaux splénectomisés ont été utilisés dans 
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ces expériences (les mêmes bowns que ceux 
employés pour les essais de B. bigemino) : 

Bovin B 20 : Splénectomie à l’âge de 4 mois 
et demi. Aucun parasite sanguin n’ert trouvé 
dans son sang pendant une période d’observa- 
tion postopératoire de 52 jours. II est ensuite 
infesté avec des larves de B. muoplus, 10 lots 
différents, répartis sur une période de 15 mois 
et demi. Les larves ont des origines diverses, 
en partie descendant de femelles gorgées sur 
bovins au laboratoire monfrant des anaplasmes 
dans le sang, en partie de femelles récoltées 
à l’extérieur sur bovins non ou peu détiqués, 
dont il est pratiquement certain qu’ils étaient 
porteurs d’A. morginoie. comme il a été démontré 
auparavant (UILENBERG. 1965 a) ; les deux 
animaux suivants ont re<u des lots de larves 
comparables. 5. argentino est transmise par le 
premier lot, B. bigemrno par le 5e. Pas d’A. mor- 
ginole. 44 jours après le IOe loi (17 mois après 
le premier), B 20 est inoculé avec du sang d’un 
porteur d’A. margrnole qui se montre dans son 
sang 20 jours plus tard. (Le sang du porteur lui 
transmet en même temps E$xryfhrozoon tegonoder 
HOYTE. 1962, E. fuomii UILENBERG, 1967 et 
Hoemoborfoneilo bovis (DONATIEN et LESTO- 
QUARD, 1934), preuve que les tiques n’avaient 
pas transmis ces parasites non plus.) 

Bovin B 47 : Splénectomie à l’âge de 10 mois. 
Pendant une période d’observation postopéro- 
tbire de’24 jours, II se montre porteur de Epery- 
ihrozoon wenyoni ADLER et ELLENBOGEN, 1934 
et de Hoemobotionello bovir. II est alors inoculé 
avec le sang d’un porteur de Hoemotoxenus 
velrferus UILENBERG, 1964 et montre ce para- 
site 30 jours plus tard. Aucun autre parasite 
jusqu’à la première mise de larves 83 jours après 
la splénectomie. Il reçoit au total 12 lots de 
larves (dont 2 lots descendant de femelles incu- 
bées à 37oC) répartis sur plus de 16 mois. Le 
premier lot transmet B. argentma, le 12e B. bige- 
mina. L’expérience est finalement arrêtée 
76 purs après ce dernier lot de larves (19 mas 
après le premier) sans que A. marginale ni 
d’autres paraslies sanguins (en dehors de ceux 
qu’il portait déjà) n’aient apparu. 

Bown B 70 : Splénectomie à l’âge de 5 mois. 
Aucun parasite pendant l’observation postopé- 
ratoire de 43 jours. II est alors infesté avec 
3 lots de larves, répartls sur 4 mois et demi. 

Le premier lot transmet B. argentina, B. bige- 
rmno et Borrelio iheilerl (LAVERAN. 1903). Aucun 
autre parasite jusqu’à maintenant. 151 jours 
après la dernière mise de larves (9 mois et demi 
après la première). 

Echec total donc pour les essais de transmission 
de I’anaplasmose par B. microplus (au total 
25 essais), ce qu\ confirme les résultats obtenus 
par RAYNAUD. Ceci est en contradictlon avec 
les données épizootologiques. qui indiquent que 
c’est bien 8. microplus qui, à Madagascar, doit 
être considéré comme le vecteur naturel (UILEN- 
BERG, 1965 o, et d’autres observations qui seront 
exposées dans une autre partie de ces notes) ; 
de même, la distribution de I’anaplasmose en 
Australie coïncide avec celle de B. micro~lus 
et elle n’est pas rencontrée dans les zones 
indemnes de cette tique (ANONYME, 1947, 
LEGG, 1956, SEDDON, 1956). Comment expli- 
quer cette contradictlon ! 

ROSENBUSCH,et GONZALEZ (1923 et 1927) 
écrivent que la température ambiante doit être 
d’au moins 34oC pour que la transmission se 
produise. BRUMPT (1931) et GROBOV (1963) 
montrent qu’il n’en est rien en ce qui concerne 
ICI transmission par une autre tique, Rhipice- 
phalus burso, ainsi que SEIFERT (1962) en ce qui 
concerne celle par Boophllus sp. Si les assertions 
de ROSENBUSCH et GONZALEZ étaient vraies, 
le fait que la quasi-totalité des bovins à Madagas- 
car, même sur les Hauts Plateaux avec son 
climat tempéré, sont porteurs (UILENBERG. 
1965 o et d’autres observations faites depuis), 
est inexplicable : de plus, quelques expériences 
avec des femelles et larves incubées à 37oC (au 
lieu de 27oC) ont également donné des résultats 
négatifs (deux des lots de larves mis sur B 47, 
iarves provenant de femelles récoltées sur un 
bovin montrant d’assez nombreux anaplasmes 
dans son sang pendant que les tiques se gor- 
geaient). 

Une revue de la bibliographie montre que la 
maladie peut être transmise par de nombreuses 
tiques à plus d’un hôte (voir les résumés récents 
de DIKMANS (1950). NEITZ (1956), PIERCY 
(1956). RISTIC (1960)). En ce qui concerne les 
tiques à un hôte du genre Boophilus. où la trans- 
mission ne peut théoriquement s’effectuer qu’hé- 
réditairement, via I’ceuf : SMITH et KILBORNE 
auraient déjà réussi, d’après DIKMANS (1933). 
pendant leurs expériences sur /a babésiose en 
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1893, la transmission de I’anaplasmose par B. 
onnulotus. D’autres auteurs aussi rapportent la 
transmission avec cette tique : par exemple DIK- 
MANS (1933), REES (1934), YAKIMOFF e. a. 
(1935, cités par NEITZ, 1956 ; B. calcorotus = 6. 
annulatus), KITSENKO (1964 ; B. colcarotus). 
THEILER (1910, 1911,1912) réussit avec B. decolo- 
rotus. QUEVEDO (1916, 1929, cité par REES, 
1934) et QUEVEDO (1917) transmet la maladie 
avec 8. microplus, ainsi que ROSENBUSCH et 
GONZALEZ (1923, 1927), LEGG (1933, clté par 
NEITZ. 1956), MACKERRAS e. a., 1942 (cités 
par NEITZ. 1956). 

Par contre, plusieurs auteurs ont connu les 
mêmes échecs que nous : Par exemple : BRUMPT 
(1919, 1920), LIGNIERES (1919), GOMES DE 
FARIA (1927, cité par REGENDANZ, 1933), 
REGENDANZ (1932). REES (1940) ne réussit 
pas à transmettre /a maladie en Injectant une 
émulsion de larves de 8. onnulatus et de B. mua- 
pius (6. onnulofus ousirolis). BRUMPT (1931) 
signale une transmlssion réussie avec B. mua- 
plus, mais nous devons considérer cette trans- 
mission comme douteuse, étant donné la très 
longue incubation de 175 jours, le fait qu’il 
n’observait que pendant un ]OU~ de rares 
«grains marginaux », et que l’état de prémuni- 
tion de l’animal pourrait avoir été acquis en 
France, l’existence de I’anaplasmose dans ce 
pays n’ayant pas encore été découverte à 
l’époque. 

REGENDANZ (1933) ne croit pas à la trons- 
mission héréditaire des anaplasmes VI~ B. micro- 
plus, ce qui théoriquement exclurait cette tique 
comme vecteur naturel. 

Mais il pense que cette tique joue bien un 
rôle comme vecteur naturel de la façon su,- 
vante : les Boophilus peuvent se déplacer wr 
l’hôte (des déplacements sont en effet réels au 
stade de nymphe à jeun et d’adulte à jeun, 
ainsi que nous avons pu le constater souvent sur 
des bovins au laboratoire) : ils peuvent. au cours 
de ces déplacements, être transférés accidentel- 
lement sur d’autres bovms (frottements, etc...) 
et transmettre I’anaplasmose d’un stade à 
l’autre. Le Dr H. HOOGSTRAAL nous a 
affirmé (communicatw personnelle) qu’il a 
parfois trouvé par terre des adultes 0 jeun de 
Boophiius spp. et qu’il a également observé que 
de tels adultes grimpaient et se fixalent sur des 
bovins ; cette observation vient à l’appui de la 

théorie de REGENDANZ. Les observations 
de SERGENT e. a. (1945) sont intéressantes dans 
ce contexte : Ils ne réussissent pas à transmettre 
I’anaplasmose par B. annulatus de façon héré- 
ditaire, mais ils obtiennent un résultat posltif 
avec des nymphes et adultes transférés de bovins 
porteurs à un bovin neuf, en n’utilisant que 
27 tiques au total. 

Nous considérons que nos nombreux essais 
négatifs sur animaux isolés ont apporté la 
preuve qu’à Madagascar I’anaplasmose n’est 
pas ou tout au moins pas habituellement trans- 
mise par la tique B. microplus de @çon hérédi- 
taire. Nous voyons actuellement la théorie de 
REGENDANZ comme la meilleure explication 
de la contradiction entre ces échecs et les données 
épizootologiques. Pour apporkr la preuve 
expérimentale, il faudrait mettre 2 bovins 
ensemble, l’un porteur, l’autre neuf, les infester 
avec des larves et les protéger rigoureusement 
contre des insectes piqueurs. II faudrait aussi 
savoir si les auteurs qui ont rapporté des succès 
avec les Boophilus travaillalent avec des animaux 
bien Isolés ou non. 

Ajoutons que la théorie- de REGENDANZ 
pourrait également expliquer la contradiction 
entre les données épirootologiques qui indiquent 
que le parasite H. veliferus semble associé à 
B. micmplus (UILENBERG, 1965 0, 1965 6 et 
d’outres observations qui seront rapportées dans 
une autre partie de ces notes) et le fait que ce 
parasite n’a pos été transmis par les nombreux 
lots de larves à B 20 et B 70, indemnes d’H. veli- 
ferus. 

b) Par d’autres tiques. 

Deux autres espèces infestent les bovins à 
Madagascar : Amblyommo voriegoium (FABRI- 
CIUS, 1794) et Ofobius megnini (DUGES. 1883). 
(MOREL et VASSILIADES (1962) rapportent de 
Madagascar un cas d’infestation par Rhipice- 
pholus songurneus (LATREILLE, 1806). mas cela 
est exceptionnel et nous n’avons jamais trouvé 
cette espèce parmi les milliers de tiques de 
bovins que nous avons examinées dans le pays,) 
Les données épizootologiques montrent que 
ces deux espèces ne peuvent pas être responsa- 
bles du fait que les babésioses et I’anaplasmose 
sont ublquitaires à Madagascar, puisque ces 
tiques n’existent pas partout dans le pays 
(UILENBERG. 1964 et 1965 a), de même d’ail- 
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leurs que Rh. sanguineus : 8. microplus par 
contre existe partout à Madagascar. De plus, 
aucun auteur ne mentionne des résultats 
positifs avec ces deux tiques (à l’opposé de 
Rh. sanguineus en ce qui concerne I’anaplasmose 
(REES, 1934)). 

c) Par d’outres arthropodes. 

Les données éplrootologiques (UILENBERG, 
1965 (I et des observations faites depuis et qui 
seront exposées dans une autre partie de ces 
notes) indiquent que le rôle des insectes piqueurs 
ne peut pas être important. Ajoutons que dans 
notre étable, où cohabitent des bovins porteurs 
de différents hématozoaires, nous n’avons eu, 
pendant 6 ans, aucune transmission acciden- 
telle malgré le fait quelesanimauxsolentexposés 
à des quantités modérées de Sfomoxys et de 
moustiques. 

d) Transmission congénitale. 

La transmission congénitale est signalée dans 
la bibliographie, mais toujours comme excep- 
tionnelle. II en est de même à Madagascar, où 
nous n’avons vu qu’un seul cas de transmission 
congénitale d’Anoplosmo centrale (veau né d’une 
vache splénectomisée, porteur chronique de ce 
parasite : le veau, protégé contre les tiques dès 
la naissance, se montralt infecté après la splé- 
nectomie à l’âge de 3 mois et demi). Mis 0 part 

protégés contre les tiques, 5e sont toujours 
montrés indemnes de Boberiae et d’anaplasmes 0 
la splénectomie. 

e) Transmission par la seringue. 

Elle réussit facilement avec les 3 parasites en 
question par les voie5 sous-cutanée et intravei- 
neuse. L’infection est alors presque toujours 
transmise 0 partir d’animaux porteurs (voir à ce 
sujet et pour les détails (périodes d’incubation) 
des parties suivantes de ces notes). 

En conclusion 

La tique 8. microplus est le vecteur naturel des 
deux Bobesiae bovines à Madagascar et I’infec- 
tion peut être transmise via I’ceuf. La transmis- 
son expérimentale d’A. marginait- par cette 
tique n’a pas été réussie, bien que cette tique 
dal être considérée d’après les données épi- 
zootologiques comme le vecteur habituel ; la 
théorie de REGENDANZ pourrait être I’explica- 
tlon de cette contradlction. 

JOnOWe. 
Institut d’Elevoge ef de Médecine 
Vétérinaire des Pays Jrop~oux 
Laboratoire Central de I’Elevoge 

Service Entomologie et Protozoologie. 

SUMMARY 
~’ 

Noter on bovine baberiorer ond onaplasmorir in Madogoscar. 

I, - Introduction. Tronrmisrion 

. 

: 

,. 

The trammission of the Iwo speries of Babwo of cottle in Madagascar 

(B.bigemmo and 8. orgentioa) has ben rtudied : i+ bas ben confirmed thof ihe tick 

Boophilus microplus is +he naiurol vector in the country. Experlments on tranr- 

miwon ai Anoplorma morgioale by 5. microplus bave only given negative rerults. 

olihough eplzooiologicol dalo indicaie +In+ fhis tick seems io be the habituol 

veciar in the couniry ; the iheary of REGENDANZ (1933), who belleves thof the 

tronsm~rs~on ofanoplasmasis by 8. microplus is from stage io stage but net VI~ 

the egg, reems to be +he ber+ explonation oithis contradiction. A tore of conge- 

natal trammission of Aoapiasmo cenlmle is reparied. 
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L’infection trypanosomienne de l’œuf 
embryonné peut-elle être réalisée 

par transmission cyclique ? (Première note). 
por L. MAILLOT* 

Des trypanosomes d’espèces et de souches 
diverses ont été cultivés sur embryon de poulet : 
J. brucei (3) (5) (7), J. CTUZI (9) J. dimorphon (S), 
J. equinum (3), J. equrperdum (1) (7). J. ewnsi (3), 
J. gambiense (9), J. hippicum (7). T. rhodesiense (3). 
D’autre part deux auteurs amérlcoins HAAS 
et EWING (1945) sont parvenus 0 gorger des 
moustiques (Aedes oegypti) sur des embryons de 
poulet et à inoculer ainsi à ces derniers Plosmo- 
dium gollmoceum. 

D’une manière identique serait-il possible par 
la piqure d’une tsé-tsé infectée dans la nature ou 
au laboratoire par des trypanosomes d’inoculer 
ces derniers à des embryons de poulet ou inverse- 
ment d’infecter des tsé-tsé en leur faisant piquer 
des embryons de poulet porteurs de trypano- 

(*) Travaux effectués aux loboratoires d’Entomologie 
et de Microbiologie de 1’1. E. M. V. T. avec l’aide fech- 
nique de Modemoiselle GAYT. 

sornes ? Pour répondre en part+ à ces questions 
il faut QU préalable établir dans quelle mesure 
une glossine est susceptible de s’alimenter sur 
l’embryon de poulet, l’auteur a entrepris cette 
dernière expérience en utilisant des tsé-tsé 
(Gf. morsitons morsifons) de l’élevage de 
Molsons-Alfort depus 1964 (8). 

Les œufs incubés ont été pour toutes les 
expériences préparés d’une manière identique 
juste avant leur empla : les gros vaisseaux 
chorio-allantoidlens sont repérés à la chambre 
noire et leur trajet indiqué sur la coque par un 
trait de crayon, à ce niveau la coque est ouverte 
en respectant la membrane coquillère au moyen 
d’un disque de carborundum monté sur un 
tour de dentiste, l’ouverture oins1 pratiquée a 
une longueur de 6 à 8 mm dans le sens des vais- 
seaux avec une largeur d’envwon 3 mm. 

Les mouches tsé-tsé ont été placées soit dans 
des tubes de Borrel soit dans des minicages et 
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rmses au contact de l’ouverture de la coque de 
I’ceuf pendant un temps variant de 10 à 15 mn, 
exceptionnellement 20. Dans tous les cas on 
note après l’expérience l’état de réplétion des 
mouches qui sont ensuite Mes à l’éther, dissé- 
quées à la loupe binoculare. A ce moment on 
constate ou non la présence de sang dans I’intes- 
tin supérieur : coloré ensuite au giemsa, ce 
frottis est examiné au microscope. La présence 
d’hématies nucléées permet de conclure que la 
mouche a piqué. 

Au cours de quatre essais 288 mouches tsé- 
tsés ont été utilisées : 109 mouches ténérales et 
179 mâles non ténéraux. Ces essais ont permis 
d’établir en conclusion que certaines conditions 
paraissent favoriser légèrement la piqûre : l” 
l’âge : ches les mouches ténérales le deu- 
xième jour de la vie paraît le plus favorable, 
chez les mouches non ténérales plus la mouche 

est jeune plus elle présente de propension à 
piquer. 20 le jeûne : chez les mouches ténéroles 
plus le jeûne précédent est allongé plus les tsé- 
tsés sont disposées à piquer, mais ou-delà de 
5 jours de jeûne la mortalité est trks forte. Par 
contre toutes conditions qui s’opposent au re- 
froidissement de l’œuf paraissent favoriser la 
piqûre, lit de coton, chauffage aux environs de 
37oC à 39oC, comme semble le prouver I’aug- 
mentation notable de la proportion des mouches 
gorgées dans la dernlère expérience. 

Note : Signalons que dans la nature la 
tsé-tsé a d’une façon générale peu de tendance 
à se nourrir sur les oiseaux à en juger les déter- 
minations des repas sanguins faites par plusieurs 
auteurs (IO), (Il), (12) ; par contre des élevages 
CLU laboratoire ont pu être aisément poursuivis 
en nourrissant la tsé-tsé sur le coq (4). 

Culiivation of trypanosomer bas been carried ou+ by several authorr in 
chic,< embryas through meconichal iransmission wng various inoculation 
ïo”+es. 

Two American auihars, HASS ond EWING, bave used cyclical transmis- 
sion, inoculoiing Piosmodwr gollioaceum +o embryonokd eggr through the 
biie of infected mosquitoer. 

lf it IS possible for +he tretse f ly ta ked on chick embryor. I+ wauld seem 
passible totranrmii trypanosomes cyclicolly +o chick embryos or vice versa. 

Tretre flier bave been successfully fed on chick embryos ond ii is planned 
lo studythe posribilitier of cyclical tronsmisrw oftrypanosomes by ihir method 
in future experimenir. 

RESUMEN 

Numeroras outarer culiivoron ir~panoromas sobre huevos embrianodos par 
transmision dlreda utilirando diferentes vias de lnoculoci6n. 

Dos auiores americanos, HAAS y  EWING, utilizoron la tronrmiri& ciclica, 
inaculando Piormodum gaiiinoceum en huevos embrionados par picodura de 
mosquitos infectador. 

51 In masca +se-+se es copaz de alimentaïe par picodura de1 huevo embrio- 
nado, se padria u+iIizar la transmision cika para Ia transmisi6n de iripano- 
comas en el huevo embrionodo o a partir de éste. 

El autor resalvid la primera porte de éste problema aceriando 10 olimentaci& 
de 1~s glorinor sobre el huevo embrionado. Se propane. en oiras experiencios, 
de esfudior lo pasibilidad de la tronsmiridn ciclico de iripanoromor mediante 
dicho método. 
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Stérilisation des mâles de G/omina tachinoides 
West. par irradiation aux rayons gamma 

RÉSUMÉ 

1. - INTRODUCTION. 

Les premières recherches sur les possibilités 

de stérilisation des glosslnes par irradiation 

gomma ont été réalisées par POTTS, en 1958, 

sur des pupes de Giossmo morsiions importées 

d’AfriqueOrientole. B~en que, comme le souligne 

l’auteur, les résultats n’aient guère été probants. 

en raison du petit nombre d’expérimentations, 

POTrS conclut que les tsé-tsé5 peuvent être 

stérilisées à des doses comprises entre 6.000 et 

12.000 r. e. p. et que les mouches irradlées sont 

compétitives avec les mouches normales, bien 

,que leur longévité soit réduite. 

mâles qui éclosent dans la semaine suivant le 

traitement. Les mâles qui éclosent pendant 

la 2e et la 3e semaine suivant le traitement sont 

complètement stériles à 9.000 et 4.000 rads, 

respectivement. Les femelles sont complètement 

stérilisées à 1.000 rods. La survie des pupes 

irradiées et des adultes qui en éclosent est réduite 

à la fois par l’accroissement des doses d’irradia- 

tion et par la dlminutlon de l’âge des pupes CU 

moment de l’irradiation. Les mouches mâles 

sont plus sensibles aux rayons gamma que les 

femelles. 

Ces recherches ont été reprises. à partir de 

‘l’année 1964, en Rhodésie par DEAN, DAME, 

FORD et PHELPS, sui- des pupes et des adultes 

de GI. morsitans orieniolls et GI. pollldqxs et ont 

porté à la fois sur I’utllisation des produits 

chimiostérilwnts et sur l’action des rayonne- 

.ments gamma. 

Les mâles adultes irradiés entre 8.000 et 

16.000 rods peu après l’éclosion ont également 

une fertilité réduite de 95 p. 100. mals 11s vivent 

moins longtemps que les mâles non Irradiés. 

La stérilité est restée permanente pendant les 

45 jours d’expérimentation. Le sperme des 

mâles irradiés est mobile. et apparemment 

normai. Les mâles wradlés sont sexuellement 

aussi compétltlfs que les mâles normaux. 

Des esscus réalisés en Rhodésie, il ressort Nous avons à la fin de l’année 1966, dans le 

que l’irradiation gamma, à des doses comprises but de nous familiariser avec cette méthode, 

entre 8.000 et 15.000 rads. de pupes, d’âge réalisé des expériences semblables sur des lots 

inconnu, récoltées dans la nature, diminue de de pupes d’âge divers mais connu et des mâler 

95 p, 100 le pouvoir reproducteur des mouches adultes âgés de 24 h, de GI. mors~tans morsitons 
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élevés au laboratoire d’Entomologie de 1’1, E. 
M. V. T., qui ont été irradiés au moyen d’unirra- 
diateur au Césium 137. Les résultats obtenus 
avec les pupes ont confirmé ceux qui ont étk 
publiés par les chercheurs rhodésiens. La dose 
d’irradiation optimum semblesesituer autour de 
7.000 rads et doit être appliquée à des pupes 
âgees de plus de 12 jours. 

Cependant de meilleurs résultats furent obte- 
nus, tant en ce qui concerne la longévité que la 
diminution de fertilité, par irradiation des mâles 
adultes. La stérilité totale a été obtenue à des 
doses comprises entre 20.000 rads et 25.000 rads, 
tout en permettant une longévité 50 p, 100 (*) 
de 28 0 24 jours. 

II nous a paru alors intéressant de reprendre 
ces études de façon plus complète, en irradiant 
des mâles adultes de Glossina tochinoides. Cette 
espèce, dont l’aire de répartition s’étire en latl- 
tude entre 40 nord et 140 nord, et en longitude 
depuis 100 ouest jusqu’à 210 est, avec les îlots 
en République du Soudan et en Ethiopie, est un 
important vecteur des trypanosomiases humaines 
et animales. Plus petite que GI. morsitons. elle 
a besoin d’une humidité plus importante et 
supporte difficilement la sécheresse. Elle paraît 
donc plus fragile et pourrait être plus sensible 
aux effets des rayonnements gamma que GI. 
morsitons. 

Dans la perspective d’une application prati- 
que de la méthode de lutte contre GI. iachi- 
noides par lâchers de mâles stériles, il était donc 
nécessaire de préciser les doses d’irradiation 
à appliquer à cette espèce. 

II. - MATÉRIEL ET TECHNIQUES 

Les insectes utilisés proviennent d’un élevage 
permanent réalisé au laboratoire d’Entomoio- 
gie de 1’1. E. M. V. T. depuis la fin de l’année 1966. 

Les mouches sont nourries sur oreilles de 
lapin : les femelles sont accouplées à l’âge de 
3 purs avec des mâles âgés de 7 jours ; au 
60e jour suivant l’éclosion, la production de 
pupes pour, 100 femelles accouplées, est au 

minimum de 282 pupes. 

Les irradiakns ont été effectuées au moyen: 
d’un irradiateur w Cobalt 60 d’une puissance 
de 35.056 rads-heure mis à notre disposition par 

: le Service de Biophysique du Centre d’Etudes 
Nucléaires de Saclay. 

Nous avons constitué 13 lots de 40 mâles 
et un lot de 38 mâles, dont l’âge, au moment 
de l’irradiation, était compris en 1 et 9 jours. 
Les proportions des mâles aux différents âges 
étaient pratiquement Identiques dans chaque 
lot (Tableau 1). 

Les insectes placés dans der cages de type 
Roubaud, ont été transportés dans des boîtes 
isothermes jusqu’au Centre d’Etudes Nucléaires. 

Les irradiations ont été effectuées 0 deux 
époques différentes ; ,une première séance eut 
lieu le 6 décembre 1967 et comprenait : 

un lot de 40 mâles témoins, 
un lot de 40 mâles irradiés à 2.000 rads, 
un lot de 40 mâles irradiés 0 6.000 rads, 
un lot de 40 mâles irradiés à 10.000 rads, 
un lot de 40 mâles Irradiés à 15.000 rods, 
un lot de 40 mâles irradiés à 20.000 rads, 
un lot de 40 mâles Irradiés à 25.000 rads. 

La deuxième séance fut réalisée le 5 mars 1968 
et comprenait : 

un lot de 40 mâles témoins, 
deux lots de 40 mâles irradiés à 15.500 rads, 
un lot de 40 mâles irradiés à 17.000 rads. 
un lot de 38 mâles irradiés à 17.000 rads, 
deux lots de 40 mâles irradiés à 18.500 rads. 

Les durées d’exposition ont été comprises 
entre 3 mn 26 s pour 2.000 rads et 42 mn 55 s 
pour 25.000 rads. 

Ill. - RÉSULTATS 

1. - Longévité des mâles lémoins et des mâles 
irradiés (graphique 1, 2 et 3). 

L’âge moyen des mâles témoins et des mâles 
Irradiés, au moment de l’irradiation, est de 
4 jours pour les lots du 6 décembre 1967 et de 
6 jours pour les lots du 5 mars 1968 (Tableau 1). 

Les mâles témoins ont une longévité 50 p, 100 
de 78 jours pour le lot du 6 décembre et de 
77 jours pour le lot du 5 tnars. La longévité 
maximum dépasse 93 jours (Ier survivants, soit 
30 p. 100, ont été sacrifiés le 93e jour). 
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Chez les mâles irradiés, la longéwté décroit 
en fonction de la dose resue. La longévité 
50 p. 100 diminue rapidement entre 2.000 et 
10.000 rads. puis plus lentement entre 10.000 
et 25.000 rads. La longéwté maximum est égale- 
ment inversement proportionnelle à la dose 

TABLEAU 

re$ue (graphique 4). Par contre, quelle que 
soit la dose administrée, la mortalité est très 
faible au cours des dix premiers JOUE qui 
suivent l’irradiation, et n’est pas significati- 
vement différente de celle des mâles témoins 
(Tableau II). 
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2. - Sférilité des mâles. 

Le contrôle de la stérilité a été effectué par 
,comparaison entre le nombre de pupes produites 
au bout de 60 jours par des femelles normales 
.occouplées avec les mâles témoins et le nombre 
,de pupes produItes dans le même temps par des 
femelles normales accouplées avec les mâles 
irradiés. 

Chaque lot de mâles a été, en fonction du 

Les femelles accouplées avec les mâles témoins 
ont produit entre 308 et 335 pupes pourl00femel- 
les, en 60 jours. Les femelles d’élevage ont 
,produit pendant les périodes correspondantes, 
entre 282 pupes pour 100 femelles accouplées 
(760 pupes pour 269 femelles) et 320 pupes pour 
100 femelles accouplées (641 pupes pour 200 
femelles). Les femelles accouplées avec les maies 
irradiés ont produit un nombre de pupes 
d’autant plus faible que la dose d’irradiation 
regue par les mâles a été plus élevée. Au-delà 
de 15.500 rods, aucune production de pupes n’a 
‘été enregistrée. 

Dans le graphique 7 nous avons figuré le 
nombre moyen de pupes par femelle reproduc- 

nombre de femelles disponibler, entre le 2e 
et le 9e jour suwant I’Irradlation, misen présence 
d’un nombre égal de femelles normales âgées 
de 3 jours. La période de réunion des sexes a 
duré de 4 à 7 jours. Les mâles ont été alors 
séparés des femelles et réaccouplés avec de 
nouvelles femelles normales âgées de 3 jours. 

Les productions de pupes en 60 jours, ramenées 
à 100 femelles accouplées, sont indiquées dans 
le Tableau Ill et les graphiques 5 et 6. 

; 9 

trice. en 60 jours. Ce chiffre a été obtenu en 
rapportant le nombre total de pupes produItes. 
en 60 jours, au nombre moyen de femelles 
vivantes entre le jour 11 et le jour 60, diminué 
éventuellement, du nombre de femelles dont les 
spermathèques, à la dissection, ne contenaient 
aucun spermatozoïde (Tableau IV). 

Afin de tenir compte des différences statisti- 
ques dans les productions de pupes de femelles 
normales occouplëes avec des males normaux, 
nous avons fait figurer le nombre de pupes par 
femelle le plus faible obtenu avec les femelles 
d’élevage (282 pupes pour 100 femelles accou- 
plées ou 3.41 pupes par femelle reproduc- 
trice)., 
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On constate ainsi : I des femelles et examen ou microscope des 

a) que le nombre moyen de pupes par femelle 
reproductrice diminue lorsque la dose d’irradia- 
tion administrée aux mâles augmente et est 
nul au-delà de 15.500 rads. 

b) qu’il n’y a pas de différence significative 
entre le nombre de pupes produites par les 
femelles accouplées avec les mâles irradiés à 
2.000 rads. et le nombre de pupes produites par 
les femelles accouplées avec les mâles témoins, 
mais cette différence est très hautement signi- 
tïcative dès 6.000 rads (x” = 130.56 -d. d. 1. = 1. 
P = O,OOl), 

c) qu’il n’y a pas de différence significative 
entre les nombres de pupes produites après les 
deux accouplements successifs des mâles irra- 
diés, y  compris ceux ayant été irradiés à 6.000 
rads (x” = 3,67-d. d. 1. = 1 - P = 0.05). 

spermathèques, entre le nombre de femelles 
ayant leurs spermathèques parfaitemeni pleines, 
le nombre de femelles ayant leurs spermathèques 
pariiellement remplles et le nombre de femelles 
ayant des spermathèques vides, permettent 
d’apprécier la capacité d’insémination des. 
mâles. 

Toutes les femelles accouplées avec les mâles 
témoins et les mâles irradiés oni été sacrifiées 
après le 6Oe jour ei disséquées. L’examen des 
spermothèques a permis de dresser les graphi- 
ques 8, 9 et 10 où sont figurées leï proportions 
de spermathèques pleines (première colonne), 
de spermothèques partiellement pleines (deu- 
xième colonne) et de spermathèques vides 
(troisième colonne) pour chacune des doses 
d’irradiation administrées aux mâles. Nous 
avons représenté, en traits discontinus. les 

3. - Capacité d’insémination des mâles. 
proportions correspondanies obtenues après 

l dissection des femelles accouplées avec les 
Les proportions obtenues, après dissection 1 mâles témoins, 

- r 1 
.-. .~. 

Graphique VIII 
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On constate que : 

o) les mâles irradiés ont généralement une 
capacité d’insémination supérieure aux mâles 
témoins, même lors du 2e accouplement, 

b) [a copaclté d’insémination est indépendante 
de la dose d’irradiation. 

4. - Mélange de mâles normaux et de mâles 
irradiés. 

Des lots de mâles irradiés à 15.500 rads, 
17.000 rads et 18.500 rads ont été mélangés 
avec des males normaux dans les proportions 
+antes : 

a) 16 mâles irradiés et 4 mâles normaux, 

b) 12 males irradiés et 8 mâles normaux, 

c) 8 mâle5 irradiés et 12 mâles normaux, 

d) 4 mâles irradiés et 16 mâles normaux. 

On a ainsi constitué 12 groupes comprenant 
chacun 20 males (quatre groupes de mélange 
pour chacune des trois doses précédentes). 
Chacun de ces groupes a été mis en présencede 
20 femelles normales, vierges, agées de 3 jours. 

Les nombres moyens de pupes par femelle 
reproductrice, au bout de 60 jours, ont été Ier 
suivants : 

A. - Môies irradiés d 15.500 rods : 

groupe a=0,36 pupe par femelle (6 puper 
en 60 jours), 

groupe b = 0,78 pupe par femelle (15 pupe! 
en 60 jours); 

groupe c = 1,61 pupes par f<melle (33 pupe! 
en 60 jours), 

groupe d = 2,60 pupes par femelle (46 pupe! 
en 60 jours). 

B. _Môles irrodrés 0 17.000 rods : 

groupe a = 0.73 pupe par femelle (14 pupel 
en 60 jours), 

groupe b = 0,55 pupe par femelle (10 pupez 
en 60 jours), 

in 
groupe c = 1.24 pupes par femelle (24 pupe, 

60 jours), 

groupe d = 2,17 pupes par femelle (39 pupe 
en 60 jours). 

C. - Mâles irradiés d 18.500 rads : 

groupe a = 0.82 pupe par femelle (14.pupes 
!n 60 jours). 

groupe b = 1.00 pupe par femelle (16 pupes 
?n 60 jours). 

groupe c = 2.07 pupes par femelle (39 pupes 
a 60 jours), 

groupe d = 2,25 pupes par femelle (27 pupes, 
?n 60 J~U~S). 

II apparaît ainsi que : 

a) le nombre de pupes produites par femelle 
diminue, d’une façon générale, lorsque la pro- 
>ortion de maler irradiés s’accroît, 

b) dans tous les cas et en particulier pour les 
groupes d (80 p. 100 de mâles normaux). le 
nombre de pupes produites par femelle repro- 
ductrice (2,34 en moyenne) a été inférieur au’ 
nombre de pupes produiies par les femelles 
témoins (3,65 pvpes). 

Dans les conditions de l’expérience, les mâles 
irradiés ont donc été pleinement compétitifs, 
et ont concurrencé de façon significative les 
mdles normaux. 

5. - Contrôle de la stérilité des femelles nov. 
moles accouplées avec des males irradiés. 

Les lots de môles irradiés à 15.500 rads. 
17.000 rads et 18.500 rads, accouplés une pre- 
mière fois avec des femelles normales, ont été 
réaccouplés une deuxième fols avec des femelles 
normales, vierges, âgées de 3 jours. 

Aussitôt la séparation faite, ces femelles ont 
été mises en présence de mâles normaux âgés 
de 7 J~U~S. La période de réunion des couples a 
duré 5 jours. 

1.~ productions de pupes par femelle repro- 
ductrice, au bout de 60 tours. ont E>té respecti- 
vement de 0.34 pupe, 0.38 pupe et 0.46 pupe 
(Témoins = 3.65 pupes). 

Après dissection des femelles, examen de 
l’utérus et d’après les intervalles de temps sépa- 
rant les pontes, il a été possible de déterminer 
dans chaque cas le nombre de femelles pon- 
deuses, et par conséquent fertilisées par les 
mâles normaux (Tableau V). 
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Les mâles normaux ont fécondé entre 9 et 
11 p. 100 des femelles précédemment accouplées 
avec des mâles irradiés. II est probable que ces 
femelles n’avaient en fait pas été inséminées lors 
du premier accouplement avec les mâles I~CI- 
diés. II est significatif à cet égard que le plus 
grand nombre de femelles pondeuses appar- 
tienne à la catégorie des femelles accouplées la 
première fois avec les mâles irradiés à 18.500 
rads. 

6:,-Action résiduelle des doses subsférilisontes. 

Les pourcentages d’éclosion des pupes pro- 
duites par les femelles accouplées avec les mâles 
témoins du 6 décembre et les femelles accouplées 
avec les mâles irradiés à 2.000, 6.000 et 10.000 
rads sont respectivement de 92,18 p. 100. 
92.38 p, 100, 83,77 p. 100 et 83,33 p, 100. 

II n’y a pas de différence significative entre les 
taux d’éclosion des pupes produItes par les 
femelles accouplées avec les mâles témoins et les 
taux d’éclosion des pupes produites, respective- 
ment, par les femelles accouplées avec les 
mâles Irradiés à 2.000 rads, 6.000 rads et 
10.000rads(~*=1,2-d.d.I.=3-P=0,05). 

Les adultes issus de ces pupes étaient appa- 
remment normaux. II n’a pas été possible 
d’étudier la longévité et le pouvoir reproducteur 
de ces adultes. Cette étude fera l’objet de 
recherches ultérieures. 

IV. - CONCLUSIONS 

.L’irradiation gamma de mâles adultes de 
,Glossmo tochinoides West., âgés de 24 h à 9 jours, 
4 des doses comprises entre 2.000 rads et 
25.000 rads, diminue à la fois la longévité et la 

fertilité des mâles irradiés, proportionnellement 
à la dose reçue. 

Quelle que soit la dose administrée, la morta- 
lité, dans les dix premiers jours qui suivent 
l’irradiation, reste cependant faible et n’est pas 
s~gn~ficat~vement différente de celle des mâles 
témoins. 

La longéwté 50 p, 100 des mâles irradiés 
oscille nutour de 28 ]ours entre 15.000 et 17.000 
rads, mois n’atteint pas 20 jours à 25.000 rads. 
alors qu’elle dépasse 75 jours chez les mâles 
témoins. 

Les productions de pupes des femelles nor- 
males accouplées avec les mâles irradiés dimi- 
nuent lorsque les doses d’lrradmtion adminis- 
trées aux mâles augmentent, et à partir de 
6.000 rads sont significativement différentes du 
nombre de pupes produites par les femelles 
accouplées avec les mâles témoins. Les femelles 
accouplées avec des mâles irradiés à des doses 
supérieures à 15.500 rads ne produisent aucune 

P”Pe. 
II n’y a pas de différence significative entre le 

nombre de pupes produites lors de deux occou- 
plements successifs avec les mâles irradiés. 

Jusqu’à 18.500 rads la capacité d’insémina- 
tion des mâles irradiés est supérieure à celle 
des mâles témoins, et est indépendante de la 
dose d’irradiation. 

Dans des mélanges en différentes proportions 
de mâles normaux et de mâles irradiés, ces 
derniers se sont montrés pleinement compétitifs. 

