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ARTICLES ORIGINAUX 

Muscle articulaire de la hanche 
chez les camélidés 

par J. D. SOUTEYRAND-BOULENGER 

RÉSUMÉ 

L’Au+eur poursuivant l’étude syrtknotique de lo myologie de Ia région glu- 

té& cher les mammifères rapporte quelquer observations concernant la mer- 

phalogie et l’innervation du murcle orticuloire de ta hanche des Camélidés 

(Cornelus bocfrionus L.. Comelus dromedorius L.. Lomo glomo L.). 

Une planche originale de la région coxc-fémorale de Lama gloma illustre 

le texte. 

Poursuivant l’étude systématique de la myo- 
logie de la région glutéale chez les Mammifères, 
il nous CI paru intéressant de rapporter quelques 
observations concernant la morphologie et 
l’innervation du muscle articulaire de la hanche 
des Camélidés. 

Ce muscle, décrit chez la plupart des Carni- 
vores (1) chez certains Périssodactyles (2) et 
cher de nombreux Primates, n’est pas repré- 
senté, semble-t-il, dans de nombreux Ordres : 
Suiformes, Lagomorphes, Rongeurs en seraient 
dépourvus, et, chez les Ruminants. il serait 
l’apanage des seuls Camélidés (CHAUVEAU. 
LESBRE) : cette dernière assertion, uniquement 
basée sur l’étude de certaines espèces domes- 
tiques, appelait confirmation ; aussi avons-nous 
résolu de reprendre cette question, et d’étendre 
nos observations à l’ensemble des Ruminants, 
les espèces étudiées Ici représentant les prince- 
pales familles de cet Ordre. 

Les animaux disséqués provlennent du Labo- 
ratoire d’Anatom(e comparée du Museum natio- 

de la hanche chez Ier Carnivores » (en préparation). 
(2) Voir: Souteyrond-Boulenger << Innervation du mur- 

<le capsulaire de la hanche chez les Equidés ». Rec. Med. 
Vet., tome CXLII. juillet 1966. 

nal d’Histoire naturelk de Paris (AC) et du 
Laboratoire d’Anatomle de I’Ecole Nationale 
Vétérinaire d’Alfort (E. N. V.) (3) et se répar- 
tissent de la façon suivante : 

Cornelus bactrianus L. 2 spécimens (A.C.) 

Come,ur dromedarius L. 1 - (A.C.) 

Lama giorno L. 2 - (A.C., E.N.V.) 

Famille des Cervidae 

Axir mis t. 1 - (A.C.) 

Fomi,,e des Bovidoe 

Eksfa”r”sL ,............. 5 - (E.N.“.) 

Bison bison L. 1 - (A.C.) 

Ovis aris L. ._. 1 - (AL) 

cqxo hirrur L. .< 2 - (E.N.“.) 

hilie de5 Giraffiddoe 

,4n,,,0c0pJ ornericana 0. 1 - (A.C.) 

(3) Nous tenons à remercier de leur obligeance Mes- 
sieurs les Professeurs BRESSOU. Directeur honoraIre de 
I’Ecole Nationale Vél6rinare d’Alfort et BLIN. Directeur 
du Laboratoire d’Anotamie de cette Ecole, qui ont mis ce 
matériel à ndre dlrposltlon. 
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MORPHOLOGIE ET RAPPORTS DU MUSCLE ARTICULAIRE (1) 

Lama giorno. Réglan coxo-f6morale. vue externe. 1, fessier moyen ; 2, fessier 
profond : 3, fessier occes~o~re ; 4, articulaire de la hanche : 5, droit craniol de la 
cuisse : 6, vaste médiol ; 7, vaste intermédiaire ; 8, varie latéral ; a, bronche 
supérieure et b, branche inférieure du nerf de l’articulaire de la hanche ; 
IL, ilion : T, grand trochonier. 

L’absence du muscle articulaire (orilculoris 
coxae) est en effet la règle parmi toutes les 
espèces étudiées, à l’exception toutefois des 
Camélidés ; cher ces derniers, le muscle atteint 
un développement considérable, qui le distingue 
nettement de son homologue chez les Equidés, 
et l’apparente à celui de certains Carnivores à 
«galop bondissant », tels les Félidés. 

Long, épais et charnu, le muscle, fermani 
l’angle ilic-fémoral antéro-externe, s’étend de 
l’ilion au fémur, selon une direction oblique 
en bas et en arrière ; l’insertion proximale 
débute au revers crâniol du sourcil acétobulaire 
et s’étend sur le col de l’ilion, jusqu’au niveau du 
rétrécissement maximal de ce dernier : la zone 
d’insertion occupe une longueempreinte rugueuse 
au-dessus du tubercule d’insertion du droit 

cranial (rectur femoris). doni le tendon d’origine 
est recouvert presque totalement par le tendon 
d’origine de l’articulaire : une aponévrose 
commune, tendue de la base du trochiter à 
l’épine iliaque antéro-supérieure (angle de la 
hanche) sépare ces deux tendons de la face 
profonde du muscle fessier accessoire (giufeus 
oc~essorius) (2) qui leur est sus-jacente, dispositif 
très comparable à ce que nous avons observé 
chez les Equidés. L’insertion distale s’effectue 
sur la face antérieure du fémur, au niveau de 
l’union du quart supérieur et des trots quarts 
inférieurs de cet os, entre les deux branches 
charnues du muscle vaste Intermédiaire (vasfus 

(1) La nomenclafure utilisée est telle des Nomino (1) La nomenclature utilisée est telle des Nomino 
Anatomica Veterinoria. Hanovre, 1963. Anatomica Veterinoria. Hanovre, 1963. 

(2) Parfois appelé fessier profond (MONTANE). (2) Parfois appelé fessier profond (MONTANE). 
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intermedius~. Cette descriDtlon basée sur nos 
observations du genre Lama demeure tout à fait 
valable en ce qui concerne les autres Camélldés 
étudiés ; il convient de noter. cher tous ces 
animaux, l’existence d’un ligament antéro- 
externe bien développé, sous-jacent w muscle 
articulaire, et formé aux dépens de la zone 
correspondante de la capsule coxo-fémorale. 

INNERVATION 

Chez Camelus bacirianus comme chez Comelus 
dromedarius et lama glamo, l’articulaire de la 
hanche est innervé par une branche volumineuse 
issue de la face Interne du plexus lombaire un 
peu au-dessus de l’origine des bronches termi- 
nales du plexus nerf fémoral (n. feemorol~s) et 
nerf obturateur (n. obiuratorius). Le nerf de I’arti- 
culaire se détache des trois dernières racines 
lombaires (LE, i, et L,), par trois filets nerveux 
se réunissant dans l’épaisseur des muscles psoas. 
sensiblement au niveau de l’interligne de ces 
derniers (Psoos major et Psoor miner). Ainsi 
constitué, ce tronc nerveux s’engage dans le 
muscle iliaque (!liocus) au sein duquel il sescinde 
très rapidement en deux rameaux terminaux, 
parallèles au grand axe du muscle ; le rorneuu 
supérieur, le plus volumineux, se dégage du 
~muscle iliaque au niveau du bord crânial du 
muscle droit cranial, et, passant à la face pro- 
fonde de ce muscle, aborde le muscle articulaire 
à mi-hauteur, s’y ramifiant abondamment : la 
branche inférieure, prise jusqu’à sa terminaison 
dons les fibres charnues de l’iliaque, ne se dis- 
tribue que partiellement au muscle articulaire, 
et fournit de nombreux filets à la capsule sous- 
jacente, notamment ou ligament antéro-externe 
précédemment signalé. Nous n’avons pas observé 

d’innervation dorsale de l’articulaire par un 
rameau détaché du nerf du tenseur du fasua 
lafa et comparable à ce que nous avions mis en 
évidence cher les Equidés : ce rameau nerveux 
cependant existe et son origine, son trajet, ses 
rapports, sont tout àfait similaires à ce que nous 
avons décrit chez les Equidés et certains Carni- 
vores ; nxus, plus grêle, II s’épuise dons le muscle 
fessier accessoire au lieu de le perforer, et 
n’atteint le muscle articulaire dons aucune des 
espèces étudiées ici. 

AinsI se trouve à nouveau posé le problème 
de l’homologation de I’articulolre de la hanche, 
d’un ordre de Mammifères 0 un autre : on sait 
que la variabilité des rapports anatomiques de 
ce muscle et de ses insertions - migration de 
l’insertion distale du grand w petit trochanter 
et déplacement de I’insertlon proximale par 
rapport au tendon direct du droit crânial - 
rend délicate cette homologation, et obscurcit 
le problème de l’appartenance de ce muscle au 
groupe glutéal ou au groupe iliaque. L’obser- 
vation d’une Innervation différente pour I’arti- 
culaired’un ordreàI’autre,etporfoisàI’iniérieur 
d’un même ordre, met en évidence la difficulté 
de résoudre les problèmes d’homologie rnuscu- 
laire, et pose. au-delà du problème limité du 
muscle articulaire, celui du critère de l’innerva- 
tlon utilisé dans ces questions d’homologie. 

Quant à la signification de la présence, de 
l’absenceou de I’involution du musclearticulaire, 
il semble qu’il faille les attribuer au jeu de la 
compensation réciproque des muscles moteurs 
de l’articulation coxo-fémorale plutôt qu’à 
l’influence directe de facteurs adaptatifs, e+ 
cette question ne peut être valablement étudiée 
que dans le cadre d’une étude générale sur les 
muscles coxo-fémoraux. 
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Rev. Eh. Med. ~6% Pays ,,o~., ,968. 21, 3 (293.96). 

Note sur la peste bovine expérimentale 
du dromadaire 

par A. PROVOST, Y. MAURICE et C. BORREDON 
(1. E. M. V. T., Laboratoire de Rechercher Vétérinaires de Forcha, Fort-Lamy, Tchad) 

RÉSUMÉ 

Un seul dromadaire du Tchad (Cornelus dromoderius) sur dix ayant revu 
un aérosol de virus bovipestique a répondu par une maladie asymptomatique 
(leucopénie, opporition d’anticorps ant~pesliquer neutralirant), non conia- 
g~eure. Quelques fw+eurs pouvant gouverner cetk rkeptivit6 réduite sont 

dircutk 

Dans une note précédente, un sondage séro- 
logique a montré que 7.7 p. 100 des dromadaires 
vivant dans le sahel tchadien possédaient des 
anticorps antlbovipestiques décelables par les 
tests de séro-neutralisation et d’inhibition de 
I’hémogglutination morbilleuse (3). L’origine 
de ces anticorps spécifiques ne pouvant que se 
rapporter à une infection pestique clinique ou 
occulte, il devenait normal d’étudier la maladie 
expérimentale du dromadaire et de se demander 
quel rôle pouvait jouer cette espèce dans I’épi- 
zaotiologie de la peste bovine. La réponse 0 ces 
deux questions fait l’objet de cette note. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Méthode d’infection. On donne la préférence 
à l’aérosol infectieux qui reproduit les modalités 
de la transmission naturelle du contage (6). Pour 
ce faire, on utilise un générateur d’aérosols 
médicamenteux Jouan délivrant des parficules 
de l’ordre du micron et débltont avec son com- 
presseur d’origine 12 ml de liquide à l’heure. 
Une exposition de cinq minutes des on~rnaux 
correspond donc h 1 ml (soit on le verra. à 
1O”J DCP,, de virus pestique). Pour I’insuffla- 
tion, un manchon de matière plastique souple 
relie le générateur au mufle du chameau. 

2. Souche de virus pesiique. En l’absence de 
souche de virus de la peste bovine, isolée de 
l’espèce cameline, c’est la souche DK de virus 
bovipestique qui a servi aux expériences. Cette 
souche d’origine sénégalaise est entretenue à 
Farcha par passages naturels de bceuf malade à 
boeuf réceptif à I’exclus~on de I’moc+ation. On 
s’efforce, par cet artifice, de préserver ses qua- 
lités de contagiosité immédiate afin ,de ne pas 
rencontrer les difficultés qui existent dons la 
manipulation des souches de laboratoire peu 
ou pas contagieuses, comme la souche Kabete 0. 

Le matériel wrulent est un broyat de ganglions 
lymphatiques et de rate de bœuf atteint clinique- 
ment de perte. dilué au 1 : 10 en ipeptone à 
5.5 p. 100 en eau distillée et lyophilisé. II est 
réhydraté avec de l’eau distillée glacée 0 son 
volume initial juste au moment de l’emploi et 
centrifugé pour sédlmenter d’éventuels dé- 
bris. 

Le titrage en cultures cellulaires de rein 
d’embryon de veau lui assigne le titre de 106J 
DCP,, par ml. 

Son pouvoir pathogène est contrôlé par un 
aérosol administré à un zébu sensible en même 
temps qu’aux chameaux de I’expérlence, zébu 
qui a contracté la peste et dont il ne sera plus 
fait mention dans le compte rendu. 
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3. Animaux d’expérrence. Dix dromadaires 
(Camelus dromoderius) entrent en expérience : 
sept sont originaires de la régIon d’Ati, trois de 
celle de Mao. Leur âge n’est pas précisé, mas 
tous dix sont adultes. Ils sont logés en box 
individuels contigus, séparés par des murets’de 
un mètre de haut et peuvent ainsi avoir des 
contacts entre eux. Une pr,se de sang est effec- 
tuée avant l’aérosol et les 10 ou 12e jours pour 
les 7 premiers animaux, le 18e jour pour 2 
des 3 derniers (le 3e de ce groupe est mort acci- 
dentellement 7 jours après l’aérosol). 

Deux jours avant l’infection expérimentale 
puis tous les jours ensuite, on prend la tempéra- 
ture rectale avec des thermomètres séparés e+ 
on pratique une numération leucocytare (numé- 
ration totale). Eventuellement, des frottis de sang 
sont effectués pour détecter des hémoproto- 
zoaires. 

Les autopsies sont pratiquées à des temps 
variables : du 10 au 12e jour pour les 7 premiers 
chameaux, les 7 et 2Oe ,ours pour les autres. On 
récolte les amygdales pour effectuer des coupes 
histologiques et les ganglions mésentériques 
pour y  rechercher le précipitogène bovipes- 
tique. 

Le 3e jour après l’aérosol virulent, on place en 
contact de chaque chameau un zébu réceptif à la 
peste. La réceptiwté de ces bovins est attestée 
?I la fois par leur achat en République Centra- 
fricaine, territoire non infecté de peste bovine 
et où de ce fait aucune vacclnotion antipestique 
n’est pratiquée, et par l’absence d’anticorps 
neutralisant le virus pestique dons leurs sérums. 
Zébus et chameaux d’un box reçoivent le même 
affouragement et s’abreuvent au même point 
d’eau. Leur température est prise tous les jours 
avec un thermomètre du4érent. On n’a pas 
suiv leur formule leucocytaire. Une prise de 
sang est effectuée trois semaines après la mise 
en contact. ils sont ensuite inclus dans une 
expérience d’immunité antipestique. 

4. Tests rérologiquer. 

a) Séro-neutralkatlon en cultures cellulaires, 
suivant les modalités techniques de PLOWRIGHT 
et FERRIS (5), sans inactwation thermique des 
sérums. 

6) Inhibition de l’hémaqqlutination morbil- 

le&, selon la méthodologiede BOGEL, ENDERS 
RUCKLE et PROVOST (1). 

c) Précipitation-diffusion en gélose, pour la 
recherche de l’antigène pestique d’après SCOTT 
et BROWN (10). 

RÉSULTATS 

A. Concernant les dromadaires. 

1. Observafions cliniques. Un seul dromadaire 
(no 2576) a présenté un accès de fièvre qui o 
pu être rapportée 0 la présence de Tryponosomo 
evonsi ; traité, il retournait à la normale48 heures 
plus tard. On a pu observer des trypanosomes 
lors des numérotions leucocytaires cher deux 
autres chameaux (nos 1 et 2), ceci sans hyper- 
thermie. 

Chez le chameau no 1, on a remarqué un peu 
de larmoiement qu’il est dlftkle de rapporter 
à la peste 0” à la trypanosomiase concomitante 
bien supportée. 

Trois chameaux (noa 1, 2 et 2575) ont manifesté 
le Y jour après l’aérosol une forte hyperleuco- 
cytose suivie d’une leucopénle. Pour deux 
d’entre eux (noa 1 et 2), le retour à la normale 
s’est fait en une semaine : le troisième animal 
était abattu pour les besoins d’une expérience 
menée simultanément à celle-ci. 

2. Observations nécropslques. Aucune lésion 
attribuable à la peste n’a été remarquée à 
l’autopsie. L’image histologique des amygdales 
était normale, sans plasmodks multinucléés. La 
recherche du précipitogène pestique a été chez 
tous négative. 

3. Observations rérologiques. Les épreuves de 
séro-neutralisation n’ont pu détecter d’anticorps 
antobivipestiques dans les sérums prélevés 
avant l’aérosol. 

Des anticorps neutralisants au taux relative- 
ment modeste de TN,, : 10°,g sont apparus 
le IBe jour après I,‘infection dans le sérum d’un 
seul chameau ; la réaction d’inhibition de 
I’hémogglut~naton morbilleuse est restée néga- 
tive. 

6. Concernant les zébus en contact. 

Aucun des zébus n’a présenté le moindre 
trouble. Leur sérologie pestique est demeurée 
négative. Inclus dans des épreuves d’immunité 
antiseptique, ils ont ensuite prouvé leur parfaite 
réceptivité au virus. 

Retour au menu



DISCUSSION 

Les conclusions de cette expérience sont aisées 
à tirer. Avec une contamination simulant au 
mieux les condition5 naturelle5 et un virus pes- 
tique d’origine bovine, un seul dromadaire sur 
dix contaminés fait une peste bovine asympto- 
motique. occulte, non contagieuse. La seule 
preuve de 50” infection réside dans 50 conver-sion 
sérologique. II est difficile d’affirmer que la 
leucopénie enregistrée sur deux chameaux soit 
authentiquement d’origine pestique puisque l’un 
des animaux n’a pas élaboré d’anticorps anti- 
pestiques 18 jours après l’aérosol. Quant aux 
autres on peut penser qu’ils n’ont pas fait la 
peste, ce qui semble être prouvé par la négotl- 
wté simultanée des images histologiques, de la 
recherchédu précipitogène et de la sérologie : 
dans le COS de peste, on peut s’attendre à ce que 
l’une au moins des trois recherche5 soit 

concluante en l’absence de la positivité des 
deux autres. 

Point remarquable, la maladie asymptoma- 
tique du dromadaire n’est pas contagieuse 
comme si, ce qui n’a pas été recherché, le virus 
n’était pas excrété. Peut-on voir dans cette 
absence de contagiosité, la faible montée des 
anticorps neutralisant et la négovité de la 
recherche des anticorps inhibant I’hémaggluti- 
nation morbilleuse, unefaiblessede la replication 
du virus bovipestique chez l’espèce camellne ? 
C’est fort probable au regard de ce qu’enseigne 
le comportement du virus dans d’autre5 espèces 
connues comme peu réceptives, dont la chèvre, 
chez lesquelles existe une dissociation des onti- 
corps. neutralisant et inhibant (7), 

Jusqu’à plus ample informé, on ne peut Incri- 
miner le dromadaire d’être un rela actif dans 
I’épizootiologie bovipestique ce qui, ou demeu- 
~rani, est en parfait accord avec les observations 
faites sur le terrain : le chameau n’a jamais été 
accusé au Tchad d’être à l’origine de foyers de 
peste non plus que de souffrir de la maladie. 

On peut faire quelques réflexions sur cette 
apparente réceptivité réduite du dromadaire. 
Pourquoi, alors que neuf de 5es congénère5 
résistent au contoge, un seul sujet s’infecte-i-il ? 
Il ne paraît pas spécialement valable d’accuser 
un affaibllssement du terraln dû à la seule 
trypanosomiase, car deux autres chameaux 
- CIU moins - chez lesquels on a noté la pré- 

sence de J. evon51 auraient alors dû s’infecter 
eux aussi. 

La maladie infectieuse se joue à deux parte- 
noires : l’hôte et l’agent infectieux. Si dans le 
cas précent il semble ben que l’on puisse sus- 
pecter l’espèce cameline de n’avoir qu’une 
réceptivité réduite à la peste, ne peut-on penser 
aussi que la source de virus loue un rôle ? La 
souche de virus qui a été utilisée est d’origine 
bwne, continuellement passée sur bceuf récep- 
tif. Cette même souche DK se montre incapable 
de contamlner les chèvre5 (7). N’est-ce pas 
d’ailleurs ce qui 5e passe dans la nature : telle 
souche de virus pestique Infecte telle espèce à 
l’exclusion de telle outre, comme si il y  avait une 
spécialisation de certanes souches. Le plus bel 
exemple en est donné par le virus de la peste 
des petits ruminants, mais le fait existe pour 
d’autre5 souches connues du VITUS pestique : la 
souche Vom isolée par JOHNSON en 1957 (2) 
se montrait capable d’infecter naturellement le 
mouton et rendalt cette espèce vectrice du 
contage pour le bœuf ; la souche OI Balbal de 
ROBSON et OI. (8) a un pouvoir pathogène 
patent pour le seul élan de Derby et les souches 
de PLOWRIGHT (4), isolées d’artlodactyles 
sauvages, n’ont qu’une wrulence des plus réduites 
pour le baeuf. 

D’après les résultats des sondages sé,rologiques 
effectués sur des dromadaire5 vivants en zone 
d’enzootie pestlque et ceux de la présente expé- 
rience, il semble bien que le chameau ne soit 
que peu réceptif 0 la peste. II ne paraît toutefois 
pas illogique de prétendre que des mutants 
puIssent se faire jour pour atteindre le chameau 
comme cela est rapporfé dans la Ilttérature (3). 
Au passage, on ne peut s’empêcher de penser 
que l’enquête négative de SCOTT et MACDO- 
NALD (11) u pu être faussée à la fois par le 
trop petit nombre de sérums de chameaux 
examiné5 (30 sérums de dromadaires ayant 
vécu dans un foyer de peste), mais aussi parce 
que la souche de virus avec laquelle ces animaux 
avalent été en contaci paraissalt êire « spécia- 
lisée » pour les artiodactyles sauvages. 

Nous avons pris connaissance des résultats 
expérimentaux de SINGH et ATA (9) alors que 
les essais d’infectlon ici relatés venaient d’être 
achevés ; il est intéressant d’y constater que le 
virus-vaccin de culture5 cellulaire5 semble 5e 
multiplier très mal chez le chameau ainsi qu’en 
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atteste la faible conversion sérologique (1 : 2) 
de deux chameaux sur quatre, les deux autre! 
étant restés négatifs ; nous aimons à y  voir une 
adaptation bovine de la souche vaccinale ayan’ 
des difficultés à se repliquer dans des cellulei 
camelines, argument qui s’ajoute aux vues 
ci-dessus exposées. Comme lesoulignent SINGH 
et ATA, et ce sera là aussi notre conclusion, 
l’espèce cameline est apparemment peu récep- 
tive au virus pestique ; on peut ajouter que cela 
peut ne par toujours êtrevrai si un mutant adapté 
à l’espèce apparaissait. 
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SUMMARY 

A note on experimental rinderpeot in the dromedary 

Only one oui of ten Chod dromedarier (Camelus dromaderius) infected with 
rlnderpes, virus by aerosol. rhowed evidence ai osympiomoi~c, non-coniagiaus 
Infection (leucopoen~o. oppearance of neutraiising an+ibodler of rinderpesfl. 
Some ofihe foctorr which could govern tht reduced ruscepiibility are discurred. 

RESUMEN 

Se enconird una enfermedad asiniam6tico (leucopenia, aporicibn de anti- 
cuerpor ontipesticos neWal!zonter). no contagioso, en un solo dromedario del, 
Chod (Camelus dromoderius) de dia despuér de la administracron de un oerosol 
de virus bovipertico. Se discutan olgunor faclores pudienda determinor ésia 
receptividad. 
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Aspects biologiques de la multiplication 
du virus de la peste des petits ruminants ou PPR 

sur les cultures cellulaires (*) 
par A. LAURENT 

RÉSUMÉ 

L’effet cytopaihogène du virus PPR se traduit par des syncyt~ums. des inciu- 

rions nucléaires et cytoplasm~quer sur des cellules de différentes origines. II est 
inacIivé par l’éther eto pH 3. Sa synfhère n’es1 pas bloquée par Ia S-iodo-déoxyu- 

ridine. Sa struciure éiudiée ou mcroscope &lec+ronique est semblable 0 celle 
du virus de Ia perie bovine, quoique son diamètre roi+ plus grand. La morpho- 
logie de sa muliiplicotlon exominee au m~crorcope électronique n’a pas per- 
mis de connaître son mode de pénétration. mais 10 sortie se fui par le bour- 

geonnement de 14 membrane cellulaire. Sonétude, du pointdevuecyto-chimique 
permet de supposer qu’il effectue un transit par le nu&&. et que les inclu- 
sions nucléaires et cytoplasmiques sont formées d’ARN. L’ensemble des 
résultats obtenus definit le VIN~ PPR comme un Poromyxovirur et amène des 

hypothèses intéressant son cycle de multiplmtion. 

La peste des petits ruminants ou PPR, ren- 
contrée dans les pays de l’Ouest africain est une 
maladie contagieuse atteignant les chèvres et les 
moutons. Elle se traduit par une fikvre élevée, 
l’apparition au niveau des muqueuses buccales 
et laryngées d’ulcérations suivie d’une violente 
diarrhée. Elle se termine le plus souvent par la 
mort des animaux dans un état de profond 
abattement. 

Cette maladie due à un virus, a été décrite 
en 1942 par GARGADENNEC et LALANNE 
qui l’ont observée au Dahomey et en Côte- 
d’ivoire, puis en 1956 Par MORNET, ORUE 
et coll., la maladie ayant sévi ou Sénégal de 
1956 à 1962. Elle a été rencontrée également 
au Nigeria en 1958 (JOHNSON). 

MORNET, ORUE et coll. (1956) ont montré 
son étiologie pestique, GILBERT et MONNIER 
(1962) ont adapté le virus responsable aux cul- 

C) Travail extrait du Daplâme d’EIuder Supérieures de 
Zoologie. mutenu par Madame Annie Lourenf le 31 OC+~- 
bre1967à la Facult6der Sciences de I’Umverslfé de Dakar. 

turcs cellulaires de rein d’embryon de mouton : 
ces mêmes auteurs (1963) par des expériences 
d’immunologie croisée ont mis en évidence 
l’identité sérologlque du virus bwpestique et 
du virus PPR. 

En complément des travaux précédents, II a 
paru intéressant d’étudier : 

- son effet pathogène sur différentes cellules, 
- ses propriétés physico-chimiques, 
- l’aspect morphologique et cytochimique 

de sa multiplication. 

L’ensemble des résultats obtenus (1 conduit à 
une meilleure connaissance de cet agent patho- 
gène et a permis son intégration dans la classi- 
fication moderne des virus. 

1. - EFFET CYTOPATHOGÈNE DU VIRUS PPR. 

A) Matériel et méthodes. 

Virus : le virus est un 7e passage sur cellules 
rénales d’embryon de mouton, de la suspension 

291 

Retour au menu



virulente obtenue par GILBERT et MONNIER 
(1962) à partir du sang défibriné d’un mouion 
aiteint spontanément de peste. Ce 7e passage 
titre 1C5J DICT 50/ml calculées selon la méthode 
des totaux cumulatifs de Reed et Muench (1938). 

fixées au Bovin alcoolique, colorées à I’héma- 
lun-éosine et montées sur lames. 

B) Résultais. 

les cultures cellulaires : on a utilisé soit des 
cellules de première explantation soit des 
cellules de lignée continue. 

1) Cellules de rein d’embryon de mouton : 

GILBERT et MONNIER (1962) ont décrit 

Cellules de première explantation : elles ont 
été obtenues en suivant la technique mise au 
point par PLOWRIGHT et FERRIS (1956), pour 
la culture des cellules rénales d’embryon de 
veau. Cette technique a également été employée 
pour les reins d’embryon de chèvre et de mou- 

l’effet pathogène du wrus PPR sur ces cellules. 
A pariir du 6e ou 7e jour, se constituent de 
grands syncytiums dont les noyaux se disposent 
en couronne autour d’une zone centrale circu- 
laire ou ovoide fortement éosi~ophile. Les 
noyaux de ces cellules contiennent ou non des 
~nclusmns éosinophiles comme les inclusions 

ton, I’amnios humain et les rein5 de sinae adulte. 
cytoplasmiques qui se regroupent autour de la 
couronne de noyaux. Cet aspect caractéristique 

~ des lésions de PPR se retrouve pour les cellules Leur milieu de croissance est constitié par du 
HANKS LAYE. 

Cellules de lignée contlnue : le virus PPR CI été 
cultivé sur les souches cellulaires suivantes : 

- la souche MDBKC : établie par MADIN 
et DARBY (1958). elle provient de cellules de 
rein de bovin adulte. 

- la souche MS ; elle provient d’un rein de 
singe adulte. Elle a été établie par l’Institut 
Intern. de la Santé de Tol<yo (OZAWA. 1967). 

- la souche BHK 21 : elle provient d’un rein 
de hamster âgé de 5 jours. Elle o été établie 
en 1961 par STOKER et MacPHERSON. Les 
cellules de lignée continue sont mises en culture 
dans du EARLE auquel on ajoute des acides 
aminés et de l’extrait de levure, dit EARLE 
<< cro~ssonce >> (BOURDIN et BERNARD, 1967). 
Pour la mise en culture de tous les types de 
cellules, 10 p, 100 de sérum de veau sont ajoutés 
au milieu : ils soni remplacés par 2 p. 100 de 
sérum de bœuf aux changements de milieu. 