Lorsque des femelles normales accouplées 
une première fols avec des mâles irrodlés à 
15.500, 17.000 et 18.500 rods ont été réaccouplées 
avec des mâles normaux, les productions de 
pupes ont été très faibles et proviennent vrai- 
semblablement de femelles qui n’avaient pos été 
inséminées lors du premier accouplement. 

Retour au menu



Dans les conditions de l’expérience, les doses 
d’irradiation optimales se situent entre 15.500 
et 17.000 rods. 

A ces doses, la fertilité des mâles irradiés est 
nulle, rna15 leur compétitivité et leur capacité 
d’insémination sont conservées et leur longévité 
reste satisfaisante. 

Ces doses sont inférieures à celles qui sont 
nécessaires pour obtenir une stérilité totale des 
mâles de GI. morsrfans. 

Loborafoire d’Enfomologie 
Insi~tut d’Ehage et de Médecine 
Véférmoire des Pays Tropicaux. 
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Hémolymphe de glossines : récolte et analyse 

Laboratoire de Biochtmie de 1’1. E. M. V. T. 

RÉSUMÉ 

En vue de cu,+,ver der souches de trypanosomes po+hog&nes PUT cellules de 
glassines, l’étude d’un milieu pour cullures cellulaires de composition voisine 

de l’hémolymphe est entreprise. 
Les analyses nécesra~rer à la déterminalion exacte des normes biochimiques 

et des composonis de i’hémolymphe nkesritant des quantités relativement 
élevées d’échantillons, les divers protocoles de récolte sont étudi6r e+ critiqués 

en fonction de I’exploltation fin& des résultats. 
Les prélèvements son+ fotts dam les élevoger de G. ausfeni, G. tochinoider et 

G. morsi,o”ons moisl,o”s. 
Les analyses ont porté sur le pH, 10 presson osmotique des klémenfr chimiques 

classiques et les acides aminés libres. 

Le pH de I’hémolymphe se s,tue autour de 6.8 et coincide de fa$on remar- 
quable avec celui des milieux de cultures cellulaires d6jà essayés par d’outrer 
auteurs. 

INTRODUCTION 

- La culture des trypanosomes pathogènes a 
déjà fait l’objet de trés nombreuses réchercties 
et la multiplicité des travaux publiés à ce sujet, 
si elle prouve l’importance qu’on y  attache, 
montre égalkment qu’aucune des solutions 
proposées jusqu’à maIntenant ne s’est avérée 
satisfaisante. On peut résumer la situation en 
disant que des succès ont été obtenus puisque les 
parasites ont été maintenus en survie et même 
parfois se sont multipliés. mois il a encore été 
impossible de cultiver systémahquement des 
trypanosomes avec conservation de leurs pro- 
priétés originelles pathogènes. Dans un rap- 
port, ITARD (J.) (7) écrit qu’un milieu de culture 
ne devait être, en principe, composé qu’après 
une analyse poussée de I’hémolymphe de 
l’insecte considérë. 

C’est pourquoi le problème o été abordé sous 
un angle différent en partant du fait que l’lns- 

Mut dispose d’un élevage de glossines en pleine 
expansion, ce qui représenk un matérlel de 
base pour les analyses. 

- L’idée générale n’est pas nouvelle puisque, 
TRAGER (W). (10) s’en inspirait déjà en 1959 
dans une étude extrêmement poussée ; elle 
a été reprise depuis par NICOLI (J.) et VATIER (9) 
qui ne pouvaient que constater le bilan négatif 
de ces essais ef essayer de l’expliquer. On doit 
chercher à connaître la composition chimique 
de I’hémolymphe pour reconstituer artificielle- 
lement ce milieu et y  cultiver des cellules de 
glossines. On peut penser qu’ensuite il serq 
possible d’y entretenir des souches de trypano- 
sornes pathogènes pour les animaux, ou pour 
l’homme. 

- Ce premier travail vise 0 étudier le mode 
de prélèvement de I’hémolymphe et à donnerler 
résultats des prermères analyses effectuées sur 
les échantillons ainsi récoltés. II ne s’agit pas de 
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faire I’historlque des cultures de cellules d’inver- 
iébrés pour lesquelles un des chercheurs les 
‘plus avancés actuellement est le Docteur VAGO, 
encore moins celui des cultures de trypanoso- 
mes. 

1. - MODES DE PRÉLÈVEMENT 

Selon le but que l’on se propose d’atteindre 
,on peut retenir 4 méthodes principales ‘qui 
,peuvent se classer en deux grands gi-wpes : 

10 La méthode Intégrale qui s’adresse à des 
:populations : glossines totales ou pupes broyées, 
portions de glossines broyées. 

20 La méthode sélective qui s’adresse à des 
individus : méthode du plston liquide, méthode 
,par exsudation. 

10 Méthode intégrale. 

- On broie ensemble une quantité impor- 
tonte d’insectes ou de pupes pour en extraire 
ensuIte un liquide brut par centrifugation. Quand 
-on voudra procéder à des analyses, on réunira 
plusieurs extralis pour obtenir la quantité 
d’échantillons nécessaire. En général on cons- 
iltue des lots sur environ 2 ml, ce qui correspond 
à un nombre de 450 à 800 individus selon les 
espèces de glownes. Les résultats obtenus 
constitueront une bonne approximation du 
taux moyen de tel ou tel élément chez une glos- 
sine. Cette méthode permet de récolter les 
extraits au fur et à mesure de la production de 
l’élevage et, en s’adressant à des mouches 
d’âge détermlné, de rapporter les résultats à 
‘un stade donné du cycle biologique. 

- Pour des raisons de commodité de mani- 
pulation nous avons utilisé principalement dans 
‘ce travail des pupes prêtes à éclore, considérant 
comme hypothèse d’approche que leur composi- 

-tlon serait assez voisine de celle de mouches 
~Venant de sortir des pupes. La récolte est ainsi 
rapide et permet d’aboutir relativement vite à 

.des quantités d’extrait analysables. Ce procédé 
n’a pas que des avantages, en particulier cer- 

3aines réserves s’imposent quant aux différences 
qui peuvent exister entre I’hémolymphe circu- 
ilante de l’insecte et l’extrait brut total obtenu 
,par centrifugation après broyage. Un autre 

inconvénient réside dans le fait qu’on étudie 
en un mélange indistinct les deux sexes, mais 
on peut y  pallier en utilisant des mouches froî- 
chement écloses. 

b) exiraiis partiels. 

- Le procédé est voisin du précédent, mais 
il s’adresse uniquement aux mouches et le 
broyage n’est fait qu’après les avar séparées 
en leurs diverses parties : tête, thorax. pattes, 
abdomen, etc... Les renwgnements obtenus 
après dosages, se rapporteront ainsi aux élé- 
ments disséqués avant l’obtention de l’extrait 
liquide brut. La finesse de l’analyse est ici en 
rapport direct avec /a finesse de la dissection. 

10 Méthode sélective. 

a) mithode du prston liquide. 

- Extrêmement séduisant, le procédé consiste 
i réaliser deux perforations dans la chitine de 
‘insecte, l’une sous l’abdomen, l’autre sur le 

:Ôté du thorax, puis à injecter du liquide de 
?inger ou I/l0 par le thorax ; on récolte la 
goutte de liquide qui perle au niveau de I’abdo- 
men. On utilise une ultramicro-seringue capable 
je mesurer le demi-microlitre et des aiguilles 
:apiIlaires. 

- L’hypothèse de base est que le liquide 
njecté refoule dans l’insecte I’hémolymphe cir- 

:ulante sans s’y mélanger, sauf dans la zone de 
mtact, qui n’est pas récoltée : on ne rec~ellle 
lue la première goutte qui perle après ~VOIT 

I 
n]ecte seulement de 1 à 2 microlitres dons le 
horu ; WYATT ( S. S.) (11) a déjà récolté 
linsi I’hémolymphe du ver à soie et GRACE 
T. D. C.) celle de Callosamia (5) et du même 
ler à soie (6) : ces auteurs ont trovaiJléchez la 
arve et ont été gênés par la grande quantité 
ie lipides présents. 

- Le principal avantage de ce mode de 
-écolte est l’obtention d’hémolymphe particu- 
ièrement pure et le fait que la même mouche 
xut servir à plusieurs prélèvements successifs. 
Mais sa pratique est longue et délicate et si le 
-é?ultat des analyses sur cette hémolymphe est 
ans critique du point de vue qualitatif on verra 
qu’il n’en est pas de même au point de vue quan- 
itatif, une erreur due à la dilution étant pro- 
xble. 
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b) méthode de l’exsudation. 

- Extrêmement utilisée en particulier par 
KNIGHT (R. H.) (8) et BURSELL (A.) (1) pour 
l’analyse des acides aminés libres ; il suffit 
de sectionner une des pattes postérieures près 
du corps et de récolter I’hémolymphe qui 
exsude dans un tube capillaire appliqué sur la 
section. En serrant convenablement l’insecte 
.on peut recueillir jusqu’à 2 microlWes de liquide 
mais parfois on ne récolte rien du tout et sur les 
mouches d’élevage, il Q jusqu’ici été impossible 
de récolter plus de 0,25 microlitres par ce pro- 
cédé dans nos loboratolres. 

- Sur les plans théorique et pratique l’hémo- 
‘lymphe ainsi obtenue est bien le liquide intérieur 
à l’organisme de l’insecte et les analyses effec- 

iuées peuvent être quantitatives, mais la lenteur 
,de la récolte et le peu de liquide collecté ne 
permettent pas d’obtenir rapldement tous les 
résultats souhrxtés. De plus, elle ne peut pas 
.être pratiquée sur les pupes. Pour l’étude chro- 
matographlque de I’hémolymphe ce procédé 
reste le meilleur car les analyses peuvent alors 
gtre pratiquées sur une seule glosslne même avec 
les faibles quantliés que nous avons pu recueillir 
ainsi. 

- Pour ce travail les deux modes de prélève- 
ment ont été utilisés, Intégral et sélectif, le pre- 
mier sur les pupes et le second ou moyen du 
piston liquide sur les adultes, ceci en raison du 
but poursuivi qui état l’analyse rapide d’échan- 
tillons suffisamment abondants (broyage) et IE 
contrôle qualitatif de ces analyses par comporoi- 
50” avec I’hémolymphe récoltée même diluée, 
par la méthode sélective (plston liquide). 

II. - MATÉRIEL ET MÉTHODES 

10 Les glossines. 

L’élevage du Service d’Entomologie de 
1’1. E. M. V. T. produit régulièrement Glossrnc 
ausieni. Glowno tochmoides et Glossina morsitan! 
morsiians cette dernière d’origine Rhcdésienne 
Des pupes de ces trois espèces sont broyées a 
240 jour de puppaison. 

Les mouches sont réparties en jeunes mâle! 
et jeunes femelles, non nourris, à l’écloslon, es 
vieux mâles à jeun depuis 12 h. ayant servi à I( 
reproduction. 

2’~ Mode d’obtention des prélèvements. 

a) extrait brut des pupes. 

On centrifuge à 25.060 g pendant 55 mn des 
pupes écrasées avec un agitateur sur un disque 
en verre fritté “0 00 soudé dans la lumière d’un 
tube qui est introduit dans les godets en plastique 
de la centrifugeuse. Après pipetage du liquide 
qui a filtré. on centrifuge à nouveau à la même 
vitesse mais pendant 15 mn seulement et après 
avoir remalaxé le broyat. On obtient ansi 
trois couches superposées nettement distinctes. 
En surface quelques lipides accompagnés d’une 
fine pellicule pigmentaire, l’extrait brut liquide 
et au fond un culot très pigmenté en rouge brun. 
Ces trois couches sont récoltées séparément en 
commençant par celle du milieu après avoir 
incliné le tube pour que les couches extrêmes 
ne se mélangent pas. On obtient ainsi en moyenne 
3,7 microlitres pour GI. morsiians, 3.5 pour 
GI. ousteni et 3,6 pour GI. tochinoides. Après la 
récolte tous les prélèvements sont congelés 
à -3OoC sans délais. On diminue ainsi les 
risques de mélanisation. qui sont importants. 

Dès la décongélation pour dosage on ajoute 
1 microlitre/ml d’acide ascorbique en solution 
aqueuse à 1 mg/ml, sauf pour les mesures de 

PH. 

b) hémolymphe de mouches. 

Une certaine quantité d’hémolymphe II été 
recueillie par la méthode du piston liquide sur 
des mâles et des femelles adultes : en général 
II faut injecter au moins 2 microlitres de Rlnger 
au I/l0 pour obtenir un peu d’hémolymphe. 
3~ Méthodes d’analyse. 

Les méthodes d’analyses sont toutes celles 
dont les protocoles ne demandalent que de 
faibles quantités d’échantillon et pour les autres 
qui ne se trouvaient pas classiquement dans la 
littérature une miniaturisation a été effectuée 
au laboratoire. Les protocoles de dosages ansi 
mis au point feront l’objet de publications 
séparées. Pour mesurer le pH, un potentiomètre 
Methrohm E 353 a été utilisé et les lectures spec- 
trophotométriques ont été fates avec un spec- 
trophotomètre PMQ Il associé à un enregistreur 
Sefram GR VAMK. 

II a fallu environ 5.000 mouches de chacune 
des 3 espèces pour réaliser ce travail. On peut 
déjà en conclure que les résultats représentent 
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une bonne approximation des moyennes ren- 

contrées parmi les populations utilisées. 

Ill. - RÉSULTATS 

l oermettent de reconstituer un milieu de culture 

- Les principales données physiques qui 

ainsi que le dosage des éléments qu’il semble le 
plus important de connaître sont regroupés dans 
le tableau no 1. Toutes les données qu’il contient 
sont relatives aux pupes prélevés au 24e jour. 

l Na+ r@/rnl I 1,7 I 1,9 l 2,o I 

- Des analyses ont pu être pratiquées sur 
I’hémolymphe récoltée par la méthode du piston 
liquide sur un mélange de mâles et de femelles 
deGl. morsitons, ellesfigurentdans letableau n”2. 

- Par la méthode électrochromatographi- 
que on a pu confirmer la présence d’acides 
aminés libres dans I’hémolymphe recueillie à la 
patte postérieure. Les plus abondants étant par 
ordre décroissant : la proline, I’alanine puis la 
sérine, la lysine et I’histidine. Les migrations ont 
été effectuées sur couche mince de poudre de 
cellulose MN 300 sans liant. L’électrpphorèse 
a été faite avec le tampon formacétique de pH 
1,25 sous 400 V et la chromatographie en solvant 
butanol acide acétique eau (3 : 1 : 5). L’hémo- 
lymphe étaIt déposée directement sur la couche 
rmnce dès après le prélèvement. Avec 0,25 micro- 
litres on peut effectuer une analyse. 

IV. - DISCUSSION 

1” Mesure du pH. 

Le mode de prélèvement semble peu influer 
sur le pH, mois lors du prélèvement 0 la 
seringue de légères différences concernant 
mâles et femelles ont pu être mises en évidence 
(tableau “0 3). Ces résultats montrent I’unifor- 
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misation réalisée au sein de l’extrait brut obtenu 
par centrifugation que ce soit des pupes ou de 
mouches, le broyage des tissus libérant sam 
aucun doute des substances éfrangères à I’hé- 
molymphe. Les valeurs les plus intéressantes dL 
pH sont donc celles relevées sur I’hémolymphe 
,recueillie à la seringue ; elles révèlent des diffé- 
rences intéressantes entre les sexes. Une légère 
variation du pH au cours de la vie des mâle: 
peut ne correspondre qu’au mode d’alimenta- 
tion sur lapin ou à une évolution du métabo- 
lisme. 

- Les meilleurs cultures de TRAGER (10) ei 
de NICOLLI (9) respectivement D, et D, ovaieni 
un pH très voisin de celui de I’hémolymphe : 
6,7 à 6.9 et 6,B. Les essais de culture d’lTARD (7) 
ont été réalisés avec un milieu de pH 6,9 ce qui 
semble excellent. 

29 Analyses. 

, 

I 

I 
I 
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Les analyses chimiques résumées dans les 
tableaux 1 et 2 montrent bien que I’hémolymphe 
recueillie 0 la seringue est plus diluée que l’extrait 
brut obtenu par centrifugation. Ce seront donc 
les résultats réurm dans le tableau 1 qui ser- 
vit-ont de première base 0 l’élaboration d’un 
milieu de culture. II n’est malheureusement pas 
possible de les comparer CIUX milieux de culture 
déjà essayés car il entre dans leur composition 
de nombreux éléments non synthétiques et les 
analyses correspondantes sur le milieu total 
n’ont pas été effectuées sauf pour le milieu 
essayé par ITARD au laboratoire du Doc- 
teur VAGO. qui donne en particulier un rap- 
port Na/K, de 23, ce qui semble un peu élevé 
si on le compare à ceux obtenus (tableau 1). 

30 Acides aminés libres. 

Les acides aminés libres de I’hémolymphe de 
vieille mouche trouvés en quantité la plus impor- 
tante sonf bien les mêmes que ceux indiqués 
par BURSELL (E.) et confirmér par KNIGHT 
(R. H.) : la proline et l’alunine. en quantité moin- 
dre la serine, la lysine n’est trouvée par KNIGHT 
que dons l’abdomen, tandis que BURSELL en 
trouve aussi dans I’hémolymphe et que les expé- 
riences citées plus haut nous indiquent égale- 
ment son existence : enfin d’histidine non trouvée 
par ces deux auteurs et que nous avons ren- 
contrée en faible quantité. 

L’étude de ces acides aminés libres demande à 
être approfondie davantage pour vérifier I’in- 
fluence du mode d’alimentation et de I’age des 
mouches sur eux et rechercher les acides ami- 
nés qui seraient en plus faible quantité. L’intérêt 
de ces composés o été particulièrement démon- 
tré par BURSELL qui en a étudié le métabolisme 
et qui a démontré l’utilisation de la proline 
comme source d’énergie pour les muscles du 
vol. Ces particularités liées à des systèmes enzy- 
matiques spéciaux, suffiraient à elles seules à 
faire engager de nouvelles recherches sur les 
glossines. 

V. - CONCLUSIONS 

Pour essayer d’améliorer le milieu synthétique 
composé à partir de ces données, sans attendre 
le résultat des cultures cellulaires, il convient 
de poursuivre en analysant des éléments dont 
l’équilibre semble Important pour: le métabo- 
lisme des insectes, tels que Ca++ et Mg++. II 
importe, porticuli&rement si les milieux compor- 
tent des éléments biologiques non ?ontrôlables, 
d’effectuer sur eux les mêmes analyses que sur 
!‘hémolymphe afin d’mstaurer un contrôle réel 
des miheux. 

L’étude des protéines de I’hémolymphe appor- 
tera aussi des connmssances importantes 0 la 
fois pour le milleu de culture et pour la lutte 
contre ces hates intermédiaires des trypano- 
sanes. Toutes ces recherches sont en cours et 
s’enchaîneront logiquement 0 ce travail pré- 
Ilminaire. 

Nous remercions particulièrement M. ITARD. 
Chef du Service d’Entomologie pour l’abondance 
et la régularité de la production ‘en glossines 
qu’il a bien voulu mettre à notre disposition. 
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Hemolymphs of trefreflier : rompling and onalyris 

In order 10 cult~vate strains of pathogenic trypanosoma on tsetsefiies cells, 

the study of a cellular medium similw io the hemolymph’s composition is 

undertoken. 

Relatlvely large quantities of sompler are necersary for exact ev~Iuo+ions of 

biochemicol norms and hemolymph constituants and +he differeni proceedings 
of colleciing are ihen srudied in order to final result exploitoiian. 

The ramplings result kam breedings of G. ousteni, G. lochinoides and 
G. morsifons rmr*ifan*. 

The anolysis bave carried OU+ pH, osmotic pressure, classic chemicol elemenir 

ond free amino acid. 

The pH of hemolymph is about +o 6.8 ond is exoctly simdar to ibis afcellula 

culture medtums even +roy,ng by oiher auihors. 

The resultr then obtoined ollow prevtour trtals wiih synthetic ~,ul+ure medium. 

RESUMEN 

Hemolinias de glosinor : recogida y <~n(~lisis 

Para dtivar cepas de iripanosomos palogenor sobre célulor de glastnar, 

se eriudia un media paro cultivas celularer cuya camporiri& es reme)an+e a la 

de ICI hemolinfa. 

Se onol~roron el pH, la preskn osmotica de 10s elementor quimicos claskos 

y IOI acides ominodas libres 
El pH de 10 hemalinfo es de 6,8 poco maso menos y coincide exac+amen+e con 

el de 10s medior de cultivas celuIores yo experimentados par oiror outorer. 
Los resuliodos obienidos perm~ten empezor ensoyos con un media de cultiva 

slniéiico. 
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Rev. Eh. MM. “6,. Pays trop., ,908, 21, 4 (499.517) 

Comportement saisonnier du bétail zébu 
en Adamaoua camerounais 

II. - La croissance avant sevrage pour les veaux 
de race locale et les métis demi-sang brahma. 

par P. LHOSJE 

Les observaiions ont parié sur 2 grouper génétiques dtritnds : 248 mâles et 
229 femeller métis Brahms, 110 mâles et 105 femeller zébus Foulbé. 

INTRODUCTION 

Nous avons abordé l’étude du comporte- 
ment du bétail zébu en zone intertropicale dans 
un précédent travail consacré aux femelles 
adultes (LHOSTE 1967). Cette étude mettalt 
en évidence l’influence du milieu et de ses varia- 
twns soisonnlères sur le comportement pondéra1 
des vaches en reproducton. 

La présente étude a pour objet d’aborder 
l’analyse de la croissance des veaux zébus avant 
leur sevrage. Cette croissance est soumise à 

l’influence de facteurs écologiques d’une part. 
génétiques d’autre part. 

De nombreux auteurs ont produit des résul- 
tats relatifs <I~X performances des veaux au 
sevrage ; ces résultats concernent le plus sou- 
vent des on~moux de race taurine. Ainsi, cer- 
tains chercheurs ont étudié l’influence des fac- 
teurs du milieu sur le poids au sevrage chez les 
taurins (BURGESS et BOWMAN 1965, CUN- 
DIFF et al. 1966, KASSAB et STEGENGA 1964. 
MEADE et <II. 1963, RAGAB et ABD EL-SALAM 
1962 et WARREN et QI. 1965). Pour les zébus, 
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,MUGDAL et RAY (1965). travaillant sur les 
,races Tharparkar et‘Sahiwal. et NIEMANN et 
HEYDENRYCH (1965), sur la race Africander, 
,ont établi l’importance des facteurs saisonniers 
sur la croissance avant sevrage des veaux. 

Ces auteurs analysant l’influence de différents 
facteurs sur le poids au sevrage s’accordent en 
général pour trouver des effets significatifs de la 
race du veau, de son sexe, de la saison de nois- 
sance, de l’âge de la mère... 

Nous nous proposons d’aborder l’analyse des 
facteurs de la croissance avant sevrage chez les 
veaux zébus des races entretenues à la Station 
de WAKWA au Cameroun. Le mode d’Elevage 
est de type extensif et l’orientation générale est 
la production de viande. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1) Les Animaux : 

Nos observations ont porté sur 692 veaux nés 
au cours des années 1965, 1966 et 1967 sui- la 
Station de WAKWA. 

Les veaux appartiennent à deux groupes géné- 
tiques différents : 

- La race locale <<Zébu Foulbé >> (ou << Peu1 
Adamaoua >>). 

- La population Métis Demi-Sang Brahms 
appellée << WAKWA>>. 

Ces animaux «WAKWA» sont issus du métis- 
sage entre la race locale et la race Brahms 
importée du TEXAS. Après la première généra- 
tion (Taureau Brahmo x Vache Foulbé), les 
produits métis ont été recroisés entre eux 
‘(Môle FI x Femelle FI) : les accouplements se 
poursuivent entre Métis sans apport nouveau 
de sang Brahms ni Foulbé dans la population. 
Les veaux faisant l’objet de cette étude sont des 
Métis DemI-Sang Brahms de deuxième et 
troisième génération ; nous les appeleron les 
Métis Brahmo (MB) dans la suite de cette étude. 

Les veaux suivis se répartissent ainsi entre les 
deux groupes génétiques : 

\ Mâles = 248 
- Veaux Métis Brahms : 477 i Femelle5 229 

- Veaux Foulbé = 215 
Mâles 
Femelle5 1;;: 

Les veaux Métis Brahms sont nés au cours des 
années 1965, 1966 et 1967. alors que le groupe 

%ulbé ne rrésente ~05 de naissance en 1965. 
:ar la s&tion de la race locale n’a démarré 
i la Station qu’au cours de la saison 1965.1966. 

En fonction des saisons de l’année, les nais- 
ances se répartissent ainsi dans les deux grou- 
,es : 

- Ier Trimestre (fin de saison sèche) : 
86 Métis Brahms 
39 Foulbé. 

- 28 Trimestre (début de saison des pluies) : 
216 MB 
115 F. 

- 3e Trimestre (fin de saison des pluies) : 
92 MB 
61 F. 

- 4eTrimestre (début de sa15on sèche) : 
83 MB. 

En race locale, nous n’avons pas observé de 
naissance au cours du quatrième trimestre de 
‘année, en raison du calendrier récent de 
:onduite du Troupeau (saison de monte) qui 
cise à éviter ces vêlages de début de saison sèche. 

!) Le Mode d’Elevage : 

L’Elevage mené à la Station de WAKWA est 
le type extensif. Les animaux sont maintenu5 
Jute l’année en plein air sui- le pâturage naturel 
ans complémentation alimentaire significative. 
&U~S des compléments minéraux sont distri- 
wés systématiquement. Les veaux naissent au 
)âturage et ils de&urent dans le troupeau de 
eur mère jusqu’au sevrage qui est effectué 
j 8 mois ; jusqu’au sevrage les veaux profitent 
le tout le lait de leurs mères qui ne sont pas 
raites. C’est uniquement de cette période de 
1 vie du veau «sous la mère » que nous allons 
ralter ci-après. 

) Observaiions Zootechniques : 

En mati&e de contrôle de la croissance pon- 
érale, nous effe$ons sur tous les animaux de 
1 Station les pesées suivantes : 

- La «pesée à la naissance » effectuée sur 
: terrain le jour ou le lendemain du vêlage. 

- Des pesées mensuelles effectuées à date 

xe dans des conditions comparables chaque 
lois, sur tous les animaux. 
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4) Méthode d’Anolyse : 

Les critères considérés dans cette étude pou 
caractériser la croissance du veau sont les 
suivants : 

- Le poids à la Naissance. 

- Les 7 poids mensuels successifs (à 1 mois, 
2 mois, .,., 7 mois). 

- Le poids au sevrage (8 mois). 

- Le gain de poids journalier moyen au 
cours de la période avant sevrage (244 jours). 

Les poids sont exprimés en kilogrammes et les 
gains journaliers moyens en grammes par jour. 

Les facteurs analysés ci-dessous sont les sui- 
vants : 

- La race du veau. 

- Le sexe du veau. 

- La saison de naissance. 

- Le rang de vêlage. 

Le rang de vêlage est en relation évidente 
avec i’age de la mère et ce critère nous paraît 
être le plus pratique et le plus intéressant pour 
les animaux d’achat de la race locale dont on 
ne connaît pas l’âge avec précision. 

Compte tenu de nos conditions de travail, 
nous n’avons pas pu envisager l’analyse des 
effets des niveaux de choque facteur et de leur 
signification statistique par la méthode globale 
des moindres carrés. 

Nous nous sommes donc limités à des tests 
statistiques simples : 

- Le facteur race a été étudié sur l’ensemble 
de la population, indépendamment de tous les 
autres facteurs. 

- Le facteur sexe CL été étudié à l’intérieur 
de chaque groupe racial. 

- Les autres facteurs (saison de naissance 
et rang de vêlage) ont été abordés dans chaque 
groupe, Race, Sexe (MB Mâles, MB Femelles ; 
F Mâles. F Femelles). 

Les distributions des critères considérés on1 
été étudiées dans chaque cas, et nous fournissons 
les caractéristiques statistiques suvantes : 

Nombre d’observation. 
Moyenne (et parfois erreur standard) 
Ecart-Type. 

f  
< 

Les tests util& sont soit le test de’t (Student- 
‘isher) soit l’analyse de variante (F. Table de 
;NEDECOR). 

RÉSULTATS 

1) Influence du Facteur Race : 

L’influence de la race o été étudiée pour cha- 
lue critère considéré sur l’ensemble des données 
disponibles. Les résultats sont présentés au 
Fableau 1 (caractéristiques statistiques des 
Distributions) ; nous analysons les différences 
>bservées entre les moyennes des deux groupes 
Valeurs absolue et relative, test de t et signi- 
ication). 

Nous ne comparons que deux groupes géné- 
iques (Métis Brahmo-Race locale) et les diffé- 
‘ences observées apparaissent hautement signi- 
icatives pour tous les critères considérés. La 
supériorité des veaux Métis Brahms sur les 
eaux Foulbé est donc nette 0 tous les niveauxde 
a croissance avant sevrage. Cette supériorité 
:st plus marquée au voisinage de la naissance 
tt du sevrage (8 à 9 p. 100) que pour les pesées 
ntermédiaires (4 à 6 p, 100). 

Les courbes de croissance par race présentées 
lu Graphique 1 expriment bien ces différences. 
.‘amélioration due au métissage est donc mani- 
este ; l’apport de sang Brahms a amené un 
lain de précocité significatif et une vitesse de 
:roissance accrue. 
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sentant la croissance la plus rapide. Les courbes 
de croissance des veaux Foulbé mâles et Métis 
Brahms femelles sont très voisines jusqu’à 
l’âge de 5 mois environ : au-delà de cet âge et 
jusqu’au sevrage, la courbe de croissance des 
veaux Métis Brahms femelles posse nettement 
ou-dessus de celle des Foulbé mâles. La courbe 
de croissance des veaux femelles de Race locale 
se classe la dernière, ce groupe cumulant les 
niveaux les plus bas des facteurs race et sexe. 

Nous observons donc systématiquement un 
Dimorphisme sexuel en faveur des veaux mâles. 
La différence &t de l’ordre de 4,s p. 100 cher 
les Métis Brahms, mais elle est plus importante 
(5 à 10 p, 100) chez les Foulbé. 

3) Influence du Facteur Saison de Naissance : 

Nous abordons les résultats de l’étude de 
l’influence de la saison de naissance qui vo nous 
permettre de mettre en évidence les effets sai- 
sonniers sur la croissance des veaux. 

Nous avons adopté quatre variantes pour ce 
facteur saison de naissance, quf sont les quatre 
trimestres de l’année. 

Pour les veaux Métis Brahms, nous avons des 
naissances répartie5 sui- toute l’année, alors 
que pour les veaux de race locale, il n’y a pas 
de naissance au tout-s du quatrième trimestre 
de l’année en raison du calendrier de conduite 
du troupeau. 

Aux Tableaux 3 et 4, nous présentons les 
résultats de cette étude respectivement pour les 
veaux Métis Brahms et pour les veaux de race 
locale. Pour chaque race, nous avons abordé 
l’influence du facteur saison de naissance pour 
le groupe des veaux mâles et pour celui des 
veaux femelles séparément. Les caractéristl- 
ques des distributions pour tous les critères 
considérés sont présentées aux Tableaux 3 et 
4, ainsi que les valeurs de F correspondant 0 
l’influence du facteur trimestre de naissance et 
50 signification. 

Nous remarquons que pour tous les critères 
considérés dans les quatre groupes, l’influence 
du facteur trimestre de naissance est hautement 
significative. sauf pour les poids à la naissance et 
à 1 mois chez les Métis Brahms femelles. 

Au Graphique 3, nous proposons une repré- 
sentation de ces résultats en présentant pour 
choque groupe (Race-Sexe) les courbes de 
croissance par trimestre de naissance. 

Le facteur saison de naissance apparaît donc 
comme déterminant pour l’allure de la courbe 
de croissance : 

- Les veaux nés ou premier trimestre de 
l’année (fin de saison sèche) ont un démarrage 
médiocre, mais ils extériorisent ensuite la crois- 
sance la plus rapide pour présenter le poids 
sevrage le plus élevé. 

- Les vaux nés ou second trimestre (début 
des pluies) ont une bonne croissance. mais elle 
est freinée quelques mois avant le sevrage. 

- Les veaux nés au troisième trimestre (fin 
de saison des pluies) présentent la croissance la 
moins bonne. 

- Les veaux nés au quatrième trimestre 
(début de saison sèche) ont une croissance très 
lente jusqu’au cinquième mois environ, mais ils 
comblent presque leur retard ov cours des 
dermers mois qui précèdent le sevrage. 

Pour préciser cette influence du facteur saison 
de naissance sur le comportement pondéra1 
des veaux en croissance, nous avons établi pour 
chaque critère, la valeur relative du poids 
exprimée en pourcentage de la moyenne du 
groupe pour ce critère. Ces valeurs relatives 
(p, 100) sont présentées ou Tableau 5 pour 
chaque groupe de naissance (trimestriel) pour 
l’ensemble des veaux Métis Brahms et pour 
l’ensemble des veaux Foulbé. 

Une représentation graphique de ces résul- 
tats (Tableau 5) est’ proposée ou Graphique 4. 
Les courbes d’évolution présentées illustrent 
bien les différences de comportement des veaux 
appartenant aux différents groupes de nais- 
suce ou cours de leur croissance. Les résul- 
tats et les courbes obtenus traduisent la même 
evolution chez les veaux Métis Brahms et chez 
ceux de race locale. 

4) Influence du Facteur Rang de Vêlage : 

Nous n’avons considéré dans cette étude que 
trois variantes ou facteur rang de vêlage qui 
déterminent les gi-oupes suivants : 

- Les veaux nés d’un premier vêlage (mère 
primipore). 

- Les veaux nés d’un deuxième vêlage. 

- Les veaux nés d’un troisième vêlage ou 
d’un vêlage d’un numéro supérieur à 3 (nous 
les noterons : 3e vêlage et +). 
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Aux Tableaux 6 et 7. nous produisons les 
résultats de cette étude respectivement pour les 
veaux Métis Brahms et Foulbé : caractéristi- 
ques des distributions, F et significatmn. 

Nous observons donc que l’influence de ce 
facteur rang de vêlage est significative pendant 
lejeuneageduveau (jusqu’à2moisenmoyenne); 
pour cette courte période de croissance, nous 
observons bien une supériorité des veaux issus 
des vaches les plus âgées. les veaux les moins 
lourds étant ceux des prlmipares. Au-delà du 
deuxième mois, les différences observées ne 
sont plus significatives au seuil de 5 p. 100 

(sauf cher les Foulbé femelles). II faut noter à ce 
sujet que si les différences sont non significatives 
et lointaines du seuil de 5 p. 100 chez les Métis 
Brahma, elles sont en revanche assez proches de 
ce S~UI~ chez les Foulbé. 

Pour préciser cette évolution du comportement 
pondéra1 des veaux au cours de leur croissance 
en fonction de leur rang de vêlage, nous présen- 
tons au Tableau 8 les valeurs relatives des poids 
en pourcentage du poids moyen du groupe pour 
le critère considéré. Pour établir ces valeurs 
relatives présentées au Tableau 8, nous avons 
considéré l’ensemble des veaux Métis Brahms 

d’une part, et l’ensemble des veaux Foulbé 
d’autre part. Nous présentons dans le même 
Tableau la valeur de F et sa signification pour 
tous les critères en fonction du facteur rang de 
vêlage. 

Nous proposons au Graphique 5 une représen- 
tation de ces résultats. Nous remarquons que la 
courbe d’évolution des veaux d’un deuxième 
vêlage domine les autres courbes après le deu- 

:: 

++ 
++ 

1: 

: 

NS 
NS 

NS 
+t 

NS 
NS Proche 

NS 

NS 
NS 

xième mois dans les deux groupes considérés. 
La courbe des veaux de primipares se tient 
bien en dessous de la moyenne chez les Métis 
Brahms et au voisinage de la moyenne chez les 
Foulbé 0 l’approche du sevrage. Ce qui est 
plus surprenant c’est l’allure de la courbe d’évo- 
lutlon des veaux nés des vaches les plus âgées 
(3 vêlage et +) chez les Foulbé qui aboutit ou 
sevrage à un niveau très inférieur à la tioyenne. 
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DISCUSSION 

1) Le Fadeur Race : 

Les veaux Métis Brahms extériorisent une 
croissance plus rapide que les veaux de race 
locale. Ceci traduit l’amélioration apportée 
par la race Brahms importée. Ce résultat est 
en accord avec ceux de différents auteurs : 
LAWSON et PETERS (1964) mettent en évidence 
l’influence sigmficative du facteur race SUT les 
poids à la naissance et (IU sevrage de veaux 
Highland. Hereford et croisés entre ces races ; 
WARREN et al (1965) trouvent également un 
effet significatif du facteur race sur les. poids 
au sevrage de veaux Hereford, Angus, Métis 
Hereford et Santa Gertrudis. SUL et RYU (1966) 
montrent t’amélioration obtenue sur les per- 

formances au sevrage par le croisement de la 
race locale coréenne par la race Hereford. 

II est curieux de constater que la différence 
enire les veaux Métis Brahms et Foulbé est plus 
accusée au voisinage de la naissance et du sev- 
rage que pour les pesées intermédiaires. Cela 
nous paraît traduire l’influence indirecte du 
caractère relativement peu laitler des animaux 
Métis Brahmo. 

En effet, à la naissance les veaux Métis accu- 
sent une supériorité assez importante qui est 
le reflet de la différence génétique entre les deux 
races ; dans les mois qui suwent immédiote- 
ment la naissance, les veaux dépendent presque 
intégralement de l’alimentation lactée que leur 
fournit leur opère. C’est à ce niveau qu’appa- 
rail l’amenuisement de la différence enire les 
deux groupes qui traduit le caractère peu lai- 
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tier des vaches Métis Brohma : à l’approche du 
sevrage, en revanche, le veau se dégage progres- 
sivement de l’mfluence maternelle et les pro- 
duits métis retrouvent alors une supériorité plus 
accusée. 

Il est 0 noter enfin que les différences moyennes 
entre races observées dans cette étude sont 
dans l’ensemble Inférieures à celles observées 
dans notre premier travail relatif aux vaches 
en reproduction (LHOSTE, 1967). Chez les 
femelles adultes, en effet, les différences obser- 
vées étaient de l’ordre del5 p. 100, alors qu’elles 
sont chez les veaux inférieures à 10 p, 100. La 
raison essentielle de cet état de fait nous paraît 
être l’effet d’Héterosis qui o joué pour ces 
vaches considérées dans la première étude 
qui étaient des Métis Demi-Sang Brahms de 
première génération (FI), alors que cet effet 
n’intervient plus chez les veaux consldérés dans 
la présente étude, qui sont des Métis Demi-Sang 
Brahms de deuxième et troisième générations 
(F2 et F3). Une tason supplémentaire est sans 
doute l’effet de la sélection poussée sur le 
cheptel local qui se traduit par une augmenta- 
tion des performances des animaux Foulbé. 