Les iellules sont réparties en tubes à lamelle, 
,ce qui en permet l’examen après fixation et 
coloration. Les cellules sont cultivées à latempé- 
raiure de 37 OC ; elles metteni 24 heures pour se 
iixer sur le verre, 48 heures pour recouvrir la 
lamelle d’un tapls cellulaire. C’est à ce moment 
qu’elles sont inoculées à raison de 0,2 ml par 
iube de suspension virulente. 

Virus et cellules sont laissésen contact30minw 
tes à la température ambiante, puis un milieu 
neuf est remis. Lorsque les Iéslons apparaissent, 
vers le 6e ou 7e ,our et que l’effet cytopathogène 
est net, les lamelles sont extraites des tubes, 

de rein d’embryon de veau (Fig. 1). de rein 
d’embryon de chèvre (Fig. 2) et de rein de 
singe (Fig. 3). II diffère sur cellules d’amnios 
humain où les noyaux peu nombreux sont 
groupés au centre du syncytium (Fig. 4). 

2) Cellules de lignée coni~nue : 

L’effet cytopathogène du virus PPR est faible 
et moins caractéristique. Dans les cellules 
MDBKC (Fig. 5) et MS (Fig. 6). les inclusions 
nucléaires sont plus nombreuses que dans les 
cellules BHK 21. Celles-ci présentent des syncy- 
tiums de forme très allongée (Fig. 7), 

II. - PROPRIÉTÉS CHIMIQUES 

A) Inactivation par l’éther. 

Une suspension de virus PPR en HANKS LAYE, 
titrant 10h,3 DICT 50 est dlstribuée dans deux 
béchers à large ouverture. Dans l’un, on ajoute 
20 p, 100 d’éther, dans l’autre 20 p. 100 d’eau 
distillée et après agitation les deux béchers sont 
laissés à +~OC. ‘Au bout de 12 heures, le 
mélange éther-virus est soumis à l’action du vide 
pendant 30 minutes. Enfin les deux solutions 
sont titrées sur cultures cellulaires. Les titres 
finals sont : nul pour le virus traité par l’éther 
sans changement pour le virus non iraité. 

B) Action du pH. 

Dans deux erlenmeyers, on distribue 9 ml de 
milieu de Eagle à pH 3, dans l’un, et 9 ml de 
milieu de Eagle à pH 7,4 dans l’outre. Dans 
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Fig. 1. - Polycaryocyte sur cellules rénales d’embryon 
de veau. 

1Fig. 3. - Polycaryocyte sur cellules rénoles de singe. 

Fig. 2. - Polycoryocyte sur cellules rénales d’embryon 
de chèvre. 
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Fig. 5. - Polycaryocyie sur cellules MDBKC. 

Fig. 6. - Polycoryocyte sur cellules MS 
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chacun, on ajoute 1 ml de suspension virulente B) Multiplication du virus PPR : 
titrant 106,’ DICT 50. Ces deux mélanges sont 

~ laissés 3 heures à la température ambiante 1) Matériel et méthodes. 

puis titrés. Le résultat du tikge montre que le 
virus est inactivé à pH 3. 

C) Action des pyrimidinea hologénées. 

On prépare une solution mère d’lDU 0 IO-‘M 
(cette solution contient 354 mg d’lDU p. 1.000). 

Des tubes à lamelles contenant une culture de 
rein d’embryon de mouton âgée de 48 heures. 
sont inoculés wx un 7e passage du VITUS PPR. 
Une partie des tubes reçoit I’IDU à la concentra- 
tion de 10-E M, c’est-à-dire 1 ml de la solution 
à 1O-3 M (II) ; une autre partie reçoit I’IDU à la 
concentration de 1O-6 M, c’est-à-dire 0,l ml de la 
solution à 1O-3 M (Ill). Le reste des tubes est 
inoculé normalement (1). 

Les liquides virulents 1, II et Ill sont récoltés 
et titrés sur cultures cellulaires : 

(1) : lO’,S 
(Il) : 103.6 

(Ill) : 108.2. 

Ces résultats montrent aux erreurs d’expé- 
rience près, que la synthèse du VI~S PPR n’est 
pas bloquée par I’IDU et qu’il est un virus 0 ARN 
par conséquent. 

Ill. - ASPECT MORPHOLOGIQUE 
DE LA MULTIPLICATION DU VIRUS PPR 

AU MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE 

A) Structure du virus PPR : 

L’étude du wtu PPR en coloration négative 

Pour ce travail. le virus PPR a été cultivé SUT 
cellules de rein d’embryon de mouton dans les 
flacons de 60 ml de type «mexicain ». Ces 
cellules inoculées ont été fixées à des temps 
variables après l’inoculation cw tétroxyde d’os- 
mium à 1 p. 100 en tampon Milloning. Une 
ouverture rectangulaire 0 été pratiquée sur la 
face des flocons opposée au tapis cellulaire. Les 
capsules de gélatine emplies d’Epon 812 ont été 
renversées SUT les cellules. Après polymérisation, 
les capsules sont décollées à l’aide, de neige 
carbonique et débltées en coupes ultra-fines qui 
sont déposées SUT des grdles carbonées et colo- 
rées à l’acétate d’uranyle. Le microscope élec- 
tronique est un appareil de type OPL (*). 

2) Résuifals. 

Les examens de cellules de moutotj inoculées 
et fixées à différents temps n’ont pas permis 
d’élucider le cycle de multiplication du virus, 
en particller son mode de pénétration dans la 
cellule. En ce qui concerne les Myxovirus et les 
Paramyxov~rus myxophiles, DALES et CHOP- 
PIN (1962) pour I’lnfluenra et COMPANS et coll. 
(1966) pour le Para-lnfluenza ont observé que 
ces deux VITUS pénétraient dans la cellule par le 
phénomène de pinocytose. A la suite de ce 
processus. les particules virales sont englobées 
en entier dans des vacuoles cytoplasmiques où 
elles se déslntègrent rapidement pour finalement 
dlsparaître dans 10 misse cytoplasmique. Ce 
phénomène se prodult dans la demi-heure qui 
suit l’inoculation. 

Quant ou virus PPR. on note simplement que 
les particules virales semblent s’accoler à la 
membrane cellulaire entre la IOe et la 3Oe minute au microscope électronique <1 fait l’objet d’une 

publication (BOURDIN et LAURENT, 1967). (photo “0 1). A partir de cette époque, il n’est pas 

Elle ” permis d’observer que les particules possiblede retrouverdeformeviroleà l’intérieur 

virales de PPR ont une structure semblable à des cellules infectées. Cette phase correspond à 

celle des Paramyxovirus : une membrane la pérlode d’éclipse qui s’étend de la 2e à la 

hérissée de projections à l’intérieur de laquelle 6e heure. Après cette phase, on constate que 

s’enroule un filament hélicoidal formé d’acide : I’ergostoplasme sublt d’importantes tronsfor- 

ribonucléique entouré de protéines. la nucléo- matlons caractérisées par l’abondance des 

capslde. Ces particules growèrement sphériques rlbosomes (photo “0 2). Ce phénomène 0 été 

ont une taille qui varie de 1.500 à 8.000 .k avec 
une majorité nette de particules de grande taille (*) Nous prions Monsieur le Prokreur BOISSON et 
(5.000 à 8.000 A). Le dumètre du filament 5s collobora+eurs de trouver ici l’expression de toute 

hélicoïdal est en moyenne de 180 A. 
notre gralitude pour les facile+& de travail qu’ils nous ont 
accordées. 
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Photo no 1. - 30 minutes après l’infection de cellules rénales d’embryon de mouton. Les flèches 
monireni I’apporent ocroIemen+ des por+icuIer viroles à la membrane cellulaire Gro~s~ : x 30.000. 

Photo no 2. - à partir de 10 sixième heure oprès I’inoculoiian Ia cellule est le siège de synthèses 
intenses. caractérisées par l’abondance des ribosomsr (flèches). Le noyau (N) et les mitochon- 
dries (Mi) sont intads. Grossis. : x 20.000. 
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observé par MANNWEILER (1965) pour le virus 
de la rougeole, et par PROVOST et coll. (1965) 
pour le virus de la peste bovine. Ce fait semble- 
rait indiquer que la synthèse des constituants du 
virus s’effectue à ce niveau. On remorque sur la 
photo no 2 que les mitochondries et le noyau ne 
présentent pas d’altérations. 

A partir de la 12~ heure, la membrane cellu- 
laire montre à sa surface des bourgeons dont le 
nombre va croissant à la 24e et à la 48e heure 
(photo na 3). Ces formaiions peuvent exister à 
la surface des cellules normales mais elles sont 
alors en petit nombre et ne présentent pas la 
même structure. 

Comme cela a été décrit pour les autres 
Paramyxowrus et, en particulier par RECZKO 
et BOGEL (1962) pour le VITUS Para-lnfluenra 
et PROVOST, QUEVAL et BORREDON (1965) 
pour le virus bovipestique, la sortie du virus 
PPR à partir de cellules infectées se fait par un 
bourgeonnement de la membrane cellulaire. 
La photo ne 3 nous montre la formation de ces 
bourgeons qui s’étranglent et libèrent les parti- 
cules virales présentes en grand nombre dans 
le milieu extérieur. 

Ce phénomène de bourgeonnement dure 
environ jusqu’au 7e jour, puis va en diminuant 
avec la formation des syncytlums : à partir de ce 
stade, on constate la présence, dans le cyto- 
plasme d’amas de structure filamenteuse, denses 
aux électrons (photo no 4). Ces amas représen- 
tent les inclusions cytoplasmiques décrites par 
TAJIMA et coll. (1967) pour des cellules rénales 
d’embryon de veau infectées avec le virus de la 
peste bovine. D’après ces auteurs ces inclusions 
seraient des ornas d’acide ribonucléique viral. 
Dans les cellules contenant de telles incluons, 
on observe un arrêt du phénomène de bourgeon- 
nement comme si la membrane cellulo~re avait 
subi une altération la rendant inapte à produire 
du virus. Les acides ribonuclélques ainsi pro- 
duits et ne pouvant être libérés, s’accumule- 
raient dans le cytoplasme. 

L’examen des cellules infectées, prélevées 
au 13e jour montre l’abondance des inclwons 
cytoplasmiques et en outre. une modification 
de la partie centrale du noyau caroctérlsée par 
une zone moins dense aux électrons que la 
périphérie. Cette modification de la structure 
du noyau représenterait les inclusions observées 
à l’examen optique (photo no 5). 

IV. - ÉTUDE CYTOCHIMIQUE 
DE LA MULTIPLICATION DU VIRUS PPR 

SUR CULTURES CELLULAIRES 

A) Matériel et méthodes. 

1) Microfluoroscopie : 

On s’est servi de l’orangé d’acridine suivant 
les techniques de VON BERTALANFFY ET 
BICKS (1956) et d’ARMSTRONG (1956). L’orangé 
d’acrrdrne est dilué au I/lO.‘JOO dans un tampon 
acétate à pH 4. La coloration’se fait iknédiate- 
ment avant l’observation au microscope à 
lumière bleue. Le microscope utilisé est un 
Reich& muni d’une lampe OSRAM’NBO 200 
et d’un filtre d’excitation EZ-UT I/l,5 mm. 

2) Coloralion au vert de méthyle-eyronine et test 
de Brochet : 

La technique de coloration au vert de méthyle- 
pyronine et le traitement d’une série de lamelles 
par la rlbonucléase a” Ij5.000 à 60 OC sont les 
techniaues emr>lovées par BONISSOL 11966). La 
col~raiion aétéfoikà + 40Ccomme ieco&ille 
LISON (1960). 

3) Réaction nucléale de Feulgen : 

La technique classique décrite par LISON 
(1960) a été utili+e. La fuchsine est du chlorhy- 
drate de parasonaniline. 

B) Résultats. 

Comme PALACIOS (1965). en microfluoro- 
scopie, il a été noté une brillance plus forte 
dans les nucléoles des cellules inoculées. Cette 
fluorescence plus vive indiquerait une synthèse 
d’ARN dans les nucléoles due à un transit de 
I’ARN viral dans ces organites. Cette brillance 
est visible à partir de la 2e heure et disparaît au 
bout de 32 heures. Pendant les jours suivants, 
nous n’avons pu voir de différences entre cellules 
normales et cellules infectées. Mais à partir 
du 7e jour le cytoplasme prend à son tour une 
fluorescence orange. Dans les polycaryocytes, 
les ~ncluslons nucléaires et cytoplasmiques ne 
sont pas fluorescentes. 

La coloration des lamelles au vert de méthyle- 
pyronine suiviedu test de Brachet montre comme 
pour la coloration à l’orangé d’ocridine, une 
teinte plus vive au niveau des nucléoles à partir 
de la 2e heure. Cette technique permet de mon- 
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Photo nO3.-12heuresaprèr l’infection, le phénomène debourgeonnemen+delacellUlecommence. 
Les bourgeons s’étmnglent, se scindent ei libèrent les particules complètes dans le milieu 
extérieur (flèches). Grossis. : x 2O.wO. 

Phoio no 4. -Inclusion cyioplosmique, E jours après l’infection. On peut noter l’aspect 
filamenteux et le confour bien délimite de cetfe inclusion. Grossis. : x20.000. 
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Photo no 5. - Inclusion nucléaire, 13 jours aprèr l’infection. Elle apparaît comme un cercle 
moins dense aux électrons que la périphérie. Son asped ert très dffférent de celui de la photo no 4. 
Grossis. : x 7.000. 

trer que les inclusions nucléares et cytoplas- 
miques dans les plasmodes sont riches en ARN. 

La réaction nucléale de Feulgen o été appli- 
quée sur des lamelles inoculées depuis 8 jours, 
lorsque l’effet cytopaihagène est net. Elle donne 
une teinte violet-pourpre avec I’ADN. II n’a pas 
été noté la présence d’ADN ailleurs que dons 
les noyaux. Ni les inclusions nucléaires. ni les 
inclusions cyioplasmiques n’en possèdent. 

V. - DISCUSSION 

L’étude de l’effet cytopothogène du virus PPR 
sur cultures cellulaires a montré que celui-ci 
se multipliait dans les cellules rénales d’embryon 
de mouton, de veau, de chèvre, dans les cellules 
renales de singe, dans les cellules d’amnios 
humain, dans les lignées cellulaires MS, BHK 21 
et MDBKC. 

Cette multiplication se traduit par la formation 
de syncytiums, d’inclusions cytoplasmiques et 
nucléaires. Les syncyfiums sonf plus ou moins 
importants et d’un aspect différent suivant le 
type de cellules, 

L’examen du virus PPR en microscopie élec- 
tronique après coloration négative (BOURDIN 
et LAURENT, 1967) a montré que sa structure 
était semblable 0 celle du virus de la peste 
bovine mas qu’il était de plus grande taille. 
L’examen des cellules infectées au microscope 
électronique n’a pos permis d’élucider son mode 
de pénétration, mais a montré que ces cellules 
étaieni le siège d’une synthke intense cwoc- 
tértsée par l’abondance des ribosomer ei que 
la sortie du virus se faisait sous la forme de 
bourgeonnements de la membrane cellulaire. 

L’étude des propriétés chimiques amène à 
conclure que le virus PPR est [“activé par l’éther, 
àpH3 etqu’il n’est pas inhibé par les pyrimidines 
halogénées. 

L’ensemble des résultats obtenus conduit à 
intégrer le virus PPR dans la classification 
moderne des virus, mise au point par le CINV (*) 
en 1966 suivant la systématique de LWOFF, 

(*) C. 1, N. V. : Comtté International de Nomencla+ure 
des Virus. 
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HORNE et TOURNIER (1962) de la manlère 
suivante : 

Phylum : vira. 
Subphylum : ribovira (virus à ARN) 
Classe : Ribohelica (symétrie hélicoidale) 
Ordre : Sdgovirales (pourvus d’une ewe- 

‘OPPe) 
Famille :.paramyxoviridae 
Genre : Paramyxovirus 
Espèce type : Para-lnfluenza. 

VI. - CONC,LUSION 

Les recherches sérologiques, morphologiques 
et chimiques permettent de penser que le virus 
PPR est un virus bovipestique adapfé aux petits 
ruminants. Cependant. dans la biologie’de sa 
multiplication, plu+urs points restentobscurs : 

- le mode de pénétration dans la cellule. 
Malgré l’observation d’un apparent accolement 
du virus à la membrane cellulaire, de débris, 
peut-être viraux, dans les vacuoles cytoplas- 
miques, il n’est pas possible de répondre à cette 
question : le virus PPR pénètre-t-il dans la 
cellule vivante par pinocytose ou introduit-il 
seulement son ARN en laissant son enveloppe 
vide à I’extérleur ? 

Pour la suite du cycle de multiplication, l’étude 
cytochimique permet de supposer que I’ARN 
viral effectue un transit par le nu&& comme 
semble le prouver la synthèse de I’ARN a 
niveau de cet organite. 

Cette hypothèse devrait être confirmée par 
l’emploi de la mytomycine C. NAYAK et RAS- 
MUSSEN (1966) ont montré que la mytomy- 

cine C. qui a la DroDrlété de bloauer I’ADN 
codant la synthèse de I’ARN, 6 des concenira- 
tions identiques avait une action différente sur 
deux virus à ARN, la synthèse du virus Influenra 
étant bloquée, celle du virus de la maladie de 
Newcastle ne l’étant par. Ceci laisse supposer 
que le virus Influenza a un cycle nucléaire et le 
virus de la maladie de Newcastle, un cycle 
cytoplasmique. 

- L’origine des inclusions nucléaires et cyto- 
plasmiques. Ce dernier stade de la multiplica- 
tion VI~& se produit en même tempy que la 
formation des cellules multinuclées. D’après 
l’étude cytochimique, ces inclusions semblent 
formées uniquement d’ARN. Au microscope 
électronique, elles ne présentent pas la même 
structure. Les inclusions cytoplasmiques ont une 
structure dense, filamenteuse, une forme variable 
mais bien délimitée. TAJIMA et coll. (1966) 
volent en elles une accumulation d’ARN viral. 
II est plausible de supposer que cet ARN ne 
peut se libérer, la membrane cellulaire étant 
détruite et ne permettant plus la formation de 
virions complets. Les inclusions nucléaires sont 
peu denses aux électrons : elles résulteraient 

de la dégradation de la chromatine. 
Les techniques d’immunofluorescence et de 

marquage des antigènes viraux permettraient 
de suivre avec plus de précision lecheminement 
de l’acide nucléique viral et de trouver une 

solution à ces Po(nts demeurés obscurs. 

Institut d’Elevoge ef de Médecine 
vétérinaire des Pays tropicaux 

Laboratoire national de I’Elevage et 
de Recherches vétérinaires 

de Dakar-Honn. 

SUMMARY 

The cytopothogenic effect of P. S. R. virus is shawn by ryncyiiums, nucleal 

and cytoplormic Inclurions in cells ofvoriaus origins. This virus is inoctlvoted by 
ether and a+ pH 3. lis synthew is no? stopped by the 5.iado-deoxyuridine. I+s confl- 

guratlon. os show by eiectron~c microscope, is similor to ihat of Rinderpert 
virus, ihough 11s diameter is mare importani. Ifs penetrokan bar noi been evi- 
denced in spite of examinaiion with electronic microscope of the marphology 

of ils multiplication, but the exit IS made by ihe budding of cell-membrane. The 

cytochemrcol study suggested that its transit occuïs ihrough the nucleolus and 
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thot the nucleal ond cytoplosmic inclusions are mode from RNA. There rerults 
showed that P. 5. R. virus is o myxovirus ond suggesfed some infererring infor- 
mation about its multiplicafion cycle. 

Arpeclos biokgicor de Io multiplic~ci~n del virus de Io perfe de las pequeéor 
ruminonter (PPR) sobre 10s culfivos celuIare. 

Los sincicios, las inclusiones nuciearer y citoplosmicor encontrodos sobre 
células de varia origenec resulton de lo occidn ci+opoMgena del virus PPR. 
Est6 inactivado el dicho por el éier y en pH 3. No se detiene su siniesir por Io 

S-iode-deoxiuridino. Su estrC~furo ertudioda con el microscopia electronico es 
semejonte con la del virus de Io pesk bovina. aunque su diameiro seo mas 
importante. No permiti6 conocer su modo de penetroci6n Io morfologio de su 

multiplicaci6n examinado en el microrcopio electron~co, sino lo salida se hoce 
por un brofe de la membrono celulor. 

El eriudio citoquimico del virus permite suponer que este sigue un transita 
par en medio el nucleolo, y que se forman Ios inclusiones nuclwres y ciloplos- 
micas con el ARN. 

Segfin las resultodos obtenidos, el virus PPR serio un poromixovirus. y se 
emiten hipotesis en cuanto a su CICIO de multiplicaci&. 
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Rev. Elev. Med. “4,. Pays Irop., ,968. 21, 3 (309-15) 

Mise au point d’un vaccin mixte 
contre la maladie de Newcastle 

et le choléra aviaire 
par 1. RAMISSE, H. SERRES, J. M. BlANCOU, J. J. RIBOT 

E. RAKOTONDRAMARY, J. RAZAFINDRAMANANA 

RÉSUMÉ 

Afin de simplifier la voccfnation des volailles. les vaccins asti-Newcastle e+ 

onti-pasieurellique ont été associés. 
Le premier de ces vaccins est lyaphiliré et, 0 l’emploi, on le dliue dans 

le vaccin on+&pasteurellique tué 0 Ia Béto-propiolactone et oluminé. Plusieurs 

series d’expériences ont montr6 : 

- que le virus vaccin Newcortle peut être convenablement lyophilir6 en lait 
ecremé : 

- qu’il conserve sa vitohté après dilution dons Ia culture de parieurelles 

tuée. pourvu que la B. P. L. ayant servi à I’~nactivafion soit hydrolyrbe ; 
- qu’il garde alors son pouvoir immunisant à un tttre suffiramment élevé 

pour une utilisaiion efficace dans la pratique. 

Parallèlement. ie vaccin porteurelliquetraité à io B. P. L. se montre w moins 
aussi actif que le vctccir formolé. 

L’association de deux ou plusieurs vaccins vitalité dans le mélange. II faut donc que l’agent 
présente l’avantage de réduire le nombre des Inactivant des Pasteurelles soit inoffensif pour le 
interventions. Ce n’est pas négligeable lorsqu’on , virus Newcastle. Or le vaccin anii-posteurellique 
o affaire à des effectifs nombreux de volailles 1 formolé n’est pas convenable pour cela. NOUS 
L’administration séparée des vaccins anti-New- 1 avons donc étudié la possibilité d’association 
castle et anti-pasteurelllque nécessite l’emploi de avec : 
deux seringues et se fait par deux injections _ un vaccin anti-pasteurellique tué par la 
successives. Le mélange des deux vaccins chaleur ; 
simplifie les opérations. 

Nous avons donc recherché dons quelles , 
- un vaccin anti-pasteurellique tué par la 

conditions les deux vaccins pouvaient être asso- l 
Bétopropio-lactone (5. P. L.). 

ciés. Le vaccin onti-posteurellique s’administre D’autre part. pour améliorerlasurvieduvirus 
souslevolume de 1 ml de culture tuée. Levaccin vaccin pendant les expéditions. le transport en 
anti-Newcastle constitué de liquide allantoïdlen brousse et le stockage, nous avons dû envisager 
infecté avirulent doit être dilué 0 l’emploi. II de le présenter sous forme lyophilisée. La lyophi- 
était logique de penser à se servir de la suspen- lisation augmentera le prix de revient du vaccin, 
sion aluminée de Pasteurelles tuées pour diluer mais permettra de se passer de glace pour 
le virus vaccin Newcastle au moment de l’emploi. l’expédition. 
Cela implique que ce virus vaccin garde sa 1 Nous nous sommes par conséquent proposés 
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de lyophiliser le virus vaccin Newcastle et de 
l’associer, au moment de l’emploi, avec le 
vaccin anti-pasteurellique en utilisant ce dernier 
comme diluant du premier, le mélange devant 
correspondre à 125 doses individuelles de 1 ml. 
Plusieurs points ont été successivement étudiés : 

- Choix d’un agent inactivant pour la culture 
de Pasteurelles (chaleur ou B. P. L.). 

- Choix d’un diluant pour la lyophilisation 
du virus vaccin Newcastle. En effet, le liquide 
allantoïdien n’est pas lyophilisé tel quel, mais 
dilué au 1/5e ce qui, sous le volume de 1 ml 
correspond à ‘l25 doses. 

- Contrôle du pouvoir vaccinant du VITUS 
vaccin lyophilisé. Pour cela nous avons fait des 
comparaisons entre le virus témoin de référence 
(virus conservé au congélateur), le virus lyophi- 
hsé dilué dans de l’eau déminéralisée, et le 
virus lyophilisé dilué dans le vaccin anti-pas- 
teurellique. 

INACTIVATION DES PASTEURELLES 
PAR LA CHALEUR 

La chaleur tue facilement les Pasteurelles. La 
suspension de Pasteurelles tuées est utilisable 
pour la dilution du virus vaccin Newcastle. 
Ma~s l’efficacité du vaccin mixte obtenu est 
presque nulle en ce qui concerne le choléra. 
C’est pourquoi nous ne nous étendrons pas sur 
cette technique qui a dû être abandonnée. 

INACTIVATION DES PASTEURELLES 
PAR LA BETA-PROPIO-LACTONE 

La B. P. L. est un agent antiseptique qui 
possède la propriété de s’hydrolyser rapidement 
dons l’eau et les solutions aqueuses. Selon 
GUILLOTEAU, l’hydrolyse de solutions aqueuses 
de B. P. L. se fait à 37oC dans les condition5 
suivantes : 

Concentrations Temps nécessaire 
en B. P. L. pour qu’il y  ait 

des solutions hydrolyse complète 
- 

0,06 p, 100 20 minutes 
0,l p. 100 20 minutes 

0.3 p. 100 65 minutes 
0.5 p, 100 75 minutes 
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Pendant l’hydrolyse, la solution s’acidifie. 
II faut donc réaluster le pH. 

Seule la B. P. L. est activement virulicide, les 
prodwts d’hydrolyse ne le sont pas. 

Si l’on traite une suspension de Pasteurelles 
avec “ne concentrotlon suffisante de B.P. L., les 
bactéries seront tuées, et au bout d’un certain 
temps, il n’y c~ur-a plus de B. P. L. active dans le 
milieu. Si on ajoute alors à cette suspension le 
virus Newcastle, celui-ci ne devrait pas être 
détruit C’est ce que nous avonr recherché. 

1) D6termination de la quantité minimale de 
B. P. L. nécessaire pour l’inactivation des 
Pasteurelles. 

a) Jechmque. 

Nous avons addltlonné de B. P. L. des suspen- 
sions de Pasteurelles de densités bactériennes 
variées. Nous avons contrôlé l’inactivation en 
fonction de la concentration en B. P. L., et du 
temps de contact. 

La technique est la suivante : on récolte dans 
50 ml d’eau physiologique une culture de Pos- 
teurelles sur gélose sérum en boîte de Roux de 
1 1. 

La densité optique de la suspension obtenue 
est déterminée au photomètre JOBIN et YVON, 
et le nombre de bactéries vivantes pardilution 
et ensemencement sur bouillon sérum. On 
effectue deux dllutlons successives en eau phy- 
siologique de la suspension mère, de façon 0 
obtenir au total trois échantillons de densités 
optiques décroissantes. Chacun de ces trois 
échantillons est lui-même subdivisé en deux 
séries de quatre ballons dans lesquels on ajoute 
les concentrations suivantes de B. P. L. : 

1 p. 100, 0,5 p. 100, 0,25 p, 100, 0,12 p. 100. 

Pour chaque concentration, l’un des ballons est 
placé à 37 OC, l’autre est laissé à la température 
du Laboratoire. 

On contrôle l’inactivation par ensemencement 
de la culture traitée sur bouillon sérum, après 
2 H. 6 H et 24 H de contact. 

b) Résu/fots. 

Trois suspensions de Pasteurelles ont été 
soumises à l’action de la B. P. L. Leurs densité5 
optiques et leurs teneurs en.bactéries sont les 
suivantes : 
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Suspension A (origine) : 

Densité optique : 0,85. 

Numératnn par dilution : 10’ germes 
vivonts/ml. 

Suspension B (suspension A diloée au l/lOe) : 

Densité optique : 0,4. 

Numération : 10, germes vivants/ml. 

Suspension C (suspension A diluée au I/l .OOOe) 

Densité optique : 0,18. 

Numération : 10” germes vivants/ml. 

Les résultats des contrôles d’inactivation sont 
représentés dans le tableau 1. 

La concentration de 0,s p. 100 permet de tuer 
à tous coups les Pasteurelles, même en suspen- 
sions concentrées, et dans un laps de temps assez 
court, qui apporte toute sécurité. 

2) Pouvoir immunogène des suspensions de 
Pasteurelles traitées à la B. P. L. 

Le vaccin est un mélange à volume égal d’une 
culture de Pasteurelles en bouillon traitée à la 
B. P. L. et de gel d’alumine 0 2 p. 100 d’extrait 
sec. Le pH du vaccin est réajusté à 7. La dose 
vaccinale est de 1 ml à injecter par voie sous- 
cutanée. 

Deux lots de poulets ont été vaccinés, puis 
éprouvés 3 ,semaines après. Les résultats de 
l’épreuve sont les suivants : 

Ier lot : épreuve avec 1/16e de ml de culture 
virulente : 

Poulets vaccinés (6) : tous ont résisté. 