2) Le Facteur Sexe : 

Comme dons beaucoup d’espèces domesti- 
ques, nous observons une supériorité des mâles 
sur les femelles. Cette supériorité est clossi- 
que dons l’espèce bovine pour les critères du 
sevrage et de /a croissance avant. le sevrage, 
comme l’ont prouvé de nombreux travaux 
récents portant sur des taurins et des zébus 
(ALEXANDER et al. 1964, FITZHUGH et (II. 
1966, KASSAB et STEGENGA 1964, LAWSON / ! 
et PETERS 1964, MEADE et al. 1963, MINYARD 
et DINKEL1965. MUGDAL et RAY 1965. RAGAD 
et ABD EL-SALAM 1962 et WARREN et al. 1965). 

Nous observons un Dimorphisme sexuel plus 
prononcé chez les animaux de rote locale que 
chez les Métis Brahmo. En fait, ces différences 
pondérales entre sexes, expression du Dimor- 
phisme sexuel semblent être assez variables avec 
les différentes races. 

De plus, COOPER (1967) o montré que les 
différences entre sexes observées ou sevrage 
augmentaient lorsque les conditions de milieu 
devenaient plus favorables. Dans le même esprit. 
CUNDIFF et 01. (1966) ont prouve que les veaux 

mâles bénéficiaient plus d’une complémentation 
alimentaire avant le sevrage que les veaux 
femelles. Nous observons un phénomène ano- 
logue 51 nous comparons les différences obser- 
vées entre sexes sur les gains de poids jour- 
naliers moyens en tenant compte de la saison 
de naissance qui détermine des conditions plus 
ou moins favorables ou cours de la croissance. 
Nous obtenons en effet les résultats présentés 
ci-dessous : 

Différences observées sur les Gains Journa- 
liers Moyens (G) entre Mâles et Femelles : 

Métis Brahmo 

Diffé- ) Diffé- 

m Ier trimestre 36.08 5.7 
xl2e - ..< 29,14 5.6 
a”3e - 15.93 3.9 
xu4e - 2.75 0,s 

Moyenne.. 22.05 4.3 

Foulbe 

Dlflë. mfé- 
rente rente 

G p. 100 

SI,78 10.5 

40.28 25.68 : 

3x30 6.9 

Ces quelques chiffres nous prouvent bien que 
les différences observées entre sexes sur les 
gains de poids journaliers moyens augmen- 
tent lorsque les conditions de m111eu devien- 
nent de plus en plus favorables : ceci dans les 
deux races considérées. Nous avons vu, en effet, 
que les veaux nés au cours du premier trimes- 
tre de l’année bénéficient des conditions les 
plus favorables, et nous observons bien pour ce 
groupe le Dimorphisme sexuel le plus marqué. 
Pour les veaux nés ou cours du deuxième tw 
mestre, nous observons encore un Dimorphisme 
sexuel supérieur à la moyenne. Pour les veaux 
nés ou cours du troisième trimestre qui subis- 
sent les conditions les plus défavorables, nous 
observons un dlmorphisme sexuel ,inférieur à 
la moyenne chez les Métis Brahms, et voIsin 
de la moyenne chez les Foulbb. 

3) Facteur Saison de Naissance : 

MC DOWELL (1966) dans “ne étude générale 
sur les problèmes de production bovine en région 
tropicale met l’accent sur l’influence des fluctua- 
lions saisonnières pour explique? la faible 
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productivité de I’Elevaae dans ces réaions. Cei 
heur propose les ch& moyens dé 150 KG 
povr le poids à 8 mois, et de 540 G pour le gain 
de poids journalier moyen avant sevrage, pour 
les veaux de zone tropicale nés au début de la 
saison favorable. Ces estimations sont en accord 
avec nos résultats concernant /a race locale 
(Naissances des Ier et 2e trimestres). 

Divers auteurs ont observé dans des milieux 
très différents l’importance de la saison de nais- 
smce sur la croissance du veau avant le sevrage. 
NIEMANN ei HEYDENRYCH (1965) estiment 
chez des veaux africanders que la plus grande 
partie de la variation totale du poids au sevrage 
est due à l’influence du facteur saison de nais- 
S*“CC 
MUGDAL et RAY (1965) montrent sur deux 
races de rébus Indiens que la saison naissance 
influence la vitesse de croissance. MEADE et 
al. (1963) travaillant sur des races à viande de 
Floride et WARREN et al. (1965) sur celles de 
Georgie trouvent un effet significatif du mois de 
naissance sur le poids au sevrage. 

Nos résultats sont donc en accord avec ceux 
de nombreux auteurs. Les différences de poids 
que nous observons au sevrage en fonction des 
facteurs saisonniers (Tableau 5) dépassent 
20 p. 100 du poids moyen des veaux de race 
locale, et atteignent 26 p, 100 chez les Métis 
Brahms. Ce facteur saisonnier constitue donc la 
principale source de variation des performances 
*u sevrage. 

Les fluctuations saisonnières des disponibilités 
alimentaires nous paraissent être un facteur 
déterminant de la croissance médiocre observée 
en général dans les races tropicales. Ces fluc- 
tuatlons ont un double effet sur la croissance 
avant sevrage du veau : effet sur la mère d’une 
part, qui n’est pas en mesure de fournir à son 
veau un apport de lait normal, effet direct sur 
le veau d’autre part, qui n’a pas la possiblllté, 
à certaines saisons. de satisfaire ses besoins 
alimentaires sur le pâturage naturel. 

4) Facteur Rang de Vêlage : 

Plusieurs auteurs ont abordé l’étude de 
l’influence de l’âge de la mère sur les perfor- 
mances du veau ou sevrage. Ainsi, LAWSON 
et PETERS (1964), MINYARD et DINKEL (1965) 
et WARREN et al. (1965) observent un effet 

significatif de l’âge de la mère sur le poids ov 
sevrage. D’après CUNDIFF et al., le poids ou 
sevrage augmente de 46 lb (20.8 KG) quand 
l’âge de la mère passe de 2 à 4 ans. BURGESS 
et BOWMAN (1965) signaient que les vaches 
de 2 ans sèvrent d,es veaux qui pèsent 24,3 lb, 
(15,5 KG) de moins que la moyenne, les vaches 
de 3 ans, des veaux qui pèsent 13,5 lb (6,l KG) 
de moins que la moyenne, les vaches de 4 à 8 ans 
sevrant des veaux moyens, et les vaches âgées 
des veaux supérieurs à la moyenne de 13,s lb. 
(6,1 KG). NIEMANN et HEYDENRYCH (1965) 
établissent que l’âge de la mère est une impor- 
tonte saut-ce de varmbilité du poids ou sevrage 
du “eau, et que ce sont les vaches âgées de 6 à 
8 ans qui sèvrent les veaux les plus lourds. 

Dans la présente étude, nous n’avons pas pu 
considérer l’âge de la mère qui nous était 
inconnu dans bien des cas, mais nous uvons 
étudié l’influence du rang de vêlage qui ca-oc- 
térlse aussi l’avancement de la carrière de la 
vache. Nous constatons que l’influence du rang 
de vêlage n’est significative que pendant le début 
de la croissance du veau, jusqu’à 3 mois (Ta- 
bleau 8). Au niveau du sevrage, les différences 
observées ne sont plus significatives. De plus 
chez les veaux de race locale pour lesquels 
les différences observées demeurent proches du 
seuil de signification, nous observons curieuse- 
ment les veaux nés des vaches les plus âgées 
arriver au sevrage ou niveau le plus bas (Grophi- 
que 5). Nous pouvons rappeler à ce sujet les 
raits suivants qui nous paraissent expliquer ces 
résultats : 

a) Les vaches primipares consldérées dans 
le type d’Elevage de la Station ont en moyenne 
4 ans, alors que dans les travaux cités ci-dessus. 
les vaches commencent leur carrière vers 
l’âge de 2 ans. 

b) De plus, nous avons effectué une sélec- 
tion phénotypique assez poussée sur les génisses 
3e race locale ou moment de leur introduction 
ar la Station. Le groupe des jeunes vaches 
:l- et 2e Vêlage) de cette étude présente donc 
un potentiel génétique sensiblement supérieur 
i celw des vaches âgées. 

c) Enfin, les vaches âgées vêlant chaque 
3nnée ou presque (Intervalle moyen entre 
dlages : 14 à 15 mois) sont dans certains cas 
xsez épuisées, ce qui se traduit sur le dévelop- 
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pement du veau : en effet, ALEXANDER et ai. 
(1964) et FITZHUGH et 01. (1966) ont montré 
que les performances au sevrage des veaux sont 
influencées par le fait que la mère oit eu un 
vec,u l’année précédente ou non. 

CONCLUSION 

Cette étude de la croissance avant sevrage 
nous a permis de mettre en évidence l’influence 
de certains facteurs contrôlés sur cette période 
de la vie des veaux : 

- Le croisement de la race locale avec la 
race Brahms importée a entraîné une augmen- 
tation de la vitesse de croissance (Gain de 
poids Journalier moyen) de l’ordre de 10 p. 100. 
Cette amélioration est significative. 

- Les veaux mâles extériorisent une crois- 
xmce plus rapide que celle des femelles. LE 
Dimorphisme sexuel est en moyenne plus accus& 
chez les veaux de race locale que chez les Métk 
Brohma. La supériorité des mâles sur les femelles 
est d’autant plus accusée que les conditions de 
milieu sont plus favorables. 

- Le rang de vêlage n’a une influence signi- 
ficative qu’ou cours du très jeune âge du veau 
(Naissance à 3 mois). 

Carrying on ihe study ofthe seosonal response of zebu caitle in Adamawo, 
the authar rtudies the growth ofrebu calves before weaning. 

The obrervationr bave ben carried on +WO herds genettcally distinct : 248 
males and 229 females mei~r brahmo. 110 males ond 105 femoler of Fulani 

breed. 
The birth weight, the monthly we~ghts up to the 8 months age and fhe daily 

average gain of weighl during thir period of 244 dayr are token in accounI 
The breed. the sex. the season of birth and the chronologicol order of calwng 

of each calf are onolysed. 

- The metir bmhma hove a betkr rpeed afgrowth. 
- The mole calver bave a asler growth Ihan the femoles. 
- The chronological order of calvlng hos a significative influence on the 

calffrom ihe bitih +o 3 monlhs oge : 
- The seoson of birfh bar an ~mporlant influence on the performances a+ 

ihe weanmg fime. 
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- Enfin, le facteur saison de naissance appa- 
ratt comme la source la plus importante de la 
variablllté des performances au sevrage. 

Du point de vue pratique, nous remarquons 
donc qu’il est avantageux d’élever des veaux 
nés au cours des premier et deuxième trimestres 
de l’année, ce qui leur permet d’extérioriser sans 
compiémentation alimentaire une croissance 
avant sevrage satisfaisante. Cette conclusion 
est conforme à celle de notre précédente étude 
concernant les vaches en reproduction. Les 
vêlages de début de saison des pluies permettent 
donc à la mère et à son veau d’arriver l’un et 
l’autre à la période du sevrage dons les meil- 
leures conditions. L’art de I’Eleveur consiste à 
obtenir un maximum de naissances à cette 
période. ce qui correspond d’ailleurs à une 
tendance naturelle. II est clair que le veau sevré 
dans ces conditions aborde alors une période 
critique, car il doit affronter sa première sai- 
son sèche immédiatement après le sevrage. 
Ce problème sera envisagé dans une prochaine 
étude consacrée à la croissance du sevrage à 
l’âge adulte. 

Instiiut d’Elevoge et de 
Médecine Vétérirvnre des Pays Tropicaux 

Centre de Rechercher Zo&chniques 
de Wokwo, Cameroun. 
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A partir de 10s rerultodas notados, el ouior rancluye que : 
- 10s mestiros Brohma i~enen una rapidez de crecimienia aumentoda : 
- 10s berneras machos tienen un. crecimiento m6r rapido que 105 hembras : 
- tiene una rnfluencia sign!ficaiivo sobre eI ternero desde el nocimiento 

hasio 3 meses el orden de porto : 
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Le croisement Brahman à Madagascar 
par H. SERRES, P. CAPITAINE, P. DUBOIS, R. DUMAS et J. GILIBERT 

RÉSUMÉ 

L’lle de Madagascar possède un imporlont élevage de bovins élevés relon le 

mode traditionnel extensif utilisant umquemeni ICI pôiurage naturel. Depuis 

dix ans. le mé+issage de la rote Zébu Malgoche cvec le Zébu Brahman du 

Texas a été effectué dom deux stations de rechercher et en de nombreux lieux 

de vulgarisation en utilisant le méme mode d’élevage traditionnel extensif. 

La pr&ente étude se propose d’analyser Ier résullois +echn,ques des an~moux 

métis, intrinr&quement et en comporo~son avec ceux de la race Zébu Malgache. 

II o paru intérersant, de plus, de comparer entre eux les résultats des dwerser 

régions de l’île gui présentent des différences climotalogiquer très grandes. 

La fécandlté des femelles métis s’est avérée satisfolsanie pour ce type d’élevage 

et du même ordre que celle des femelles locoler. La pathologie apparaît faible 

danr les centres bien surveillés et plus importante bien sOr dans les recteurs 

peu ou par encadrés, noiomment en ce qui concerne 10 mortalité dans le jeune 

âge : des contr6les pr&cis sur 10 morlolit6 des jeuner Zébu Malgache en 4evage 

traditionnel manquent pour eifectuer des comparaisons valables avec les 

meris. Dons l’ensemble, fécandlté égale 0 la race locale et pathologie faible 

danr les secteurs surveillés confirmeni les qualités de rusticité du Brohman du 

TeXX. 

Ler performoncer de croissance sont exfrêmement ratisfaisonter, perme+tan+ 

d’abattre plus jeunes des bceufr de faxna+ correspondant aux normes de 

commerce. el cela dans toutes les régions d’élevage de I’ile. La valeurbouch&re 

des metir esl supérieure 0 celle der baeuis Zébu Malgache. notommeni d propos 

des rendements. du plus faible pourcentage de gras el der qualités orgonalep- 

tiques. 

1. - GÉNÉRALITÉS 

10 Objet de l’étude. 

Avec un troupeau bovin de 9.000.000 de têtes 
environ, représentant 1.5 tête de bétail par 
habitant, la République Malgache prend place 

parmi les pays du Monde les mieux nantis à 
ce+ égard. On pourrait s’attendre à’ la voir de 
ce fait, occuper une position importante parmi 
les pays partlcipont au commerce mondial 
des viandes ; or il n’en est rien. En effet, le 
total des exportations annuelles se monte à 
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50.000 têtes, ce qui ne représente que 1!200 de 20 Milieu physique, biologique, et humain, 
l’effectif global. 

Quelles sont les causes de cette anomalie. 

On en reconnaît plusieurs, dont la toute pre- 
mière est une auto-consommation importante, 
supérieure à 20 kg par habitant et par an, qui 
fait du Malgache un privilégié parmi les habi- 
tants du Tiers Monde. Interviennent aussi 
d’outres facteurs comme l’absence de circuits 
de commercialisation efficaces, l’insuffisance DDE 
l’équipement en abattoirs modernes, et enfin, 
les qualités bouchères médiocres du zébu mal- 
gache. 

Quelques milliers d’animaux seulement sont 
exportés sur pied vers la Réunion et I’lleMaurice 
ainsi qu’un faible tonnage de conserves, de 
cmc~~ses congelées ou réfrigérées qui, d’un 
poids très moyen, ne trouvent preneur que chez 
les importateurs les moins exigeants. 

Somme toute, les produits exportés qui décou- 
lent de la conformation du zébu malgache,,se 
présentent sous des formes d’un intérêt écono- 
mique médiocre. 

Les responsables de I’Elevage à Madagascar 
ont été frappés depuis longtemps déjà par la 
disproportion existant entre les posslbilltés du 
pays en cette matière, et le bénéfice qu’il en 
tirait sur le plan du commerce extérieur. 

De nombreux essais d’amélioration des pro- 
ductions bovines ont été tentés, principalement à 
l’aide de croisements avec des races améliorées 
importées. La majeure partle des reproducteurs 
importés a disparu sans laisser de traces et 
Jusqu’en 1955, aucune race étrangère n’avait 
réussi à s’implanter notablement. Ces échecs sont 
surtout imputables au fait que les bovins importés 
étaient des taurins. qui n’ont pu s’adapter aux 
conditions du milieu. 

Les croisements avec la race zébu American 
Brahman ont été entrepris en 1955. Malgré les 
difficultés, ils ont connu en dix ans, une exten- 
sion jamais atteinte auparavant. 

L’étude qui suit se propose de situer les possi- 
bilités des croisements Brahman dans les diverses 
régions de l’lle, et de déterminer dans quelle 
mesure le croisement d’absorption en fonction 
de I’écologle de choque région peut être déve- 
loppé. 

A) Siiuation géographique, climat et végétation : 

L’lle de Madagascar esi située presque entière- 
ment dans la zone intertropicale puisque le 
Tropique du Capricorne la coupe un peu au 
Sud de la ville de Tuléar. Elle est constituée d’un 
massif primaire, autour duquel les mers ont 
reculé en découvrant des pénéplaines sédimen- 
taires. 

A l’Est, ce massif primaire s’escarpe brusque- 
ment au-dessus d’une plaine étroite alors qu’à 
l’ouest, il s’incline plus doucement. II constitue 
au centre une région Improprement appelée 
« Hauts Plateaux » que l’on divise en deux zones 
distinctes : 

D’abord une chaîne de collines escarpées 
longeant du Nord au Sud la ligne de failles de 
l’Est et dont l’altitude est presque toujours supé- 
rieure à 1.200 m ; parmi les principaux massifs, 
aucun n’atteint 3.000 m : ensuite une pénéplaine 
de 7 à 900 m d’altitude bordant cette chaîne 0 
l’Ouest et fréquemment désignée depuis peu. 
sous le nom de <<Moyen-Ouest a. 

Quatre grandes régions géographiques sont 
ainsi individualisées : la côte Est, les Hautes 
Terres, le Moyen-Ouest et l’ouest. 

La côte Est et les Hautes Terres ne sont pas 
à proprement parler des régions d’élevage car 
le bétail qui s’y rencontre provient des autres 
régions. 

Le Moyen-Ouest est donc une pénéplaine 
primalre, aux vastes horizons, dans laquelle 
s’érigent quelques pitons, bordée à l’Est par 
les Hautes Terres, et séparée de la zone sédi- 
mentalre à l’Ouest par une ligne de hauteurs 
appelée : Le Bongolava. 

Une orographie riche découpe cette péné- 
plaine en une mosaique deplateauxd’unesuper- 
ficie individuelle de quelques dizaines d’hectares. 
séparés par des vallées à pentes abruptes, plus 
ou moins larges, dont le centre marécageux, 
représente un point d’eau presque permanent. 

Le climat est caractérisé par l’alternance d’une 
saison des pluies qui de novembre à avril 
déverse de 1.200 à 1.500 mm par an, et d’une 
saison sèche de mai à octobre. Les températures 
moyennes sont chaudes sans excès, la moyenne 
annuelle étant de 23oC. II faut noter cependant 
que les nuits d’hiver peuvent être très fraîches. 
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On II beaucoup trop parlé des latérites de 
Madagascar et de la «fertilité de la brique» 
des sols : il est aujourd’hui bien étobll que les 
lotéritisations sont rares 0 Madagascar. Dans la 
région du Moyen-Ouest. les sols sont loin d’être 
stériles. Ils sont constitués par des argiles rouges, 
compactes à classer dans les sols ferrallitiques. 
La réaction est toujours acide, la teneur en 
humus et en basses échangeables faible. Cepen- 
dant, les paysans malgaches parviennent 0 y  
faire, en jachère, des cultures vivrières. sans 
apport d’aucun engrais. Les sols de plateau 
lorsque la pente est très faible, et surtout ceux 
des colluvions de bas de pentes sont les plus fer- 
tiles. Les pentes sont très érodées et le centre des 
bas-fonds occupé par de latourbe. Le tableau no 1 
indique le détail des analyses de sols de la région. 

Sur ces sols et compte tenu du climat, une végé- 
tation de type savane herbacée se développe 
où vont dominer les andropogonées représentées 
par Hy@rhema rufa et Heferopogon contorius, 
le plus souvent associés de manière assez intime 
en peuplements denses. Sur les sols les plus riches, 
on rencontre im~eraia cylindrkx que le feu 
généralise, tandis que sur les sols érodés Aris- 
tido muiticoulis se développe qui, molheureuse- 
ment n’est, à wcun stade, consommé par le 
bétail. GRANIER a donné dans un précédent 
travail (5) une chaîne topographique de la 
végétation du Moyen-Ouest. 

Cette sav(lne herbeuse fournit une nourriture 
abondante de décembre à juin, puis elle se 
dessèche et les animaux doivent rechercher dans 
les bas-fonds une nourriture qui devient insuf- 
fisante. particulièrement en octobre-novembre. 
La foule de ruisseaux qui naissent à la tête des 
bas-fonds, les nombreuses rivières qui descen- 
dent des montagnes font qu’il n’y a aucun 
probléme pour l’abreuvement du bétail dans 
cette région. C’est là que se trouvent les meilleurs 
paturages de Madagascar, il s’y pratique à la 
fois l’élevage et l’agriculture. 

L’ouest : 

Les pénéplaines sédimentaires s’étendent du 
Nord-Ouest ou Sud en passant par l’Ouest pro- 
prement dit : celles-ci représentent presque la 
moitié de la superficie de Madagascar. Six 
millions de bovins y  vivent, et la majeure partie 
de tous ceux de Madagascar y  naissent. 
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Cette vaste zone est soumise à un climat fro- 
pical chaud, les moyennes annuelles aitei- 
gnont 27oC ; la saison des pluies débute rare- 
ment avant décembre, pour se terminer fin mars. 
II faut souligner que la pluviométrie va décroître 
du Nord au Sud de 1.500 mm CI” Nord de 
Majunga à moins de 500 mm dans la zone 
côtière aux environs de Tuléar. C’est là I’élé- 
ment prédominant des variations des conditions 
d’élevage de l’Ouest. par son action sur la végé- 
tation. 

Les sois qui se sont formés sur les roches sédl- 
mentaires sont parfois argllo sableux rouges, 
ferrallitiques ; mais on trouve le plus souvent de 
vastes étendues de sables. Les plus fréquents sont 
les sables roux, ferrugineux, dont l,a formation 
est mal connue, et qui ne sont pas dépourvus 
de toute fertilité. On trouve parfois également 
des sables blancs qu, sont beaucoup plus pou- 
vres. Ces sols. dont la réactnn demeure acide, 
pauvres en humus, peuvent être mieux minéro- 
lisés que les argiles rouges des plateaux. En 
certains points, on voit affleurer le calcaire qui, 
très perméable, est particulièrement pauvre en 
points d’eau, ce qui y  rend l’élevage d\ftÎcile. 
(Causse de Kelifely-Plateaux du Bemaraha et 
du Mahafaly). II ne faut pas oublier les deltas 
des fleuves puissants, nés sur les hautes terres 
qu’ils érodent. Ces fleuves, avant leur embou- 
chure, créent des zones d’inondation annuelle 
qui sont alluvionnées régullèrement : créent 
des zones d’inondation annuelle qtii sont allu- 
vionnées régulièrement : ce sont les « baibo ». 
Enfin, les deltas eux-mêmes se comblent régu- 
lièrement et avancent lentement vers la mer. Sur 
ces surfaces d’alluvions. on voit des sols riches 
de réaction légèrement alcaline. On trouvait là, 
et on trouve encore. les zébus les mieux déve- 
loppés de Madagascar. 

Mais à l’heure actuelle. la richesse des sols, 
et les posslblhtés d’irrigation parassent destiner 
baibo et deltas à la culture industrielle (coton. 
canne à sucre). L’élevage y  reviendra certaine- 
ment sous une forme plus intensive. 

La végétation dans l’Ouest est également une 
smmne herbeuse mais moins riche que dans le 
Moyen-Ouest. Elle est dominée par Heteropogon 
confortus, auquel se mêle Chrysopogon montonus 
qui est bien consommé par le bétail. 

Les Hyporrhemo sont localwks dans les zones 
basses où le sol est meilleur. On rencontre en 
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plages séparées Hy@rhenlo ru.fa ei Hy@rrhenio cence. Le, Brohman n’a donc pas échappé à la 
drsroluto. L’Aristide se localise WI les hauteurs règle. 
érodées par la pluie ei le vent. GRANIER a donné 
une chaîne topographique de cette végétation. 
Les régions du Sud, à la faible pluviométrie 
voient la savcme se transformer en steppe. 

De nombreuses espèces d’Arisfldo, 0 faible 
développement alternent avec Heieropogon conior- 
tus. Les zones les plus arides sont envahies 
par un bush 0 euphorbe5 ei Didieracées. De 
grands arbres tels que le iamor!ndus indicus 
parsèment le paysage et offrent leurs basses 
bronches à la dent des bceufs qui trouvent là 
un pâturage pérenne. 

Cependant, étant lui-même un zébu pourvu 
d’une bosse importante, il n’a pas ioujours cho- 
qué comme l’avaient fait les taurins. Ses oreilles 
tombante5 et longues, son cornage plus bref 
ont souvent été acceptés. 

B) Le facfeur humain. 

L’élevage du zébu est ancestral à Madagascar. 
II a pour but de prodwre des bceufs qui sont 
très apprécié5 des paysans, au détriment par- 
fois des reproducteurs, le bceuf étant la fraction 
commerciale du troupeau et on a un peu trop 
Insisté sur le caractère purement coniemplatif 
de cette forme irès extensive d’élevage, les 
ventes sont loin d’être négligeables. Les bceufs 
ont un certain aspect «compte en banque» 
pour leur propriéialre. Ils représentent la réserve 
où l’on puise pour satisfaire aux sacrifices lot-5 
des cérémonies rituelles telles que les funé- 
railles. 

Sur les plateaux, le paysan utlllse les bcrufs 
pour le piétlnement des rizières et la production 
du fumier dans des parcs exigus et souvent 
boueux. C’est dire que les animaux soumis à ce 
régime ne s’amélioreni pas. C’est pourquoi le 
propriétaire n’a pas d’intérêt à les renouveler 
souvent. 

Aussi volt-on de vieux bceufs dans ces trou- 
peaux, ce qui a fait conclure, souvent par géné- 
ralisatlon abusive, que le Malgache ne commer- 
cialisait pas son bétail. II paraît utile de préciser 
que sur les marchés les animaux se vendent à 
la pièce. et que la bascule est apparue seulement 
depuis peu sur certains champs de foire. II en 
résulte que les propriétaires ont une notion 
‘bien plus précise de l’âge de leurs animaux que 
de leur poids. 

C’est sur cette tradition que tente de se greffer 
I’amélioration par le croisement Brahman. 

C’est une généralité de dire que tout paysan 
accueille les nouveautés avec une certaine réti- 

Pourquoi le crolsement ne s’est-il pas vrai- 
ment généralisé ?C’est que dons bien des régions 
le5 propriétaires n’y ont pas trouvé un intérêt. 

Le gain de poids des animaux à un âge donné 
les a peu frappés car ils sont peu familiers de 
cette notion pondérale. Nous connaissons I’exem- 
ple de Solila où les propriétaires ont été heureu- 
sement surpris, mais surpris tout de même 
qu’on leur achetât les métis de 2 ans au prix 
habituellement pratiqué pour les zébus de 5 ans. 
Vu de la bascule, cela se Justifiait. Aussi ne doit-on 
pas s’étonner 51 dans la réglon, le croisement 
Brahman est l’objet d’un vif engouement. 

Par contre, dans les régions élagnées d’un 
débouché qui pourrait révéler cette plus-value, 
on se heurte à l’attitude Indifférente des éleveurs. 
C’est le cas dans la prownce de Majunga où 
le défaut de débouchés doit expliquer le peu 
de retentissement du centre de Mladana. 

On s’aperçoit qu’en matière d’élevage comme 
en d’autres, la vulgarisation des progrès est 
liée à une motivation et que sans elle, il reste 
bien difficile de promouvoir quoi que ce soit. 

C) Lieux d’infervenfion. 

a) Kianjosoo : centre de Recherches Zootech- 
niques géré à la demande du Gouvernement 
Malgache par 1’1. E. M. V. T. est sItué dans le 
«Moyen-Ouest » actuellement zone de dévelop- 
pement rural. 

Sa superficie est de 4.000 ha environ, à une 
altitude moyenne de 900 m dans une région de 
plateaux sillonnés par de nombreuses vallées 
marécageuses (pénéplaine recreusée). 

Les sols ferrallitlques sont de valeur moyenne. 

b) Alootro : station ogronomfque de l’Institut 
de Recherches Agronomiques de Madagascar, 
située en bordure de la zone rizicole du Lac 
Alaotra à 200 km au Nord-Est de Tananarive, 
à une altitude de 780 m. 

Une exploitation agricole associant ogricul- 
turc et élevage a été créée en 1955. avec 127 ha 
dont 20 ha en assolement. 
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Les sols sont variables suivant la topographie : 
ferrallitiques et alluvions jaunes anciennes sur 
les collines, colluvions de sols meubles et aérés, 
plaine alluviale formant des sols riches. 

c) Miodono : centre de Recherches Zootechni- 
ques, géré par 1’1. E. M. V. T., est situé à 60 km 
au Sud-Est de Majunga à 50 m d’altitude. 

SO superficie est de 2.500 ha situés dans 
une zone d’érosion sur terrains sédimentaires 
comportant des buttes témoins, des terrains 
plats plus ou moins ensablés et des lits de 
rivières. 

Les sols sont relativement pauvres, le système 
hydrographique est important. 

d) Boonomory : exploitation de la Compagnie 
pour le Développement de l’Agriculture à 
Madagascar située à 20 km au Sud de Majunga, 
dans une presqu’île s’avançant dans l’estuaire 
de la Betsiboka ; elle est située au niveau de la 
mer. 

Le relief est assez plat, les bas-fonds sont 
relaflvement nombreux ; les cours d’eau sont 
peu importants et asséchés en saison sèche. 

Calcaire crétacé, recouvert dans la partie 
Nord par des alluvions fluviatiles. 

e) S~i~lo : secteur de Paysannat situé à 110 km 
à l’Ouest de Fianarantsoo, à une altitude de 
800 m en moyenne. 

Le relief est constitué de vallées évasées où 
les rivières à pentes faibles dessinent des méan- 
dres. 

L’Introduction du métissage Brahman a été 
bien accueillie par les éleveurs et fait de cette 
région une zone pilote pour l’élevage. 

9 Andronolovo : secteur de paysannat situé 0 
50 km au Nord de Sokaraha. à 100 km au 
Nord-Est de Tuléar. 

C’est une région de plaieauxà4OOm d’altitude, 
sillonnée de nombreuses rivières : les mores 
sont nombreuses ; l’abreuvement des animaux 
est aisé. Les pâturages sont situés sur du Gond- 
wanien, faciès coniinentaux, constitués princi- 
palement de sables roux formant des sols assez 
pauvres. 

g) Bepeho : centre d’élevage pépinière admi- 
nistratif, situé à 30 km ou Nord-Est de Betroko, 
à 70 km au Sud d’lhosy : la surface utilisée est 
de 2.500 ha environ. L’altitude moyenne est 
de 850 m. 

Le relief est peu accentué. vastes plateaux 
entre les lits des rivières. Les sols sont pauvres 
sur les plateaux. mais les bas-fonds comportent 
des argiles noires assez riches. 

h) Befanotonana : zone située à 20 km au 
Sud de Maintirano sur la côte Ouest. La base 
administrative était le secteur de paysannat. Le 
relief très plat et le régime saisonnier des pluies 
déterminent de vastes surfaces inondées une 
partie de l’année (Baiboa) et des marécages plus 
ou moins permanents. 

i) Vohilava : explcitatlon Situ&e au niveau de 
la mer, dans une presqu’île de /a zone du Cap 
d’Ambre, au Nord de Diégo-Suarez. 

La concession est accordée à la Société Roche- 
fortoise. 

Par convention avec le Service de I’Elevage, 
I’Admlnlstrotlon fournit les taureaux Brahman 
purs. et la Société cède la moitié des mâles métis 
produits. 

La concession de 12 km sur 3, comporte une 
partle de collines et une grande ‘partie très 
plate. 

Les sols sont en majorité calcaires, le sys- 
tème hydrographique peu développé. 

j) Boboomby : la presqu’île de Babaomby 
constitue l’extrême Nord de Madagascar. Le 
relief est assez tourmenté avec 300 m d’altitude 
maximale. Un socle basaltique est entouré de 
sédiments à dominante calcaire, donnant des 
sols sableux. 

Le Secieur de Paysannat chargé du croise- 
ment est situé à I’exirême Nord de la pres- 
qu’île, en terrains relaiivemenf plots. 

k) Behora : ferme du Service de I’Elevage 
située à 80 km à l’Ouest de Fort-Dauphin, non 
loin de la mer : l’altitude esi d’environ 50 m. 
Le relief est très peu accentué. 

Les sols sont principalemeni sur alluvions 
récentes de la rivière Mandrare. assez bons. 

Les données climatologiques de ces onze 
lieux d’intervention sont rassemblées dans le 
tableau I et figurées dans les cartes des iso- 
hyètes et des isothermes. 

D) Appréciation des diverses régions en fonction 
des données climatologiques. 

Le climat agit sur Ier anunaux de deux 
manières : directement par les excès que peut 

523 
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présenter la température ou l’hygrométrie ; 
indirectement par son action sur la végétation. 

Plusieurs méthodes ont été utilisées pour le 
caractériser : 

10 Indice des saisons pluvioméfnques d’Aubre- 
ville. II donne, en trois chiffres, d’abord le 
nombre de mois où il pleut plus de 100 mm. puis 
ceux où il pleut entre 30 et 100 mm, enfin les 
mois où il tombe moins de 30 mm. 

On obtient alors dans l’ordre : 

1) Moyen-Ouest (Kianjasoa). 525 
2) Majunga (Miadana-Boanamary). 516 
3) Lac Alaotra (station agronomique). 507 
4) Pentes du Sud-Ouest (Solila). 426 
5) Pentes du Sud (Betroko-Bepeha). 426 
6) Régions de l’Ouest : Betontitanana et 

Andranolava 417 
7) Région de l’extrême Nord : Diégo- 

Suerez (Vohilava-Babaomby). 417 
8) Région de l’extrême Sud : Beharo.. 417 

20 Coefficient d’Emberger : II est défini par : 

Q2 = 
Pmm x 2.000 

MZ-m2 
avec Pmm = pluviométrie annuelle en millimè- 

tres ; 

/ 

M = moyenne des maxima + 273 ; 
m = moyenne des minima + 273 : 

m obtient l’ordre suivant : 
Q2 

1) Moyen-Ouest (Kianjasoa). 340 
2) Lac Alaotra (station agronomiqùe), 325 
3) Région de Diégo-Suarez.. 276 
4) Région de Majunga.. 270 
5) Région de l’Ouest (Betanatanona). 190 
6) Pentes du Sud-Ouest (Solila). 173 
7) Pentes du Sud (Andranolava-Bepeha) 

,.,<,,............<.,,,..,,, 153-I 38 
8) Extrême Sud.. 98 

30 hgrammes climotogrophrques. 

On utilise la méthode graphique préconisée 
xr GAUSSEN qui tient compte à,la fois des 
facteurs thermique et pluwal. Sur un même 
graphique, on fait figurer les pluviométrles 
nensuelles et les températures moyennes men- 
WeileS. en attribuant aux températures en 
degrés centrigrades, une échelle double de 
:elle des hauteurs de pluie en millimètres 
:graph. 1). 

Par intersectlon des deux courbes, on obtient 
une longueur de la saison de souffrance des 
plantes. En tenant compte de cette longueur 

i i 
L 
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pour les diverses stations, on obtient le classe- 
Aent suivant : 

Par contre, chez le mâle castré ou non, elle 

1) K~anjosoa.. 5 mois 21 jours 
2) Solila., 6 mois 9 Tours 
3) Alaotra 6 mois 12 jours 
4) M’ Ia d ano ,, 6 mois15 jours 
5) Betanatonana 6 mois 26 jours 
6) Andronolava 7 mois 3 jours 
7) Diégo-Suarer (Vohilava- 

Babaomby) 7 mois 18 jours 
8) Behara 7 mois 24 jours 

Selon la technique graphique de GAUSSEN, 
on peut aussi classer les climats en fonction de 
la surface qui e?t délimitée par l’intersection 
des 2 courbes. 

peut devenir très volumineuse si l’animal est 
en bon état d’embonpant. Elle est alors de 
port dressé, dessinant souvent une sorte de 
marche d’escalier en avant, sa ligne postérieure 
verticale n’étant interrompue que par un pli 
de peau à mi-hauteur. Si l’animal est très gras, 
par son pads, la bosse peut acquérir des mou- 
gements d’oscillations latéraux au cours de la 
marche : mais jamais elle n’a tendance à se 
renverser en arrière. 

l 

Mais on obtient dans ce cas, des résultats 
parfois aberrants car les petltes pluies d’hiver 
de Behora en feraient un excellent climat, alors 
que Miadana se trouverait en queue de liste, 

30 Les Races de Base. 

Le Zébu malgache demeure une race mal 
connue sur le plan zootechnique car aucune 
étude précise et détaillée ne paraît lui avoir 
jusqu’à présent été consacrée. 

C’est un animal de taille et de poids modestes 
‘pour un bovin. Les poids et taille qui ont parfols 
,été donnés comme des moyennes, ne sont en 
réalité que des maxima pour des animaux de 
pâturage. 

La tête montre une nette brachycéphalie. Le 
;protÎl est droit et ou niveau du front, on peut 
même noter une certaine dépression liée à la 
sailliedesorbites. On ne note jamais de convexité. 

Les oreilles sont petites en forme de losange, 
portées latéralement, voire légèrement ver le 
haut. 

Le chignon est concave. Les cornes, de sec- 
tion circulaire, sont portées en lyre haute, 
pouvant mesurer 70 cm cher les animaux âgés, 
,Cher le mâle, elles sont de section plus forte 
que chez la femelle où l’on voit parfois une 
,certaine orientation vers l’avant se dessiner, 

L’encolure du zébu malgache est mince dans 
le sens latéral. Elle porte un fanon développé, 
,mais moins important que celui du Brahmon. 

Le tronc est allongé, la côte clssez plaie. La 
bosse, située en région cervico thoracique est 
de taille toujours limitée chez la femelle. 

La croupe est étrate et oblique, la naissance 
de la queue se faisant en cimier à uw niveau 
lettement plus bas que le sacrum Le train 
xostérieur esi étriqué. 

Les membres sont assez tins et les aplombs 
généralement corrects. Le sabot est petit La 
capacité de marche du bétail est axez bonne 
3our une race qui normalement ne tra’nshume 
xx. 

La peau du zébu de Madagascar est fine. Elle 
xxte des poils courts et lisses, on voit des robes 
xtrêmement variées : noires. pie noire avec 
aches de toutes dimensions allant des larges 
dages (comme chez le Frison), jusqu’aux mou- 
:hetures ; dons les mêmes conditions, on voit 
les robes fauves ou fauves et blanches, rouges 
IU rouges et blanches grises, ou même entière- 
nent blanches. 