Témoins (2) : tous sont morts en 
moins de 48 H. 

2e lot : épreuve avec l/Se de ml de culture 
JIrulente : 

Poulets vaccinés :survivonts = 7 
morts en moins de 48 H = 6 
morts en moins de 24 H = 2 

Témoins : tous morts en moins de 24 H. 

Bien qu’il n’y ait pas eu protection totale 
rentre une épreuve très sévère. ces résultats 
mnt à considérer comme corrects dans les 
conditions de l’expérience. En effet, avec le 
accin formolé, si l’on se contente d’:une vacci- 
lation unique. les résultats ne sont pas meilleurs. 

1 (solutfon de 24 H) sui- le VI~“S Newc&tle 

VITALITÉ DU VIRUS VACCIN NEWCASTLE 
DANS UNE SOLUTION HYDROLYSÉE 

DE B.P.L. 

Le VITUS Newcastle a été dilué à 10-a dans 
kux solutions hydrolysées de B. P. L. dont la 
concentration initiale était de 0.5 p, 100. L’une 
3 été conservée 1 mois à 4”C, l’autre 24 H à 
1OoC. avant de servir pour la dilution du virus. 
4près un contact de 24 H à 4oC le virus a été 
iitré sur embryon de poulet. Les résultats sont les 
xivants : 

- Virus décongelé 
(de référence) : DL 50 = 10m8 

- Virus dilué dans la solution 

hydrolysée de B. P. L. : DL 50 = 10-7,’ 
(préparée depuis 24 H). 

- Virus dilué dans la solution 
hydrolysée de B. P. L. : DL 50 = IO-*,“e 
(préparée depuis 1 mois). 

Les solutions hydrolysées de 6. P. L., oni un 
sffet négliqeable (solution de 1 mois) ou rPduit 
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II awaraît donc oowble de tuer les Pasteu- 
t-des avec la B. P. L. et de mélanger la suspen- 
sion de Pasteurelles ainsi traitée avec le virus 
vaccin Newcastle. 

CHOIX D’UN DILUANT 
POUR LA LYOPHILISATION 

DU VIRUS VACCIN NEWCASTLE 

Actuellement le virus vaccin est présenté 
liquide en ampoules sous le volume de 0.2 ml 
correspondant à 125 doses. Mais il ne serait pas 
très commode de lyophiliser 0,2 ml dans un 
flacon de 5 ml. Pour augmenter le volume du 
produit à lyophiliser, nous devons donc le diluer, 
le diluant servant de support. Le virus est dilué 
au 1/5e, ce qui forme dans le fond du flacon une 
couche de 2 à 3 mm. La nature du diluant joue 
un rôle Important pour la vitalité du virus lyo- 
philisé. 

Un travail prétédent de BOURDIN a montré 
que le virus Newcastle pur se lyophilise très 
bien sans chute notable du titre. Mais l’adjonction 
d’un dlluant pouvant modifier le titre, nous avons 
dû tester un certain nombre de produits suscep- 
tibles de servir comme diluants : 

a) le bouillon de culture pour Pasteurelles ; 

Ce milieu s’est révélé inadéquat car il se 
lyophilise mol, et le produit terminal est « mous- 
seux ». 

b) le sérum de veau ; 

c) le lait écrémé stérilisé à l’autoclave : 

d) l’eau peptonée à 10 p. 100 ; 

e) la polyvinyl pyrrolidone à 10 p. 100 en eau 
déminéralisée ; 

f) un tampon physiologique aux phosphates de 
pH neutre ; 

g) un tampon phosphaté peptoné de pH 
neutre ; 

h) l’eau distillée. 

D’autre part, nous avons comparé deux modes 
de lyophilisation : 

- En ampoules : le virus dilué est réparti 
sous le volume de 1 ml en ampoules de 10 ml. 
II est congelé en coquille à - 70°C. Les an- 
poules sont ensuite fixées aux tétines d’un lyophi- 

piège est refroidi à -18OoC par l’azote liquide. 
lisateur USIFROID (MS 1041 dont le condenseur- 

La lyophilisation dure de 4 0 5 H. Les ampoules 
sont scellées sous azote rectifié. Le virus est 

I  I  

ensuite ccnservé à 4oC en attendant le titrage 
- En ,fJoco~s : le virus d,ilué est réparti sous le 

volume de 1 ml en flacons de 5 ml ou de 20 ml. 
Le VITUS est congelé en masse, sous une épaisseur 
de 2 à 3 mm, au contact des plateaux réfrigérés 
d’un lyophilisateur BONNET SOGEV (JUNIOR). 
La congélation est lente (1 H environ) et n’atteint 
que - 30 à - 32 OC. La sublimation est complète 
au boutde15à20H. Levidedescend à3-IOF. 
Le bouchage des flacons se fait sous vide. Le virus 
est conservé à 4oC en attendant le titrage. 

Pour le titrage, le virus est dilué en eau démi- 
néralisée. inoculé à des embryons de poulet de 
10 jours. Les résultats sont notés après 3 jours 
d’incubation des embryons inoculés. Chaque lot 
de lyophilisation est comparé au virus initial 
dont il dérive, et qui a été conservé ou congélo- 
teur. 

Les résultats des titrages sont groupés dans le 
tableau II. 

La lyophilisation du virus dilué entraîne une 
chute du titre. Cependant avec le lait écrémé et 
l’eau peptonée, la chute est moins importante. 
A condition de lyophiliser un virus de titre élevé, 
le résultat final est acceptable. 

En raison de l’économie, nous avons opté 
pour le lait écrémé comme diluant courant. 

CONTRÔLE DU TITRE ET DU POUVOIR 
VACCINANT DU VIRUS NEWCASTLE 
LYOPHILISÉ DANS LA CULTURE DE 

PASTEURELLES TRAITÉE A LA B. P. L. 

A) Titrage sur embryon du virus lyophilisé, 
dilué dons une suspension de Pasteurelles 
traitée à la B. P. L.. et additionnée de gef 
d’alumine. 

Deux esas ont été réalisés. Nous avons fait 
varier : 

10 le taux de dilution du virus lyophilisé dons 
la culture traitée (1/5OOe et l/l.OOO). 

20 le délai entre le traitement de la culture à 
la B. P. L.. et la dilution du virus dons la culture 
tuée (11 j, et 4 j.) ; 
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30 le temps de contact du virus et du diluant Bj Pouvoir vaccinant du virus Newcastle Ivo- 
(48 H et 24 H à 4°C). 

Nous avons également titré, comme référence 
le virus décongelé du lot dont dérivait le viru! 
lyophilisé. Le virus téman a été dilué en Eau 
déminérallsée. Le virus lyophilisé a été dilui 
Toit dans la culture tuée à la B. P. L. additionnée 
ou non de gel d’olumine, soit en eau démi- 
nérolisée. Pour les dilutions suivantes en 
vue du titrage, nous avons pris l’eau déminé- 
raltsée. 

philisé dilué avec la culture de Pasteurek 
traitée à la 8. P. L. 

Nous avons noté les résultats après une incu. 
bation de 3 jours des embryons inoculés. 

Les résultats sont résumés dans le tableau Ill. 

A la lecture du tableau, on s’aperçoit : 

1) que la lyophlllsation du virus en lait écré- 
mé n’a provoqué qu’une balsse modérée du 
titre ; 

2) que la dilution du virus Newcastle dans la 
culture de Pasteurelles traitée à la B. P. L. 
depuis plusieurs JOUE entraîne une nouvelle 
chute du titre ; 

3) que I’addit~on d’alumine hydratée à la 
culture servant de diluant, abaisse encore Iégè- 
rement le terre. 

Mais si l’on utilise au départ un virus de tiire 
suffisamment élevé, le titre final du virus dilué 
dans le vaccin cholérique demeure très accep- 
table (10-A,7) pour la pratique. 

1. 

Les différentes dilutions de virus vaccin ont été 
injectées par voie sous-cutanée (dose : 1 ml) à 
66 poulets neufs de 6 semaines. 

Simulianément, nous avons testé le virus vaccin 
congelé servant de référence, le virus lyophilisé 
dilué en eau déminéralisée, le virus lyophiiisé 
dilué avec la culture de PacteweIl& traitée, ei 
le virus lyophilisé dilué avec la même culture 
mais additionnée d’alumine hydratée. 

Nous avons éprouvé individuellement les 
poulets, 10 jours aprés la vaccination, avec 
1/4 de ml de virus virulent pur (3.5 x 105 DL) 
njecté en sous-cutanée. 12 témoins non vaccinés 

zwt servi de comparaison. 
Les symptômes sont apparus dans le5 4 jours 

suivant l’épreuve. 
Nous rapportons les résultats dans le tableau 

,V. 
D’après les résultats, il s’avère que le virus 

vaccin Newcastle lyophilisé et dilué à l’emploi 
ians le vaccin pasteurellique tué 0 la B. P. L. pro- 
ège les poulets au moins jusqu’à la dilution 10-e. 
3r la diluiion d’emploi est de 2 x 10-B. Il y  a 
ionc une importante marge de sécurité. 

Institut d’élevage et de médecine 
vétérinolre des pays tropicaux 
Loboratoire Central de I’Elevoge 

Tanonorive. 
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In order lo simplify the voccinotion of poultry, we hove roughf to combine 
ihe vaccines of Newcastle Direose and Çowl Choiera. 

The Newcastle vaccine is lyophilised ond. a+ fhe time of use. IS dtluted with 
the Fowl Cholera vaccine, which is killed by Beta-propioloctone ond aluminised. 

Several series ofexperimentr bave rhown Iha+ : 

- the virus of Newcor+le vaccine cari convenfentiy be lyophtlfsed in skimmed 

milk ; 
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Recherches immunologiques 
sur la péripneumonie 

X. Proposition d’une nouvelle technique sérologique 
pour le diagnostic expérimental de la maladie : 

le test de quatre tubes 
par A. PROVOST et R. QUEVAL (*) 

1. E. M. V. T., Loborakire de Rechercher Vétérinaires de Farcho. Fort-Lamy, Tchad 

RÉSUMÉ 

Après avoir indiqué les raisons qui les ont conduits à suspecter certaines 

défaillances de lo réaction de fixation du campl6ment dans le diagnosiic de la 

péripneumonie bovine. Ier ouieurr décrivent sous le nom de «test des 4 +ubes » 

une technique de diagnostic sérologique de la maladie qui allie pour un même 

sérum sur un même porkir : une fixailon directe du compi6ment. une fixa+ion 

« indirecte », larecherchede I’antigènepér~pneumon~quecirculante+uncontrôle 
du sérum. Les modaliiér techniques et l’interprétation sont décrttes en détail : 

des exemples sont donnés 

En matière de dwgnortic expérimental de la 
pérlpneumonle, c’est un lieu commun que 
d’affirmer l’utilité des réactions de fkotlon du 
complément. A plusieurs reprises, le groupe 
d’experts FAO/OIE/OUA sur la péripneumonie 
a insisté sur ce point dans ses rapports de tra- 
vail (2), tout en estimant cependant que les 
techniques employées avaient des limites et 
étaient perfectibles. 

Il est hors de propos de discuter en détail 
dans ces lignes les mérites respectifs des diffé- 
rentes méthodes proposées. Reposant sur les 
mêmes principes et ne mettant en ouvre que 
des variantes de monlpulatlons, elles fournlssent 
les mêmes résultats et ne dlffèrent que par leur 
sensibilité et, partant, leur rpéclfité. Sans trop 
simplifier, on peut estlmer que les Ilmites assi- 
gnées à ces tests sérologlques se rencontrent 
chez des bovins en incubation de pérlpneumonie 

(*) Aide technique de Messieurs Henry CORNËLIE et 
Noël GOMBOT. 

n’ayant pas encore élaboré d’anticorps fixant 
le complément et pour lesquels ils ne sont pas 
encore décelables. ainsI que pour de rares 
animaux en période terminale préagonique 
chez lesquels le torrent circulatoire est envahi 
par un (ou des) ontlgène (s) mycoplasmique (s) 
saturant in V~O certains anticorps (29). 

On pourrait, certes aussi, faire état de la spéci- 
ficité des divers tests : la réaction dite «de 
FARCHA » (1) se montre beaucoup plus sen- 
sible que la réaction clas?ique de CAMPBELL et 
TURNER(S) : cette dernière est néanmoins pré- 
férée pour le dmgnoctic de routine, justement 
parce qu’étant moins sensible elle ne donne pas 
heu 0 des interprétations dues 0 des seuils de 
lecture (1). 

Fort de ces données, le laboratoire de FAR- 
CHA a utilisé depuis plus de 10 ans la réaction 
de fixation du complément pour obtenir confir- 
mation du diagnostic clinique de péripneumo- 
“le, effectuer le tn des malades dans v” effectif 
contaminé, assurer le contrôle sanitaire de 
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bovins destinés à l’importation. Enseignée à 
d’autres stations de recherches existant dans 
l’orbite de ce laboratoire, tout spécialement 
celle de Bouar (R. C. A.) autour de laquelle 
existe un important foyer de péripneumonie, la 
réactlon de fixation du complément - e+ plus 
précisément la technique de CAMPBELL el 
TURNER-y a été largement mise en ceuvre. 

1. - RECONNAISSANCE D’ÉCHECS 

Un certain confort intellectuel s’était installé 
depuis plusieurs années. La réaction était entrée 
dans la pratique courante qui, tout spécialement 
au Tchad, consistait en la confirmation du dia- 
gnostic clinique de péripneumonie posé sur un 
effectif, 

Néanmoins, dans le courant de l’année 1965, 
quelques échos alarmants naissaient en R. C. A. 
Dans une station d’élevage où évoluait un 
foyer de péripneumonie. des bovins mouraient 
de la maladie dans les jours suivants un examen 
sérologique négatif. La mise en place d’un plan 
de prophylaxie sanitaire dans la région de 
Bouar apportait des compléments d’information : 
l’abattage des troupeaux contaminés était depuis 
1964 matériellement encouragé en mettant à /a 
disposition des éleveurs les moyens nécessaires 
à l’écoulement de leurs animaux (transport, 
commercialisation des viandes) : des examens 
sérologiques de routine étaient effectués par la 
réaction de CAMPBELL et TURNER. 

On eut d’abord la surprise. puis la stupeur, 
de constater que des sérums provenant de bovins 
dont les viscères étaient saisIs pour péripneu- 
manie se révélaient négatifs en fixation du 
complément. Aucune erreur de manipulation 
ne pouvant être invoquée, on s’était alors 
demandé si ces échecs du diagnoctic expéri- 
mental ne pouvalent être portés uu passif de la 
pratique dans laquelle seule /a dilution au 1 : 10 
de sérum état examinée ; en certaines occasions. 
on aurait pu ~VOIT une inhibition de la réaction 
de fixation du complément par excès d’anticorps. 