Un relevé a donné les résultats suivants : 

,o,r 7 noir et blanc.. I 60 p. 100 
cuves + rouges avec ou sans blanc. 30 p. 100 
jr~ses et blanches.. ., ,<. 10 p. 100 

Ces proportions peuvent varfer légèrement 
uivant les régions dans des proportions qu’une 
:tude devrait préciser. 

Par de nombreux caractères : profil droit, 
:hignon concave, oreille courte, bosse verti- 
:ale, le zébu de Madagascar paraît s’éloigner 
les rébus de l’Inde, mais au contraire, se rap- 
rocher de certains types d’Afrique. 

Le Zébu Brohmon du Texas : La race Brahman 
tst trop connue pour que nous en donnions ici 
âne descriptw détaillée. 

Nous dirons seulement que les animaux qui 
ont arrivés à Madagascar étaient en majorité 
le robe gris clair classique. Cependant, plu- 
ieurs taureaux étaient gris foncé dont l’un 
resque noir. 
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Deux vaches étaient de robe fauve clair et 
une troisième de robe fauve très foncé. Cette 
dernière ne donne d’ailleurs naissance qu’à 
des veaux fauves, quel que soit le taureau 
auquel on l’accouple. 

Les animaux reproducteurs Brahman du 
Texas, en provenance du Texas Ranch Hudgins, 
ont été importés à Madagascar en iras contin- 
gents : 

- en novembre 1955 25 taureaux 
- en décembre 1956 21 taureaux 

et 30 génisses 
- en mars 1959 5 taureaux 

et 12 génisses 

Les génisses furent regroupées dans les 
centres de Kianjasoa et de Miadana pour y  
entretenir une souche pure. 

Les animaux sont élevés selon le mode exten- 
sif, sur les prairies naturelles toute l’année. 
Dans Ier centres de recherches de Kianjasoo 
et Mmdana, les animaux pâturent à raison de 
50 vaches et leurs veaux jusqu’au sevrage pour 
300 ha environ. en paddocks clôturés, jour et 
nuit. De la poudre d’or ou des pferres àléchersont 
à leur dispositlon en permanence. Les veaux 
sont sevrés entre les âges de 7 et 10 mas. Ils 
reçoivent olors une supplémentation alimentaire 
pendant trois mois. L’ensemble des anomaux 
reçoit 2 à 3 kg de foin par animal et par jour 
pendant les cent jours de tïn de saison sèche. 
Une soison de monte libre de décembre à mars 
assure le groupement des naissan& de sep- 
tembre à décembre. Le métissage est effectué 
régulièrement. 

Le croisement Brahmon x Zébu malgache a 
été effectué : 

- dons les centres de recherches : Kianja- 
SOÛ, Miodana, station agronomique du Lac 
Alaotra, 

Dans les autres lieux d’interventions sont 
pratiqués des modes d’élevage extrêmement 
voisins, mis à part quelques variantes citées 
cl-après : 

A Boonamary : 

- dans le centre pépinière de Bepeho, 
- dons une société particulière jouant le 

rôle de centre pépinière : Société Rochefortaise 
de Produits Alimentaires à Vohilava, 

Y dans des centres encadrés de vulgarisation : 
Bobaomby. Ankazomborona, Ambalabe. Amba- 
tala, Tsinjoarivo. Betanatanana. Solila, MIgo, 
liafia, Andranolava, Behara. etc... 

- dans des élevages particuliers : Sevima 
Tsiroanomondidy, Compagnie générale Frigo- 
rifique à Boanamary, Sucreries de Namokia, 
Société sucrière de la Mahavavy à Ambilobz. 
Féculerle de Morowtslka, Société Rochefortaise 
centre de I’Horombe. De Heaulme 0 Berenty. 

- les veaux reçoivent, d’une façon irrégu- 
lière, un peu de son de riz ; 

- il n’est pas pratiqué de saison de monte. 

A Solilo : 

- les anomaux sont rentrés au parc la nuit. 
A Andranolova : 
- les an,maux sont rentré: à l’étable la 

nuit ; 
- la supplémentahon alimentaIre en saison 

sèche est très réduite, limitée à laIdistrlbution 
d’éléphant gras, d’une façon discontinue au 
taureau, aux vaches allatantes et aux ,eunes 
cl” sevrage : 

Les élevages de croisement Brohman dans les 
centres encadrés de vulgarisation et dans les 
élevages particuliers ont subi des fortunes dwer- 
5es, certains ont été abandonnés par mortalités 
de taureaux, manque de crédits. 

- il n’est pas pratiqué de saison de monte. 

A Bepeha : 

D’autre part, l’étude des résultats du croise- 
ment n’a pu être effectuée dans certaines sta- 
tions, soit par manque de relevés élémentaires, 
soit que les centres ne disposent pas à ce jour. 
,d’animaux en quantité suffisante. 

- les animaux sont rentrés au porc la nuit ; 
- un peu de Pennisetum. de mana vert 

ou de Iégumlneuses s’ajoute au foin comme 
supplémentation de saison sèche. 

40 Mode d’Elevage des animaux de croisement 
Brahmon. 

A Betanatona : 

- du maïs et du manioc sont distrlbués au 
troupeau en saison sèche mais pas de foin ; 

- les animaux effectuent une petite migra- 
tion saisonmère qui wt en saison sèche, le 
recul des eaux de cette région inondable. Ils 
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disposent ainsi d’herbe verte jusqu’à tard en 1 l’interprétation des résultais, comme de la siiua- 
saison. 

A Vohilava et Bobaomby : 

- pas de particularité dans le mode d’éle- 
vage. 

A Behara : 

- il n’est pas distribué de foin en Samson 
sèche mais du Pennisetum ou du tourteau 
d’arachide. 

A Alaotra : 

- cette station diffère notablemeni des autres ; 
l’élevage pratiqué est plutôt ici du type semi- 
extensif attendu qu’une partie du pâturage est 
constituée par des prairies améliorées ou des 
prairies artificielles, que du fourrage vert est 
distribué en saison sèche et que les jeunes 
reçoivent du manioc, du Pennisetum ou de 
I’ensilage. 

Récapitulation. 

A l’exception de la station Alaotra qui prati- 
que un élevage semi-extensif avec utilisation 
de prairies naturelles et de prairies artificielles, 
on peut dire que le mode d’élevage des animaux 
de croisement Brahman est comparable pour 
toutes les stations. 

- Animaux se nourrissant plus ou moins en 
liberté sur de vastes pâturages naturels toute 
l’année. 

- Abreuvement assuré toute l’année natu- 
rellement ou par éoliennes quelquefois. 

- Pierres à lécher salines à disposition toute 
l’année. 

- Complément alimentaire de saison sèche, 
fournissant 1 à 2 unités fourragères par jour 
et par animal pendant une centane de jours. 

- Un douchage contre les parasites externes 
est effectué pérlodiquement. 

- Le déparasitage Interne des veaux est 
pratiqué périodiquement dans la plupart des 
stations. 

Il faut cependant indiquer que les animaux de 
Betanatanana ont eu des conditions desurveil- 
lance beaucoup plus lointaine que dans les 
autres centres. A Bepeha, il est certain que les 
conditions d’élevage ont également été défavo- 
rables. Nous devrons tenir compte de cela dans 

tion favorisée des anomaux du Lac Aiootra. 

50 Modalités de l’étude. 

L’étude suivante a pour but essentiel de 
montrer dans quelle mesure, par croisement 
de première génération, on peut améliorer les 
caractères économiques, tels que la taille, la 
longueur, le périmètre thoracique mais sur- 
tout poids et vitesse dc croissance. Nous I~SIS- 
terons par conséquent dans la comparaison des 
caractères économiques du zébu de Madagas- 
car en vue de son exploitation en boucherle. 

Nous avons dit dans le paragraphe 3 que le 
zébu malgache était mal connu. C’est pourquoi 

) dans les stations de Kianjasoa et Miadana gé- 
rées depuis peu par 1’1. E. M. V. T., l’élevage de 
zébus malgaches a été entrepris pour avoir le 
terme de comparaison des croisements. 

Les animaux ainsi élevés ont à présent 2 ans. 
Au-delà de cet âge, on doit faire appel aux chiffres 
d’abaitoir sauf en ce qui concerne les femelles 
zébu pour la station de Miadana, des animaux 
de cette catégorie y  étant élevés depuis la créa- 
tion du centre. 

Le deuxième objectif sera de juger les résul- 
tats obienus en diverses régions de Madagascar 
et de VOIT si l’on peut établir une relation avec 
les climats variés, car le pays est vraiment très 
diversifié sous cet aspect. 

Pour atteindre les deux objectifs, des études 
~XL complètes oni été réalisées dans le centre 
de recherches zootechniques de Kianjosoa qui 
représente valablement les régions du Moyen- 
Ouest, et dans le centre de recherches rootechni- 
ques de Miadona qui représente valablement 
les réglons de côte Ouest et Nord-Ouest. 

Ensuite, nous avons effectué le maximum de 
relevés dans les centres où l’on peut trouver un 
certain nombre de métis Brahmon. Mais les 
conditions de croisement n’y ayant pas été 
rationalisées, les données recueillies sont tou- 
jours incomplètes, et celles qui manquent ne 
sont pas les mêmes, ce qui introduit une gêne 
pour les comparaisons. 

Tantôt il n’y a pas de bascule, donc pas de 
poids, tantôt les mères «zébu » ont disparu 
et aucune comparaison n’est possible avec la 
race pareniale : tantôt les données intéressant 
les mâles sont fragmentaires, car ils ont été 
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précocement cédés pour la reproduction ; tan- 
tôt enfin, les données ont été recueillies trop 
irrégulièrement. 

Nous avons donc rassemblé une masse de 
documents dont seulement une partie pourra 
être exploitée ci-après. 

Les chiffres ont été rassemblés de la manière 
la plus concentrée possible et exprimés sous 
forme de moyennes. Dans chaque cas, le nombre 
d’individus servant à l’établissement de la 
moyenne est indiqué. 

Pour les moyennes obtenues 0 partir d’un 
nombre assez grand d’animaux (30 ou plus) et si 
la distribution paraît normale, la moyenne est 
suivie de l’indication de son écart type (erreur 
standard de la moyenne). 

On a donc l’indication n = m + srn avec 

sm=~+ 

Dans le cas où la moyenne est obtenue à 
partir d’un nombre plus faible d’observations, 
elle est suivie par l’indication des chiffres extrê- 
mes. On a l’indication : n - m (Minimum-ma- 
ximum). 

II. - RÉSULTATS DU CROISEMENT 
DE PREMIÈRE GÉNÉRATION 

10 Dans les stations de recherches. 

A) Evolution des effectifs des mélis lj2 Brohmon 

De 1956 à 1965, à Kianjasoo : 869 naissances 
et 87 morts ont été enregistrées : 634 cessions 
ont été effectuées. 

à Miadana : 434 naissances et 23 morts : 
249 animaux g Brohman ont été cédés (tab. 2) 

B) Fécondité. 
a) Généroiik% 
Dans ces centres, nous ~VO”S été amenés à 

instaurer une Samson de monte pour les rasons 
suivantes : 

- Des variations des productions sont impo- 
iées chaque année par le programme des 
xherches. Des femelles zébus peuvent être 
Imenées à engendrer des zébus ou des métis 
j’un certain degré de sang étranger. 

- II y  a nécessité. à cause de l’opposition de 
deux saisons, l’une d’abondance, l’autre de 
disette, de grouper les naissances pour faciliter 
es comparaisons de croissance des produits. 

- Pour faaliter la conduite du troupeau. 
,n groupe les interventions : sevrage collectif, 
nises à la reproduction collectives, traitements 
xophyloctlques, etc... 

Enfin. il faut surtout éviter les naissances en 
;Oison défavorable, pour limiter les répercus- 
sions sur l’état de santé des vaches donc sur leur 
Fécondité. 

En pratique, dans les troupeaux en monte 
libre, novs constatons une majorité de mise-bas 
avant et pendant la saison des pluies, ce qui 
correspond à la plus grande proportion des 
saillies fécondes en période d’abondance végé- 
tale 

Les conditions alimentaires alternativement 
bonnes et défavorables tendent à produire 
naturellement. chez le bétail, un rythme sai- 
sonnier de reproduction. Nous n’avons pas de 
chiffre précis de mortalité des veaux en bas 
âge, mais il est certain que la faible lactation 
des mères vêlant en saison sèche entraîne une 
faiblesse des produits souvent aggravée jus- 
qu’à I’ISSU~ fatale par le parasitisme intestlnal. 

Nous avons observé, en station, que les vecwx 
nés en dehors de la première moitié de la saison 
des pluies. affrontant trop jeunes la première 
so~son sèche, manifestent une croissance faible 
et conservent cet handicap jusqu’à l’âge mar- 
chand. 

II est vraisemblable que dans les conditions 
de monte libre, la mortalité en bas âge jointe 
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à l’arrêt des chaleurs après l’épuisement provo- 
qué par un vêlage de contre-saison, doit provb- 
quer une baisse de production plus importante 
que celle conséquente à une saison de monte. 

Dans nos stations, r~ous limitons la période 
de monte entre le Ier décembre et le le* ou le 
15 mors : ce qui provoque la majorité des MS- 
sances entre le le* septembre et la fin de décem- 
bre. 

b) Indice de reproduction du troupeau, 

Nous indiquons ci-dessous le pourcentage des 
naissances par rapport aux femelles mises à la 
reproduction, de la saison de monte 1957/1958 
à la saison de monte 1963/1964. 

Les rapports généraux sont seuls à prendre 
en considération car II y  a une différence d’âge 

notable entre les vaches zébus et les vaches l/Z 
Brahmon. Dans les deux stations, les femelles 
zébus ont une moyenne d’âge de 11 ans (7 à 
15) et les lj2 Brahman de 5 ans (3 à 7). Certaines 
génisses 1/2 Brahmon, mises à trois ans à la 
reproduction n’ont pas eu de produit la première 
année. 

c) lniervolles entre les mises bas. 

Du fait de la saison de monte, nous obtenons 
trois populations d’intervalles centrées autour de 
1 an, 2 ans et 3 ans. Ces séries distinctes ne nous 
autorisent pas à calcuier un intervalle moyen. 

Le tableau 3 donne les résultats enregistrés 
de 1957 à 1964. 

Le tableau 4, le pourcentage d’intervalles 
par race, par série et par station. 
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L’analyse des variantes ne montre aucune 
différence significative entre les moyennes de 
chaque série et entre stations. 

Entre les stations de Miadona et de Kianjasoo, 
l’hypothèse d’une même proportion théorique 
est à rejeter. Les proportions sont différentes 
d’une façon hautement slgnlficative (test de x2). 

Entre races, la différence n’est pas significa- 
tive à Miadona. mais elle l’est à Kianjasoa. 

L’indice de reproduction de troupeau (64,7 p. 
100) pour la station de Kianjasoa Inclut des 
vaches stériles. Celles-ci ne sont éliminées 
chaque année, avant la saison de monte que 
lorsqu’elles n’ont pas fait de veau trois années 
de suite. 

D’autre part, nous notons, pour les inter- 
valles entre les mises bas, pour les trois séries, 
à Kianjasoa, les pourcentages approximatifs 
de 72 p. 100, 26 p, 100 et 2 p. 100. Le calcul 
théorique, à partir de ces pourcentages. indique 
un indice de reproduction de 86 p, 100. Ce cal- 
cul, pas plus que le relevé des intervalles, ne fait 
intervenir les vaches stériles ni les jeunes vaches, 
qui, mises à la reproduction, attendent un ou 
deux ans pour produire le premier veau ou 
bien qui n’en ont fait qu’un. ce qui ne leur permet 
pos de participer au relevé des intervalles 
entre vêlage. 

La différence entre l’indice de reproduction 
théorique et l’indice pratique (peu différente 
de 21 p. 100) trouve là son explication. 

Les relevés effectués depuis 1957 à Klanjasoa 
indiquent, sur 213 vaches 712 Brahman et 
Zébu dénombrées, 12 vaches éliminées pour 
stérilité et 39 vaches n’ayant pas participé au 
calcul des intervalles, soit respectivement 5.6 p. 
100 et 18,3 p. 100. Nous retrouvons sensible- 

ment le pourcentage faisant différer les deux 
indices de reproduction. Comme nous pouvons 
ranger dans la catégorie des stériles les vaches 
vêlant tous les 3 ans, nous portons #le pourcen- 
tage de vaches stériles approximativement à 
8 p. 100 (5,6 + 1,95 p. 100). Dans ces conditions, 
les pourcentages de chaque série d’intervalles 
à Kionjasoa seraient corrigées comme suit : 
72 x 92 
-= 66 p. 100 de toutes les vaches pour 

100 
la première série, 
26 x 92 

100 
pour la seconde série. 

~ = 24 p. 100 de la totalité des vaches 

L’indice de reproduction sera situé dans 
l’intervalle entre 59,9 p. 100 et 64,7 p. 100. 

d) Autres relevés ei sondages. 

L’indice de reproduction varie suivant les 
régions de 40 à 70 p. 100. II varie d’une année 
à l’autre assez sensiblement à Solila, ce que 
l’on peut expliquer par une plus faible fréquence 
des vaches dont les intervalles entre vêlages 
sont centrés autour d’un an. 

e) Conclusions. 

Les résultats des relevés,des stations de Kian- 
jasoa et de Miadana, compte tenu des âges 
différents des vaches, montrent que la fécondité 
des 112 Brahman est au moins aussi élevée que 
celle des rébus. Même si nous ne disposons 
pas de renseignements suffisants sur les résultats 
obtenus dans les diverses régions de Madagascar 
où les deux catégories de femelles ont été élevées 
ensemble, nous pouvons avancer que les deux 
races ont des fécondités voisines dans les mêmes 
conditions écologiques, et plutôt en faveur des 
112 Brahman (Bepeha). 
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C) Pofholqie. 

L’environnement du bétail qui varie avec les 
modes d’élevage, conditionne l’état sanitaire 
des animaux, donc les taux de morbidité et de 
mortalité. 

Les statistiques effectuées en station d’élevage 
où le bétail est placé dans des conditions sani- 
taires tendant vers l’optimum, ne peuvent pas 
être mises en parallèle avec les résultats de 
sondages effectués en milieu rural où les condi- 
tions sont différentes et variées. Dans ce milieu, 
les conditions de vie du bétail peuvent se rap- 
procher de celles des ruminants sauvages ou 
bien être influencées par certaines pratiques 
nécessaires mais mal compensées et, de ce fait, 
nuisibles à I’anImaI : parcage du bétail sans 
litière et sans supplémentation alimentaire 
pendant un temps trop long, par exemple. Dans 
ces tas, la pathologie observée est essentielle- 
ment différente. 

Nous indiquerons séparément, à cause de ces 
falts; les résultats des mortalités enregistrées 
dans les centres de recherches zootechniques 
de Kianjasoa et de Miadana de 1958 à 1963, et 
les résultats des sondages effectués dans les 
différents secteurs de Madagascar où est prati- 
qué le croisement du bétail Brahman avec le 
zébu local. 

a) Mortaliiés enregairées 0 K~onyxoo. 

r 

- Mortalité par âge : 

Animaux de plus d’un an 41 
Effectif présent 

= _ = 1,2 p. 100 
3.639 

VWUX 
Veaux morts 26 

Veaux nés 
= 6os = 4,3 p. 100 

Mortalité par race : 

Mortalité 1/2 Brahman 

totale =A= 1,6 p. 100 

Mortalité Zébu ioiale. 
29 

= ~ = 2.5 p, 100 
1.191 

Mortalité générale (Zébu 

+ 112 Brahman). 
67 

= _ = 1,9 p, 100 
3.639 

b) Mortalités enregistrées d Miadono. 

- Mortalité par âge : 

Animaux de plus d’un an 37 
Effectiftotol présent =-=?.5p.100 

2.405 

Veaux 
Veaux morts 22 

Vaux nés = m 
= 4.3 p. 100 

- Mortalité par rxe : 
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Mortalité 1/2 Brahman par 
par rapport à I’effec- = u = , ,Jl p, 100 
tif ,,,,.....<<..,<<,< 1.290 

Mortalité Zébu 
port à 

,rr rop- = ,& = 3.1 p’ 100 
I’effect1 

Mortalité 112 Brahman + 

Ireffe,,,,"t~;r,,rclppori f = - = 2,4 p. 100 
2.405 

c) Mortaoiiié nofée dons d’outres zones d'élevage 

de 1/2 Brohmon d Madagascar (en p. 100) (to- 
bleau 8). 

On remarquera le taux élevé de mortalité 
des veaux à Maintirano et à Andranolava où 
n’est pas effectuée une saison de monte. 

d) Couses de mortalité, 

- Porosriisme gostro-intestmol : 

Ce parasitisme affecte surtout les veaux. II 
est dominé par I’oscaridose contre laquelle 
on peut lutter efficacement et avec un prix de 
revient assez bas en utilisant I’Adlpate de pipé- 
razine. La moniezlose est également fréquente 
et grave, ainsi que les strongyloses. Ces deux 
helminthoses demandent un traitement plus 
coûteux que I’ascaridose. 

Nous soulignons que le parasitisme gastro- 
intestinal prend un caractère particulièrement 
grave lorsqu’il sévit sur des veaux chétifs, mal 
nourris par leur mère, particulièrement lorsqu’ils 
sont nés à contre-saison (mars-juillet). 

- Sireptothricose : 

Cette maladie de la peau atteint les animaux 
de tous âges et de tous sexes. Toutes les races 
paraissent sensibles, mais le zébu malgache, 
peut-être par une adaptation ancestrale, semble 
le mieux la supporter. 

Les enrooties sont le plus souvent graves aux 
grosses chaleurs de janvier à mors. L’humidité 
de la saison des pluies qui coincide avec ces 
mois chauds ne joue peut-être pas un rôle 

ondamental, puisque la maladie séwi aussi 
lien dans les régions sèches qu’humides. 

Au-dessus de 1.000 m. sans être absente, elle 
ie manifeste moins fréquemment, peut-être à 
couse de l’absence des Amblyomma au rostre 
pénétrant. Mois les ixodes ne semblent pas être 
des vecteurs obligatoires. Nous avons vu une 
6pizootie se générohser à Mladana; alors que 
les animaux étaient très régulièrement déti- 
qués. Cela nous o permis de constater que la 
couleur de la robe n’avait pas d’influente sur 
l’apparition et la gravité de la maladie. 

Non combattue, la maladie s’aggrave pro- 
gressivement jusqu’à entraîner la mort des 
onimoux. 

Le bain et le douchage arsénicol ont montré 
h la fois, leur pouvoir préventif et leur pouvoir 
:urotif des cas peu avancés. 

En période d’épizootie, un traitement par 
semaine est à conseiller. 

- Maladies transmises par les fiques : 

Ce sont I’anaplasmose, la piroplasmose et la 
babesiellose transmises par les Boophks, et la 
heart-woter transmise par les Amblyomma. 

Toutes ces maladies sont redoutables et rapi- 
dement mortelles sons traitement. Elles ont en 
commun la particularité de pouvoir engendre; 
un état de prémunition lorsque le jeune veau, 
presque insensible. se trouve infecté. C’est pour 
cette raison que les zébus malgaches non déti- 
qués en souffrent peu. 

Des méthodes de prémunition artificielle sont 
au point pour anaplasmose. plroplasmose et 
babesiellose. Mais la streptothricose et la heart- 
woter obligent à combattre les tiques et posent 
un dilemme. 

- 10 Tuberculose : 

Elle frappe une proportion importante de 
zébus malgaches. chez lesquels le parcage dans 
des enclos étroits. poussiéreux ou boueux sui- 
vant la saison, favorise la contagion. II est 
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remarquable que la tuberculose ne donne chez 
le zébu malgache de formes généralisées que 
sur les animaux âgés. 

La tuberculination garde pour la prophylaxie 
dans les élevages améliorés toute sa valeur. 

- Accrdents : 

Les dystocies sont très rares tant sur les rébus 
que sur les métis Brahman. En élevage exten- 
sif, les météorisations sont quasi inconnues. 
Les accidents les plus fréquents sont des frac- 
tures par chutes, les enlisements, les fulgurations, 
l’attaque des veaux par les chiens errants, et 
parfois les crocodiles. 

D) Performances. 

a) Extérieur des 1/2 Brohmon. 

Les métis 1/2 Brahman sont assez peu homo- 
gènes quant à leurs caractères extérieurs. 

La tête a souvent hérité d’un certain élargis- 
sement du front, avec une légère convexité. 

Les cornes sont plus grossières d’allure que 
chez le zébu et la forme en croissant est plus 
fréquente que la lyre haute. II n’est pas rare 
cependant de trouver des métis demi-sang pré- 
sentant des caractères de tête typiques du zébu 
malgache, avec profil droit, front étroit et cornes 
fines. 

Toutefools, un caractère permet de reconnaître 
de manière pratiquement infaillible les 112 
Brahman : c’est l’aspect de l’oreille. Elle est 
toujours allongée et portée légèrement pendante, 
ce qui contraste avec l’oreille courte du zébu 
malgache. 

Le fanon est asiez développé : l’encolure un 
peu plus épaisse que chez le zébu local. 

La bosse est dressée mais de forme plus 
allongée d’avant en arrière que cher le zébu 
malgache. L’inclinaison vers l’arrière se cons- 
tate rarement. 

La côte est nettement arrondie et le train pos- 
térieur plus musclé. 

En ce qui concerne les robes, on constate par 
rapport au zébu, une diminution des robes noires 
au bénéfice surtout des robes rouges et froment, 
alors que le gris ne progresse que modéré- 
ment. 

Les relevés donnent : 

robes noires et pie noire.. 39 p. 100 
robes rouges. pie rouge et forment. 43 p. 100 
robes grises et blanches., 18 p. 100 

b) Etudes de croissance pondérale. 

Les animaux sont pesés tous les mois, toujours 
dans la matinée et approxlmatlvement à la 
même heure. Les chiffres ainsi obtenus sont 
corrects. 

II n’est pas possible de faire venir les bovins à 
la bascule chaque fois que l’un d’entre eux 
atteint un âge déterminé (6 mois, 12 mois, etc...) 
Aussi établit-on les poids à ces âges remarqua- 
bles par intrapolations graphiques de la courbe 
de crasscmce entre les deux pesées qui enca- 
drent l’âge considéré. 

L’examen de ces relevés montre que tant 0 
Miadana qu’à Kianjasoa, les croissances des 
1/2 Brahman sont, très nettement, plus rapides 
que celles des zébus malgaches. 

Notons qu’à Miadano, l’influence génétique 
du père Brahman ne se fait sentir qu’après 
l’âge de 6 mois, ce qui est plus classique que pour 
Kianjasoa où le poids 0 la naissance est très 
élevé, 

1. - Crcwonce des femelles (tableaux 9 et 10). 

On note d’une façon générale que les zébus 
sont plus hétérogènes car dans ce cas, il n’y a 
sélection ni des mères ni des taureaux. 

Des courbes de croissance on retire les gains 
quotidiens moyens suivants en grammes : 
(tableau 10). 

L’influence des saisons se coractérlse par des 
gains irréguliers. Ils sont anormalement faibles 
entre 6 et 12 mois puis de 18 à 24 mois. Comme 
les animaux naissent en fin de saison sèche, 
ces périodes correspondent aux époques de 
déficit fourrager (de juin à octobre). 

2. - Croissance des Mâles (tableau 11). 

Ces chiffres confirment ce qui a été observé 
pour les femelles, à savoir qu’à Miadano, les 
lj2 Brahman ne se détachent nettement qu’au 
delà de 6 mois, alors qu’à Klanjasoa, la diffé- 
rence est nette dès la naissance. 

Les courbes de croissance pondérale ci-dessus 
permettent de mettre en évidence les gains quo- 
tidiens moyens (grammes) (tableau 12). 
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Les gains quotidiens moyens sont particu- mesures de hauteur, a” ruban pour les autres 

lièrement faibles pour les rébus de Miadana, dimensions. Ces mensurations n’ont pas toujours 

ce qui montre le défaut de vitesse de croissance été facilitées par l’indocilité des on~maux d’éle- 

du bétail de cette région. vage extensif. Presque toujours, elles ont été 

Les diminutions du gain journalier observées faites en couloir de forçage. Chaque mensura- 

entre 6 et 12 mois puis entre 18 et 24 mois pour tion a toujours été prose trois fois, et le chiffre 

les femelles se retrouvent et marquent l’influence retenu fut la moyenne de trois mesures. Cela 

de la saison sèche. permet d’obtemr une donnée reproductible. 

Mensurations et poids des onimoux adultes. 
malgré les mouvements que fait l’animal sou- 

vent effarouché. 

La croissance staturale des métis Brahman Plusieurs opérateurs ont pris les mensura- 

est pratiquement terminée vers quatre ans, tiens mois leurs techniques ont été standardisées 

tandis que celle du zébu malgache se poursult jusqu’à l’obtention de chiffres identiques sur les 

lentement jusqu’à 7 à 8 ans. mêmes animaux. 

Le poids des animaux peut. bien sûr. II faut noter que la mensuration des zébus 
augmenier encore au-delà de ces âges, mais 

surtout par accroissement des réservoirs diges- 

pose un problème important : c’est celui de la 

hauteur au garrot utilisée classiquement en 
tifs (les animaux deviennent pansus) et par zootechnique. La présence de la bosse cache les 

accumulation de graisse s’ils sont bien nourris. formes du garrot. En sus. elle est plus ou moins 

Ces accroissements de poids ne paraissent pas reculée wvant les animaux et une mesure en 
économiques pour I’utillsatlon en boucherle. arrière de la bosse ne constttue pas une dimen- 

Les mensurations du bétail ont été fartes de la sion standard. On s’est efforcé de donner tout 

manière la plus classique : à la toise pour les de même une hauteur au garrot. 
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La hauteur a” sacrum est par contre bien plus 
facile à déterminer avec précision, cor chez le 
zébu. la hgne du dessus forme “ne arête dominée 
par un point culminant très net a” niveau de 
l’articulation sacra-ischiole. 

II serat souhaitable d’utiliser cette hauteur 
pour comparer les bceufs à bosse. 

Les menstirations ont été limitées à celles qui 
définissent les caractères économiques de I’ani- 
mol : hauteur au garrot, hauteur a” sacrum 
périmètre thoracique, longueur scapulo-lschiale, 
longueur du bassin, largeur du bassin et poids. 

bœufs zébus en âge d’être adultes ou moment 
de la rédaction de ce rapport. 

AUSSI force fut-il de s’adresser à des animaux 
zébus élevés par des paysans au voisinage des 
stations. Pour ne pas fausser les résultats, ont 
été choisis des animaux en bon état d’embon- 
point et à classer en Ire qualité pour la bou- 
cherie. 

Les chiffres rassemblés a” tableau 14 mon- 
trent qu’à 4 ans, les 1/2 Brahman ont lorge- 
ment dépassé les performances qu’atteignent 
les zébus à 6 ans. II y  a donc un gain très impor- 

Mensurations comparées des femelles 1/2 Broh- iant sur le plan de la précocité économique, ei 

mm et des vaches zébu malgache (iobieou 13). l’on peut dire que les 1/2 Brahman peuvent 
donner des bceufs de boucherie deux fois plus 

Mensurations comparées des môles 1/2 Brohman tôt que les zébus malgaches (pour des carcasses 
?t rébus (tableau 141. de 220 kg). 

Les centres de recherches n’ont pas élevé de A titre d’indication complémentaire, disons 

TABLEAU NO XIII 
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que les beufs I/l Brahmon 0 Miadana ont 
atteint à 6 ans le poids moyen de 531 kg. 

Le poids des zébus abattus dans les abattoirs 
contrôlés en 1964 permettent un point utlle de 
comparaison (tableau 15). 

A Tananarive, l’abattoir municipal abat les 
plus beaux an~mavx pour la cheville alors que 
la Sevima travaille plus pour la conserverie. 

Les poids vifs à l’abattoir municipal ne sont 
pas pris : seules les carcasses sont pesées. On a 
?enu compte ici d’un rendement de 55 p. IOOpour 
rétablir le poids vif. 

d) Elémenis de variations ,de /a croissance dons 
les stations. 

Les données recueillies à Kianjasoa et Mia- 
dana ne présentent pos une bonne homogénéité. 
Une première raison est que le zébu malgache 
est lui-même hétérogène. Mais d’autres raisons 
viennent s’y ajouter. 

10 Influence de l’année : les études ont été 
poursuivies pendant plusieurs années et ces 
dernières ne se ressemblent pas toujours en se 
suivant. C’est ainsi qu’à Kianjasoo. on a pu VOIT 
se succéder des pluviométries de 1.600 à 900 mm. 
Cela reientit sur la végétation et la dureté de la 
saison sèche. Les différences les plus importantes 
ont été enregistrées sur les animaux entre les 
années 1961 et 1962 à Kianjosoa. 

Doidr à 1 an Doids à 2 anr 
Femelles 1/2 Brohman nées 

en fin 1961 
Femellas ,,2 Brahmon nées 

eu fin 1962 

192./ 2$2,6 

156.0 204,7 

20 Influence du mois de naissance : On a 
intérêt 0 faire naître les animaux avant les 
pluies pour que ICI mère profite de toute la sai- 
son pour allater. et qu’il y  ait de l’herbe pour 
que le veau fasse un bon sevrage. La sason des 
pluies débute pratiquement au Ier décembre. 
A Miadana. 

poids 0 1 an poids à 2 ans 

187.8 243.3 

181.6 235.6 

Si les animaux naissent plus tard, la dlffé- 
rente est encore plus forte avec un maximum 
pour les naissances vers mai-juin. ll,peut même 
y  avoir alors danger de mort pour la vache qui 
s’épuise à nourrir son veau en saison sèche 
alors que ce dernier ne profite pas. 

Lorsque nous avons abordé la question des 
gains quotidiens. nous avons remarqué une 
baisse de la vitesse de croisstince QU cours de 
la saison sèche. Nous pouvons essa& de pré- 
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c,ser cela par un exemple : à Miadana, animaux 
métis Brahman (14 mâles et 13 femelles nés 
tÎn 1959). 

On observe un arrêt de croissance dès la 
fin juin jusqu’au mois de novembre, soit envi- 
ron-4 mois. Mois il y  a une flambée consécutive 
en novembre-décembre. 

L’appréciation du poids d’un animal devra 
donc être nuancée en fonction de la saison où 
la pesée est faite. 

E. - Conclusions sur les stations de recherche. 

L’étude des femelles zébu malgache et 
1/2 Brahman ci montré que les deux races 
avaient des fécondités voisines. Les animaux 
zébu malgache présentent une mortalité Iégè- 
rement supérieure à celle des 112 Brahman pour 
des animaux élevés dans les mêmes conditions. 

L’amélioration primordiale du métissage Brah- 
mari intervient au stade de la vitesse de crois- 
sonce et de l’amélioration du format. Les ani- 
maux zébu de Kianjosoa ont un format supé- 
rieur à ceux de Miadana en raison de différences 
de milieu. notamment climatiques ; les animaux 
1/2 Brahman de Kianjasoa sont supérieurs à 
ceux de Miadana pour les mêmes raisons ; 
mais en chacune des stations. la supériorité des 
1/2 Brahman ,est manifeste, avec une améliora- 
tion de 80 kg de poids vif en moyenne à l’âge de 
deux ans pour des animaux élevés ensemble. 

L’apport de sang Brahman est donc extrême- 
ment positif. 

l 

20 Résultats en vulgarisation : 

A. ‘- Mensurafions et pesées des adultes 
(tob. 16). 

L’examen des résulta% conduit à classer les 
stations en trois groupes : 

1. - KIANJASOA. 
2. - MIADANA, ANDRANOLAVA, BABA- 

OMBY. 
3. - BOANAMARY, SOLILA. 

D’après les relevés du tableau 17, on peut 
classer les stations de la manière suivante : 

1. - KIANJASOA. 
2. - BEPEHA. 
3. - MIADANA, SOLILA. 
4. - BEHARA. 

II faut noter qu’à Bepeha, les animaux n’atti- 
gnent les poids et mensurations indiqués qu’à 
l’âge de six ans passés ; la croissance est retardée 
pour des raisons qui sont mal élucidées, mais 
où la traite des mères peut avoir joué un rôle 
très important. 

B. - Croissance des méfis 1/2 sang Brohmon. 

Cro~ssonce des femelles 1/2 Brohmon (tableau 
18). 

Les stations se classent alors selon l’ordre 
suivant : 

1. - KIANJASOA. 
2. - MIADANA. ALAOTRA, BOANAMARY. 
3. - SOLILA, BETANATANANA. 
4. - VOHILAVA et BEPEHA. 
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Croissance des mâles lj2 Brohman. 

Les relevés de croissance des mâles 112 Brah- 
mari sont souvent fragmentaires et limités à 
l’âge de 18 mois ou de deux ans, auquel les 
animaux ont été cédés comme reproducteurs. 
Nous pourrons tout de même établir les compo- 
raisons avec les données rassemblées au to- 
bleau 19. 

Le classement des stations s’établit alors ainsi : 

1. - Lac ALAOTRA. KIANJASOA. 
2. - MIADANA. BOANAMARY. 
3. - SOLILA. 
4. - VOHILAVA, BEPEHA. 

Récapitulation, 

Si l’on rapproche les divers classements 
indiqués précédemment, en tenant compte prin- 
cipalement des croissances. on arrive à établir 
une gradation dans les performances du bétail 
suivant les régions ; on obtient : 

10 Région du Moyen-Ouest (Kianjasoa) 

20 Région du Lac Alaotra (station agrono- 
mique). 

30 Région de Majunga (Miadana-Boanamory). 

40 Régions des pentes du Sud (Solila, Andra- 
nolava, Bepeha) et de l’Ouest (Betanatanona). 
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50 Région de Diego-Suarez (Vohilavo. 
Bobaomby). 

60 Régions de l’extrême Sud : Behara. 

1) L’indice de reproduction des troupeaux en 
~vulgarisation varle largement suivant les régions, 
.de 40 à 70 p. 100, mais il n’apparaît pas de 
.dlfférences entre les femelles Zébu et 112 Brah- 
,mon (notamment en regard des observations 
effectuées à Bepeha). 

La mortalité est supérieure en vulgarisation 
plus que dans les centres de recherches, princi- 
palement par la mortalité dans le jeune âge. On 
ne dlspose pas à ce jour de données précises 
~UT ICI mortalité des WXIUX de race Zébu chez 
les éleveurs qui permettralent d’établir une 
comparaison avec les métis Brahman. 

Les performances de croissance et le format 
des métis Brahman de vulgarisation sont égaux 
à ceux des staiions lorsque le climat est compa- 
rable ; ainsi, les résultats de Sol~la et de Boana- 
mary sont voisins de ceux du centre dè Miadano. 
C’est un témoignage de la rusticité des animaux 
métis et de lew valeur amélioratrice des per- 
formances zootechniques. 

2) Pour pouvoir établir une prévision quant 
aux performances espérées par le croisement 
Brahman dans une réglon où il n’a pas encore 

été pratiqué, nous devrons interpréter les 
données chmatologiques. 

,En effet, en dehors desterres alluvionnaires, 
(boibo), nous avons vu que la pédologie présen- 
tait une certaine homogénéité, et si elle inter- 
vient, elle le fait davantage à l’échelon des 
sites locaux (sommets, plateaux, pentes, zones, 
basses), qu’à l’échelon d’une région entière. 

Parmi les formules descriptives simples du 
climat, celles qui paraissent donner la meilleure 
concordance avec les résultats zootechniques 
sont, d’une part, l’indice des saisons piuviomé- 
triques d’AUBERVILLE, et d’autre part, la mesure 
de la durée de saison de souffrance des plantes 
sur un diagramme de GAUSSEN. 

II semble que le coefficient d’EMBERGER fasse 
une part trop grande CI” facteur de variation 
des températures, et conduise à des surestima- 
tions par rapport aux résultats zootechniques 
dans les régions côkres où la mer régularise 
les écarts thermiques (Diego-Suarez par exem- 

P’4 
En se fondant sur les résultats zootechniques 

précis de plusieurs centres où l’on dlspose 
d’assez nombreux chiffres (Kianjasoa, Miadana. 
Solila) et en établissant des comparaisons basées 
sur les indices d’AUBREVILLE et wr les dia- 
gwmnes de GAUSSEN, on peut prévoir avec 
une bonne approximation, les possibilités du 
croisement Brahman dans telle ou telle réglon 
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<de Madagascar où on désirerat l’implanter. 
En baibo ou sur sol très particulier, on devrait 

tenir compte du facteur pédologique d’une 
?manière moins bien déterminée. 

Ill, - COMPARAISON DES PERFORMANCES 
DES ANIMAUX DES DIVERS DEGRÉS 

DE SANG BRAHMAN 

Après avoir effectué le croisement de pre- 
unière génération, dans la plupart des stations 
.on a poursuivi l’opération zootechnique vers le 
croisement d’absorption. Un certain nombre 
d’animaux 3/4 de sang sont nés ; mals peu sont 
arrivés à un âge suffisant pour qu’un résultat 
exploitable y  soit enregistré. 

Dans les Stations de Miadana et de Kianjosoa 
non seulement des 3/4 de sang ont été produits. 
mais à titre de recherche, ont été explorées 
comparativement, et dans les mêmes conditions 
d’élevage, les performances des 3/8, S/E, 7/8 de 
sang. 

Comme I’actlvité du Centre de Miadona est 
uniquement axée sur cette étude, il a pris une 
certaine avance. 

De plus, l’étude compa+ztive des dlverses 
régions a montré que Miadana se trouvait dans 
!a bonne moyenne, mais non en situation prl- 
viléglée. C’est pourquoi nous avons jugé que 
les résultats obtenus à Miadana pouvaient 
d’ores et déjà être publiés, de mamère à éclairer 

ous ceux qui, par la pratique, s’intéressent au 
:roisement Brahmon dans les vastes régions 
i’élevage de l’Ouest et du Nord Ouest de Mada- 
pscar. 

Les croissances des animaux sont indiquées 
:omparativement dans les tableaux 20 et 21, 
‘un intéressant les mâles, l’autre le5 femelles. 

L’examen du tableau intéressant les femelles 
montre une gradation continue des poids avec 
le degré de sang. 

Par contre, en ce qui concerne les mâles, on 
Dbserve une inversion entre les 1/2 et les S/S, 
3 partir de l’âge de 18 mois : une explication 
peut en être donnée. Au début des croisements 
0 Miadona, quelques demi-sang’ trop mal 
conformés à 18 mois ont été éliminés. Cela fait 
que la moyenne des deml-sang au-delà de 18 
mois est un peu surestlmée. 

Une autre raison réside certainement dans 
le faible nombre de 5,8. et II est possible que leur 
moyenne se relève un peu sur un plus grand 
nombre. 

Les chiffres montrent que jusqu’à 6 mois 
tout au moins, les 718 sont aussi lourds que les 
Brahman purs. Cela prouve qu’alors l’action 
lim~tonte du milieu devlent prépondérante et 
empêche les animaux de race pure d’extérioriser 
davantage de potentialités. 

Si l’on considère ensuite l’échelonnement du 
croisement d’absorption (1/2-3/4-7/8) on cons- 
tate que le gain le plus important est obtenu 
en première génération. Par la suite, les pro- 
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grès deviennent plus faibles, et l’avenir seul 
pourra dire si l’on plafonne vraiment avec 
le 7/8. 

N. - VALEURS BOUCHÈRES COMPARÉES 
DU ZEBU MALGACHE 

ET DES MÉTIS BRAHMAN 
ÉLEVÉE SELON LE MODE EXTENSIF 

10 But de l’expérience. 

Madagascar possède un important troupeau 
,de bovins (de 9 à 10 millions de têtes) élevé 
selon de mode extensif. 

Le pays est exportateur de viande depuis 
un demi-siècle et la majorité de la viande expor- 
tée l’est sous forme de corned-beef. 

La demande évolue vers une diminution du 
corned-beef et une augmentation de la viande 
entière. La forme la plus cotée de commerciali- 
sation de la viande est le désossé congelé en 
caissettes. 

La demande mondiale actuelle de viande 
congelée de bovins est importante et elle aug- 
mentera encore dans l’avenir, spécialement de 
la part des pays Industrialisés. Cependant. cette 
‘demande ne s’exprime pas seulement en ton- 
nage, mais aussi en différentes qualités, les prix 
offerts étant différents suivant les qualités ; I’inté- 
rêt des pays exportateurs est, bien entendu. 
d’expédier de la viande de /a meilleure quollté 
possible. 

Or, le troupeau est constitué par la rote 
«Zébu-Malgache» qui est homogène ou point 
de vue des caractères ethniques mas hétérogène 
quant aux performances bouchères en raison 
principalement de la grande variabilité du relief, 
du sol et du climat 0 l’intérieur du pays. 

Différentes «qualités » de corcosses sont 
reconnues en fonction, principalement. de leur 
poids et de l’état de gras. 

Bonne première (ou «armée » ou « exporta- 
tion »). 

Première. 
Deuxième~. 
Saucisse. 
La majorité des animaux à viande de Madagos- 

cm est élevée selon le mode extensif, voire en 
semi-liberté. Ces animaux ne reçoivent par 
d’alimentation complémentaire à la nourriture 

qu’ils trouvent au pâturage ; ils souffrent ainsi 
considérablement de la saon sèche qui dure. 
selon les provinces, de cinq à sept mol*. Ils 
perdent donc pendant la saison sèche, une partie 
souvent importante, du poids qu’ils ont gagné 
en saison des pluies ; de plus ce sont des oni- 
maux rustiques, bons marcheurs, mais qui n’ont 
pas une grande rapidité de croissance. Pour cet 
ensemble de saisons, les bœufs n’atteignent un 
poids d’abattage correct (de 350 à 420 kg) qu’a 
un âge assez avancé qui varie selon les régions 
de six à dix ans. 

Un certain nombre de régions d’élevage ont 
commencé depuis une dizaine d’années le 
métissage du Zébu Malgache avec le Zébu 
Brohman du Texas. Ces animaux orit une crois- 
sance supérieure 0 celle du zébu local dans les 
mêmes conditions d’élevage. 

II o donc paru important, à une époque où 
l’amélioration du bétail est entreprlse dans le 
pays. où l’objectif est l’augmentation des expor- 
tations, où l’on va créer de nouveaux abattolrs, 
de précéder l’action du Gouvernement en faisant 
une étude de corcosses sur le Zébu Malgache 
pour en étudier les diverses caractéristiques 
et de le comparer aux animaux métis Brah- 
mon élevés dans les mêmes conditions. 

20 Matériel et Méthodes. 

A) Moiériel onimol. 

4 bœufs Zébus. 4 boeufs Métis lj2 Brahmon 
et 4 bceufs Métis 9/4 Brahman ont,été abattus 
début juillet 1966 (1). 

Les bceufs Z. M. ont été achetés au plus grand 
marché du pays. à Isiroanomandidy, ville 
située à 200 km à l’ouest de la capitale et qui 
draine tout le bétail de l’ouest malgache. qui 
est la gronde région d’élevage. Les bceufs s’y 
rendent à pied. Les acheteurs font leur choix et 
constituent des lots qui sont convoyés à pied 
vers Tananarive. 

Les quatre bœufs achetés étaient de la qualité 
bonne première, c’est-à-dire d’un poids suffi- 
sont (402 kg de moyenne avec respectivement 
383. 421. 409 et 397 kg pesés à Klonjasoa), 

(1) Dam la rufte du ropporf, les obréviationr suivanks 
seront utrlirées : Z. M. = Z6bu Malgache-l/2 B= demi- 
sang Brohman - Zébu Malgache, 3/4 0 = Troisquarts 
de sang Brohmon-Zébu Malgache. 
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et d’un état d’engraissement correct, jugé à 
I’ceil. 

Leur âge moyen, estimé aux dents et aux 
cornes, était de 8 ans (7 ans 1/2, 8 ans. 8 ans et 
a ans 1/2). 

Ces animaux ont été convoyés à pied (80 km) 
ou Centre de Recherches de Kianjasoa, où 
ils sont restés quelques jour5 au pâturage naturel, 
avant d’être emmenés en camion de Tananarive 
pour l’abattage. 

Les boeufs Métis lj2 B ont été choisis dans un 
lot de 22 bceufs nés et élevés au Centre de 
Kianjasoa. ou pâturage naturel en poddoks. Ces 
animaux ont été toute leur vie dans les condi- 
tions normales d’élevage de la région.. La 
seule supplémentation distribuée était de la 
poudre d’os à volonté et 3 kg de foin par animal 
et par jour pendant les 100 jours de fin de sai- 
son sèche. Les quatre animaux abattus avaient 
un poids vif moyen voisin de 443,2 kg, moyenne 
du lot, soit respectivement : 449, 437, 429 et 
458 kg. 

Ces animaux nés en septembre et octobre 1962 
ont été abattus à l’âge moyen de trois clns et 
hurt mois. 

Ils ont été emmenés en camion à Tananarive 
pour l’abattage, ainsi que les Métis 314 B. 

Les boeufs métis 3/4 B ont été choisis dans un 
lot de 12 bceufs nés et élevés au Centre de 
Kianjasoa, dans les mêmes conditions et dans 
le même paddok que le lot de Métis 1/2 sang. 

Les quatre animaux abattus avaient un poids 
vif moyen voisin de celui de la moyenne du lot, 
soit 436 kg avec respectivement 429, 432, 460 
et 423 kg. 

Ces animaux. nés en septembre et octobre 1962 
ont été abattus à l’âge moyen de 3 ans 8 mois. 

B) Abattage. 

Les bceufs ont été transportés par lots de 4. 
en camion, du Cenire de Kianjasoa au Laboro- 
taire de Tananarive. Ils étaient mis en attente 
dans une étable du Laboratoire avec du foin et 
de l’eau à discrétion. Comme il n’était pas pos- 
sible d’abattre plus d’un bceuf par jour, certains 
bceufs ont donc attendu plus que d’autres avant 
d’être abattus. 

Les 12 bceufs ont été abattus entre le 
samedi 2 juillet et le vendredi 15 juillet 1966. 

L’abattage était effectué ou pistolet «mata- 

dor» et l’animal était immédiatement pendu 
pour être saigné, le sang était recueilli.. 

Après dépeçage, les abats étaient pesés ainsfi 
que le contenu des réservoirs gastriques., 

Après la fente 0 ICI scie, la 112 carc~w droite 
étalt vendue à un boucher, la 1.12 corcasse 
gauche comportant queue et onglet était décou- 
pée svr place. L’ensemble des découpes et 
pesées o été effeciué 0 chaud. 

Certaines mensurations ont été effectiées sur 
les deux 1/2 carcasses, à chaud., 

La découpe parisienne a été utilisée. 
La carcasse a été découpée en morceaux de 

gros, puis en morceaux de détail, chacun d’eux 
étant ensuite séparé en ses principaux tissus : 
muscles, gras et os, les aponévroses ont été, 
comptées dans le-gras. 

En vue d’étudier le rendement en viande désos- 
sée congelée, les. morceaux intéressés par cette 
spéculation ont été préparés comme pour le 
commerce avant d’être séparés complètement 
en leurs principaux tissus. 

C) Dégustation. 

II a été employé le principe des tests par jurys 
familiaux dont le détail seru exposé plus loin. 

Les morceaux échantillons étaient préparés 
le jour de l’abattage et mis pendant 4 jours en 
chambre froide à +~OC avant d’être livrés à 
la consommation. 

30 Poids vifs et Rendements. 

Les animaux ont été pesés le jour de I’embar- 
quement à Kianjasoa et )uste avant l’abattage à 
Tananarive. 

Tous les animaux ont subi un jeûne absolu 
de 18 h, temps nécessaire à leur rassemblement 
à Kianjasoa, l’après-midi leur pesée, le charge- 
ment, leur voyage nocture et leur déchargement 
àTananarive. Ils ont subi ensuite un temps varia- 
ble à l’étable avec foin et eau à volonté avant 
leur abattage. 

Observations : 

Poids vifs : En ce qui concerne les métis Brah- 
mon, (tableau22et graphique6)on remarqueque 
les 3/4 ont une croissance supérieure jusqu’à 
6 (six) mois ; leurs mères étant des métisses 
demi-sang soni meilleures laitières que les 
vaches Z. M. Les WQUX 3/4 supportent par 
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contre moins bien le sevrage qui o lieu entre 
8 et 10 mois ; les courbes de croissance sont 
pratiquementconfonduesjusqu’àI’âgede24mois. 
A ce moment, les animaux arrivent à leur 
.deuxièmesoison des pluies CLU pâturageoù l’herbe 
est à discrétion, et les bceufs 3/4 reprennent une 
avance assez nette qui atteindra 0 l’âge de 
3 ans et demi 24 kg, les 3/4 pesant alors en 
moyenne 419 kg et les 1/2 395 kg. 

Les bceufs ont été abattus à l’âge de 3 ans 
.8 mois et pesaient 436 kg pour les 3/4 B et 
443 kg pour les lj2 B (1). 

Les bceufs Z. M. ont été abattus à l’âge de 
8 ans et pesaient en moyenne 402,s kg. 

(1) Le potdr moyen des quaire bceuir abo++“s par lb, ne 
correspond pas exackmeni ou potdr moyen du Io+ cor il 
n’a pas été passible de choisir quatre animaux tombani 

~exoctement dom 10 moyenne du loi ; ceci explique que 
les quatre 314 6 pemeni un peu moins que ies quatre 

112 B alors que le lot de 314 B pesait plus lourd que le lot 
de 1/2 B. 

La différence de ‘rapidité de croissance entre 
les animaux Z. M. et les métis Brahman appa- 
mît donc nettement. 

Poids vif avant abattage. 

Tous les animaux ont perdu du poids d’une 
façon très importante. 

Les 3/4 ont perdu 39 kg par rapport à leurs 
poids de départ soit 9 p, 100. 

Les Ij2 ont perdu 51,2 kg par rapport à leurs 
poids de départ soit 11 p. 100. 

Les Z. M. ont perdu 45,0 kg par rapport à 
leurs poids de départ soit 11 p. 100. 

Ces pertes très fortes sont dues à une vidange 
des réservoirs gastriques, les animaux n’avaient 
pas en effet grand appétit pendant l’attente : 

- En vason du dépaysement, ceux-ci étant 
des animaux d’élevage extensif qui n’étaient 
jamais entrés dans une étable. 
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- En raison de leur manque d’accoutumance 
au foin. 

Le pourcentage de la perte de poids par 
rappoti ou poids vif a été comparable pour les 
irais lots (9 p. 100, 11 p. 100 et 11 p. 100). 

Ces pertes de poids de 10 p. 100 environ ne 
sont pas à rapprocher de la perte de poids 
admise habituellement (qui est de 10 p. 100 envi- 
ron) lorsque les animaux se rendent à pied 0 
l’abattoir avec un trajet de plus de 400 km : 
cette dernière perte de poids due à une fonte de 
muscle et de graisse est de nature différente de 
la perte de poids constatée au cours de ceite 
étude, qui est due à une vidange du tube diges- 
tif. 

le poids du contenu des réservoirs gastriques, en 
pourcentage par rapport au poids vif avant 
abattage a éié égal pour les irais lots : 11.8 
p. 100 pour les 3/4, 12.3 p. 100 pour les 1/2. 12 
p. 100 pour les Z. M. 

On n’a pas trouvé de relation stricte entre 
les temps de séjour à l’étable et les pertes de 
poids, ni entre les temps de séjour à l’étable 
et les poids des contenus des réservoirs gastri- 
ques. II semble que les pertes de poids enregis- 
trées ont été subies pendant les premières 36 h 
après le départ du pâturage, les animaux se 
maintenant ensuite à leur poids en buvant et 
en mangeant un peu de foin. 

Rendement en corcosse. 

carcosse cha”de Carcasse chaude 
Poids vif Poids vif vide 

- 
3;4 Brahman 59.2% 66.7 % 
lj2 Brahmon <. 57,6 % 65.8 % 
Zébu-Malgache 55.5 % 63.1 % 

Chaque mensuration Q été effectu,ée sur les 
deux demi-carcasses et on a retenu la moyenne 
des deux mesures. 

Nota. - Le poids vif vide a été estimé par le 
poids vif diminué du poids du contenu des réser- 
voirs gastriques qui constitue la majeure partie 
du contenu du tube digestif. 

Des différences importantes apparaissent entre 
les lots, les 3/4 étant supérieurs aux lj2. eux- 
mêmes supérieurs au Z. M. 

Pour le rendement classique, les différences 
sont de 3,7 p, 100 entre les 3/4 et les Z. M. et de 
2,l p, 100 entre les lj2 et les Z. M.. valeurs qui 
ont une incidence financière réelle pour le 
çommerce. 

3/4 l/2 Zébu 
Brahmon Brohmon Malgache 

- - - 

Longueur de 
la corcase. 121.8 123.8 122.3 

Epaisseuràla 
7e tâte 3,o 2.9 2,47 

Epo~sseur de 
la cuisse 26.2 25.7 22.8 

Po,ds de cor- 
casre~long 191.7% 182,6 yo 162,6% 

Pour le rendement par rapport au poids vif 
iide qui a une valeur plus générale, les diffé- 
-ences sont de 3.6 p, 100 entre 3/4 et Z. M. et 
2.7 p. 100 entre lj2 et Z. M. 

En valeur absolue, les chiffres trouvés pour 
les rendements sont ires satisfaisants pour le 
Z. M. et très bons pour les métis, notamment les 
3/4 Brahman. 

La supériorité des rendements des métis 
Brahman est due effectivement au fait que le 
rinquième quartier est plus léger proportion- 
nellement au poids vif que les zébus locaux, 
notamment en ce qui concerne les poids du 
tube digestif vide, de la tête et du sang. 

En pour cent du poids vif : 

3/4 I/l 
Brahman Brohman Zébu IOCOI 

- - - 
Tube dtger- 
tif vide 9.5 % 9,6% 11.1 % 

T@te 4,5x 4,8% 5.2 % 
Sang...... 2.9 % 3.2 % 3.7 y6 

Trois mensurations de carcasses ont été 
effectuées à chaud sur les carcasses pendues : 

- Longueur de la carcasse entre le bord 
antérieur de la symphyse pubienne et le milieu 
du bord antérieur de la première côte. 

- Epaisseur des plans musculaires du plat 
de côte mesurée à la sonde entre la 7e et la 
8e côte. 

- Epa~sseur de la cuisse entre le ‘plan de la 
symphyse pubienne et la face externe de la 
cuisse, à la sonde. (Le Guelte, Dumont, Arnoux, 
1964). 
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Observations : Pour la valeur absolue, on 
remarque que la longueur de la carcasse est 
équivalente pour les trois lots d’animaux et que 
les épaisseurs musculaires sont nettement supé- 
rieures chez les métis Brahman. 

Si l’on ramène les mensurations au poids de 
carcasse pour avoir une idée de la conforma- 
tion, on remarque que : 

- l’épaisseur à la 7e côte est relativement 
plus importante chez les métis que chez le Z. M. 

- l’épaisseur de la cuisse est un peu plus 
importante cher les métis, notamment les 314 B 
que chez le Z. M. 

- le rapport poids de carcasse/longueur est 
beaucoup plus important chez les métis que 
chez le Z. M. ; il est de même plus important 
chez les 3/4 que chez les 1/2 sang. 

En résumé. on peut dire que les corcosses des 
métis sont beaucoup plus brévilignes que celles 
du 2. M. 

50 Morceaux de gros et composition en tissus. 

Les demi-carcasses gauches ont été découpées 
selon la découpe parisienne. 

Les «prélèvements » comportent la bosse, la 
saignée. la côte charbonneuse, le rognon de 
chair et le rognon de gras, le filet mignon, la 
hampe, l’onglet et la queue. 

La bosse a été prélevée au couteau perpendicu- 
lairement au plan de la carcasse en suivant les 
apophyses épineuses. 

- l’épaule comprend le cou, la pièce parée 
est laissée sur l’épaule. 

- le PIS et le panneau sont comptés ensem- 
ble et comprennent le gros bout, la poitrine, 
le tendron, le flanchet, le plat de côtes et la 
bavette d’aloyau. 

- le pan comprend les côtes, l’aloyau, le 
filet, le rumsteak et la cuisse. 

En pourcentage par rapport à la carcasse, 
des différences entre les lots apparassent pour 
les «prélèvements » et pour le pan. 

Les prélèvements vont en diminuant propor- 
tionnellement du Z. M. au métis 3/4. 

Le pourcentage de pan va en augmentant du 
Z. M. au métis 3/4 Brahman, soit une différence 
de 1 ,l p. 100 entre le métis 1/2 sang et le Z. M. 

(50,4 p, 100 contre 49,3 p. 100) et de 2,3 p. 100 
entre le métis 3/4 sang et le Z. M. (!Y,6 p. 100 
contre 49,3 p, 100. 

Ces différences sont dues 0 un pourcentage 
inverse du poids des « prélèvements », et à 
un pourcentage de «pis + panneau » faible 
pour le métis 3/4 Brahman. 

Les moyennes par lot sont données dans le 
tableau 23. 

Les pourcentages de poids de l’épaule ne 
présentent pas de différences significatives entre 
les lots. 

Ces différences présentent un intérêt écono- 
mique car le pan renferme les morceaux nobles 
de haute valeur, alors que les « prél+vements » 
présentent une faible valeur au kilo. 

La composition en tissus des différents mer: 
ceaux de gros révèle des différences hautement 
significatives pour les pourcentages de muscle 
et de gras. 

Comparaison entre Z. M. et méiis. 

- Le pourcentage de muscle est toujours 
inférieur chez le Z. M. 

- Le pourcentage de grns est toujours supé- 
rieur chez le Z. M. 

- Les différences les plus faibles, quoique 
significatives, se situent au niveau du pan oV 
le pourcentage de muscle n’est inférieur que 
de 1 p. 100 cher le Z. M. et le pourcentage de 
gras n’est supérieur que de 2 p. 100 au moxi- 
m”m. 

- Au niveau de l’épaule, les différences sont 
de mêmes, relativement faibles avec 3 p. 100 de 
moins en muscle et 3 p, 100 en plus en gras 
au maximum. 

Comparaison entre méfis ii2 sang et 3/4 sang 
Brohman. 

Les duTérences ne sont significatives qu’au 
niveau des prélèvements, en faveur du 3/4 qui 
est moins gras que le 1/2 sang. 

Le 3/4 semble aussi plus musclé au niveau 
de l’épaule. 

Dans aucun des cas. le pourcentage d’os ne 
présente de différences significatives. 
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+ = Pourcentage de la carcasse. 

Le calcul de< pourcentages de tissus dans /a 
cocasse donne les résultats suivants : 

Zéb” ll2 
Malgache Brahmon 

314 
Brahmon 

- - - 
yo muscle 63.9 % 
yo gros 
yo, os 

18.2% 
66.1 % 66.7 % 
16.2% 

18.Oy!! 
VU% 

17.7% 18.5% 

Le 314 a un pev plus de muscle que le lj2 sang, 
les métis ayant beaucoup plus de muscle que 
le 2. M. (de 2 à 3 p. 100). 

Le 3/4 a moins de gras que le ‘Il2 sang (1.5 p. 
IOO), ce dernier ayant moins de gras que le Z. M. 
(2 p. 100). 

Les pourcentages d’os ne sont pos signiticati- 
vement différents. 

Ces résultats sont d’une extrême importance 
quant à la valeur financière de la cwcase, la 
voleur étant inversement proportionnelle à la 

quantité de gras pour l’exportation. En effet, le 
gras présente deux inconvénients majeurs : 

II augmente le travail de préparation pour 
l’usinier. donc le prix de revient, 

II n’a qu’une très faible valeur marchande. 
sa princlpole destination étant la transforma- 
tion en suif. 

Le calcul du pourcentage de poids de muscle 
et d’os par rapport au poids de corcosse morx 
le poids de gros donne les résultats suivants : 

Zébu ‘12 3/4 
Malqoche Brahmon Brahmon 

II n’existe aucune différence significative. 
II apparaît donc clairement que c’est l’étai 

de gras qui est le facteur principal influant sur 
la répartition globale des trois tissus. 
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Le Z. M. est nettement plus gtws que les métis. 
Les métis 1/2 sang sont un peu plus gras que 

les 3/4 sang B. 
Le pourcentage supérieur de gras chez le 

Z. M. est du à l’âge d’abattage qui est supérieur, 
et peut-être, à un facteur racial sans que l’on 
puisse déterminer présentement l’influence @a- 
tive des deux facteurs. 

Additif: Les chiffres obtenus sont à rapprocher 
de ceux obtenus par Cale et Coll. (1964) ~I”X 
Etats-Unis sur les animaux Brohman élevés 
en feed-lots et abattus à 900 livres. 

p. 100 muscle p. 100 gï<ïs p, 100 os 
- - 
60,l 24,4 15.3 

Le pourcentage de gras est nettement supé- 
rieur ici, les p, 100 de muscle et d’os étant dimi- 
nués d’autant. 

Par rapport ou poids de cc~rcasse moins le 
poids de gros. 

p, 100 muscle p. 100 os 
- 

79.8 20,2 

Les pourcentages de muscles et d’os sont 
comparables aux résultats obtenus dans cette 
étude. 

60 Morceaux de détail. 

Les poids des morceaux de détail et leurs 
pourcentages à l’intérieur des rncrcec~ux de 
gros sont cités dans les tableaux 24 à 27 en 
moyennes par lots. 

Des différences apparaissent à propos du 
pourcentage de bosse qui est plus important 
cher le zébu, du pourcentage de gras de rognon 
qui est nettement inférieur chez les 3/4 B que 
chez les deux outres lots et du pourcentage de 
l’onglet, supérieur chez les 3/4 B. 

Les autres morceaux de détail ne présenten’ 
pas de différences entre eux en pourcentage. 

II n’apparaît pas de différences signlficativer 
entre les lots pour le pourcentage des morceaux 
de détail à l’intérieur de leur morceau de groi 
pour l’épaule. 

II n’apparaît pas de différences significatives i 
l’exception du pourcentage en bavette d’aloyau 
qui est inférieur cher les métis 3/4 Brahman 

II n’apparaît pas de différences significatives 
:ntre les pourcentages des morceaux de détail 
i l’intérieur du pan. 

En résumé, on peut dire que les pourcentages 
ie morceaux de détail à l’intérieur de leur mor- 
:eau de ,gros présenteni une remorquoble fixité. 
i l’exception de quatre d’entre eux représen- 
ant une quantité négligeable. 

Ces résultats rejoignent ceux obtenus par de 
wmbreux chercheurs. 

70 Rendement en viande désossée congelée. 

Madagascar étant un pays exportateur de 
lionde, celle-ci étant pour l’Europe, expédiée 
;~US forme de désossé-congelé en caissettes, 
I est intéressant de connaître les poids de viande 
de ce type que fournissent les bœufs étudiés. 

Les morceaux de la cwcwe pouvant fournir 
de la viande désossée congelée sont variables, 
xincipalement en fonction de l’acheteur. Par 
exemple, la macreuse peut en faire partie ou 
W”. 

Nous n’avons compté que des morceaux dits 
xà cuisson rapide» comme suit : 

- train de côté de la 6e 0 la 13e côte, 
- dOYQU, 
- filet. 
- rumsteal<, 
- tranche grasse. 
- tende de tranches. 
- gîte 0 /a noix (côté tendre et côté rond), 
- bavette à beefsteaks. 

Les cinq premières côtes n’ont pas été comp- 
tées. 

Après désossage, un parage moyen o été 
effectué, de façon à laisser une certaine quantité 
de gras de couverture sur les morceaux où cela 
était possible, ce qui est recommandé pour per- 
mettre une meilleure conservation de la viande 
en congélation. 

Le parage du gros fut le plus important sur 
le tende de tranche et le gîte à la noix. 

Le filet et la tranche grasse n’ont pratique- 
ment pas nécessité de parage. 

Certains petits muscles débordant ont été 
prélevés, notamment sur le tende de tranche. 

Le gîte à la noix a été réduit au «côté tendre » 
et au «côté rond » en partie. 
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La bavette à beefsieaks (muscle oblique inter- 
ne) a été Pratiquement disséquée, en laissant 
un peu de gras autour du muscle. 

Les résultats. en moyennes par lots, sont consi- 
gnés dans le tableau 28. pour une demi-carcasse : 

Le pourcentage est plus élevé chez les métis 
que chez le Z. M. Ce résulfat est dû :. 

- au fait que le pourcentage de pan est plus 
élevé chez les métis que chez le <. M. 

- au fait que le parage est un peu moins 
important cher les métis qui ont des cocasses 
moins grasses. 

Nota : Si l’on veut utiliser ces résultats pour 
faire un bilan financier, il ne faudra pas oublier 
que ces poids de viande sont obtenus 0 chaud. 

Au cours du reswyage et de la congélation, 
les poids pourroni diminuer de 1 à 4 p. 100 
suivant les morceaux et les conditions de congéla- 
tion. 
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80 Qualité de la viande, tests de dégustation. 

Dans le but de déterminer si cette viande Pei 
satisfaire la cllentèle européenne dans le codr 
de l’exportation sous forme de désossé-congeli 
une étude de la qualité de la viande a été prc 
tiquée. 

Dégusfoteurs. 

L’étude a utilisé le principe des jurys fami 
Iiaux : ce principe permet d’avoir à dispositio 
un grand nombre de dégustateurs. grand nor 
bre qui compense la précision pour chaqu 
dégustateur qui ‘est probablement inférieure 
celle des «jurys de laboratoire ». Les résultai 
sont interprétés sur les moyennes. 

Dix familles européennes (puisqu’il s’agit d 
tester la viande pour l’exportation sur l’Europe 
ont été volontaires pour juger la viande. Elle 
recevaient chaque jour deux séries de steak 
tout préparés, un steak par membre de la famille 
les enfants en dessous de huit ans étant exclu! 
Les ,ste,aks devaient être consommés dans IE 
deux jours suivant la livraison et être entrt 
temps conservés QU réfrigérateur. 

L’intensité de la cuisson était laissée av chai 
d,e la ménagère, ainsi que I’assaisonnemen 
Une obligation cependant éta de consomme 
cefte viande sous forme de sfeaks avec CUISSO 
rapide. 

Chaque membre de la famille recevait pa 
échantillon une feuille d’observation à remplir 
selon le modèle joint : 

Tendreté (1) Très tendre Tendre Dur Tr&s dur 

Eylj 

Autres oppréciotions éventuellement : 
(1) Payer les mentions inutiles. 

Le nombre de familles a été tÏxé à dix dénorr 
mées de A à J. 

Chaque dégustateur Q jugé douze échanti 
IOlE 

,- 

I- 

La durée du test a été de six jours. 

Echantillons. 

Des échantillons ont été prélevés sur six 
bceufs : deux Z. M., deux métis 1/2 Brahman et 
deux métis 314 Brahman. 

Cinq séries d’échantillons ont été prélevés 
par bceuf dans les cinq muscles suivants : 
(voir schéma). 

Echantillons : 

no 1, fessier superficiel (milieu) dans le 
rumsteak. 

no 2, droit antérieur dans la tranche grasse. 

r10 3. demi membraneux (milieu) dans le 
tende de tranche. 

no 4, long vaste (milieu) dans le gîte à la noix. 

no 5. oblique interne de l’abdomen dans la 
bavette à beefsteak. 

Les steaks ont été découpés par l’opérateur 
perpendicoloiremeni aux fibres musculaires. 

Les steaks avaient 1.5 cm d’épaisseur. 
Comme on peut le constater sur 16s schémas, 

pour les échantilloni 1, 3 et 4. une pnrtie seule- 
ment du muscle a été utilisée, ce qui permet 
d’avoir une meilleure homogénéité à l’intérieur 
de l’échantillon, les bordures de muscles pou- 
vant avoir une qualité différente. 

D’outre part, les extrémités des muscles, 
proches des points d’inseriion. n’ont jamais été 
utilisées, ayant des qualités organpleptiques 
différentes du milieu du muscle. 

Dans chaque échantillon, un nombre de 
steaks égal au nombre de dégustateurs était 
découpé. chaque échontilion de chaque bœuf 
était goûté par quatre familles. 

En effet, chaque famille dégustait deux échan- 
tillons par jour. soit vingt échantillons en tout 
par jour: un bœuf donne cinq échantillons. 

Le numéro des deux échantillons affectés 
par jour 0 chaque famille était déterminé par 
permutation circulaire, choque famille a donc 
dégusté toutes les sortes d’échantillons. sans 
qu’aucun renseignement sur l’animal abattu 
et la nature du morceau ne soit fourni. 

Au total 384 steaks ont été dégusfés par trente- 
deux dégustateurs appartenant à 10 familles. 

Ces steaks provenaient de 30 échonfillons 
différents, ce qui fait que choque échanfillon o été 
testé par 13 dégostoteurs en moyenne. 
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Les échantillons groupés par famille étaient 
mis dans des boîtes de 20 x 15 x 10 cm le jour 
du découpage. et mises au laboratoire dans une 
chambre à +~OC pendant quatre jours avant 
d’être livrés à domicile aux dégustateurs. 

Interprétation des résultats. 

Les réponses subjectives ont été transformées 
en chiffres afin de pouvoir établir des moyennes, 
de la manière suivante : 

Tendre,& Juiosiié GOûi 
- - - 

Très dur : 2/10 Sec :2/10 Fade :2/10 
Dur :4/10 Juteux : a/10 Bon goû, : 8/10 
Tendre : 6110 
Très : S/I0 

Les moyennes ont été calculées groupées par 
race d’animal (par 2 bceufs). 

Chaque numéro d’échantillon (no 1 par 
exemple) a donc été dégusté par huit familles, 
pour une race d’animal, ce qui représente une 
forte proportion de l’ensemble desdégustateurs. 

A titre de véritÎcation et afin de tester la métho- 
de, des moyennes générales ont, d’autre part, 
été calculées par échantillon et par famille. 

Résultats. 

Après le groupement des feuilles de dégusta- 
tion, nous avons dû éliminer deux familles des 
résultats : 

Une famille avait dû interrompre les dégusta- 
tions au milieu du test pour des raisons indépen- 
dantes de sa volonté. 

Une famille n’avait observé aucune différence 
pour aucun des morceaux, c’est-à-dire qu’elle 
n’avait probablement pos pris le test au sérieux. 

Les huit autres familles oni rempli parfaite- 
ment leur rôle. 

a) Tendre% (tableau 29). 

II apparaît que, chez Ier métis : trois échan- 
tillons sont nettement au-dessus de la moyenne 
(no 1. 2 et 5) et seront considérés en Europe 
comme d’une tendreté acceptable. 

- l’échantillon “04 (gîte à la noix côté tendre) 
est très proche de la moyenne. II sera probable- 
ment considéré comme d’une tendreté occep- 
table, notamment si l’on tient compte que ces 
échantillons n’ont subi que cinq jours de réfri- 
gération ; une réfrigération supplémentaire 
améliorerait un peu la tendreté, 

- l’échantillon no 3 esi nettement plus éloigné 
de la moyenne (4,00 et 4,73) et serait considéré 
comme dur. 

Chez le zébu Malgache, un seul morceau. le 
rumsteak, est d’une tendreté acceptable (5,06), 
tous les autres échantillons sont durs. 

II apparaît donc clairement que pour les 
envois de vlande destinée 0 être consommée en 
ctmson ropde (steaks et rôtis), II fout se limrter 
ou rumsteak et aux morceaux plus fendre8 que le 
rumsfeok, d savoir l’aloyau, le /Jet et le train de 
côtes. 

Les do%rences de tendreté entre les métis et 
le Z. M. sont dues essentiellement à la grande 
différence d’âge. 

Pour la tendreté, une moyenne générale par 
numéro d’échantillon a été calculée : 

Echantillon no 1 (Rumsteak) = 5,06/10 
« 2 (Tr. grasse) = 4.84 
« 3 (Tende de tranche) = 4,29 
<< 4 (Gîte noix) = 4.42 

« 5 (Bavette) = 4,91 

Du plus tendre au plus dur, les échantillons 
sont donc classés dans l’ordre suivant : 
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,gîte à la noix (côté tendre) et tende de t&che. 
C’est l’ordre de tendreté universellement 

admis. 

Rumsteok, bavette à beefsteaks. trancheqrasse. l II semble, d’après les écarts enregistrés, que 
la jutosiié soit plus difficile à apprécier de la part 
des consommateurs, que la tendreté. 

Cette méthode de testage par jurys familiaux 
,présente donc une sécurité certaine. 

Familles....... A B C D E F G 1 
Moyenne 5,s 58 4.8 52 4.2 4.4 3,7 4.6 

II est intéressant de noter les réactions très 
différentes des familles au point de vue de la 
tendreté, liée aux habitudes de consommation 
familiale et à des facteurs psychologiques 
complexes. 

L’appréciation moyenne va de 3,7 (plus dur 
que la dénomlnation «dur )>) à 5,8 (tendre) pour 
les mêmes morceaux consommés. 

b) jufosifé (tableau 30). 

Les notes de jutosité sont dans l’ensemble 
supérieure à la moyenne pour tous les lots. 

Deux notes sont inférieures à la moyenne : 
le tende de tranche pour les 1/2 Brahman et 
la tranche grase pour les 314 Brahman. 

En moyenne par échantillon, sur l’ensemble, 
‘ces deux morceaux sont les moins luteux. 

RtHllStCZCk Tr. Tende 3 Gîte Bavette 5 
1 yasse 2 mxx 4 

5.83 5.09 516 6.20 6.76 

c) Goût (tableau 31). 

Les notes de goût sont largement au-dessus 
de la moyenne pour l’ensemble des échantll- 
IUlS. 

Le problème du goût de la viande ne se pose 
donc pas pour l’exportation. 