A peu près à la même époque, une expérience 
de contrôle d’un vaccin antlpéripneumonique 
inactivéétait menéeau laboratoire de FARCHA. 
Elle montrait que des zébus non vaccinés, placés 
en contact de malades créés artificiellement par 
intubotion endobronchique de lymphe péripneu- 
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nonique et qui devaient mourir de péripneu- 
nonie, ne voyaient jamais devenir positive leur 
érologie suivie par le test de CAMPBELL et 
IJRNER : elle ne devenait que très légèrement 
lositive par le test de FARCHA. La reconnais- 
once de ces échecs arrivait au moment où de 
emblables ennuis étaient enregistrés dons le 
liagnostic sérologique de la perte bovine (18) ; 
,n doute puissant, était jeté sur la technologie 
Iénérale des méthodes sérologiques du labora- 
sire ; il fallait remédier à cet état de fait extrê- 
nement fâcheux. ,Tous Ier faits qui vienneni 
l’être rapportés étalent d’autant plus troublants 
lue la pratique de la réaclion accumulée depuis 
,ingt ans en Australie et en Afrique orientale 
l’en fait pas mention. 

Pour rassurer le lecteur, il faut d’emblée qu’il 
oit dit que les échecs ci-dessus relatés n’étaient 
bus la règle générale et que leur proportion 
l’excédait pas 10 p. 100 des examens. sauf en 
ertaines occasions. Les exemples ci-dessous en 
ont révélateurs : 

lroupeou transi+ Bouar 19 13 
rroupeau Ouman bi 
Bell0 160 10 

rroupeau Boboye bi 
Ibro _........_,_.. 100 

lroupeau B.D.P.A. .<< 32 d 

II paraît important de signaler que ces erreurs 
e furent au départ connues que parce que 
eriains bovins étalent abattus dans les jours, 
uivant l’examen sérologique : si l’on s’était 
ontenté d’un contrôle sérologique banal, on 
,uralt très bien pu les ignorer et la réaction de 
xation du complément continuer de jotiir de 
estime de tous. 

Si peu nombreux qu’ils aient été, il fallait tenir 
ompte de ces échecs sérologiques puisque leur 
konnaissance pouvait ruiner toute politique 
e prophylaxie qui les aurait ignorés en main- 
snant dans les troupeaux à assainir des malades 
t des contaminés à tous points de vue ignorés. 

Sur ces sérums au comportement opparem- 
lent aberrant, divers contrôles furent alors 
3is en ceuvre : 
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- En règle gén&ole, seule la récation de 
fixation du complément pour les anticorps 
péripneumoniques était négative alors que les 
réactions d’agglutination sur lame et d’hémag- 
glutination conditionnée étaient positives. Néan- 
moins quelques sérums de malades se montraient 
négatifs aux trois réactions. 

- L’exactitude de l’équilibre des paramètres 
de la réaction (antigène, sérum, complément) 
a été examinée pour ehminer la possibilité de 
phénomène de zone par excès d’anticorps ou 
d’antigène ; la dilution poussée des sérums au 
comportement aberrant n’a pas permis de 
retenir cette hypothese. 

- La recherche de l’antigène péripneumo- 
nique circulant par précipitation interfaciale (31) 
ou en gélose utilisant un sérum onfi-M. mycoïdes 
d’âne hyperimmunisé, est restée négative pour 
ces sérums : une éventuelle saturation in YIVO 
ne pouvait être invoquée. 

- Par contre, corroborant en ce qui avait été 
trouvé pour d’autres systèmes immunologiques 
de diagnostic (18) et singulièrement lors de la 
recherche de5 anticorps antibovipestiques, quel- 
ques-uns de ces sérums se sont révélés être 
déficients en gammaglobulines par les tests 
d’électrophorèse et d’immuno-électrophorèse, 
ainsi que nous l’avons rapporté (18. 19). 

L’existence de cette hypogammaglobulinémie 
conditionnant la négativlté de certaines réactions 
sérologiques, pose un problème grave pour la 
validité des réactions de diagnostic en général. 
Ayant eu des déboires avec les tests physico- 
chimiques simples de recherche des gammaglo- 
bulines bovines (tests de la Huergo et de Kunkel, 
fiche réticule-endothéliale de SANDOR) nous 
avons proposé de considérer la présence ou 
l’absence d’anticorps antivirus parainfluenza 3 
comme «marqueurs» de la gammaglobuline 
(19) : sur les 2 p. 100 de sérums de bovins de plus 
d’un an examinés qui étalent négatifs au test 
d’hémagglutination, la moitié sont dépourvus 
d’anticorps parainfluenza 3 et l’autre moitié 
sont d’authentiques hypogammaglobulinémi- 
ques. 

Cette carence immunologique n’était pourtant 
pas le ca des sérums à comportement aberrant 
en sérologie péripneumonique que nous avons 
invoqu&, sauf en seul. 

En ces circonstances, la modestie s’impose. II 
faut avouer notre ignorance actuelle des causes 

intrinsèques de ces échecs sérologiques. mais 
auw y  apporter un remède. C’est la solution 
que nous avons trouvée qui fait l’objet des lignes 
suivantes. 

II. - LA FIXATION DU COMPLEMENT 
PAR LES SÉRUMS DE BOVINS 

On sait, depuis que ZINSSER et PARKER (31) 
l’ont montré, que certains systèmes immunolo- 
giques ne fixent pas le complément de cobaye 
bien que soit réalisée I’won antigène-anticorps. 
L’école canadienne de sérologie, avec Made- 
moiselle RICE, BOULANGER et BANNISTER a 
établi le fait et o pu en faire une généralisation 
pour tous les sérums d’oiseaux (sauf ceux de 
l’espèce colombine), certains sérums de chevaux, 
la majorité des sérums de bovins (4). 

En se plaçant d’un point de vue général. une 
revue de la littérature permet de constater 
combla les sérums de bovins ont des comporte- 
ments paradoxaux dons les réactions de fixation 
du complément. De bons résultats ont, été enre- 
gistrés avec certains antigènes bactériens, ‘tels 
les leptospirosiques brucelliques, ou opparem- 
ment péripneumoniques ; avec les antigènes 
viraux (24) et d’une manière générale les anti- 
gènes de nature protéique. la fixation directe 
se réalise mal ou pas du tout bien qu’existent les 
anticorps spécifiques mis en évidence par 
d’autres méthodes sérologiques (neutralisation 
par exemple). On remorquera au parsage que 
tel est très exactement le cas des sérums de 
zébus dont nous avons plus haut évoqué I’exis- 
tente. 

La raison du comportement des sérums de 
bovins n’est pas connue dans le détail. On a 
parlé, comme pour le système humain Rh, 
d’anticorps « incomplets » ou « univalents », 
anticorps qui ne possèderaient qu’un site de 
combinaison sur leur molécule. Par ailleurs on, 
a pensé à une stéréostructure particulière qui 
demanderait pour fixer le complément une 
supplémentation en un facteur sérique, vra~sem- 
blablement la fraction C’l de ce complément (26); 
d’où la proposition des techniques utilisant le 
sérum frais de bovins pour ces réactions : la 
réaction dite de FARCHA (1) est de celles-là. 

On a pu voir néanmoins qu’en certaines 
circonstances et malgré l’apport de sérums frais 
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dans la réaction, il existait des sérums de bovins 
dont les anticorps ne fixaient pas le complément. 

II faut bien dire que fout cela n’est pos clair 
et restera oins1 iant que ne seront pas élucidées 
les structures spatiales et moléculaires des 
immunoglobulines bovines ainsi que la ciné?ique 
d’ appuiion des différentes classes de ces immu- 
noglobulines (yG, *CM). 

Là n’est point notre propos, beaucoup plus 
pragmatique : il fallait trouver une solution 
pratique pour le diagnostic de la péripneumonie 
où dans l’optique que nous avons de son appli- 
cation à la prophylaxie de la maladie, on doit 
s’efforcer d’allier la sensibilité à la spécificité. 

Nous ~VO~IS en son temps montré que la réac- 
tion d’agglutination sur lame n’était pos spéci- 
fique (20) ; la réaction d’hémagglutinotion ne 
l’est pas plus et de surcroît fournit des réponses 
négatives pour quelques malades et de nombreux 
porteurs chroniques. 

Les réactions allergiques n’ont conduit qu’à 
des déboires. On vient de voir que différentes 
techniques de fixation du complément avaient 
con”” des échecs. 

La réaction de conglutination CL été essayée. 
En aucune occasion avec le sérum de cheval 
localement disponible II CL été possible d’obtenir 
un complément valable et ces recherches ont été 
abandonnées (1). Une autre solution existait. 
RICE a p,u mettre sur pied une réaction sérolo- : 
gique avec les sérums de bovins, dite «fixation ! 
indirecte du complément» en tenant compte du : 
fait qu’existait bien un anticorps spécifique mais 
que. tout en s’unissant à l’antigène, l’immun- : 
complexe ainsI formé était incapable de fixer le 
complément (22). Si dans un tel système antigène- I 
anticorps « incomplet » on introduit un anticorps I 
à comportement orthodoxe (par exemple un I 
antwkum de lapin), il ne pourra pas s’unir à 
l’antigène puisque ce dernier sera déjà entré / 
en réaction avec I’antlcorps «incomplet». Le l 
complément de cobaye alors ajouté ni ne se I 
fixera sur l’immuncomplexe «incomplet» ni ; 
o fortiori sur I’immumcomplexe orthodoxe qui I 
aurait pu se former si l’antigène avait été libre ; < 
ce complément non fixé peut alors être mis en ! 
évidence par une réaction d’hémolyse. Para- < 
doxalement - tout ou moins en apparence - i 
une réaction positive dans cette « réactlon indi- ( 
recte» est celle où il y  o hémolyse (figure 1). 
Si en effet l’anticorps incomplet n’existe pas, le 1 

Tube, 
I!!i <<.... :::::. ::::: . ;;::_ .;:: 

IMMUNOCOMPLEXES POSSIBLES 

sérum orthodoxe «fixant » se combine à I’anti- 
gène et ou c6mplément empêchant I’hémolyse 
subséquente. 

Dans ce type de réaction, l’anticorps incomplet 
se comporte comme une substance inhibant une 
réaction directe de fixation du complCmcnt, On 
conçoit que par dilution du sérum qui lecontient, 
3” puisse le titrer tout comme un anticorps ordi- 
Taire. 

L’existence d’anticorps « incomplets » était-elle 
3” cause dans les échecs de diagnostic de la 
>éripneumonie ? Vérification fut faite dans une 
-éaction mettant en ceuvre l’un des sérums de 
:ébu 0 comportement anormal, évoqués plus 
laut, l’antigène péripneumonique pour fixation 
Au complément de CAMPBELL et TURNER, un 
;érum d’âne anti-Mycoplosma mycoides, du 
xmplément de cobaye et un système hémoly- 
‘Ique hématies de mouton-sérum hémolytique 
jableau 1). 

L’hémolyse se produisait, la réaction était 
lositive. La démonstration était donc faite que 
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dans certains immunsystèmes sérums de zébus- 
antigènes péripneumoniques pouvaient exister 
des anticorps « incomplets » que ne mettait 
pas en évidence une réaction de fixation directe 
du complément ; de tels sérums y  auraient été 
classés « négatifs ». 

Pour le moment nous admettons le fait sans 
chercher a l’expliquer. Mais le connaissant, 
notre devoir est de l’exploiter pour pallier aux 
insuffisances des tests sérologiques jusqu’alors 
employés. 

111. -LE TEST DIT DES QUATRE TUBES 

En partant sur cette idée, nous avons tenu le 
raisonnement suivant. On ne peut savoir à 
I’ovonce si un sérum de zébu. suppos6 péripneu- 
monique, aura un comportement normal dans 
une réaction directe de fixation du complément 
ou bien si on sera obligé de réaliser une fixation 
indirecte. Le mieux est d’allier les deux tests 
dans une même réaction. d’où la présence d’un 
2e tube qui sera celui de la réaction indirecte. 
Par ailleurs on sait que de l’antigène péripneu- 
monique circulant peut exister dans le sérum des 
bovins péripneumoniques. que cet antigène 
sature ou non les ontlcorps ; quoiqu’il semble 

” que le phénomène de saturation in vive des anti- 
corps fixant le complément soit rare dans la 
péripneumonie (30). le cas peut néanmoins se 
présenter : aussi, profitant de ce que l’on 
introduisait dans la réaction de tktion indirecte 
un sérum anti-mycoides, on a pensé l’utiliser 

pour détecter l’antigène circulant éventNuellement 
présent dans le sérum ; un troisième tube est 
donc inclu dans la réaction : il sert de surcroît 
de témoin pour le second tube. Un quatrième 
enfin servira à apprécier un éventuel pouvoir 
anticomplémentaire du sérum. A la demande, 
et ceci pour un test journalier uniquement, des 
tubes servent de témoins du titrage correct du 
complément et du sérum anti-mycoides. 

Pour se résumer, le test proposé comportera 
pour chacune des dilutions examinées du sérum 
sous-test : 

. tube no1 : une réaction de fixation directe 
du complément : 

l tube no2 : une réactlon de fixation indi- 
recte du complément, à la même dilution du 
sérum sous test que dans le tube no 1 ; 

a tube no3 : une réaction de fixation du 
complément, dans laquelle le sérum sous-test 
joue le rôle d’antigène, pour la recherche de 
l’antigène péripneumonique circulant, : 

l tube no 4 : témoin d’un éventuel pouvoir 
anticomplémentaire du sérum sous-test. 

A.-Matériel. 

1, Sérums sous-test. Ils sont obtenus ,classique- 
ment par ponction veineuse et dérantation du 
caillot sanguin, puis sont congelés à - 20 OC en 
attendant la mise en place de lu réaction. Les 
sérums arrlvont pour diagnostic ou laboratoire 
sont clarifiés par centrifugatwn. 
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L’influence de l’inactivation ou de la non 
Inactlvation à %OC 5era envisagée plus loin. 

Ils sont dilués de 2 en 2 à partir d’une dilution 
primitive au 1 : 10. 

2. Antigène périDneumonique. Le choix s’est 
porté sur l’antigène ultra-sonné de notre Institut 
(dit «antigène US>>) plutôt que sur l’antigène 
classique de CAMPBELL et TURNER (*), Nous 
avons en effet montré que ce dernier, comme de 
nombreux antigènes d’origine bactérienne à 
composition antigénique complexe, présentait 
plusieurs optimums de fixation selon sa dilution 
olors que les résultats étaient beaucoup plus 
réguliers avec l’antigène US (1). De plus sa 
lyophilisation aisée et sa rermse en suspension 
sans problème garantissent la stabilité de ses 
qualités antigénlques et mettent à l’abri de la 
« maturation »ou de la floculation qui 5e produi- 
sent parfois avec l’antigène australien. 