(II est à noter cependant que les dégustateurs 
sont accoutumés à manger de la viande de 
zébu local.) 

Les moyennes gén&ralei par échantillon sont 
les suivantes : 

R”mS+eak Tr. Tende 3 Gîte Bovetk 5 
1 grasse 2 noix4 

7,l9 5.90 6.23 6.39 7.19 

Le rumsteol< et la bavette sont nettement plus 
appréciés que les autres morceaux, la tranche 
grasse étant en dernière position. 

En conclusion de ces tests de dégustation, on 
peut dire que : 

- Le goût de la viande a été apprécié pour 
l’ensemble des échantillons. aussi bien chez le 
Z. M. que cher les métis. 

- La jutosité ne semble pas non plus présenter 
de grands problèmes, les morceaux de tranche 
grasse et de tende de tranche des animaux métis 
ayant tendance à être Jugés un peu secs. 
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- La tendreté a fait ressortir des différences 
très grandes entre les métis et le Z. M. : seul le 
tende de tronche est jugé «dur » chez les métis. 
alors que seul le rumsteak est lugé tendre chez 
le zébu local. 

- La comparaison entre les différents mor- 
,ceaux sur l’ensemble des animaux fait ressor- 
tir que le rumsteak et /a bavette sont les plus 
appréciés. tant au point de vue tendreté que 
jutosité et goût. 

La tranche grasse a été jugée tendre, un peu 
sèche et goût assez bon. 

Le tende de tranche a été jugé dur, un peu 
5ec et de bon goût. 

Le gîte à la noix (côté tendre) a été jugé assez 
,dur, jufeux ef de bon goûf. 

Le test par «jurys familiaux» a donné des 
résultats rationnels et a permis une bonne dis- 
crimination entre les morceaux. notamment 
pour le jugement de la tendreté et du goût. 

V. - CONCLUSION 

Après l’étude des poids vifs, rendements, 
découpes et dégustations, il apparaît que la 
production de viande du boeuf Zébu Malgache 
est insuffisante pour l’exportation et qu’une 
bonne solufion consisterait à effectuer du croi- 
sement Brahman, croisement qui est d’ailleurs 
entrepris depuis plus de dix ans en de nom- 
breux points de l’lle. 

En effet, dans le pays même, l’élevage du métis 
Brahmon permettront aux éleveurs de vendre 

plus rapidement leurs animaux et en consé- 
quence de gagner plus d’argent. Pour l’usinier, 
les avantages seraient nombreux, notamment 
en raison du meilleur rendement en carcasse et, 
dans la carcasse. du meilleur rendement en 
viande. Le pourcentage moindre de gras des 
carcasses des métis-Brahmans facilite l’usinage 
et réduit les pertes pour le restant de la car-cosse 
qui est utilisée en conserverie. De plus. les 
qualités organoleptiques de In viande des 
mPtis font que cette viande sera acceptée sur 
le marché européen à un prix satisfaisant. 

La demande évoluera incontestablement de 
plus en plus vers la viande jeune et maigre et 
il semble raisonnable d’envisager ce problème 
pour l’avenir. 

II ne sera lamais question, bien sûr, de faire 
du métissage dans toute l’île. Cependant, il est 
possible de concevoir : 

- d’une part, le mamtien de la zone exten- 
sive traditionnelle avec le Zébu Malgache four- 
nissant la consommation locale et la conserverie. 

- d’outre part. des zones d’oméhoration, plus 
proches des abattoirs. où une politique de croi- 
sement Brohman serait entreprise pour fournir 
la viande pour l’exportation. 

Cette étude n’ayant pas montré de différences 
très importantes entre les boeufs demi-sang et 
trois-quarts de sang Brahman. on peuf faire 
ressortir la facilité de mise en ceuvre de zones 
de production de boeufs demi-sang, en employant 
des vaches Zébu Malgache rustiques et des tou- 
reaux Brahmon purs fournis par les Centres 
Pépinières Nationaux. 

SUhmARY 

Srohmm crorring in Madogasrcor 

There are many cot,,e ,n the island of Mdogasy wh,ch are reared under 
tradihonal, extenrwe management using only naturel grasslands. For te” years. 
crorsing between Molagasy Zebu cottle ond Brahms” Zebu from Texas hos 
been carried OU+ in Iwo research sto~ions and in mony extenrio” r+a+to”s, urlng 
the rame irad,+io”al exle”sive manogeme”,. 

In ibis sfudy the kechnical resulfs abtoined with cross-bred mimals m campo- 
riso” with Mologory Zebu breed are recorded ond onalysed. In additlo”. 0 
campar~ron of resulk obtained I” vatous areor of the irland. charactertred by 
importa”+ dlfferencer in cltma+ic conditions. bar bee” recarded, ond might be 

of inter&. The fecundotio” rate of the cross-bred kmoler was show” to be 
sotisfdory for thts type of management ond of Ihe some order OS the local 
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femoler. The health condiitons seemed +a be good in the cenires under vete- 

rinory svpervirton ; in ihe areas where this rupervision is paor or non-existent. 

mortolity, mainly in young onimals, hor been recorded although suificieni dato 

on the morialily of the young Malagasy Zebus in trad~i~onol manogemenlore 

net available for comparison with crowbreds. Generolly speaking, the 

fecundity is equol ta +ha+ oTthe loto! breed ond the low pothogeniciiy tn oreo~ 

under supervlrion hoi confirmed the quolities oi rusticity ofihe Brahmon from 

Texas. 

The growing performance is extremely roiisfoctory and I+ is possible to 

rloughter younger coifIe whose six ond weight meet the commercial require- 

menfr in each breeding ores oflhe couniry. The meoi ouiput ofihe crorsbreds IS 

higher thon +ho+ of ihe Malagasy Zebvr : ihe io+ percentoge is iower ond the 

organolep+ic quolliies beiter. 

Cljmatic ~urveys in vorious oreo~ bave show o relotionship between some 

dola ond zooiechnicol performances ofcattie in exlenrive manogemeni. There- 

fore, tt Will be possible to anticipate, with o fotrly accuraie ertimote. the perfor- 

mance ofihe Brahmon crarrbred in oreos where I+ bas no+ yet been tniroduced, 

os well os lis relative value in other oreas. 

In conclusion, ii oppeon thai Brohmon cross-breeding hor ta be encouroged 

in +he vorious development oreos, in order fo wpply beef cattle for expert. The 

pure bred Malagasy Lebu Will for o long ilme be reaied in oreas distantfrom 

the main centres. 

RESUMEN 

, La ISIO de Madagascar poree uno importante ganoderro de bovinor criodos 

segun el modo iradicionol exienrivo uiilizondo unicomenle el porto natural. 

Desde dier afior, se ho efectuodo el mertizoje de Io rozo cebLi de Modagascor 

con el cebu Brahman deTexas en dos ceoiras de investigaciones y en numeroros 

sitios de vulgarirad6n segbn el misrno modo de gonaderio tradicional extensiva. 

Este esiudio onolizo las rerultodos +&~~COI de las animales me~f~ror, inlrin- 

secomenle y comparativamenfe con I~I de Io rozo ceb0 de Modogascor. Adem6s. 

parece iniereranie romporar entre eilos las rerultados enconirador en vorios 

regiones de Io islo que tienen diferencior climatol6glcas muy importantes. 

La fecundidad de 1~ hembras meriizos se revelo satlsloiloria en cuonto oI 

dicho +ipo de gonaderio y semejante o la de las hembrar del pair. Pocos enfer- 

medodes ocurren en 101 ceniros yo vigilados pero 10 potologia es miir impor- 

tante en las sedorer poco o no encuadrador. princlpalmente en lo concerniente 

o Io mortolidad de 10s jovenes. Dotas prerisor sobre la mortal~dad de 10s 

jovenes cebus de Modogoscor criodos en ganoderio trod~c~onal iolion para 

hacer comporocioner valoderor con 10s mestizos. Par eso, fecundldad Igual o 

ICI de lu rozo del pois y patologio poco ~mpotiante en las ceniros vigilados 

conflrmon las cahdader de rusticidad del Brahmon de Texas. Los rerultodos de 

crecimiento son muy ratisfockmos, permltiendo motor m6r jovenes I~I bovinos 

de un iomafio correspondiente o I~F normas del comerc~o. y ero en todas la5 

regioner de gonaderio de la islo 

El valor carnicero de las mesiizos es rupertor 01 de lot cebus de Modogorcar, 

princ~palmente en lo concerniente o 10s rendimtentos. OI porcen+o]e de groso 

menor importante y o 10% colidodes orgonolepiicas. 

El estudto de IDI doior cl~matol6gicos de vorios regloner permiti6 dercubrir 

uno buena relocion enire cietior indicior y 10s resuiiador zootecnicos de bownos 

en gonaderio extensiva. Ari se podro preveer, con una aproximocl6n basionie 

buena, lx resultados poiibles del mesiiraje Brohman en loi, zooos donde no se 

encueniro todovia, rx como el volor relotivo de ios regioner entre ello~. 
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EXTRAITS - ANALYSES 

Maladies à virus 

68.213 MAURICE (Y.), QUEVAL (R.) et RARES (J. F.). - Enquête sur 
l’infection 0 vicws Parainfluenio 3 chez le dromodoire. Rev. Eh. Med. 
ver. Pop ,rop., 1968, 31 (4) : 443-449. 

Les aukurs ont étudie l’incidence de l’infection 0 VITUS parainfluenza 3 chez le dro- 
modaire du Tchad en analyrani. par la,echniqued’inhib,+ion de I’hémaggluiinailon.559 
sérum de cette espèce. Les résultats obtenus montrent que I’infeciion comehne à VITUS 
porainfluenra 3 es+ largement répandue dons les régnons rahélienner de ce pays. II 
est vraisemblable que I’infectlon pu~rse évoluer sans forme aiguë et de façon ép~zoo- 
tique à I’intérieur d’un même troupeau. 

Les rérums de dramadoires ne semblent par contenir d’inhibtteurs non spéctfiques 
de I’h&nagglu+ination par le virus parainiluenzo 3. Ler sérums qui sont négatifs à ce 
test d’inhibition ne correspondent posàdesanimoux hypo-ou agammoglabul~ném~ques. 

68-214 MILLS (1. H. L.) et LUGINBUHL (R. E.).- Répartitionet persistance 
du virus de la maladie des muqueurer sur des veaux infectés expéri- 
mentolernent. (Dlrtribution and perristence of mucosa diswse VI~~I in 
experimentally exposed calves). Am. J. Ve+. Rer.. 1968, 29 (7) : 1367-75. (Résume 
des ou+e”is). 

Des veaux privés de colosfrum et infectés par 10 voie respiratoire avec la souche de 
virus Dunkle de Ia maladw des muqueuses ont été socrifiés et examinér à diffkentes 
périodes afin de d&erminer 10 durée de 10 perr~stonce du virus dons les tissus, les 
sécrétions et les excrétions. 

La maladie des muqueuses des bovins pourrait éfre tranrmise par I’intermédiolre 
de I’ur~ne, ~CIE la dk=mina+ion par 10 vole respiratoire est proboblemeni le mode de 
trammission le plus important. 

68.215 LOAN (R. W.) et STORM (M. M.).- Propqation et transmission du 
virus de ICI peste porcine sur d’outres espèces animales que les porcins. 
(Propogohm and transmission of hog choloro virus in non porcine hostr). 
Arr. 1. “et. Res.. 1968. 39 (4) : 807-11. 
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68-216 COGGINS (L.). - Modification du tert d’inhibi+ion de I’hémodrorp- 
tien pour le vite* de la fièvre porcine africaine (A modified hemodsorp- 
tien-fnhlblilon test for ATricon wane lever virus). WI. epizooi. Djs. Afr., 1968, 
16 (1) : 61-64. 

L’auteur décrit une modification du ter+ d’inhibition de l’hémadsorptlon dans les 
culturer de leucocyier de porc, pour l’étude de la pesie porcine africolne. Ce ter+ 
simplifié permet de déceler I’oniicorps inhibifeur de I’hémadrorption dans des s6rums 
de porcs rurvrvonis, antérieurement conrldérér comme négatifs par d’outrer lesir et de 
classer sérologiquement des souches de virus de perie porcine africaine. 

Peste bovine 

68-217 SOURDIN (P.) et LAURENT (A.). - Effet de ,a pression osmotique 
sur la multiplication du virus de In peste bovine en culture cellulaire. 
Rev. Eiev. Méd. vé,. Poyr irop., 1968, 21 (4) : 437.441. 

Une solution con+enanI 70 p. 100 de HANKS LAYE ei,dont la valeur osmotique est 
égale à 219 milliosmoles, applquée pendant 2 h 30 0 des cellules rénales d’embryon 
de veau inoculées depulr 3 jours OYBC le VITUS de la peste bovine, augmente de façon 
appréciable le titre de ce virus. 

68-218 MACADAM (1.). -Transmission de 10 perte bovine des chèvres aux 
bovins en Tmmnie. (Transrmssion of rinderpest from goats ta coitle in 
Tanrania). Bu,,. @oor. Dis. A@., 1968. 16 (1) : 53.60. 

Une souche de virus bovipestique de virulence modérée R. G. K./l fui insufflée expé- 
rimentalement dons Ier naseaux de dix-huit chèvres locales. Initialement, deux reule- 
ment furent infectées : six outres le devinrent ensuite par conioci. 

Des trais taureaux logés QV con+oc+ de neuf de ces chèvres, deux furen+ infectés et 
mourureni de pesie bowne. 

Des dix moutons loges ou CO~+<L~+ du taureau réagissant. huit monirèreni des symp- 
tômes bénins de pesie ei élaborèrent des ont~corpr. Le virus de la pesie bovine fui 
retrouvé dans Ie jetoge d’un mouton. Aucun mouton e+ aucune chèvre ne moururent 
de peste bov,ne. 

L’auleur suggère que 1.000 sérums de chèvres e+ de moutons soient examin& pour 
y chercher Ier oniicorps de la peste bovine. 

Maladies bactériennes 

68.219 PERREAU (P.), et MAURICE (Y.). - Epizoofologie de ,a parteurel- 
106. des chmneoux au Tchad. Enquête rérologique. Rev. Eh MM ver. 
Pays irop., 1968, 21 (4) : 451.454. 

Une enquêie sérologique, eHectu& à partir des sérums de 427 chameaux (Comeius 
dromedonus) vivoni dans le nord du Tchad, monire que l’infectlon pasteurellique qui 
prédomine est celie à P. multoc& type A. 

Les aubes rérobypes (B, D et E) ainsi que P. hemofyiica semblent n’,nIervenir, sinon 
jamais, du moins raremeni. 

68-220 SACHS (R.). STAAK (C.) et GROOCOCK (C. M.). - Enquête rérolo- 
gique sur ,a brucellore du gibier en Tanzanie. (Serologicol invertigaiion 
of brucellorw in game animols in Tonzania). Bull. e@rooi. DIS. Afr., 1968, 
16 (1) : 93-100. 

Sept cm+ quaire-vingts échan+lIlons de sérum prélevés chez vingi-neuf espèces 
différentes de gibier dons le Nord et le Sud de la Tanzanie ont été examinés au moyen 
du test de séroaggluiinatlon QU cours des onnées 1964 à 1967. 10,s p. 100 des sérums 
de gnous avo~eni un taire positif allont de Ii40 ++ à I/l ,280 ++, Ces hauis fiires 
rani significatifs d’une rnfeci~on à Bruceiia. 

Une comparaison enire les populations de gnous des differentes réglons du Serengeti 
montre que Ie pourcentage des animaux réagissant8 pour toutes Ier dilutions des sérums 
était, pour Ier gnous en migration e+ ceux de Klrawira-Ndaboka près du iac Victoria, 
respeclivement de 27,8 p. 100 et de 24.8 p, 100 ; or ces deux populations degnour sont 
en conloct étroi+ avec le bétail des régions voIsines. 
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Parmi Ier outres herb~vorei examinés, un impaio, un zèbre et un iopi ovolent des 
aggluitnines on++S~cella titrant I/%l ++ et plus, atm que deux hyènes, trois chacals 
et un chien sauvage parmi les cc~rnivores examinés. 

Les auteurs soulignent l’importance d’une meilleure connoisrance de celte maladie 
et de 50 frequence dons la nature afin de pouwr établir un plan de contrble ou d’éradi- 
cation de 10 Brucellore cher les an~moux domestiques. 

Mycoplasmoses 

68-221 BYGRAVE (A C.). MOULTON (J. E.) et SHIFRINE (M.). - oLlrer- 
vationr clinique*, rérologiquer et pothologiquer dmns un foyer de 
péripneumonie contqieuse des bovidés. (Ciinical. rerolagical ond 
patholagical flndings tn on autbreak ofcontagiaus bovine pleuropneumonia). 
Sui\. epmai. Dis. Afr,. 1968, 16 : 21-46. 

Les auteurs d&crivent un foyer naturel de péripneumonie contagieuse des bovidés 
en rapportant les observations nécropstques. les examens hiriopothalogiquer et 10 
corrélation des iesk r6rolagiques avec les I&ons trouvées à I’autopsle. 

Lincidence élevée de Iér~onr trouv4es après l’abattage souligne le grand nombre 
de cas cliniquemeni non-décelables qui évoluent lors d’une epirootie naturelle de 
p&ripneumonie contagieuse. 

Ler Iérionr semblent être réparties au hasard dans les poumons 

Malgré Ier lérions impariantes trouvées chez quelques animaux gravfder, I’tnfeciton 
fcdaie « in uiero » n’a par été mise en évidence. 

Les éludes hirlopalhologiques n’ont par permis de localiser le rlège de la I&~on 
inittole de 10 maladie cor l’extension du processus des alvéoles vers les septa ou vice- 
verso se fait trop rapIdement à l’intérieur des I&ons microrcopiques. 

Les éluder sérologiquer ont r&4é qu’on ne pouvott rérologiquement distinguer les 
différents types de Iéslons trouvées 0 l’outopsle. 

68.222 SHIFRI NE (ht.) et BEECH (J.).- Etudes préliminaires rurdervmcins 
vivants de culture et des vmcins inactivés contre la péripneumonie 
contagieuse des bovidés. (Preliminory siudies on living culture and inacif- 
vaied vocc~nes ogainst contagiour bovine pleuropneumonia). Bull. epizoo+. Dis. 
Afi., 1968, 16 (1) : 47-52. 

L’inoculation aux bovins d’une cullure inadwée de la souche Giadyrdale de Myco- 
~losma mycoider sens,b,,,so,l ceux-c, de telle facon qu’après I’~noculo+,on d’épreuve 
par la vole rour-cuton& les réactionr de Willems apparaissaient plus rapidement que 
sur les animaux témoins. 

68.223 DAVIES (G.,,MAS,GA (W. N. ), SHIFRINE (M) et READ (W.C. S.). 
- Efficacité du vaccin il de culture en bouillon contre 10 péripneumo- 

nie contqieure des bovins : épreuves préliminoirer par contact. (The 
efficacy of T, s+ra!n brofh vaccine ogainsf contogious bovine pleuropneumo- 
nio : prel,minory in-con+act Irials). Ve,. Rec.. ,968. 83 (10) : 239.44 

Deux ~~SOIS cans~r+an+ en la mise en contocl de bovins vaccinés un mois auparavant 
par le vaccin Tz de culture contre 10 pénpneumonie contagieuse ei de bovins non 
vaccinés avec des maloder R donneurs » d’infection ont montré que tous Ier vacclnés 
sauf un furent complèlement immunlrés. bten que plus de Ia moM der anomaux non 
vaccinés aient été trouvés 0 I’oulopsle porteurs de lésions. 

Les auteurs fournirsent les résultats der réactions séraloglquer et des ~rolemenls de 
mycoplosmes, La méthode d’épreuve par contact et Ier cond#lians de transmisston de 
10 maladie durant ces essais sont dtsculés. 
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68-224 DAVIES (G.) et HUDSON (J. R.). - La relation entre le test d’inhi- 
bition de croissance et l’immunité dans la péripneumonie contagieuse 
des bovidés. qhe relationship beiween growfh-inhibliion and immuniiy 
in contogious bovine pleuropneumonia). Vei. Rec., 1968, 83 (10) : 256. 

Les auteurs essoient de vérifier si l’état d’immunité des bovins se +radui+ par des 
anticorps mis en évidence par le ter+ d’inhibition de croissance de M. mycaider. 

Les bovins qui fournissent les sérums sont soit partiellement, roi+ complèiemeni 
immunr à l’inoculation sous-cutanée de la souche Glodysdale de M. mycoider. 

II apparaît qu’il n’emte aucune corrélation enire le degré d’immunité et les résul- 
tots du ter+ d’lnhibltion de croissance : aussi les auteurs pensent-ils que Ia résistance 
à l’infection par M. mycoides n’est par liée 0 Io présence d’aniicarps circulontr, mais 
semble plus probablement d’ordre cellulaire. 

Rickettsioses 

68-225 RIOCHE (M.) et BOURDIN (P.).- Rickettriore des monocyfer 
observée chez le porc au Sénégal. Rev. Eiev. Med. “6,. Pays trop., 1968, 
21 (4) : 455461. 

Une enzootie est observe& pendant la saison fraiche dans un élevage porcin des 
environs de Dakar et rapportée 0 une ricket+siore. Les rymp+*mes, I’évolut~on et les 
I&~ons mcro el macrorcopiques sont décrits. Curat~vement. seule l’auréomycine est 
active sous réserve #@ire utilisée de façon pyécace. La rickettsie observée n’est pas 
Ricketkio suis, mois ainsi que le monirent Ier expérimentations soit R~keTtî,o bovir, 
soit une espèce voisine commune aux suidés et aux bovidés. L’agent causal n’a pu 
être cultivé. C&+e ricketisiore apparaît cher der animaux pr&munis à l’occasion d’un 
choc physiologique. 

68-226 

Maladies diverses à protozoaires 

UILENBERG (G.). - Nofer SVP les babésiorer et I’onoplormose des 
bovins à Madagascar. 1. Introduction-Tr~nrmirlion. Rev. Elev. M6d. 
vél. Pays trop., 1968, 21 (4) : 467-474. 

La transmission des deux Bobeua bovines à Madagascar (6. bigemioo et B. argenfmo) 
a é+é étudiée : il a 6% confirmé que la tique Boophiius muopius est le vecieur naturel 
dans le pays. Des ersoir de iransmiwon expérimen+aIe d’Anopiosmo morginole par 
8. mrr$lur ont donné des résultats negatifs, bien que les données épizooiologlques 
indiqua1 que ce++e tique soit le vecteur habituel dans le pays ; ia ihéow de Regen- 
danz (1933), qui croit que Ia transmission de I’anoplasmase par B. micropius se faii 
d’un stade à l’autre mais non de @on héréditaire, semble 10 meilleure exphcatiori 
de cette contradiction. Un cas de transmlrrion congénitale d’Anaplosma cenlroie er+ 
rapporté. 

68.227 J0l-l NSTON (L. A. Y.). - Epidémiologie de I<L piroplarmore bovine 
dons le Queensland Nord. (Epidemiology of bovine babesioris in Northern 
Queensland). Aulr. “et. 1.. ,967, 43 (10) : 427-432. (Résumé de i’au,eur). 

Au cours d’un enquête effectuée dans Io région de Townrville, il n’a et& noté que de 
petites différences entre les nombres de iiquer comptées sur des veaux de race Drought- 
morter et des veaux de race Hereford : cependant les Herefords ova~eni été irai+& 
quaire fois ou COUT~ d’une année, pour lutter contre les inferiatlonr 0 i~quer. aIors que 
les Droughfmasters n’ont jamais été irai+&. II n’y ovoit w~une différence enire les 
veaux Droughimaster et les veaux Hereford en ce qui concerne Ia parori+&mie ou 10 
symptomatologie des infectfons à Bobesia bigemino, mois ‘la pararitémw éloitsignifi- 
,cativemeni plus basse chez 1s Drovghtmarterr dans les infections à 8. argentina. II n’y 
a aucune corréloiian entre le nombre de tiquer comptées sur un animal et les consé- 
quences de Io parasitemie avec l’une ou l’outre espèce de Bob&o. Pendant un on, 
4.24 p. 100 des 4.408 i~ques récoltées sur les Herefords et 5,97 p. 100 der 5.184 tiques 
récoltées sur les Droughtmasters etaient infectées par 8. bigemino. Le nombre de tiques 
infectées avec 8. orgenlioa était plus faible (0.36 p. 100 des 4.408 tiques provenant des 
Herefords et 0.27 p. 100 des 5.184 tiques provenant des Droughtmasters). 
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Trypanosomoses 

68-220 GRAIER (M.).- Note wr 10 résirtmnce ou béréénil d’une souche 
tchadienne de Tryfxmosomo rirs% Rev. Elev. Med. Y& Pays Iv$.. 1960. 
21 (4) : 463.466. 

L'auteur ayant pm conrmrsonce d'une observation récente faile à Kaduno (Nigérm 
du Nord) rappelle qu’en 1956 wa,+ dé,” été signalé ou Tchad un cas semblable de 
résistance au bérén~l d’une souche de Trypanosome vivox. 

Si la mouche tsé-tsé re montre capable de s’ol~menter par pfqûre de I’ceufembryonné. 
on peut enwoger d’utiliser la tronrmisrion cyclique pour la tranrm~srion de Irypono- 
rames de I’ceuf embryonné ou à parler de celui-ci. 

L’auteur a résolu Ia première partie de ce problème en réuss~rsant à nourrir der 
tré-tr& sur I’ceuf embryonné et se propose, dons d’autres enpér~ences àven~r, d’ktudier 
la posribililé de Ia +ransm~ss~on cyclfque de Iryponosomer par cette m6thade. 

68-230 COCKBILL (G. F.). - L’h’ f ‘q IS on ue ef la signification des problèmes 
relatifs d 1. trypanosomiase en Rhodérie. (The bistory and slgn~ficance 
of iryponosomiasir problemr in Rhodeva). Pmc. Trans. Rhod. SO. A~S., 1967. 
52 (1) : 7-n. 

Rôle du bétail dans l’économie de 1. Rhodésie 

Degrander poriiesdu pays convlenneniparhculièrementouexrlusivementà I’éievoge 
des bowns. Certaines de ces r@ons sont ou occupées ou mena&es par les tré-isé e+ 
peuvent être répari~er en deux cIosses : l’une OC Ia chute des pluies annuelles vwe de 
450 0 600 mm, recommandée pour l’élevage du boeuf et du mouton et si passible Ia 
production de fourrage, les instoIla+ionr pour &+re économiques doivent mesurer de 
3.600 à 6.000 ho, l’outre cIasse comprend des zones chaudes et sèches, de moins de 
600 m d’oltltude oh seul I’4evoge exierwfdolt Sire envisagé ou peul-êlre aussi l’élevage 
du gibier. Quelques-uner des zones 0 tsé-lsé sont entièrement impropres à toufe C~I- 
turc et conrervées comme rérerver “ol”re,,es. 

le probléme des fs&& dons son conletie historique. ~auleur considère que Ier limites 
extrêmes d’expanrlon de GI. marsitons son! sous la dépendance des cl~motr ob, pour 
In survie de la mouche, les tempérofures moyennes ne doivent par dépasser 320 pen- 
dont plus de 3 semo~nes et @Ve inférieures à 16O pendant 3 mots ou plus. L’epidémie 
de peste bovine. en 1896. ovoit en,raîné sur de gronder rkgions la dfsparition de Ia 
tsé-tsé qut, postérieurement. 0 récup&& les terrains perdus. Le Gauvernemeni a adopté 
comme méthode de lune générale la destruction du gibier de 1933 6 1954, en 1945 on 
avait pu oins, récupérer 10.000 miiles carrés de terre cultivable exempte de iré-+sé. 
A cette méthode ont fat suife d’autres melhodes telles qu’écla~rc~srement et emploi 
d’~nrect~cldes ei con~+wc+ion de bomères contre le gibier. rmk lo +s&-ls& o récupéré 
les terrains d’où elle aval+ éié éliminée et envahi d’outrer réglons. II semble que les 
nouvelles méthodes de lutte employées se soient montrées Ineflicoces non en elles-mêmes 
mois du fa,+ de leur muse en application défectueuse. 

L'opérahon Nagupondé : Dons une région envahie par les trypanoromiares (Inimoies. 
des opkationr Imitées. borées sur l’étude des préférences trophques de la mouche en 
ce point. ont eu lieu, eilec ont conr~sté en Ia création de barrières avec abattage de 
certain gibier seulement. Ler résultats onl élé une diminullon der mouches el une régres- 
sion des tryponosomioser ammoler. Ce+k mélhode peu1 donc &Ire conseillée comme 
une excellente méthode d’appoint. 

Les ~érolioos de M!e antils6-fs& Eirminoiron séledwe du grbier : d’outres opkations 
ont eu lieu en 1963 et en 1964 0 la limite des zones de fork densité en fsé-tré. II s’en 
ert suivi une fork dimlnuflon de Ia fréquence de 10 trypanosomiase anomale, mals 
certains CO~+Q~S gibier-mouche doivent encore S+tre précis& et en définitive permettre 
de restreindre les opérations <obattage tout en maintenant ou ougmentanf I’efkocité 
de lu méthode. 
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péclaircissemeni dlscrimnatif, borné 0 lo vég&ation semper viiens des rives iluvialer 
ob en temps chaud ei SK prédomIneni les m&,es de G. morr~lanr tandis que les femelles 
sont aIors disséminées à iroverr 10 for& caduclfoI,ée. er+ d’une efficaciié dlrculable de 
même que les épandages d’insecticide opérés de façon onolague. Il fout donc reviser 
ces méthodes, employer Ies insecticides sur une plus gronde ruperficie ei détruire le 
couvert arboré éliminant amrr l’habitat de 10 mouche. 

Emploi des ioseriirides : Ier problèmer relatifs à ,a irypanaromiose se limifent aux 
régions ob la de&& glassimenne est faible. dlRcl,emeni opprkcipble mots oti il ert 
démontré que la mouche est capable de trouver et de piquer le bétail. Le problème es+ 
donc de trouver un insecticide, appliqué au beiai,, sons danger pour celui-ci et d’une 
rémonence assez élevée pour rendre rette méihode économique. 

La I~+le contre la moiodfe : Plusieurs espèces de tryponosomer son+ présenir chez ie 
gibier : T. rhoderienre ogent de Ia m. d. I. humaine, T. bruce! fatal au cheval et au chien 
et moindrement au bétail, r. vivax qui alteini chevaux et Chiens mais touche wrlout 
bovins e+ mouion~, T. srnioe rapidement iaia, pour le porc. 

L’4imination des hBks préférés de 1a mourhe favorise la diminution du réservoir 
de virus mo~r son principal efk+ cri de rkduire les sources de nourriiure de ,a tré-tré. 

L’emploi judicieux des médicaments trypanacider ne permet que le maIntien du bétail 
dons des régions à faible densité glossinienne, mais ainsi 10 mouche peut persisier 
molgr6 I’emplo de l’obattoge rélectlfdu gibier e+ d’ouires méthodes, comme celle de ,a 
stbrilisation des mâles, peuvenl Ici présenter une voleur particulière. 

68-231 BOYT (W. P.). - La contribution vétérinaire 6 1. lutfe contre 1. 
trypanosomiase. vhe vekrinary contribution to the control of iryponoso- 
mioris). Proc. Trans. Rhod. Sel. Pss., 1967, 52 (1) : 16-20. 

L’auieurrauIiQne, en prermer lieu, quesi ,a plupari des maladies des animaux domer- 
ilques onI été vaincues ou largement tenues en échec par 1~1 vaccination ou ,a mise 
en euvre de méthodes favorisant ,a prémuniiion, par conire +ouI essai de vaccination 
s’est révélé inefficace contre 10 iryponosomiase reulement combattue MwIIement 
pnr Ia chimioihérapie à titre curatif ou prophylactique. 

Après une revue générale des produits utilisés, des plus anciens : aiaxy, et tartrate 
rodlque d’antimoine CIUX pIus récents : pratidlum et m6tamidium. iI expose les ronrons 
der érhers renconkés dons I’emploi des divers Produi+s et présente les règles édi&es 
en 1960 par WHITESIDE pour une plus grande efficacité de leur empio,. 

La iréquence peu élevée des chimie-résistances en Rhodkie est attribuée à I’emplor 
exclusif des méthodes curotiver tondIs que Ier m&+hodeî prophylariiques ne sont par 
indirpenrabler étant donné le conirôle rigoureux exercé depuis longkmpr sur le 
déplacement des troupeaux. 

L’auteur démonire que I’élimlnatlon du pororiie es+ II& non seulemeni h I’oction 
chlrmoihérapique mou ovx défenses noiureller de ,‘h*ie qui Ia favorise, iI ex~r+e une 
interaction porar~te, medicameni, hâte ; mair les défenses de I’organlsme son+ souvent 
tenues en échec par la multipl~cit4 de lc1 composition des antigènes. Der exemples sont 
présentés 0 I’oppu~ de ce++e Ihéorie. 

Finalement, il es1 0 craindre que 1~ situation actuelle : enfrekn~r un nombreux 
cheptel dons une zone très infectée au prix d’un effort financier conrldérable, ne puisse 
ze maintenir indéfiniment dans I’hypoihèse ioujours possible de souches résistant àtous 
les méd,camenfs connus. 

Nous avons encore beaucoup à apprendre sur ,a proiecIion contre ,er muliiples 
souches an+ig&niquemen+ distendes et Ie S~UI espoir actuel réride dans une éliminailon 
totale ou portielle du vecieur : io tsé-tsé. 

La seci~on Tsé-tsé des Services Vétérinaires s’est proposée principaIementder recher- 
ches faites sur le terrain, relatives au compor+ement de 10 tsé-tsé, en utilisant Ie plus 
rowen, un bieuf comme appô,, sur lequel sont copiurées ier mouches gorgées. On a 
ainsi obtenu des renseignements. 

a) sur la mouche prête 0 piquer mois non en+!èrement afïamée, 

b) Ia dlrirlbutfon des élémenir préis à se nourrir suivan les types de végéiation. 
c) les lreux de repor des mouches qui se rani nourries. 

ont été fixés après capiure de mouches gorgées sur Ie boeuf appât, G. pollidiper et 
G. marritonr réagirreni identiquemeni. Ler lieux de repos son+ cons+~+ués habituellement 
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par 10 face inférieure der broncher hor~ron+ales de 5 0 15 cm de diamètre depuis le 
niveau du $01 psqu’à une hauteur de 6 0 10 m pour G. marsifons et de 13 m pour 
G. @d,id,pes. Quand la temp&oture dépose 32C. les mouches cherchent des refuges 
constitués par des terrien d’oryctkrope, des crevase~ dons les racines, les troncs 
sombrer de plus grands arbres comme Diospyros mespi,ifirm,s dont les troncs cannelés 
fournissent des fentes sombres et des crev<~s~e~ où l’on observe beaucoup de moucher, 
der trous dans les rives der fleuves et des crevasses de rocher. La température est 
moins élevée qu’odeurr dons ces refuges, qui se trouvent dans une gronde varié+& 
de iypes de v6gétotia”, végétation en bordure des fleuver, vwo”e 0 Brachyrtegrq, 
quelques savanes à C. mo$one, sur Ier bords de marais désséchés (VI~I). Ier tolll~s a 
Combreium et certains endroftr avec fourrés 0 feutIles caduques en pleineraisonsèche. 
II a été démontré qu’à partir de 300 la tsé-tsé obéit 6 un phoiotropisme “égoM 

La densité et 10 distiibuifan de G. morîifms. Les expériences pra+iquées se propasofeni 
pr~nctpolement 10 comparaison des moyennes des raplures quotidiennes de mouches 
gorgéer capturées sur bmuf-a@+ dans dtfférents types de vég&a+io” autour de Ia sio- 
tien vétérinaire de Lusulu. La r&gio” est caractérisée par une altftude moyenne avec 
des tempérotures extrêmes de courle durée (geléer et températures supérieures 
à 320 C) e+ par une végéiotion principalement composée de savanes boisées 0 Brachys- 
fegio ef de quelques IWOWP boisées 0 C. m@one. II “‘y a pas de tendance M+e 0 10 
concen+ra+~on dons un type de vég6+0+10” détermtnée : en pratique, on observe Iégère- 
ment p,us de mâler préis à se nourrir dans ,a végétation du bord des cours d’eau. mas 
le plus grand “ombre de femelles prêtes 6 se “ournr est Irouvé dons 10 SO”~L”~ à 
Brochysiegio presque sans feuilles ; les deux sexes sont rbpandur en grande quantfié 
dans 10 sova”e à C. mopaoe entièrement défoli6e et de petfIes quo”+~l&s peu abondantes 
mals r1gnm7cot1ve~ ront présmies dans Ier outres typer de v6g6totio”. 

Etudes sur les rappoiis du gibier et de Jo tsé-tsé. Le gibter es+ d’une importance viiale 
pour la isé-iré cor elle ne peut subsirter 50175 lui ou tout autre h*te lui convenant comme 
le bétail. Ces rapports “‘ont pas jusquk été complètement élucidés sauf en un point 
celui des préférences trophiques. En de “ombreux endrolir de Rhodésie, on Q recueilli 
un grand “ombre de repos ra”gu,nr. Les résuliois ont montré que 40 à 60 p. 100 de la 
plupart des repas prove”o,en+ du phacochère et, ou, du potamochère. 20 à 30 p. 100 
globalement du Kovdou, du guib et de I’éland, et le reste de l’éléphant. du buffle, du 
rh!“océror et d’autres animaux plus petits tels que babouins, oryctéropes. porcs-épics 
et occasionnellement oiseaux. Dans une région 0 gibier roïe mois 0 bétail abondant. 
on a trouvé que 85 p. 100 des repos provenaient du bétail, ce ~UN prouve que G. morsi- 
fans peut, en prtncfpe, subsister en prérence du bktail uniquement. 

Méthodes de iuffe. 1) Eclaircissement et emplo d’inreclicides ou 501 : étant donné les 
résultats des enquêtes faites sur la répartition des ké-tsé,, ces procédés, bornes autre- 
fols aux rives des fleuves et aux bordures des « Vlei », “‘ont que peu de valeur, la 
pulv&rira+io” d’inrecilcldes jusqu’à 6 m de hauteur égaleme”+. Cependant écla~rc~rse- 
ments et emplois d’insecticlder peuvent, en ~ertai”s pnts de regians données. réglons 
cultivées, se montrer efficaces en s’attaqua”+ h certains gifes de refuge tek que termi- 
tières, temers à oryctéroper. etc. Dans lo plus grande park de lazone sud de Lud,, 
Ier seuls habitats dtsponlbles pour 10 tsé-tsé sont les rives des prin~ipoux fleuves bordés 
par des +erro,“s herbeux découverts et des +a,llir A C. mopane sans gîte de refuge. 
ce++e configurot~a” patiiculiére a permis une ultltsafio” efkoce d’insecticides. Les 
succès, obtenus au début par i’éclaircisremenf du fleuve Shonganf. r’expllquent par 
le foi! qu’il “‘ex~rta~t en dehors de ce refuge qu’une sova”e bols& oh la +~Usé était 
~ncopable de subsister. Selon I’OVIS de l’ouleur. pour que I’6claircissement ou I’emplo 
d’insecticides entraîne no” pas une r~mple r6duction des populat~onr de lr6-+sé mas 
une élimination eni~ère de celles-ci, il faut connaitre en délall 10 végéiotlon et Ia dtrtrw 
buiion des hôtes OUSSI bien que le comportement der mouches dans des typer de végé- 
tation qui “‘ont pas été étudiér jurqu’ici. 