On utilise dans la réaction 2 unités antigé- 
niques (U. A), déterminées par titrage préalable 
vis-à-vis d’un sérum d’âne onti-mycoider par la 
technique classique dite de I’échéquier. 

3. Diiuont. Le tampon de COHEN a été utilisé 
dans tous les essais ; tout autre tampon pourrait 
vraisemblablement convenir. 

4. Complément. Complément de cobaye lyophi- 
lisé (*), utilisant 2 utés hémolytiques 100 p, 100 
de complément (U. H.) titrées en présence de la 
dilution adéquate d’antigène US : l’une des 
qualités de ce dernier est d’être ni pro- ni anti- 
complémentaire. Le complément dilué n’est pas 
additionné de sérum frais de bœuf comme on le 
fait dans la réaction « de FARCHA » (21). La 
technique de titrage du complément a déjà été 
exposée (21) : elle suit la technique clawquede 
KOLMER. 

5. Sérum onii-mycoides. C’est pour des raisons 
de commodité d’entretien et de prix de revient 
que l’âne a été choisi comme espèce donatrice 
de sérum plutôt que le lapin et parce qu’aussi 
cette espèce n’héberge pas d’anticorps ontimy- 
coplasmiques naturels. 

Une souche pathogène de M. mycoides près de 

(*) Notre collègue P. PERREAU, a qui est acquise notre 
groiitude, a pris le soin de nous le fournir. 

(*) Fourni par B-D Mérieux, 69. Marcy-I’Eioile - 
Fronce. 

son isolement est cultivée en bouillon tryptow 
contenant 10 p. 100 de sérum de l’ane q;f doit 
être immunisé : ainsi est éliminé un facteur 
d’erreur pouvant provenir de la production 
d’anticorps-antisérums d’une apèce hétérologue. 
Les corps microbiens sont récoltés par centrifu- 
gation, non lavés, et mis en suspension en sérum 
physiologique à une opacité double de celle du 
tube 10 de l’échelle de BROWN. L’âne reçoit 
une inoculation intrawneuse hebdomadaire 
de 20 ml pendant 6 semaines au moins, suivie 
d’une inoculation mensuelle d’entretien. II est 
saigné lorsque son sérum présente le maximum 
de fixation du complément ; ce temps est va- 
riable d’un animal à l’autre. 

Le sérum est filtré et lyophilisé ; on le conserve 
ainsi 0 -2QoC pendant plusieurs années. 

Après reconstitution à son volume primitif 
avec de l’eau. il est titré, ainsi qu’on l’a dit plus 
haut. vis-à-vis de l’antigène US en présence 
3e 2 UH de complément et avec un temps de 
ixation de 1 heure à 37oC. L’unité fixatrice est 
,a plus haute dilution donnant 100 p.‘lCO de 
Fixation en présence de la plus haute dilution 
l’antigène. Dans la réaction finale, on utilisera 
un multiple de l’unité fixatrice (U. F.). 

6. Syst&me hémolyfique. Classique. utilisant des 
lématies de mouton à 2 p. 100 et un sérum 
Qmolytique commercial (*). 

B. - Mise en oeuvre. 

Le principe est de rechercher d Jo fois ef pour 
ies dilutions variables d’un même sérum de bovin 
wspeci : sa capacité de fixation directe dans une 
-éaction de type « FARCHA » ; sa capacité de 
ixation indirecte ; la présence éventuelle d’anti- 
gène péripneumonique circulant ; enfin son 
xuvoir anti-complémentaire. Utilisant de faibles 
quantités de chacun des réactifs, c’est-à-dire se 
neltant à la fw à I’abrl de la possibilité de 
-éaction bloquée par excès d’antigène et tra- 
ialllant au maximum de la sensibilité, on peut 
,héoriquement penser que ce type de réaction 
-Détectera tous les bovins péripneumoniques, y  
:ompris les hypo-gammaglubolinémiques qui, 
nalades, hébergent de l’antigène circulant à 
défaut d’anticorps décelables in vitro. 

(*) Serpasteur, 36, rue du Docteur ROUX, Paris (15)e. 
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1. Etude oréliminoire de quelques wxomètres 

Divers paramètres de la réaction méritaient 
d’êtreétudiéscarpouvantinfluersursasensibilité. 

a) Inactivation des sérums sous-test. On sait 
que l’inactivation à 56oC pendant 30 minutes 
réduit la capacité fixatrice des sérums bovins 
(11,14.21) sons pour autant augmenter la spéci- 
ficité de Io réaction ni faire disparaitre le pouvoir 
anticompiémentoire qui peut exister. II fallait 
se demander si I’inachvation avait une influence 
sur la fixation indlrecte et la détection de I’anti- 
gène circulant. Expérience faite sur une douzaine 
de sérums différents, les uns positifs en fixation 
indirecte, d’autres n’hébergeant que de I’anti- 
gène circulant ou les deux à la fois, on conclut 
que l’inactivation ne joue aucun rôle. II fut donc 
décidé de ne pas inactiver les sérums sous-tests. 
de les ufiliser le plus frais possible, et si l’on 
devait les conserver. de le faire à -20 OC ; ce 
faisant, on s’efforce de préserver leur capacité 
fixatrice directe. 

En pratique, toutefois, les sérums qui sont 
envoyés de brousse pour diagnocticsont recveilhs 
et voyagent dans des conditions toutes relatives 
de réfrigération ; il s’ensuit une inactivation 
naturelle qui, on le verra dans les résultats, 
parait influer sur la fixation directe, 

b) Temps de ~~neutrol~sotion » du mélange 

antigène-sérum de bceufsous-test dons le tube na 2. 

II s’agit de la fixation d’un anticorps et d’un 
antigène. Connaissant par expérience les 
difficultés de la fixailon directe du complément 
avec les sérums bovins où, après nombre d’au- 
teurs, nous avons pu nous rendre compte que les 
meilleurs résultats étaient enreglsirés avec une 
maturailon du mélange de 18 heures à ~OC. on 
pouvait se demander s’il n’en serait pas de même 
pour la fixation Indirecte. L’expérience est donc 
réaMe en utilisant des sérums dont on o vérifié 
auparavant les capacités tkatrices dans une 
réaction indirecte et en faisani maturer les 
mélanges : dilutions des sérums sous test-anti- 

Dans les seconds tubes, la multiplicité des 
Immuns-complexes possibles engendre unesituo- 
tion plus compliquée (figure 1) : anticorps péri- 
pneumoniques-antigènepéripneumoniquecomme 
dans le Ier tube si le sérum réagit en réaction 
directe de fixation du complément ; même union 
mois sons fixation du complément pour les 
&rums «anormaux» ; anticorps d’âne anti- 
/ qycoides-antigène péripneumonique pour les 
Srums négatifs ; éventuellement, antigène 
:irculant-anticorps d’âne anti-mycoides. 

1: 

le seuil de sensibilité de la réaction gène, soit 1 heure à 37 OC soit 18 heures 0 4 OC 
avant addition du sérum d’âne onti-mycoides 
et du complément. 

Les titres obtenus sont rigoureusement les 
mêmes. Pour la commodité de I’exécutlon de la 
réaction complète, on o. retenu le temps de 
«neutralisation » de 1 heure à 370 mais il tombe 

sous le sens que, selon l’organisation du travail 
du laboratoire, on pourrait tout aussi bien choisir 
l’ouire solution. 

Ce faisant, ainsi qu’on le verra plus loin dans 
l’exécution de la réaction complète, on réalisera 
dans le premier tube de chaque dilution une 
fixation directe de 1 heure à 37 OC : les résultats 
en seront moins bons (perte de une à deux dilu- 
tions dans la fixation des sérums posiiifs) mais 
le travail facilité. II restera nécessaire de détinir 
un nouveau seuil de posiiivité qui ne sera pas 
forcément celui de la réadlon dire de FARCHA 
(21) fixé au 1 : 80 de la dilution de sérum. 

c) Temps de fixation du complément sur les 
immuns-complexes. Ces derniers sont multiples : 
Dans les premiers tubes de chaque dilution de 
sérum sous-test, existe le complexe8 anticorps 
p&rlpneumonlque de ce sérum sous-test antigène 
péripneumonique. 

Dans les troisièmes tubes, anticorps d’âne 
anti-mycoides-antigène péripneumonique circu- 
lant du sérum sous-test (s’il existe). 

On soit par expérience et depuis longtemps 
que l’optimum de la fixation du complément se 
réahse avec les sérums bovins en un temps de 
18 heures à 4’K : avec le sérum d’âne anti- 
nycoides, la fixation est équivalente que l’on 
utilise une maturation de 18 heures à 4 OC ou de 
1 heure 0 37 OC. C’est finalement par commo- 
Jlté que cette dernière pérlode de fixation o été 
Ihoisie. sachant pertinemment, comme dans le 
:os précédent, que l’on abaissait en la choisissant 

d) Equilrbre des uxtés fixatrices de sérum onti- 

mycoides. Au début de l’étude la réaction com- 
plète utilisant 4 tube5 por dilution de sérum, on 
introduisaitaprès maturation de 1 heure à 37 OC 
du mélange sérum sous test-antigène pérIpneu- 
monique, 2 unités tîxatrlces (U. F.) de sérum 
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d’âne anti-mycoides dans les,?e et 3” tubes de 
chaque dilution. 

On pensait ainsi se situer, comme pour une 
réaction de KOLMER. au maximum de la sera- 
bilité. II est apparu toutefois que pour de nom- 
breux sérums de malades l’antigène circulant 
n’était détecté que dans les hautes dilutions du 
sérum ious-test. entre le 1 : 320 et le 1 : 1,280 par 
exemple. C’est dire que l’on travaillait en zone 
d’excès d’antigène (circulant) et que dans la 
pratique si les dilutions n’étaient pas poussées 
axez loin, on risquait de méconnaître sa pré- 
sence qui faisait justement tout l’intérêt de la 
réaction proposée. Un réajustement des pora- 
mètres s’imposait 

En utillsant non plus 2 U. F. mais 10 U. F. de 
sérum d’âne dans les 2’ et 3e tubes. l’antigène 
circulant est détecté dès les basses dilutions 
(1 : 10, 1 : 20). II fallait alors se demander si la 
quantlté accrue d’anticorps dans le tube 2 
n’allait pas gêner la fixation indirecte par 
excès d’anticorps. L’expérience montre que non. 
ce qui était d’ailleurs prévisible puisque les anti- 
corps (fixant et incomplets) du sérum de bceuf 
sous-test ne sont pas mis en jeu. 

Dans la suite des recherches on o donc utilisé 

10 U. F. de sérum d’âne soit la dilution 1 : 128 
avec le sérum dont nous disposons. 

,’ .,’ 
2. Disposiiion protrque de Jo réaction. 

Les réactifs sont ceux qui viennent d’être 
décrits : 

l diluant de COHEN, 

l sérum de bceufsous-test, non inactivé, dilué 
du 1 : 10 au 1 : 160 en diluant de COHEN, 

l antigène ultra-sonné dilué à 2 U. A. par 
0,l ml, 

. complément dilué à 2 U. H. par 0,4 ml, 

. sérum d’âne anti-mycoïddes dilué à 10 U. F. 
par 0.05 ml, 

l système hémolytique. 

Les portoirs utilisés comportent 24 trous 
permettant de ranger 20 tubes de réaction 
(4 par dilution de sérum) et 2 tubes de contrôle 
nettement séparés. On utilise ansi un portoir 
par sérum. 

La disposition de la réaction est figurée dans 
le tableau II. 

On inclut dons chaque test journalier un sérum 
de bceuf positif possèdant de l’antigène circulant. 
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Les périodes de maturation et de fixation 
proposées ont été étudiées pour nos Co&tions 
de travail particulières (journée contlnue de 
7 heures au COU~-s de laquelle les techniciens 
ont le temps de diluer les sérums sous-test, de 
mettre en place et mener à bien la réaction). 

II es+ bien évident, comme on l’a vu dans 
l’étude des paramètres, que l’on peut substituer, 
au grb de chaque laboratoire, des temps de 
18 heuresà40C pour l’uneou l’autre des périodes. 

3. Inierpréiatron théorique. 

On apprécie la fixation sur l’échelle conven- 
tionnelle et classique de 1 + à4 + « de fixation ». 
Toute une gamme de lyse et de fixation existe 
dans la réaction. 

Dans les premiers tubes de chaque dilution 
d’un sérum fixant le complément en réaction 
directe, on pourra avoir une fixation allant 
de 4 à 3 +, pour devenir négative dans les plus 
hautes dilutions si elles sont poussées. 

Dans les seconds tubes, la situation est un peu 
plus complexe. La réaction négative au regard 
de la fixation indirecte y  sera celle de 4 + de 
fixation, la positive celle où la lyse des hématie 
&a complète. 

Toutefois, un sérum qui fixera le complémeni 
en réaction directe (I~IE tubes) donnera aussi 
pour les 2e tubes des fixations à 4 et 3 + puisque 
la réaction directe aut-a pu y  avoir lieu. 5’1 
existe en même temps de l’antigène circulant, 
la positivité des 2e tubes va de pair avec celle 
des 3e tubes. La lyse totale ou éventuellemen, 
partielle des 2e tubes, accompagnant celle de! 
‘Ier et 3e tubes, signera par contre la posltlwté dt 
sérum sous test en fixation indirecte à la dilutior 
considéré. 

La positivité (fixation de 1 + à 4 +) des 
36 tubes indiquera la présence d’antigène cir- 
culant quelque soit la réponse des Ier et 2e tubes. 
Les 40 tubes devront toujours être lysés sous 
peine d’annuler les lectures des tubes les précé- 
dant dans chaque dilution (existence d’un pou- 
voir anticomplémentare à la dilution du sérum 
considéré). 

En ce qui concerne les tubes témans. celui du 
complément devra présenter une lyse totale. 
celui du sérum d’âne une fixation à 4 + sous 
réserve - ce qui est vérifié dans les titrages 
préliminaires - qu’il n’est pas onticomplé- 
mentaire à la dilution employée. 

Ceci posé, le tableau Il donne dans sa partie 
nférieure I’Interprétoiion des situations pos- 
;ables pour chaque dilution de sérum. Ne 
onsidérons pour l’instant qu’une dilution don- 
Ge de ce sérum sous-test. Un sérum négatif 
résentera une lyse totale dans le Ier tube, une 
ixatlan à 4 + dans le Ze. une lyse totale dans 
es 3e et4etubes (interprétation no 3 du tableau II), 
;a « formule de fixation » qui résume la situation 
i une dilution donnée est : 0400. 

Un sérum présentera une fixation directe, 
ixera dans le ‘le’ tube de 2 à 4 + ; la fixation’ 
iera totale (4 +) dans le 2e tube, due tant à la 
ixation directe du sérum qu’à celle du sérum 
d’âne se copulant à la fraction d’antigène non 
iventuellement entrée en réaction avec la dilu- 
tion du sérum sous-test ; le 3e tube sera soit 
négatif (interprétation 1 du tableau Il) soit 
positif dans le cas d’antigène clrculont associé 
0 l’anticorps fixant (interprétation 5). La «for- 
mule de fixation » du sérum à la dilution CO~~I- 
dérée, où pour chaque tube est exprimé le degré 
de fixation. pourra donc être : 2400, 3400, 4400. 
2410, 2420, 3410, 244I.. 