2) Destruclion du gbier 0 la lumière der résultab que “OUI venons d’exposer (capocité 
de G. morsifans à habiter un grand “ombre de types de végélat~o” sur de gronder 
etendues imporsibles 0 traiter par i’écla~rcisrement ou I’emplai d’inreclicides), II semble 
que 10 derfruct~on du gibier reste la seule méthode à enwsager, et “os connoissonces 
sont encore trop restmntes pour envisager l’emploi d’une destructfo” rélechve du 
gibier. puisque celte méthode demeure la seule disponible. il reste encore 0 oppro- 
fondir les connaissances acquises sur les rapports entre le gibier et la mouche, d’autre 
port il n’est pas exclu qu’une chasse intensive pwsre faire Cuir. horr d’atteinte du chos- 
seur, le gibier qui resle néanmoins un hôte encore disponfble pour 10 Ire-tsk. En em- 
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mal ; en vue de l’opplicot~on de cetie m&hode, nous nous proposons d’entreprendre 
sous peu des recherches expérimentales. 

Les stérols de différentes espèces de la Camille des Tryponoromidk ont été étudfés 
par rhromatogrophie en phare gazeuse. Alors que Trypooosoma ronawm, Biarlocri- 
ihdro CUIICIS et Crifhidm fos~i~~bto possèdent essentiellement de I’ergostérol, ieish- 
mooic iarentoloe comprend environ six stérols, l’ergostérol n’étant qu’un des stérols 
majeurs La slgnificatlon phylogénéilque de ceile éiude est discutée. 
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10. - Aucune infection pure 0 i. iheileri n’o été diagnostiquée dans un lot de 
20 ndamos provenant d’une zone infestée par les glossines, mals deux onimoux 
présenta~nt une infection mixte à T. fheiieri e+ J. brmei. 

11. - Les infecifans à T. Iheiieri ne présentent donc qu’une faible impoiionce pro- 
ilque, sauf en ce qui concerne le diagnostic par culture des InfectIons 0 7. brucei et 
T. coogolense. 

Le compartemen+ anormal de deux zébrer malades es, décrit. Quelques-uns des 
symptômes étalen+ d’origine nerveuse etsuggéroient U?T otieinte cérébrale. Ler zèbres. 
z;i yvksnt été observés dans la brousse. dom Ier condltlons naturelles. ont 6t6 abattus 

Les examens pasl-mortem. cliniquer et microscopiques. font penser que les iroubles 
observés éiatent dus aux effets pathogéniques de trypanosomes du sous-groupe brucei. 
Les trypanosomes ont été rrw en évidence dans des frottis colorés de sang et de +ISSU 
cérébral. 

La présence probable de soucher v~rulenter de Irypanoromes du sous-groupe brucei 
chez le gober es+ dlrcutée, en rapporf avec la mortalité cher les animaux sauvages et 
avec ron importance dans les études épdémiologiquer. 

Parasitologie 

68.239 DURAN ALARCON (H.). - Le fhiobendazole. Son action anthel- 
minthique chez Ier ovins, les bovins et les équins. vhiabendazole. 
Aclivtdad antihelmintica en ovinos, bovinos y equinos). Ve!. Zwfec., Unw. 
Cddos. ,966 (7) : 75-82 (Jroduction du résumé de l’auteur). 

Pour étudier l’action anthelmiothlque du fhiabendozole, on o utilisé 30 moutons 
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adultes, 30 veaux de 2 à 6 mois et 9 chevaux. Parmi ceux-ci, 15 moutons, 20 YecIux et 
5 chevaux an+ été irai+& Ier autre5 éton+ gardés comme iémolns. 

Le médicament ert adminstré 2 fois à 30 jours d’~n+ervolie, par voie ode, 0 10 dore 
de 50 mgikg, sous forme de suspension dans Veau pour les mou+onr,e+ Ier veaux et en 
poudre mélangée à la ration alirnenloire pour les chevaux. 

Pour ICI numérobn des ieufs d’helm~nther par gramme de fèces (HPG), on o utilir6 
la méthode : « Procedure for urinq H-L4100 Mc. Marier’s Fecal counting chomber 

noux, très fréquents chez Ier mouions de nos régions, opparienant aux genres : 
Bunostomum, Oesophagorkmum. Trichosfrongyius, Hoemonchur, Osferlogio, Coafwio. 
Nemoiod~rus, itrangyiaider et Trichuiis. II 0 eu peu d’aciian sur Ascaris spp. 

Chez Ier rhevoux, il a donné des r&uI+a+s sotlrfairanis conire les vers des genres : 
Srrongylus, Trichonemo et Oxyuris. II s’est montré peu actif contre Poroscaiis equarum. 

Chez les bovins, les résuliotr ont eu peu de valeur. Cela est dû, en plus de quelques 
fadeurs communs e+ habituels dans nos élevages, à un dosage irop élevé du médita: 
mente+ au fait que Ia période enire les administraiions de I’onthelminthique (30 jours) 
permet une rélnfertation. Aucun signe d’lnioxicatian n’est apparu cher les animaux 
tmiér. La toxtcité du médicomeni est pratiquement nulIe. 

Quelques recommandations son+ faiier concernant en particuIter l’emploi du thia- 
bendazole cher Ier bovins e+ les équinr. 

68.240 MARTINEZ FERNANDE= (A.). CORDER0 del CAMPILLO (M.), 
ALLER GANCEDO (B.). - Errais sur l’efficacité de I’hdoxon contre 
Trichinello rpiralir. (Ensoyos sobre 10 eficacio del hoioxan coniro Trichi- 
neih spiraiis). An. Foc. vei. Leon, 1966, 12 (12) : X-65. 

Lors de Vois enpér~encer réalisées avec des rats e+ der homsterr, pour déterminer 
l’ef~cac~té de I’haIoxon conire tnrhineiia spiroiis, à divers moments de I’infestation. 
I’odminlrtration peras du prodwt uxnmercioi (poudre humec+abIe contenant43.5 p. 100 
de principe actlf) en suspension aqueuse, à l’aide d’une sonde bucco-gastrique, s’est 
révélée très efficace conire Ies vers Iniertinaux aduIies. Elle a permis d’obtenir des 
réduciions du nombre de larves muscuIoires rupér~eures à 90 p. 100 chez les deux 
erpèces, 0 ,a dore de 140 mg,kg. Chez les rots, des doses de 280 mg/kg on+ suppr,mé 
toiolement les vers intestinaux. D’après l’analyse siaiislique Ier réruliotr ont et6 positifs 
dans les deux COS. 

Conire Ier I~r~es migratrices et au stade du pré-enI<yr+emeni (du 9 au ?@jour après 
I’~nfertat~on) on o observé une diminution toujours supérwure à 30 p. 100 par rapport 
auxtémoinr, mots ces résultats n’éraient pas sta+istIquemen+ significaiifs. L’augmentation 
der doser n’a pas am6liar6 Ies résultats. 

68.241 DOBSON (C.). - Changements pothologiquer associé* aux inferfo- 
tioni à Oerophogostomum columbisnum chez le mouton : changements 
des protéines du rérum en relation avec une infestdion multiple. 
intenrité d’infertotion et immunité. (Pothoioglcal changes associated 
wiih Oerophogorlomum columbianum ~nfestoi~onr in sheep rerum protein 
changer in relation to multiple infestatian ond immunity). -Ausi. 1. ogric. Res., 
1967, 18 (6) : 931-45. 

Une relation entre Ia quantité de dose infestanie, l’infestaiion mullipie et les proiélner 
toiaIes du sérum es+ mise en évidence. Durant des infestaiions prImaires avec des 
dorer faibles et moyennes de larves infestantes, Ier protéfnestotaler du sérum diminuent. 
Après I’lnfer+aIion wec des dorer imporionter de larves ou après des ~nfestat~onr mul- 
tiples, les protéines tololer du sérum augmenieni. 

Une hypoalbuminémie peu+ être mise en évidence après Ier deux infertations pri- 
maire et secondaire : de même, le sérum des anomaux Infert6r secondairement ne 
peu+ reirauver le taux d’albumine présent avant une infestation primoIre. 

Les deux gIobuIines a e+ Pr du mouion dans l’infestailon primolre homme secondaire 
retiennent un nlveov correspondant ou diminuent d’une iogon comparable, cela cher 
les onimovx conirôlér. Ces changements sont dscutér en relation avec 10 régulation 
armoi~que de I’onimaI infesté. 

Les PS globuilnes augmenient duron+ les deux miesMans primaire et secondaire : 
néonmans, In hausse est 10 plus forte durant I’iniestoiion prImaire. Des hausses dons 
ICI frociion h giobuI#ne ont lieu aussi mais! ICI 10 housse lo plus forte surv~eni oprès 
I’~nfes+a+~an secondaire. Après infestotion prImoire. Ies niveaux de h glabuline baissent 
d’abord puis ougmenieni tandis que I’infestotion progresse. 

II exrste une corrélation entre 10 fixation du complément, mais no? I’hémagglutino- 
tien passwe, Ier 1aux d’anticorps e+, les niveaux occrus de pz et y globuliner du sérum. 
Cependant, les mveoux ~I~V& de y gIobulines opr&s une infestaiion secondaire sont 
hop élevé5 pour étre uniquement expliqués par une réponse Immunologique. 
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68-242 DOBSON (C.). - Modifications pathologiques liées aux infestaiions 
pmr Duopb~~ortomum cofumbimwm chez le mouton : chmgeman‘r 
des proiéiner du sérum après la première infestatian. (Patholog~cal 
changer asrocioted wilh Oesaphagontomum columbmnum infestationr in sheep : 
rerum protein changer of+er first infeslation). Aust. 1. ognc. Res.. 1967, 18 (5) : 
821-31. (Traduction du r&um& de I’adeur). 

L’auteur a observé 11” cours d’une période de 10 semmnes, une variatton dans les 
proiéines du sérum d’agneaux crolrér. indemnes de parastles. L’infesiation de ces 
ogneoux avec 2.000 larves infestantes d’Oe*ophagoslomum cdumbionum a aussi provoqué 
des modiflcoiians nettes des dfverses pro+&nes du sérum séparées par électropharère 
sur acétafe de cellulose. 

Les protéines du sérum total des moutons Infestés sont demeurées riattques ou an+ 
diminue Kgèrement duron+ Ia période d’obrervation. II y aval+ une hypoolbumln6mie 
marquée (merurée en g pour 100) cher les mouion~ infestés. L’cr-globuline o maintenu 
le même taux que durant Ier contrôles. 

Cela o été ottrlbué à 10 synthèse compenratr~ce destinée 0 surmonter les madifico- 
tionr ormotiques produks par 10 perte d’albumine. Lo P,-globullne a dimtnu6 ou cours 
der infestotions ; l’albumine et Ia PI-globuI#ne auralent pu dlrparaiire lors de I’inflom- 
moiion du sysième d,gesiif. 

Lop,.globuline a augmenté cansidérablementdurant i’infesiation : cela o été oitribué 
à une réponse ~mmunologtque. Le toux de y-globuline a d’abord diminué, mais oprèr 
dix jours le niveau s’est accru à un degré proportionnel 0 celui des ogneouxtémoinr. 
Cet occroissemenl a également é+é attribué à une réponse tmmunologique. 

68.243 TAFFS (L. F.). DAVIDSON (1. 6.). - Thiabendalole à faible dore 
dans +a +u++e contre les helminthes du porc. (Low-level thiabendorole 
in tbe control ofworm porosiies m pcgr). Vet. Rec., 1967. 81 (17) : 426-35. 

La prédominance d’ascaridés doni Oerophagoslomum ~pp. et Hyostrongylus rubidus 
o ét6 démontrée cher des porcs charcutiers de I’brex. Un tro~lement continu 0 faibles 
dorer de thiabendazale, 0.05 p. 100 pour les porcs Ugér de trois 0 huii semaines.. e+ 
0,Ol p, 100 hui+ ii dix jours avant I’obottoge, a rédut de manière slgnificatfve les 
dwerrer populoiions adultes de Meiorfrongylur spp. (P 0.05). Ascaris suum (P O,OS), 
Hyastrangyius rubidus (P 0,OOl). Oesophogostomum spp. (P 0,001) et Trichurts spp. (P 0.01) 
chez des porcs engraissés. nés de truies oyant regu 15 jours avant la rmse bar un mélange 
de thiobendozole e+ de picadex. De plus, le thiabendazole a rupprtm& Ia produciion 
d’aeufr d’Oeraphagos,omum spp. et de irichur,s spp. e+ o d&ru,t les ceuis d’Oesophagas- 
tomum rpp. Dons ie groupe iraité, les reufs mis en évidence dans Ier matières fkcoles 
se sont trouvés en diminution. comme le pourcentage d’animaux porosités. 

Une ougmentaiion du goin de patds. OI~S~ qu’un meilleur taux de conversion des 
aliments an+ kgolement été notés dam ce groupe lorsqu’on 1’0 comparé au groupe 
témoin non troité. 

68.244 FEWSTER (G. E.). - L’impor‘mce de Cyrticercus bovir chez le bé‘oil 
dons I’étot de Victoria e+ en Tarmonie. (The incidence afQs+icercur bows 
in cottle in Victoria and Tasmania). AusI. ve!. J.. 1967, 4) (10). 450-54. (R@amé 
de l’auteur). 

Cet article expose les résultats d’une étude sur l’importance de la ladrerie bGne 
en Australie, et en particuIter dans I’étoi de Vlctorio e+ en Torman~e. 

Une techntque d’tnspedfon pour Ia détection de Cysl~ercus bavis a été mise au point 
et a &é expor& pour Nre eFecl,vemenf appliquée dans les obat‘o,n australiens ranr 
provoquer de rupture excessive des proc6dés d’abattage et ne nkewtant par la 
présence d’un personnel d’inspedlon supplémentatre. 

2.032 COI présumés dXnfer+a+ion à C. bwis on+ été décelA parmi 915.717 têtes de 
béfall abattues dans les obaffoirr de V~+or~a et de Tasmanie en 1966. 

Des prélèvemenh de 57 p. 1W de ces cas ont été envoyés a” labaratotre et dans 
86.5 p. 100 de ces prélèvements le diog”MliC <1 éIG confirmé. 

68.245 AFSHAR (A.) et JAHFARZADEH (Z.). - Lo trichinase en Iran. 
(Trichlnosis tn Iran). Ann. trop. Med. Porasit. 1967, 61 (3). 349-Y (RGsumGdes 
C7”fS”E). 

Entre ,461 et 1967. I’examen de 4.950 carco~ses de rangkers, lués dans La rSgion 
centrale nord de ,‘,r(in, de 21 ch,enr. fuk à Téhéran. et d’une blopsle mu~ulalre d’un 
malade horpi+allr& 0 I’hôpitol Pohlovi de Téhéran. a révélé Io présence dz lktrves de 
Trichioeila rprolir cher deux ranglwrs uniquement. 
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Entomologie 

68-246 ITARD (J.). - Stérilisation des mSler de Glorrino tochinoider Wert. 
par irradiation aux rhyons gamma. Rev. Elev. Med. v& Pop trop,, 1968, 
21 (4) : 479-491. 

de 
Dons la perspective d’une application proi~que de 10 méthode de lutte par 18chers 

mâles stériles, les conséquences de I’lrradiaiian gomma de môles adultes de Giorsioa 
iachinoides West. ont été é+ud&s. 

68-247 PETIT (J. P.). - Hémolymphe de glossiner : rémlfe et analyse. Rev. 
Elev. Med. “6,. Pays irop., 1968, 21 (4) : 493.496. 

En vue de cultiver des souches de irypanosomer pathogènes sur cellules de glossines, 
l’étude d’un milieu pour cultures cellulaires de compor~t~on voisine de I’hémolymphe 
est entreprise. 

Les onalyrer nécesmrer à 10 d&erminatron exacte des normer biochimlques et des 
composontr de I’hémolymphe nécessitant des.quontl+ér relativement élevées d’échan- 
tillons, les dwers proiacaler de &al+e sont étudi& et critiqués en fonciion de I’expIo~. 
toiion finale des rérultoir. 

Les préIèvemenis sont faits dani les élevages de G. ousieni, G. lochinoides et G. mon- 
ians mOr*iio”i. 

Les analyser on+ porté sur le pH, la pression osmoi~que des éléments chimiques 
cIassi,quer et Ies acides ominés Ihbrer. 

Le pH de I’hémolymphe se situe ~ubur de 6,8 e+ coïncide de façon remorquobIe 
avec celui des milieux de cultures cellulaires déjà essayés par d’outrer auteurs. 

Les résuliats obtenus autorisent des premiers essais OWC~W milieu de culture synthé- 
t:que. 

68.248 JORDAN (A. M.), NASH (T. A. M.) et BOYLE (J. A.).- L’élevage 
intenrif de Glorsina ourreni (Ne~t.) au loboratoire. II. L’emploi, 
comme hôte, des YBL~UX pendant sept jours par semaine. (ihe large- 
scelle reoring of Glossina ourieni (Ne~t.) in the laborotory II. The use oi 
dves as horts on seven dayr ofthe week). Ann. trop. Med. Porosil., 1966, M) 
(4) : 461-68. (Rérumé des ouieurs). 

1. - Lorsque des femelles de Glowno austeni rani nourries choque jour, à I’excep- 
tian du dimanche, sur chèvre, un taux de morialiié anormolemeni 6levé re produit 
le mord, et Ie mercredi ; cette motiahté anormale est &+ée en naurr~srant les mouches 
tous Ier jours de 10 semaine, dimanche compris. 

2. - Une comparaison a été faite entre les mérites relatifs der repos pris en toialité 
wr veau, en toialité sur chèvre, en parile sur veau eI en partie sur chèvre, ainsi que 
sur Ier effets d” nombre de jours par semmne (7 ou 6 jours) pendant lesquels les 
mouches sont nourries. Les toux Ier plus élevés de surwe et de repraduciian se pro- 
dulseni lorsque Ies mouches sont nourries exCIusivemen+ sur veau pendan+ sept jours 
par semoine ; la production moyenne a ét6 de 5 pupes par femelle, dont 10 moi+i& 
représente un excédent utilisable 0 d’autres fins qu’au maintien de I’élevoge. Les pro- 
ductions de pupes des mouches. nourries en poriie sur veau et en partie sur chèvre, 
ont é+é meillewes que celles des mouches nourries en toialité sur chèvre. 

3. ~La meilleure produc+,on de pupes des mouches ,,ouïrier sur veau, en porti- 
culier Ion der premiers cycles de reproduction, es+ essentiellement due à une meilleure 
zurv~e : cette amélioratm a été augmentée en nourr~smnt les mouches sept jours par 
semo~ne, ce qui a accru letaux de reproduction. Aucun de C~E fa&urr, même lorsqu’ils 
son+ combinés, n’augmente le palds des puper. 

4. - PIusieurr femelles meurent en é+a+ de réplélion lorsque Ia proportion de rang 
de veau dons le repas augmente ; une proportion 6levée de mouches mourant dons 
ces conditions peu+ mdlquer un meilleur état de nutrition de I(I population. 

5. - La nourriture sur veau d’un grand nombre de glorsines esi difr?cilement réa- 
lisable en Europe, mw cette méthode peu, convenir aux condltianr airicoiner. 
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68.249 NASH (Y. A. M.), JORDAN (A.M.) et BOYLE (J. A.). - L’élevage 
intensif de Glouinn ousteni (New+.) au labomtoire. 111. Confirma- 
tion de la valeur des chèvres gmvides comme onimal hate. (rhe large- 
scale rearing of Glorsioa ausleni (Newrt.) in the laboratory. 111. Confirmation 
ofthe value of pregnant gootr os hoslr). Ann. rrq?. Med. Porosif., 1966. 64 (4) : 
469-81. (Msumé des auteurs). 

1. -Dons lo premrère parile de cet article, ceriatner modlficationr de technique 
concernant la feriillsailon et le maintien des adultes mn+ exposées ; on y décri+ une 
cage qui augmente considérablement le toux de reproduction. 10 productfon et le poids 
des puper de Giossmo ousteni. 

4. -Ces résu,,a+s permettent de penser qu’avec der femeller élevees dans le no”- 
veau type de cage et nourries pendant +ou+e leur vie sur des chèvres gravlder. il pourra 
étre possible d’obtenir une production de pupes, pour 100 femelles. d’ou moins 700, 
soi+ un excédent d’environ 450 pupes pour 100 iemelles d’élevage. 

5. - L’influence du iackur bénéfique qui est orsocié 0 Ia gravidIt semble ê+re plus 
important (IU milieu de la pérlode de gestotlon de l’hôte. 

6. -Pendant 10 vfe de Io mouche, plus longue est ,a @riode au cour6 de loqueile 
les hâter gravides sont disponibles, pIus grande est 10 production de pupes : n&nmoins, 
l’effet bén6flque de ce facteur semble exercer une iniluence pendant trois ou quatre 

5enmner après 10 parturition. 

7. - La nature de ce facleur est dtrcutée. II est possible qu’une odeur plus attracf~ve. 
arsociée à 10 geriation. pousse Ia mouche 0 se nxeux nourrir et par conskquent à 
OVOIT un nwleur camporiement : II peut 6galement y ~VOIT quelque modification dans 
le rang de I’haie, ou quelque Influence exercée par les hormoner de l’hôte. qui SOI+ 
bénéfique pour ,a feme,Ie tsé-isé. 

8. - Les conréquences de ces observaf~ons, si elles sont opplaWer à d’outres hôtes 
et à d’autres espèces de glossiner. sont discutées en relaiian avec I’écolog~e de cet 
insecte ei ,a nécers~ié de rechercher complémentaires 0 enireprendre en Afrique. 

Nota bene. ~ Les auteurs ont publié par ,a suite, sous ie titre « Reiroctionof theclalm 
+ha+ hor+ pregnancy affects pupa, production by ihe ke-+se fIy>> (Not~re, 1967, 216 : 
163.1641, un cour1 arttcle dans lequel ils reconna~rrent que, par suite d’une mauvaise 
interprétahon de levrs rérultatr, ils ont oitr~bué aux chèvres grovldes un eHet bénéfique 
sur 10 longévité des glorsines et leur production de pupes Des expériences ultérieures 
ont r&é,é qu’il n’y avoti pas de diW&ence entre les longévit& et ler productions de 
,pupes de femelles de glossines nourries sur chèvres gravides, sur chèvres non gravides 
ou PU~ chèvres môles. 

G-250 JORDAN (A. M.), NASH (T. A. M.) et BOYLE (J. A.). - L’élevage 
de Glorrina ourteni Newst. nourries sur Inpins h oreilles pendantes. 
I. Efficacité de 1. méthode. (The rearing of Glorsina ousteni Newri. wih 
lop eored robb,+s as hosto. ,, Efficacy of the method). Ano. tr@. Med. Pororit., 
1967. 61 (2) : 182-88 (Réwné des a”,e”rs). 

1 -Une 6tude comparative a été ktte entre des Iapfns à ~~Iles pendantes et des 
chèvres. ut~hrér comme onimoux-hôtes pour Giasrioa cwsfeoi. Seize cages. contenant 
chacune 10 femelles, ont été fixées choque jour, 0 I’except~on du dimanche, sur le6 
oreilles des lapfnr et un nombre identique sur les floncr de chévres non gravides. 

2 -La swv~e. ,a production et le poids des puper ont été signlficatlvement plus 
élevés cher les 160 mouches nourries sur lapon. Celles-ci ont produil 1.828 pupes. ce 
qu, représente un bénéfice de 890 puper pour 100 femelles, alors que le bénéfice n’est 
que de 290 pupes cher les moucher nourr,ei sur chèvres. Le poids moyen des pupes 
produites par les moucher nourries sur lopin n’a été que Iégèremenl Inférieur au poids 
ert,mé des pupes sauvages ou momenl de ,a pupoison. 

3. - La praport~on de moucher nourries sur lapin qui meurent en é+oI de répléflon 
a ét6 exceptionnellement élevée. ce qui révèle une population bien nourrie. 

4. - La méthode décrite ert Idéale pour les chercheurs ayant un petit élevage de 
Giosrino ouslenl. C&e méthode peut s’adapter 0 ,a technique d’élevage eo masse. 
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68.251 GRUYEL (1.) et ROURA BITSI. - Premiers résultats d’un nouvel 
errai d’élevage de GI. tachinoidcr W. au loboratoire. Conirol of live- 
stock insect pests by the rterile-male technique. - Proceed~ngr oi a pane1 - 
1. A. E. A. Vienna 1967. 

Les résultot~ obienus par ce debut d’élevage, réahsé à Fort-Lamy dam de meilleures 
conditions que le premier esra~, permettent de précirer certaines consfonter fonda- 
mentales de 10 biologie de G. torhimder au laboratoire. 

68-252 FI NELLE (P.) et LACOTTE (R.). - E ssai d%levage de Glosslna fusca 
en République Centrdfricaine. Conirol of Liveslock insec+ pestr by the 
sterile male iechnique. - Prareedingr oi a pane, 1. A. E. A. V,cnno 1967. 

Un élevage de Giorsioa fuuscc a été réalisé à Bouor (République Cen+rafr!ca~ne). 
dons der conditlonr naturelles, d’une pari, et en salle climatisée d’autre part. Cei essai 
d’élevage o permis de pr&ser certains points de la biologie de cette erpèce. ,I a permis 
en parl~cul~er de confirmer un faif important : la irès longue durée de pupoison larrque 
Ier conditions clilnatiques sont défavorables, celte durée pauvan+ dépasser 80 J~U~S, 

68-253 AZEVEDO (J. Fraga de) et PI NHAO (R. C.). -Perspectives sur un 
élevage en hboratoiw de GI. morritonr & Lisbonne. (Praspects offered 
by the loborotory breeding of Glossino mors~foos in Lisbon). Canfrol of 
Lwertock ~nsect pests by the sterile-maie technique. - Proceedfngr of a 
ponel - 1. A. E. A. Vienna 1967. 

Depus 1959 jusqu’à l’heure actuelle. un élevage de GI. morrilans est en occroisse- 
meni constant, une opplicatnn occidentelle d’lnrectiudes dans le local der cobayes 
donneurs de sang n’oyan+ entraîné qu’une chute très temporaire de 10 population. 
Aux constonis progrès de la colonie de Moromblque en 1959, s’ajoutent les bons r&l- 
lois obtenus avec une nouvelle co,onie originaire de Rhodésie. Une autre colonie de 
GI. submorsifon~, oyant debuté en moi 1965, se développe égakment de façon satisfol- 
sonte et okn+ actuellement la 9O génération. Des études sur les caradérlstiques bio,o- 
giques ei écologiques de ces ~nsecter on+ ainsi pu &+re enlrepr~ses. Des recherches SUT 
les parribllltér d’emploi des mâles stériler élevés en coptlvité ont 4galement commencé. 
Le marquage ou phosphore radioactif des mâles de Gi morsifons o &6 expérimenté, 
danr le but de rendre les rpermatozoider radioactifs, e+ d’étudier par ce moyen ,er 
croisements interspécl+iques. Ont été également entreprises des études sur ICI flore 
baciérienne et fungique de GI. morsiians, sur les facteurs influençant l’infection, par 
voie orale et par voie rectale, der glorsines par les trypanosomes polymorphes, sur Ier 
antigènes des irypanorames transmis cycliquement au laboraioire. 

60-254 PHELPS (R. J.). BURROWS (P. M.) ef BOYD-CLARK (M. J.). - 
Détermination du sexe wnnt Iséclorion des puper de Glorrino marri- 
tans orientdis Vanderplonk (Diptcro). - (Pre-emergence sexing of 
Glorsmo moisilms orienfolh “onderp,on,< (Dipleio) pupar,a), Rhod. Zomb. 
Mol. ,. Agric. Rer., 1967, 5 (3) : 267-71. (Résumé *es a”fe”rr). 

L’exom& VIS~~, de 1a forme des puper peu avan+ ,‘éc,orion ne fournit par de criières 
zurceptlbies de prévoir le sexe de I’odulie. Une analyse siotistlque de SIX dimenronr 
linéaires des pupes indique que ce,lerW ne constituent pas un critère satrsioisani de 
déterm,not,an, ~exuel,e. 

68.255 RURROWS (P. M.) et PHELPS (R. 1.). - Indices de mesure de la 
taille chez Ier adultes de Glorrina morritanr oricntolir Vanderplonk 
(Diptcro). (Indices of six in adult Giossma mor~itonr orienfaiis Vanderplonk 
(Diptera). Rh. Zomb Mo, 1. Agiic. Res. 1967,5 (3) : 261-266. (Résumé dei au,eurs). 

Difiérenies comb~noisanr de mesures ,in&xrer sur ,e thorax et la nervotlan alare de 
Giossioa mor~,ons orienialir Vanderplonl< ont été effectu&s pour rechercher une relo. 
tian ave$ ie palds sec résiduel. C’est le produit de deux mesprer thoraciques qui fournil 
le meilleur indice. Lo relol~on enire cet indice el le poidr sec résidue, es+ difiérenie 
selon le sexe des mouches. Une étu,de du bioisage et de lu répétition des mesures 
effectuées par ,e~ techniciens de labarato~re révèle des écqrtr considérabler dans les 
relevér der mensura+,ons. 
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U. S. A Le screw-worm a été éradiqué du Texas et de plusieurs éto% vauns au moins 
deux four, mair le Texas o ét& rapidement réinfest&, vraisemblablement à lo suite d’une 
réinvasion à partir du Mextque. Des études sur la biologie et l’écologie du screw~worm 
ou Mexique onf montré que les mouches peuvent parcourtr en vo1 près de 300 km. 

Le Hornfly (Hoemoiobw irritons) ~SI un ectoporai~te qui entre en djopause pendant 
l’hiver. Le bétail esl infesté, chaque printemps, par un nombre relaiivemeni ioible 
d’adultes venont d’éclore. Le lâcher de mâles stériles, élevén en laboratoire, au moment 
de l’éclosion des moucher rauvager, pourrait donner de bons résultats. Les techniques 
d’élevage en laboratoire ont nécesri+& pendant plurieurs annéer I’utilisoiion d’un onimor 
hâie. De nouvelles iechniquer ut~hrées actuellement permetteni de produire environ 
50.000 mouches par semaine, e+, 51 nécerraire, un nombre beaucoup plus grand. 
Haemotabio irritons peutêtrestéril~é par irrodlatlon gamma. Si l’irradiation ezieffeciuée 
sur des adultes nouvellement éclos, Ier lésions der tixu somaiiquer ront moindres que 
chez lez pupes soumises 0 irradiaiion. “n premier es~ni de 18cher de môles stériles doni 
10 nature o été réal~ré en 1966 près de IKerrville. Les résul+ats obienur san+prome++eurs. 

Der essais de stérilisaiton par irradmilon ou ihimiosiérilisant an+ été effedués sur 
der pupes d’HyQodermo, mais les tentatives d’élevage der pupes d’tfypodermo m vitro 
n’ont par encore donné de rézultots ratirfairontr. 11 est cependant posrible d’obtenir 
un nombre suffisont de mouches siér~ler, 0 partir d’anlmoux artificiellement infertés. 
pour uxnpléier les iraitemenis Inpecticider dons une @on donnée. 

Les recherches SUT Ia rtérillrotton par irradiation, cher Ier orihrapodes auke~ que 
les diptères, sont moinr avancées. On o cependant montré qu’il est possible d’obienir 
des adultes stériles, par irradmfion de la nymphe, cher h tique Ambiyomma omerico- 
num. Des mâles généIiquemeni rtériler de Baophilur peuvent être égoiemeni obtenus 
par uoisement de môles de Boaphiluz aonuiaiur avec des femelles de B. microplus. Les 
femelles de cez deux espècer, occouplées avec des maler hybrides, produisent des 
caf5 qui n’éclosent pas. 

68.259 DEAN (G. J.), PHELPS (R. J.) et WILLIAMSON (B.).-Sfériliration 
par les rayons gamma et rechercher sur Vélevage. dans ,a nature, 
de GI. morritmr. (Sferilirai~an with gamma-roys, ond field invertlgationr 
inio ihe breeding of Glossioa mars&os). Conirol of Livertock inseci pesB by 
the ~terde-mole terhn,que.-Proceedings of o pane1 - 1. A. E. A. Vienna 1967. 

L’irradmiion gamma, 0 der doses comprtser entre 8 000 et 15.000 radr, de pvper, 
d’âge tnconnu, récoI+ées dans la naiure, diminue de 95 p. 100 le pouvoir reproducteur 
des mouches mâler qui écIosen+ dom la semaine suivant le traitement. Les môles qui 
éclosent pendant ICI Zc ef 10 Y emoine suivant le iraitemeni sont complètemeni riérdes 
à 9.000 et 4.000 rods, respectivement. Ler femelles ront complètement &rilirées à 
1.000 rads. Lo survie des pupes irradiées et der odulter qui en éclosent es+ réduite à la 
fois par I’accro~ssement der doser d’irradiation e+ par In dlmnuiton de I’ôge des pupes 
au moment de I’trrodioiion. Lez mouches mâles ront plus sensfbles aux rayonr y que 
les femelles. 

Les mâks adultes irrad!és entre 8.000 et 16.000 rads peu aprèr I’éclorion oot égale- 
men+ une fertilité réduite de 95 p. 100, ma15 ils vivent moins langiempr que Ies mouches 
non irradik La ziérililé est restée permanente pendant Ier 45 J~U~S d’expérlmenta- 
iion. Le rperme der mâler irradier ert mobile, et apparemment normal. Les môles 
Irradiés rani aussi compétiiifr que ies mâler normaux. 

Des esrar de canceniratton d’une populai~on naturelle de mouches +&+~é, en utilisant 
le béiail homme rource de nourr~iure, rani expér,men+és dons 10 vol,& du Zambèze. 
Des iuyaux de ciment SO~I+ utilirés pour simuler les lieux de ponk no+ureI~. Des cage? 
de dimenslans variée%, entourant Ia végétaiton naturelle, son+ dresséer dans la brourse 
pour éiudw le toux de Survie et de reproduction der mouches. L’an~mol hôte est le 
plur sauveni le boeuf. Des études comparatives sont également effectuées avec d’outres 
espèrer an,mak domest,ques ou sauvager. 

68.260 DAME (D. A). - Chimiortérilirdion, radiortérilisdion, élevage et 
écologie des glorriner. (Chemoster~l~zoi~on, reoring and ecologicol studies 
of Glorsino). Cantrol of L~vertocl< insect perts by the sterile-male technique. 
- Proceedingr ofa Pane1 - 1. A. t. A. Vienna 1967. 

Des inyx+ions, dom le pronoium der mâles de GI. morsilonr Agés de 0 0 24 h, de 
1 ,til d’une solution aqueuse de stér~hsants produii la r+érlIfté à 100 p. 100 avec 1 wg 
de Tepo ou 5 pg de Metepa. L’Apholaie provoque une stérlliié élevée avec 5 pg, mois 
est toxique à des doses supérieures. L’Hempa ne provoque pas la zténliié à 20 !Ag, et 
est iax~que à des dorez supérieura Le Tepo ov le Mekpa eniroîne une r+&rlh+é perma- 
nente des maIes adultes d’âges variés, par expor~t~on par contact avec des dépôts 
sur verre de 10 mg par pied carré. Ces mâles rtértIes sont pleinement compétitifs au 
laboratoire, avec les mâles normaux. Une exposillon de 15 minutes au Tepa ne pro- 
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“oque pas une stériiité permanente. la fertilité étant rétab,,e après qvelquer acco”ple- 
menlr. La longévité est normale après des durées d’exposttlo” Inférieures ou egales 
0 60 minutes. mots lorsque ces durées oileignent 240 minuter, Io long&vi+& des mâles 
es, rédu,+e de 17 et 33 p. 16) avec le Metepa et le Tepa. Les exposntions par contac, 
CNBC I’Hempo ne provoquent pas la rtértlité el I’Apholale donne des r&.ul+a+s incons- 
tontr. 

En plongeon+ des puper de GI. morsifanr dans des solutions de Tepo. on provoque 
une siér~llté permanente des môles qui éclosent pendont les deux premières remalner 
SUI~“~ letroitemeni. mois ceux qui éclosent plus tard “esont pascomplètementstériles. 

Les expériences de Croisement multtples a”+ montré que les femelles de GI. mors~fo”s 
peuvent s’accoupler plus d’une fur. Ler males r’accouplent plusieurs fols. mots leur 
feriilité diminue oprès le 48 ou le 9 accouplement. 

Les études de Iabarato~re montrent que les môles chimiesf6rilis6s sont capables de 
tranrmetire Tryponosoma co”goie”se. 

Une population naturelle isolée de GI. mowtons ert SOUS rurveillancedepuisl8 mois. 
Lo densité de population es+ estimée à 3.700 - 5 3W mâles par mille corré. sutvont 10 
saison. Le taux d’kclosion des môles décroît de 560 par mule carré et par jour en 
novembre à 110 en oo3. alors que la proportion de m&ler vivant plus de 4 iours porse 
de 69 p, 100 en novembre à 96 p. 100 en août. Ainsi lo population reste relahvement 
stable la plus grande partie de l’année. Des essais de [ôcher de môles stériles seront 
réalisés en 1967 dons cette population. 

68.261 ITARD (J.). - Premiers résultats d’un errai d’irradiation gamma 
sur des puper et des mâles adultes de Glorrino morritonr morritonr. 
Con+~ of Livesiock ~“sec+ pertr by the rtertle-male technique - Proceedi “gs 
afa panel. - 1, A. E. A. Vienno 1967. 

Un lot de puper d’ôge divers, mais connu, et des môles odulter âgés de 24 h. oppark- 
“ont 0 l’espèce GI. morsitans monitans. ont été ~rradtér au moyen d’un irradiateur ou 
Cesium 137. 

Chez les pupes ôgéer de plus de 12 joun au moment de I’irradiatio”. et irradiées à 
des dores comprtses entre 4.500 et 7.500 rads, le pourcentage d’éclosion est compr~r 
mire 80 p. 100 et 100 p. 100. Quelle que soit 10 dose d’trradtatlo”, les femelles issues 
des pupes irrodtées sont stériles ; on “‘obtient par ~onlre une rtkrilitk totale, chez les 
môles, qu’à des dorer supérieures à 9.300 rods. 

L’irradiaiion des môles adultes, rig& de 24 h. semble provoquer lo st&riIite totale à 
des dores supérieures à 20.000 rods, tout en permetion+ une survie déporrant, en 
moyenne. 30 jours. 

68.262 PHELPS (R. 1.). - Ln technique des môles stériles dans 10 lutte contre 
Ier tsé-tsé. (The sierile-male iechnique in rela,io” to tsefse control). Proc. 
Trans. Rhad. Sci. As.. 1967. 52 (1) : 29-32. 

agricole s’est o&upé plus’rpécialement deio production en masse des pupes de tsé-tré. 
En même temps, des rechercher de ztérihsotion des mâles étalent rmser en trm” et finon- 
des par I’lnleroatianoi Afomic Energy Agency. 

DAME, DEAN et FORD ont montré que certains produits chlmlques pouvment sté- 
riliser compl&+eme”+ les mhler en leur Ia~ssa”+ leur pauvo~r de compétition sexuelle, 
malgré une l&gère dfminutio” carrerpandanle de Io survie globale. 

Les rérultoir des rechercher sur l’emploi der rayonsgammaonl confirmé les résultats 
des expériences de POTS : la ~o”“o~sso”ce de l’âge de la pupe au momenf de l’ira- 
diotia” es? de première importance : les môles irrodtér ne meurent pas plus fréquem- 
mentque les m&ler t6mai”sda”s les3 Premières semainesde Iovie, mals c’esfseulement 
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Uneile o été choisie sur le IOC Kariba e+, l’an demer, l’on a fait des estimations de la 
population de tsé-tsé SUIV~+ Ia saison. II semble que 10 densiié des tsé-tsé rat+ de 15.000 
mouches QU mille corré (2,6 IkmZ) la rurface de Me étan+ esttmée à 2 milles carrés. II 
fout prévoir, ou préalable, I’emplai d’insecticides pour réduire ceiie popuIoiion 0 un 
~MOU tel que I’on puisse metire en application avec eRocl+é 10 méthode des môles 
stériles en lardon du conIingen+ de puper dont an disposera. On a chois une île 
iémotn où sera mis en oeuvre le troiiemeni par Insecttclde ma non suiv! de relâcher 
de môles stériles. Les détails pour I’oppltcoiion de ces deux méthodes restent encore 0 
régler. 

68.263 KLOFT (W.).- Physiologiedes Myiorer. y compris Hypoderms bovir. 
(Physiology oi myiasis Uies lncludlng Hypadermo bovis). ConiraI of Livesiack 
tnsec+ pesis by fhe sberile-male technique. - Proceedings ofa pane1 - 1, A. E A. 
Vienna ,967. 

En Europe centrale, en pariiculier dans les régions alpines de Bwère, d’Autriche 
et de Suisse, ainrI que dans Ie Nord-Ouest de l’Allemagne, I’Hypaderme peu+ Ptre 
considéré comme le prtncipal insecle nuisible au b&+oil. D’excellents insecticides 
ryriémiques, tels que le Néguvan Boyer. sont ut~l~sér, mas leur applhcoiion présente 
des dtf+icuI+ér et le problème des résidus est très sérieux. La lutte contre I’Hypoderme 
par la iechnlque des m6ler stériles présenterai+ des avantager considérabIs Mo15 
l’obstacle principal réside dons 10 more au pan+ de méthodes d’élevage in vitro. A 
I’lnsi~+u+ Universtaire de Bonn, on commence à &udier 10 physiologie, en parilculier 
Ia nuirition, de [‘Hypoderme. Mois Ies insectes ne peuvent être obtenus que pendant 
certaines périodes de l’année. Les Iorver d’Hypoderme sont des endoporosites obliga- 
totrer hautement rpéctolirés. Des études comparatives sur Ia physiologie des larves 
son+ efleduées mec Caii~phoro eiyfhrocephoia (parasite hcultotif) et Cochifamyio (Cdl~- 
Iroga) hominivarax (pororite semi-obllgoiare). 

68.264 TOURS (S. M.). - Répartition géog*ophique et écologie spéciale des 
Glorriner (Dipero-Murcidac) mu Sénégal. Contra of L~vesiock insect 
p-sis by the s+eriIe-mole iechnique. - Proceedings oi a pane1 ~ 1. A. E. A. 
Vienna, 1967. 

En dehors de quelques îlots r&iduels sur 10 c6+e otIantique, les glorsines n’occupent 
que In mol+lé méridlonole du Sénégal. Glozsino morriioos submarsifons et Glass~no pal- 
polis gambiensis y sont les espèces les plus fréquenier. Une troisième espèce. Glorsina 
bng@olps, considérée comme très rare, es+ rignalée dons quelques plages de ioible 
étendue. 

68.265 LANGLEY (P. A.). - Etudes physiologiques sur Glosrina morritonr 
en rapport avec l’élevage en laborofoire. (PhysiologU siudler on +he 
iseire fly, Glosrina morrilans, in relation +a ihe problem of ioboratory mointe- 
nance). Cantrol of Lives+a& insec+ pesls by Ihe sterile-male technique - 
Proceedlngr oi o pane,. - 1. A. E. A. “tenno, 1967. 

Des études ont été eFec+uées sur I’anaiomie et I’hiriologie du ryrième neura-endo- 
mmen der glossiner. II exisie une paire de term~na~ronr nerveures serw11ver sur le 
canal extensible du jabot, à 30 jonction avec le jobot. Ces terminaisons nerveuses sont 
en relation avec le sysième nerveux neuro-endocrrnren, par I’tnterméd~are du ryzième 
nerveux r+oma+agas+r~que. Ain%>, l’activité du système neuro-endocrinien est contrôlée 
par le degré de distension du @bai. II existe une relation directe entre 10 production 
d’enzymes proléolytiques dons I’intestln moyen et Ie volume du repas. 51 I’on fa+ 
Ingérer à 10 mouche un liquide contenant ou moins 10 p. 100 de rang. I’aciivité enzy- 
matique es+ prapar+ionneIIe au degr8 de distensmn du jobot et non à IQ quanti+& de 
rang contenue dons ,e repos. D’auire par,, on o pu prouver que les mouches rauvages 
digèrent Ieur repas de sang beaucoup plus rapidement et ont une activite enrymai~que 
plus gronde que les moucher nées et élevées ov laboratoire, e+ ceci quelle que soi+ 
l’espèce onimale hbte. Le +OU~ de digesijon décroii chez Ies mouches sauvages mainie- 
nues au laboraia~re e+ a++e~ni, après irais cycles de faim, celui des moucher nées e+ 
élevées ou laboratoire. Les échecs des élevages de glossines en laboraiolre sont donc 
imputables beaucoup plus à Ia dimfnuiion de leur activiie physique (recherche d’un 
hôte approprié, explara+~on des oblets en mouvemen+), qu’ou choux de I’an~mal don- 
neur de sang. 

68-266 NASH (T. A. M.). JORDAN (A. M.) sf BOYLE (J. A.). - Réussite 
dans la libhotion du pofentiel reproductif de GI. ourteni. (Succesres 
ochieved in +he liberaiion of the reproductive poieniial of Giossino ousteni). 
Conirol of Livestock insect perts by ihe sierile-mole iechnique - Proceedings 
of a pane,. - 1. A. E. A. “tenna. 1967. 
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Pour réaliser un élevage de rendement maximal, les facteurs les plus impotiontr sont. 
outre le moinften de conditions climottques convenables, le choix d’un h6k a++racM 
e, dont le sang a,+ une grande voleur ,,“,rit~e. Des recherches on, et6 ekluées dom 
ce sens. en nourrissant les moucher sur les flancs de veaux et de chèvres gravides ou 
non gravides. ainsi que sur oreilles de loptns. Le meilleur animal hôte es+ le lopin 0 
oreilles pendantes. pw viennent, par ordre d&roirrant. les chèvres gravides. Ier veaux 
et enfin les chèvres non grawdes. La moyenne d’âge, ou moment de 10 mort. chez les 
moucher nourrtes sur chèvre est de 79 jours. alors qu’elle es, de 139 jours lorsqu’elles 
sont nourries sur oreilles de lapin. La produdion de Pu~es. pour 100 femelles. est 
d’environ 400 à 500 puper avec les chèvrer non gravides ; 700 pupes avec les chèvres 
gravides et 1.140 puper avec les lapins à oreilles pendantes. On eslime que, dans les 
conditions d’élevage telles qu’elles sont réalisées à Bristol, avec un lot de 100 femelles 
-(adultes et pupes) ou départ. la population des femelles augmentera expotentiellemeni 
jusqu’à 28.640 au bout d’un an. Avec un effectif de 3M) lopins. on peut maintenir un 
élevage de 15.150 femelles e+ de 850 màles. qut produira 8.290 puper par semotne. 
dont 6.550 pourron+ étre siériliséer. 

Physiologie - Physio-climatologie 

68-267 VAN DEN HEEVER (L. W.) ei SUlTON (G. D.). - Perte de poids 
de bovins 6 abattre soumis à un transport prolongé en chemin de 
fer sons aliments, ni eau et sans repos. (Llve welght 10~s in slaughier 
cottle subjected +o prolonged rail tronrport wilhout food, woter and res$ 
]. 5. afi. “et. med. AS.. 1967. 38 (3) : 217-20 (Traduction du r&umd des auieurs). 

L’envoi 0 l’abattoir de bovins après un voyage ininterrompu de quatre jours sons 
nourriture, ni eau et mm repos, en plein éké. sow des candttians climatiques dures 
et avec 10 chaleur, a provoqué chez les animaux une perk moyenne de poids vif de 
19,8 p. 100, en République Sud Africaine. La perte d’ingesto n’atteignait que 7 p. 100, 
#Ier 12,8 p, 100 restant représentant 1a perk en tisw et hquide corporels. 24 h oprèr 
I’abat+oge, le pH du muscle é+ott normal, mois le taux moyen d’humidité aval+ dimi- 
nué de 2,2 p. 100. Lo diminution totale qui en rérulte dons le rendement de Ia carcosse 

,est considMe comme assez significative pour rendre un iel mode de transport impro- 
ticable, mis à port les consid&a+ions humanltotrer évidentes. L’analyse statistique des 
.donn&s indique l’origine des peries de poids. 

Alimentation - CarenceS - Intoxications 

.68-268 DEMARQUILLY CC.). -” arialion de la valeur alimentaire des 
fourrager verts. - Bu,,. Tech. ,ofi hgrs Servs. opric. ,968 (226) : 27.37. 
(Résumé de ,‘o”teurj. 

La digertibilk de Ia matière organtque des fourrager verts varie dans der limites 
très larges : 50 0 05 p. 100. II en résulte des voriotions encore plus larges de Ia valeur 
énerghque : 0.30 à 1.00 U. F /kg de matière sèche. Au cours du cycle de v&g&+a+,on 
lca digerllbilhté d’une espèce donnée dfminue d’environ O,4 point par jour et dépend 
presque exclusivement de son stade de développement. La digestibilité der repourser 
est toujours tnférleure à celle du premier cycle en début de printemps mals drninue 
moins vite avec I’àge. Elle varie mec d’aulres kcteurs : numéro du cycle. dote de Ia 
prermère exploItailon... 

Lo quantité de matière froiche d’herbe Ingérée dépend esznf~ellement de Ia teneur 
en mahère sèche de l’herbe. La quantité de matière sèche ingérée varie de 8 à 17 kg 
chez Io vache. Elle varie dans le méme sens que Ia digertlbillté et plus particulièrement 
que la vlterse de digestton du fourrage dans le amen. II en résulte des Y~T~Q+IO~S exirê- 
mement importantes de Io quantité d’élémenlr nufrftifs ingérés par I’onimal et par Ià 
de 10 productton qu’il peut assurer. 

Compte tenu de la valeur nutril~ve, de I’occeptobtltté du fourrage et de 10 quaniité 
récoltée à I’hectare. le stade optrnal de récolte du qp’ cycle se situe au debut de I’éplai- 
son des graminées et au stade bourgeonnement des Iégumineurer. 
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Paturages - Plantes fourragères 

68.269 LAMBERT (F.). - Quelques données sur 10 prodbction fourragère 
franqaire. - Bull. Tech. lof. ingrs Ser~s. ogric., 1968 (226) : 9-12. (Rkum& 
de i’auieur). 

Les surfaces consacrées aux productions fourragères. y compris les plantes sarclées 
+=Iles que beiterover, topinambours, choux. etc..., représentaleni, en 1966. 20.6 mil- 
lions d’heciores pour une production de 54mliards d’unités fourragères. conire mil- 
liards en 1964, année sèche. La valeur de ces productions atieignari, en 1966. 10.8 mil- 
liards de francs. 

Trais cartes jointes à l’article matérialisent 10 répariition géographique des suriaces 
toujours en herbe et de Ia production fourragère cultivée. 

68.270 REBISCHU NG (J.). - Introduction «De 10 prairie à l’Auge». - 
Bull. Teck infi Ingis. Ser~s. agric.. 1968 (226) : 5-7. (Résumé de I’outeur). 

Dans un syrfème intensif, I’ojustement des coparitk de production des prairies ou 
cultures fourragères aux besoins des +roupeaux enlretenus sur une exploltation. ne 
peut re réaliser qu’en prévoyant correciement la conservation des’ excédents iempo- 
raires de production. 

Certaines innovaiions des dernières décennler permetteni de réduire I’~mpor+ance 
des volumes stockés e+, par conséquent. celle des peries et des frais encourus. 

II convient d’en tenir campie dons l’élaboration der decirions qu’il esi nkessaire de 
prendre pour améliorer lez conditions genérales de production. tan+ ou niveau de 
I’enireprise qu’à celui de ia notion. 

68.271 MANSAT (F.). - Echelonnemenf des précocités et rendement apti- 
mol annuel des graminées fourragères. - Buii. Tech. inf. logrr Sewr. 
agric.. 1968 (226) : 17-25. (R&umé de i’outeur). 

L’agricuIieur est conduit à choisir des techniques de cuI+ure qui assureni le maximum 
de produdion d’un matériel végétal donnée+ à utiliser un échelonnement des précocités 
pour faciliter ron fravoil et moin+enir une quaIi+é optimale aux différents produits 
récoltér. La date de première coupe commande le rendement annuel dons $0 régularité 
mais aussi dans so quo11ié +o+aIe. Le rendement annuel ougmenie avec Ia tardivité 
de 10 première coupe ; c’est le riade début éploison 0 éplaison qui assure la production 
maximale d’aIimen+r de qualité. Les gromin~es utikeni eiicacemeni les doser d’azote 
de l’ordre de 500 unités 6 I’hedore, voire 1.000. II y o là une porte ouverk 0 une aug- 
mentotion rapide de producilon. L’échelonnement de celle-ci peut ê+re réalisé en u+lli- 
son+ des séquences végétales décalées de 10 0 15 jours. Le chax offert es+ vaste : épiai- 
son de fin avril à fin juin. Cette gomme présente une bonne stobiiiié à ce siade. II can- 
vient cependant de choisir judicieusement en fondion du clhmat Iocol les typesde pré- 
cociiés qui s’exiériorireroni le plus régulièrement et seroni exploités le pIus facilement. 

68-272 STRASMAN (A.) et MONTAGU (G.). - La voie sèche : qmctr 
technologiques. - Bull. Tech. Inf. logrs Sens. agric.. 1968 (226) : 43-58. 
(Résumé des auteurs). 

En préambule, les 3 pracedés par voie sèche : foin traditionnel, foin ventil& fourrage 
deshydraté sont comparés sous l’ongle : rendemeni sur le plan nutr~tlf, frais de traite- 
ment, productivité de 10 main-d’oeuvre et aspect penible du travail. 

1. -Foin traditrannel : Les types de motér~el de fanage son+ passés en revue en 
fonction de Ieur mode d’action sur le fourrage. 

2. - Lo ventilation est décrite dons son principe, ou point de vue calcul d’un projet 
d’installation, utihsoiion d’une insiaIla+ion, perie entraînée et éléments de coût du, 
procédé. 

3. -Les manutentionr et le siaclage du fourrage suivant les 7 procédés ci-dessus 
ront abord& rapidemeni. 

4. -La déshydratation agricole er+ exporée dons son principe. au point de vue 
compacioge ei stockage der granulér. 

68.273 GOUET (Ph.), FATIANOFF (N.) et BOUSSET (1.). -La consewa- 
fion des fourrages par voie humide. -Bull. Tech. lof, Ingrs Ser~s. ogre. 
1968 (226) : 71-86. (Résum6 des auleurs). 

Le problème du report des excédents fourragers de printemps (la première coupe- 
fournit Ier 2/3 de la production annuelle) réside dans l’affranchissement des conditions 
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Les techniques d’enrilage en «direct>, sont 0 recommander dans Ia plupart des 
régions franqa~res ; en particulier I’acidificotion artificielle à l’aide d’ocjde ou de 
sels m~néroux offre un moxtmum de sécurité. L’ocidlficotian lacttque, qui abaisse le 
pH. rtimulke par I’enrichtsrement du fourrage en sucre es+ Ggolement une techntque, 
sûre mais nécessite une source de glucides peu onéreuse. L’emploi de boctérlostatiqyes 
est actuellement limité, faute d’appareilr permeftant leur incorporation homogène dons 
le fourrage, loquelle condi+ionne leur efficacité. 

Le préfanage ne dol+ pas être recherché à tout prtx, moir utilisé avec opportunisme, 
sinon ses avantager (quollté et consomma1~on omélioréer) r~squenf d’éire annulés 
par des pertes importantes à 10 r&olte. 

Cependant. le ruccèr d’une technique deconservollan est. avant tout, conditionné par 
le choix e+ l’agencement du silo, le soin apporté à la réallration et 0 I’exploitotlon 
roi~annelie de I’ensilage. 

Zootechnie - Elevage 

63.275 SERRES (Ii.), CAPITAINE (P.). D”B015 (5.). D”M.6 (R.) et 
GILIBERT (J.). - Le croisement Brdaman à Madagarcmr. Rev. Eh 
Med. vét. Pays fro& 1968. 21 (4) : 519-61. 
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L’éiude des relevés climatologiques des diverses r&gions D permis de irouver une 
bonne relation entre certains indices et Ier periormonces zootechniques des bovins 
en élevage extensif. II sera ainsi possible de prévoir, avec une owzz bonne approxima- 
iion, les performances à attendre du métissage Brahmon dons des zones oti tl n’est 
pas encore ~mplanié, oins, que la voleur relative des régions enire elles. 

En Conclusion, iI apparaît que I’on doif développer le croisement Brahman dons 
ies zones de déveIoppemen+ ruraI, ofin de fournir notammeni des bceuis pour I’expar- 
+a+ton, les régions plus éloignées des cenires restant. pour un très Iang iempr encore. 
le domaine de I’éIevoge Zébu Malgache en race pure. 

68.276 

Industries animales 

GIULIANI (F.). -Etude de quelques carocférirtiques phyriquer 
d’échantillons de mohair provenant des chèvres angoror élevées 6 
Modagorcar. (Indogine su alcune caratkristiche fisiche di campioni di 
mohair proven~eni~ da capre angora okvate in Madagascar). Riv. Agric. 
Sub. Trop,, 1967, 61 (10-12) : 396-406. 

L’ouieur a soumis à I’onalyre physique quelques échantillons de poils de chèvres 
Angoras (CC$~ hirrus aogarens~) élevées dam Ie sud de Madogoscar, et il a distingué 
les caractéristiques ruivanies : 

- finesse moyenne comprise entre 35,3 et Y,* m~cronr : 
- longueur réelle moyenne comprise entre 10,3 et 17.1 cm ; 
- charge de rupture moyenne, exprimée en lkg/cm2, comprise entre 1608 et 1961 ; 
- capacité d’allongement moyenne comprise enire 19,@ e+ 35.6 p. 100 ; 
- rérislonce à la iarsion comprise entre 211,4 e+ 340,3 +oun ; 
- poids moyen, exprimé en mg au 10 m de poil, compris entre 14,44 et 16,75. 

Sur un échan+iIIon de mohair choisi, I’Auteur a également dkrminé Ier principales 
caractértritquer physiques du poil des dffférentes parties du corps de l’animal. 
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Informations de l’Association Mondiale Vétérinaire 
(comité français) 

19’ CONGRÈS MONDIAL VÉTÉRINAIRE 
MEXICO, 19-26 Septembre 1911 

Composition du comité d’Organisation. 

Le Comité d’Organisation (Bureau Exécutif) est composé de : 

Président Dr Jaime VELASQUEZ BERMUDEZ 
Vice-Président Dr Pablo ZIEROLDS REYES 
Secrétaire Dr Mtguel ARENAS VARGAS 
Trésorier Dr Germon GONZALEZ LOPEZ 
Trésorier adjoint Dr Isidro FERNANDEZ SIROUB 
Membres Dr Gustave RETA PETTERSON 

Dr Pedro SOLANA MARTAGON 
Dr Mario ARIAS NAVA 
Dr Jorge CARDENAS LARA 
Dr Enrique SOT0 IZQUIERDO 
Dr Romino RAMINEZ NECOECHEA 
Dr Juan GARZA RAMOS 
Dr Heberto ESPARZA BORGES 

Comité d’édition.. Dr Pedro SAUCEDO MOTEMAYOR 
Dr Raul SANTIBANEZ GAYOSSO 

Délégué aux relations publiques Dr Emil ARIAS LUJAN 

‘Horaires des séances de travail. 

Le Congrès aura lieu du 19 au 26 septembre 1971. II est prévu que les séancesdetravail auront 
lieu de 9 h 30 à 14 h 30. de façon à lo~sser les après-rmdl Ilbres 
d’intérêt professionnel ou touristique - qui seront offertes par le P ” 

our le programme des visites - 
ormte d’Organisation. 

Lieu du Congrès. 

Le lieu du Congrès sera le Palas des Congrès du Centre Médical National de l’Institut Mexicain 
de Sécurité Soc~& situé au Sud de la ville et bien desservi par des autoroutes : les principaux hôtels 
de la ville se trouveni environ à 8 à 15 minutes. 

Montant du droit d’inscription. 

Les droits d’inscription seront (par congrewste) de S 40 Jusqu’au 31 décembre 1970 et de$ SO 
du le’ jonner ou 19 septembre 1971. Ces droits d’inscriptions ne sont applicables qu’aux vétérinaires 
qui demandent leur inscription par I’intermédlaire de leur~as?ociation nationale. membre de I’Asso~ 
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ciation Mondiale Vétérinaire. Tous les autres vétérinaire qui ne suivent pas cette procédure pourront 
s’inscrire au Congrès en payant une cotisation plus élevée. 

Une information ultérieure indiauera la procédure à suivre pour le versement des droits d’ins- 
cription. 

L’inscription des personnes d’accompagnement (femmes de vétérinaires ou autres membres de 
la famille) sera gratuite. Lors de son Inscription, le congressiste mentionnera le nom des personnes qui 
l’accompagneront, de façon à compléter su fiche d’inscription. 

Date limite pour l’envoi des rapports. 

La date limite pour l’envoi des rapports et communications qui seront inclus aux différentes sec- 
tions du programme scientifique sera précisée ultérieurement. 

Médaille commémorative. 

Une médaille commémorative du Congrès sera frappée, portant sur l’avers les armes de Juan 
SUAREZ de PERALTA, premier vétérinaire d’Amérique et sur le revers l’emblème du 19e Congrès. 

Exposition commerciale et scientifique. 

Le montant de la location des stands pour l’exposition commerciale et scientifique a été fixé 
à$ 50 par mètre carré de surface. Cette somme ne comprend que la location ; l’électricité et la déco- 
ratlon seront à la charge des exposants. 

Programme provisoire. 

Le programme provisoire des différentes activités du Congrès est le suivant : 

Dimanche 19 Septembre 

11 h : Auiditorium du Musée National d’Anthropologie et d’Histoire, Bois de Chapultepec : 
Inauguration solennelle du Congrès par le Président de la République, accompagné des 

Secrétaires d’Etat à l’Agriculture et à I’Elevage, à la Santé et à la Médecine, aux Affaires 
d’Etai. 

14 h 30 : Banquet de gala. 
22 h : Bal de gala sur les terrasses du Château de Chapultepec. 

Lundi 20 Septembre 

9hà 
14 h 30 : Séances de travail dans les salles du «Palais des Congrès» 
15h: Banquet. 
20 h : Visite à I’Hôtel de Ville de Mexico. 

9hà 
14 h 30 
15h: 
19h30 

9hà 
14h30 
15 h : 
20 h : 

Mardi 21 Septembre 

Séances de travail. 
Banquet et courses de chevaux, 0 l’hippodrome de Mexico. 
Visite des installations de I’Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire et de Zootechnie à la 

Cité Universitaire. 

Mercredi 22 Septembre 

Séances de travail. 
Banquet. 
Présentation de gala du Ballet Folklorique au « Palais des Beaux-Arts ». 
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9hà 

Jeudi 23 Septembre 

14 h 30 : Séances de travail. 
15 h : Banquet. 
19 h 30 : Visite des Ruines de San Juan Teotihuacan et spectacle « Son et lumière ». 

9hà 

Vendredi 24 Septembre 

14 h 30 : Séances de travail. 
15 h : Banquet. 
20 h : Nuit Mexicaine (feu d’artifice, musique et danses typiques des différents Etats de la Répu- 

blique). 

9hà 

Samedi 25 Septembre 

14 h 30 : Séances de travail. 
15h: Festival mexicain. 

Dimanche 26 Septembre 

11 h : Séance de Clôture du Congrès. 
22 h : Bal de gala au « Palacio de Mineria ». 

Les renseignemenis complémentaires relatifs à ce Congrès peuvent être demandésau Professeur 
R. VUILLAUME, Ecole Nationale Vétérinaire, 94 - Alfort. 
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L 267 (77) : 574 (24 B 
75 (251) ; 580 (266). 

)!; 575 (249) ; 575 

‘.), 568 (231). 
), 570 (234). 

L.). 268 (82). 

(250) ; 5 
BOYT (W. P 
BRENER (Z. 
BROWN (A, 

l 

II 

Ii 1 
c 
c c 

IAGHIR(N. J.), 286(148). 
3AME (D. A.), 578 (260). 
)AVIDSON (J. B.), 573 (243). 
lAVIES (G.). 565 223) : 566 (224). 

I )AVIES (H. L.), 28 
)AVIS (G.). 49. 

(144). 

>AYNES (P,). 361. 
)EAN (G. J.). 578 (259). 
)ELLMANN (H. D.), 1. 

CALLOW (L. L.). 271 (93). 
CAPITAINE (P.), 219 ; 519. 
CARNEIRO (G. G.), 286 (147). 
CERNA (J.), 181. 
CERNY (L.), 181. 
CHABASSOL (C.), 115 (9) ; 269 (85). 
CHEMA (S.). 416 (156). 
CHERBY (J.), 113 (2). 
CLEMENT (P.), 434 (209). 
COCKBILL (G. F.), 567 (230). 
COGGINS (L.), 564 (216). 

D 
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DEMyARzUILLY (C.), 429 (197) ; 282 (136) : 581 1 H 

(241) : DOEi% (C.), 274 (109) : 276 (114) : 572 

DO&&), 275 (111). 
DOMERMUTH (C. H.), 421 (173). 
DRUMMOND (R. 0.). 577 (258). 
DUBOIS (P.), 203. 
DUBOIS (S.), 519. 
DUMAS (R.), 519. 
DURAN ALARCON (H.). 571 (239). 
DURIE (P. H.). 277 (118). 

HALEVY (S.), 570 (233). 
HARLEY (J. M.B.). 121 26) : 122 (28) : 123 

123 (33),; 127 (46 ; 127 (47) ;’ 128 \ 
278 (121) ; 570 (236). 

HARROW (W. T.), 425 (184). 
HART (G. H.), 273 (102) ; 273 (104) ..,., .1~ _-.I,^~ 
HASSAN (r M.), .) ?14 (68). 
HAYFLICK (L.), 288 (152). 
HENTGEN (A.). 432 (205). 
HESS (W. R.). 267 (79). 
HILL (D. H.), 133 (65). 
HOELLER CH.), 134 (68). 
HOFFMAN’ (H.), 429 (198). 
HOFFMAN (R. A.), 577 (258). 
HOLBROOK (A. A.), 422 (177). 
HOWARD (B.), 428 (194). 
HUARD (M.). 417 (1 w\ 
HUDSON (J. 
HULLEY (P, E 
HUMPHRYES 

E 

ELEK (P,). 277 (118). 
EL SHAFIE (S. A.). 132 (59) ; 134 (66) : 134 (67) ; 

283 (137). 

(96) : 

GREENWOOD (E. A. N.), 285 (144) : 
GRETILLAT (S.). 85 : 191. 
GROOCOCK (C. M.). 564 (220). 
GRUVEL (J.), 576 (251). 
GÜRALP (N.), 275 (111) ; 276 (113). 

I 
IDUMA (L. E.), 281 (133). 
INSTITUT INTERNATIONAL DU FROID, 137 

(72). 
IRFAN 
ITARD 

(M.). 426 
(J.), 375, 

(188). 
387 : 278 (119) ; 479 ; 579 (261). 

J 

JACKSON (P, J.), 577 (256). 
JACOTOT (H.). 415 (154). 
JAHFARZADEH (Z.), 573 (245). 
IEANNIN (B.), 432 (205). 
JENIK (J.), 431 (202). 
JOCHIM(M.M.),114(5) :114(6). 
JOHNSTON (L. A. Y.). 566 (227) 
JONES (R. H.). 114 (5). 
JONES-DAVIES (W. J.). 424 (180) ; 27 
JORDAN (A. M.), 574 (248) ; 575 (249) : 

580 (266). 
JOURNET (M.), 282 (136). 

K 

KADHIM (J. K.). 271 (95). 
; KEITH (R. K.), 277(116). 
; KELLEY (D. C.). 116 (13). 
: KENYANGUI (E. N.). 129 (51). 

KLOFT (W.). 580 (263). 
KOCH (J. H.), 429 (198). 
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KOHLER(G.), 279(124. 
KOUWENHOVEN (B. 
KOZAR 

! 

1 

KOLAR 
M.). 277 (117). 

, 418 (161) 

Z.), 277 (117). 
KUIL (H.). 422 (176) : 272(96). 

L 

LACOTTE (R.), 576 (252). 
LAHORE (J.), 203. 
LAMBERT (P.), 582 (269). 
LANGLEY (P. A.). 580 (265). 
LARENAUDIE (B.), 267 (78). 
LAUFER (I.), 273 (105). 
LAURENT (A.), 297 : 000. 
LAURON (Mme), 103. 
LAWSON (G. W.). 431 (202). 
LEHMANN (D. L.), 570 (235). 
LEIGH (J. H.),132(60) ;285(143). 
LE RICHE (P. D.), 419 (167). 
LHOSTE (P.), 499. 
LINDLEY(E. P.),420(172) ;421 (174) ;421 (175), 
LOAN (R. W.), 563 (215). 
LUCAS (A.), 137 (73). 
LUEDKE (A. J.), 114(S). 
LUGINBUHL (R. E.), 563 (214). 

M 

MACADAM (l), 564 (218). 
McCULLOCH (B.), 571 (238). 
MacFARLANE (V.), 428 (194) 
MclNTYRE (K. H.), 286 (146). 
McLEROY (G. B.), 134 (66). 
MADDEN (P. A.), 422 (177). 
MAHLAU (E. A.). 419 il661. 
;;;““Y (D. 

MANSAl 

‘F.), Iii (i9). 
T (J.) 387, 475. 
r (P.), 582 (271). 

MANSO’ 
MARGU 

UR (A. H.), 432 (206). 

MARIAT 
ET (S.), 270 (90). 
(F.), 274 (108). 

MARTINEZ FERNANDEZ (A.), 572(240). 
MASIGA (W. N.), 565 (223). 
MASON (1. L.), 136 (70). 
MATSON (B. A.), 119 (20) : 427 (191). 
MATTHEWS (T. R.). 269 (88). 
MAURICE (Y.), 293, 341 ; 145 ; 443 ; 451. 
MBWABI (D. L.), 273 (103). 
MEMORIA (1. M. P.), 286 (147). 
MICHELL (A. R.), 281 (131). 
MILLER (T. A.), 126 (45). 
MILLER (T. B.), 281 (133). 
MILL8 (J. H. L.), 563 (214). 
MINOR (R.), 118 (181 
Ml RCHAMSY iH 
MITCHE LL (J.‘R.), 276 (115). 
MONTAGU (G.), 582 (272). 
MORRIS (P. G. D.), 287 (149). 
MOSTAFA (1. E.). 420 (168). 181 
MOULTON (J. E 
MSHELBWALA, 

f.). 563 (2ii). 
(A. S.), 274 (106) 
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MUGERA(G. M.),416(156). 
MULHAM (W. E.), 132 (60) : 285 (143). 
MWAMBU (P, M.). 272 (97). 

N 

NASH (T. A. M.), 574 (248) ; 575 (249) ; (250) ; 
580 (266). 

NAUCK (E. G.), 138 (76). 
NEITZ (W. O.), 119 (21). 
NEWMAN (G.), 270 (89). 
NIXON (J.), 571 (237). 
NJOGU (A. R.), 121 (27) ; 125 (39). 
NORMAN (M. J. T.). 284 (140). 

0 

OGUZ (T.), 276 (113). 
ONYANGO (R. J.), 122 (31) ; 123 (32) ; 125 (41). 
OSBALDISTON (G. W.), 280 (130). 
OSMAN (A. H.), 283 (137). 

P 

PANDA (N. C.), 280 (128). 
PEERS (F. G.), 430 (200). 
PERIE (N. M.), 422 (176). 
PERREAU (P.), 59, 451. 
PERSOONS (C. J.), 279 (122). 
PETIT (J. P.), 405; 493. 
PHELPS (R. J.), 576 (254) ; (255) ; (256) ; 578(259) ; 

579 (262). 
PHILIP (J. R.), 425 (185) ; 425 (186). 
PIGOURY (L.), 115 (9). 
PILCHARD (E. I.), 267 (BO). 
PILSON (R. D.), 568 (232). 
PINHAO (R. C.), 576 (253). 
POUSSOT (A.), 115 (9) ; 269 (85). 
PRETORIUS (J. L.), 425 (183) ; 425 (184). 
PROVOST (A.), 33 ; 293 ; 317 ; 335 ; 145 ; 165. 
PULLIAM (J. D.), 1-16 (13). 

Q 
QUEVAL (R.). 317, 335, 443. 

R 
RAADT (P. de), 122 (31) ; 123 (32) ; 125 (38) 

129 (50) : 129 (51) ; 272 (99) : 272 (100) 
273 (101) ; 273 (102) ; 273 (103) ; 273 (104) 
280 (127). 

RAKOTONDRAMARY (E.), 309 
RAMISSE 
RANKIN t 

J.), 309 
J. D.), 270 (89). 

RAOUL (Y.), 281 (132). 
RAZAFINDRAMANANA (J.), 309. 
READ (W. C. 5. 565 (223). 
REBISCHUNG J.), 582 (270). 1 
RECULARD (P,), 415 (154). 
RENAUD (J.), 432 (204). 
RIBOT (J. J.), 305. 
RIOCHE (M.), 566 (225). 
RIVIERE (R.), 227. 
ROBARDS (G. E.). 285 (143). 
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ROBERTS (D. S.), 116 (14) ; 117 (15) : 117 (16), TISSERAND (1. L.), 428 (195). 
ROBERTSON 

1 
1. S.), 287 (149). TORO BENITEZ (M. R.), 271 (92). 

RODRIGUEZ J. E.), 282 (135). TOURE (S. M.). 365 ; 580 (264). 
ROWE (L. W.). 418 (161). TRANVANDU, 417 (159). 
ROYCE (R. D.), 283 (138). 
RUTTER (T. E. Gott). 120 (22). 

S 

SACHS R.), 273 
6 SADAG PAN( 

SALETTE (J. E.) 
SATTAR 
SCHNIT A 

S. A.), 
ERLING (Ii J:), 427 (192). 

SEEBECK (R.), 433 (208). 
SERRANO (F. M. H.). 275 (110). 

STAAK (C.), 564 (220). 
STAMPA (S.), 275 (110). 
STONE (S. S.). Ila ‘L7 “O’ 

UILENBERG (G.), 271 (94) : 279 (123) : 467. 

V 

VUILLAUME (R.), 138 (75). 

I W 

T 

TABO (R.), 79. 
TAFFS L. F.), 573 
;N4[ a 

(243). 
TRA (S. K.)! 430 (199). 

WADDINGTON (F. G.), 434 (212). 
WALLEY (J. K.), 426 (187) 
WATSON (E. R.), 285 (144). 
WEST (O.), 136 (71). 
WHYTE (R. 0.). 138 (74). 
WILLIAMSON (B.), 578 
WILSON (J. C.). 287 

,- -. dl (H.). 415 (155). .̂  ,?. * % -._  ̂ ,̂ \̂ I z 
TAYLGn (“. J. , LIU arj. 
THIEULIN (G.], 138 cc/S). 
THOMAS (R. J.), 275 (112) 

ZELTER (S. Z.). 431 (203). 
ZWART (D.), 418 (161). 
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Afrique 
136(71) - 138(74). 

Afrique occidentale 
85 - 116(12) - 426(188). 

Afrique orientale 
127(46) - 128 (48) - 278 (121). 

Afrique du sud 
IlS(21) - 271 (93) - 275 (112) - 581 (267). 

Amérique latine 
138 (74). 

Angola 
275 (110). 

Asie 
138 (74). 

Australie 
133 (63) - 271 (93) - 280 (129)= 283 (138) 
- 284 (140) - 288 (144) - 286 (146) - 429 
(198) - 566 (227) - 573 (244). 

Brésil 
133 (65). 

Cameroun 
71 - 165 - 341 - 499. 

‘Caraïbes 
138 (74). 

,République Centrafricaine 
lb5 - 576 (252). 

,Congo Brazzaville 
165. 

,Côte d’tvoire 
288 (151). 

byp’e 
287 (150) - 418 (162). 

Etats-Unis 
577 (258). 

,Fra”Ce 
582 (269). 

,Gabon 
165 

,Ghana 
431 (202). 

1’ M” 
573 (245) 

l t \ligéria nord 

Ce"p 
129 (52) - 130(53) - 434(212). 

kdagascar 
103 - 203 - 219 - 271 279 - 
339 

(94) (123) 
- 361 - 467 - 584 (276) - 583. 

doyen-Orient 
432 (206). 

272(96) - 274(107) - 281 (133) - 422(176) 
- 524 (180) - 571 (237). 

3uganda 
118 (18) - 272 (97) - 272 (98) - 276 (115). 

Rhodésie 
119(20) - 427(191) - 567(230) - 568(231) 
- 568 (232) - 577 (256) - 579 (262). 

jénégal 
365 - 455 - 580 (264) 

Soudan 

l ! 

132 (59) - (67) - 134 (68) - 
283 (137) 

134 (66) - 134 
- 420 (168) - 420 (169) - 421 (175). 

jyrie 
279 (124) 

Tanzanie 
273 (105) - 419 (166) - 564 (218) - 564 
(220). 

Tasmanie 
573 (244) 

Tchad 
71 - 79 - lb5 - 293 - 351 - 434 (209) - 
443 - 451 - 463 

Togo 
375 

Turquie 
275 (111) - 276 (113). 

Vénézuela 
271 (92) 

Viet-Nam 
417 (159). 

Pays du Bassin méditerranéen 
136(70) - 137(R) - 138(74) 
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