Le sérum posltif dont les anticorps ne fixent 
pas le complément en réaction directe (c’est-à- 
dire les sérums que nous avons qualifiés d’anor- 
maux) verra dans le premier tube les hématies 
lysées ; dans le second tube on pourra aller de 
la lyse totale (réacton positive) à la fixation 
partielle à 2 +. S’il n’y a pas d’antigène circulant, 
le 3e tube est négatif (Interprétation 2) moiss’il 
existe, la fïxatun y  sera variable de 1 à4 + 
(interprétailon 7). En théorie, dans ‘ce dernier 
ca, le degré de fixation du 20 tube devra suivre 
celle du 3e. La «formule de fixation » d’un tel 
sérum se situe dons la gunme : 0000, 0100, 
0200, 0110, 0440 

Certains sérums peuvent être parfaitement 
négatifs au regard des fixations dlrectes ou indi- 
rectes mxs présenter de I’ontlgène circulant 
(interprétation 6) ; la formule de fixation est 
alors variable de 0410, 0420 à 0440 

Si le sérum est anticomplémentaire à la dilu- 
tton considérée, il n’existe aucune lyse dons les 
tubes : la formule de fixation est alors 4444 
(ou éventuellement 3433). 

En tout état de cause. on règlero toujours son 
interprétation en fonction de la situation existant 
dans le 4e tube de chaque dilution. 
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Si l’on considère maintenant les dilutions d’u 
même sérum de 1 : 10 à 1 : 160 on pourra avoir 
par exemple, les formules de fixation figurar 
dans le tableau Ill. La complexité de la lectur 
n’est qu’apparente. Avec un peu d’entraînemer 
nos techniciens sont parfaitement arrivés 
Interpréter les résultats. 

TBB‘E.4” VIII 

C. - Quelques résultats. 

La technique proposée, que nous n’oson 
dénommer fixation du complément parce qu’e 
fait elle fait appel à plusieurs réactlons sérolc 
giques, ,est entrée depuis deux ans dans IN 
pratique quotidienne du laboratoire de FARCHP 
tant dans le domaine de la recherche que dan 
celu du diagnostic. C’est dire que l’on dispos 
maintenant de quelques éléments pour apprg 
cier son utilité. 

Pour établir la valeur pratique du test de 
4 tubes, il fal’lalt disposer de troupeaux de bovin 
péripneumGques connus et de bovins sain 
en cpntact. II restait à établir alors une compo 
raison entre les tests sérologiques clawquer 
la nouvelle réaction proposée et les données d 
la clinique et de l’autopsie. L’occasion s’er 
présentée à deux reprises lors de contrôle 
d’immunité du vaccin mixte aniipestlque-antlp@ 
ripneumonique (« Bisecx) réalisés au labora 
taire. Ayant ainsi de solides éléments d’appré 
ciation, on a pu applrquer le test des 4 tubes QI 
diagnostic. 

1. Etablissement des normes d’a~tréciatmn de 

Le contrôle d’immunisation d’un vaccin anti- 
péripneumonique cons& à placer un certain 
nombre de bowns vaccinés au contact de bovins 
péripneumoniques artificiellement créés par 
intubatwn endobranchique de lésions péripneu- 
moniques broyées, en même temps qu’un 
nombre de bovins réceptifs égal à celui des 
vaccinés (1). 

On a ainsi 3 catégories de sujets dont on va 
pouvoir suwre la sérologie : 

l les Intubés. péripneumoniques ceriains, 
l les bowns récepiifs qui développeroni une 

péripneumonie-infectlon identique à la maladie 
naturelle, 

. les vaccinés présentant “ne gamme va- 
riable d’infection selon la valeur de leur immu- 
nité. 

En ce qui nous concerne, ce ne sera pas sa 
valeur qui rentrera en ligne de compte rncus 
uniquement la cinétique de la sérologie, quelque 
soit la classe du malade. 

Dans la présente expérience oni été comparés 
le test dit de FARCHA (TF) et le test des 4 tubes 
(TQi) sur des prises de sang hebdomadaires. 
Le premier test 0 été réalisé sur les sérums le 
plus tôt possible après l’obtention de l’échan- 
tillon, le second à l’occasion : il s’est parfois 
écoulé plusieurs semaines entre les deux exa- 
mens, temps pendani lequel les sérums étaient 
conservés à - 200. 

Les résultats ne seront pas exposés dans leur 
totalité car II s’agit de plus de 1.500 réactions ; 
seuls les faits saillants set-ont commentés. Des 
résultats chiffrés sont,fournis dans le tableau IV. 

a) Le test des 4 tubes est incomparablement 
moins sensible en fixation directe du complé- 
ment que le test de FARCHA ; partant, il paraît 
être plus spécifique. II ne “O”S est pas apparv 
qu’il y  ait à lui fixer un seuil de lecture : 

Ex. : nos 3907 et 2186 où sont exposés les 
résultats de 4 prises de sang hebdomadaires con- 
sécutives : 3901 avec Zexamens hebdomadaires. 
Chez un péripneumonique confirmé, les titres 
peuvent toutefois être sensiblement équivalents 
(no 3523, no 2267 chez qui est détecté en même 
temps de l’antigène circulant ; 2127, 2596, 2585). 
Dans ces cas porticllers, le TQT est positif en 
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une occasion où le test de FARCHA esi négatif ; 
ce point sera discuté. 

Comme il s’agit d’une règle générale, nous 
considérons que toute positivité du TQT en fixation 
dire& signe Jo présence d’aniicorps pérlpneumo- 
niques (ce qui ne veuf pas dire : maladie péri- 

pneumonique). En aucune occasion le TQT n’a 
été positif chez des bovins considérés comme 
normaux (0400 à toutes les dilutions). 

Ainsi qu’on l’a dit, en de rares occasions 
le TQT peut être positif et la réaction de FARCHA 
négative. Comme seul est différent dans les 
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constituants de la réaction l’antigène introduit, 
on en arrive à penser que l’on met parfois en 
évidence des anticorps fixant le complément 
parfaitement différents dans les deux tests. 
Ceci reste évidemment à vérifier. 

b) La posiiivité indirecte (2e tube) du test des 
4 tubes va souvent de pair avec une négativité 
ou un titre non spécifique de la réaction de 
FARCHA ; plus souvent, cette dernière deviendra 
positive une ou deux semaines après la positivité 
indirecte du TQT, alors disparue. C’est dire que 
le JQT peut dékcier des anticorps péripneumo- 

niques avant 10 fixation dire& du complémenf, 
même avec le test de FARCHA pourtant sensible. 
Nous estimons que la positivité indirecte du 
TQT détecte des ont~corps de primo-infection 
péripneumonique. 

Ex. : 3903. 3938, 3930, 2566, 2551, sérum 
intéressant parce que s’il fixe au titre 1 : 40 
(non slgnificatif) dans le test de FARCHA et s’il 
est positif en fixation indirecte, la réaction de 
CAMPBELL et TURNER o. donné un résultat 
négatif. Avec les réactions classiques Ja positivité 
de ce sérum aurait été méconnue. 

II y  a parfois dissociation dans les réactions 
de fixation directe des deux tests. 

Ex. 3535, 2567, où le test de FARCHA est 
positif et le TQT positif en réaction indirecte 
seulement. Nous n’offrons pas d’explication pour 
le phénomène. 

Sur le plan pratique, il est important de noter 
que les noa 3938 et 2567 auraient été classés 
négatifs ou douteux ou vu du seul test de FARCHA, 
et que ce doute aurait subsisté pour les animaux 
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si l’on n’avait disposé que d’un seul échantillon 
de sérum. 

II est un phénomène curieux qui est celui de 
I’électivité de la fixation indirecte à certaines 
dilutions du sérum plutôt qu’à d’outres ; ainsi 
les “0s 2562, 3535 déjà cités, et 3913 (Ire ligne). 
II est douteux qu’il s’agisse d’une inhibition par 
excès d’anticorps puisque dans le cas du 3913 
par exemple, la fixation directe vo vers sa négo- 
tivatlon à la dilution 1 : 160 ; le no 2567 et le 
no 3930, fortement posltlfs en Fixation indirecte 
(bowns non vaccinés 15 jours après la mise en 
contact avec les malades) le sont dès la dilu- 
tion 1 : 10. 

c) L’antigène circulant est très régulièrement 
détecté en deux sortes de circonstances : 

- lors de la primo-infectlon péripneumo- 
nique, auquel cas II peut être présent sans aucun 
anticorps (3903, 2127, 2585) ou avec des anti- 
corps fixant directement lecomplément (~3939, 
2549, 2267) ou des anticorps incomplets ; cette 
dernière éventualité sera envisagée plus loin. 
En général l’antigène circulant est détecté une 
ou deux semaines avant la positivité sérologique, 
directe ou indirecte (noa 2596, 2742) ; 

- lors de la phase terminale de la moladle 
avec négativation ou réduction du titre de la 
réactlon directe (2549), mais le plus souvent sans 
modification (3906, 2564). 

Certaines fois, on trouve des décharges d’anti- 
gène circulant tout au long de la maladie 
(no 3907). mais aussi des épisodes frustres de 
positivité antlgénlque chez des vaccinés en 

~Contact avec des malades sans que la présence 
épisodique de cet antigène Soit cliniquement per- 
ceptible ni ne rende par lasuite positive la recher- 
che des anticorps. 

Enfin il est une observation remarquable : la 
présence de l’antigène circulant en quanti% 
élevée est souvent accompagnée d’un pouvoir 
anticomplémentaire du sérum aux basses dilu- 
tions (no, 2598, 2568, 2593,2549. 1 re ligne) ; une 
tentative séduisante d’explication est de penser 
à une union anticorps péripneumoniques-anti- 
gène circulant qui fixerait le complément de 
cobaye apporté dans la réactlon. 

Incidemment et sans oser dire que cela est 1% 
au même phénomène, il ne nous a jamais éte 
donné de rencontrer aux basses dilutions d’ur 

sérum une fixation indlrecte positive et la pré- 

; 
c 

ence d’antigène circulant ; le cas des sérums 
,593 et 2598 qui ne deviennent positifs indirects 
Iu’à la dilution 1 : 160 accréditerait cette thèse. 

En certaines occasions et malgré la modifica- 
ion introduite en cours d’étude dont il a été 
oit mention (emploi de 10 U. F. de sérum d’âne 
mti-mycoides), il arrive que dans les basses 
lilutions du sérum sous test on assiste à une 
nhibition partielle de la détection de l’antigène 
“0 2564). 

d) SI l'on tente de faire une synthèse du dérou- 
ement de la maladie péripneumonique suiwe 
>or le test des 4 tubes, on aboutit à la séquence 
Gvante : 

l négatlvité sérologique : 
l présence d’antigène circulant ; 
. positivité en fixation indirecte : 
. positivité en fixation directe avec alors 

l éventualités : 
. négativatlon de la sérologie (guérison) : 

. décharges d’antigène circulant suivies ou 
don de fluctuations de la sérologie en fixaton 
Alrecte puis décharge ultime d’antigène circu- 
ant avec ou sans négativatlon sérologique. 

e) Dans les tests suivIs d’autopsies qu’il nous 
2 été donné de pratiquer. nous n’avons observé 
que cinq séquestres. de petite taille, tous bacté- 
riologiquement stériles ; la sérologie des bovins 
lu TQT était négative. Des résultats, nous ne 
pouvons extraire que le cas de l’antmal no 3907, 
bovin sensible mis au contact de malades, péri- 
pneumonique à son tour puis apparemment 
guérf, toujours wvant au moment où ces lignes 
sont écrites ; sa sérologie vaut d’être citée in 
extenso car elle est évocatrice de celle d’un 
porteur chronique. 

2. Appl~otion au diagnosfic. 

Lors de la conception du test des 4 tubes, on 
avait pensé pouvoir en falre une réactlon simple 
n’examinant qu’une ou deux dilutions de sérum, 
le 1 : 50 et 1 : 100 par exemple. C’est molntenant 
une pratique qui nous paraîtront dangereuse 
car la posltivlté directe et l’antigène circulant 
peuvent fort bien être détectés au-dessous de Ip 
dilution 1 : 50 et ne pas l’être ou-dessus. D’où la 
règle adoptée d’examiner les 5 dilutions du 
1 :lOai~l :160. 

329 

Retour au menu



Les exemples cités ont permis de se rendre / Australie (101 d’une Dut, PARKER il61 et 

t l 
/ 

compte que le TQT décrète péripneumoniques 
sur le vu de leur positivité indirecte ou de leur 
antigène circulant, des sérums qu’ignorerai. 
parfaitement toute réaction directe. Ne disposan. 
que d’un seul échaniillon du sérum d’un animal 
on déclarerait ce dernier sain alors qu’il serail 
infecté et péripneumonique ignoré en évoluiion 
obortive ou non. C’est dans ce dernier aspec 
que le tesi proposé nous paraît surclasser tous les 
autres pour la détection des contaminés, suspects 
et malades. II doit être particulièrement précieux 
pour la surveillance d’un effectif. Reste le cas 
des porteurs de séquestres pour lesquels no”’ 
n’avons pas encore d’opinion définlilve, mais 
où il paraît pourtant qu’il soit aussi valable 
sinon plus que tout ce qui u été proposé jus- 
qu’alors. 

GOURLAY‘(9j en Afr,q;e d’autre part, ,& ne 
citer qu’eux, font état de tels échecs. La tech- 
nique de CAMPBELL et TURNER ne doit pour- 
tant pas être plus mise à l’index qu’une autre ; 
le test de HUDDART est tout aussi sujet aux 
erreui-s (2) comme l’est celu de FARCHA. 

A ce comportement anormal, dlverses parades 
ont été préconisées : addition de serum bovin 
frais apportant un facteur thermolobile favori- 
sant la fixailon directe comme dans les tech- 
niques de BOULANGER (4a), de KNIGHT et 
COWAN (14) ou celle dite «de FARCHA » (21). 
La conglutinaiion a en certaines occasions été 
proposée ; dans nos mains et par suite de cir- 
constances locales, elle ne s’est pas montrée 
applicable. La réactton indirecte de RICE 
(22. 23, 25) offrait par contre ious les espoirs. 

IV. - DISCUSSION 

On se souvient des mobiles qui, au dépari, 
gnous ont incités à étudier un nouveau type de 
réaction sérologique applicable au diagnostic 
,de la péripneumonie ; t’étalent les échecs ren- 
contrés dans la pratique des réactions de fixation 
,du complément sur d’authentiques malades. 

Certes, on a pu dire que les lésons se consii- 
tuaient très vite dans la péripneumonie et qu’il 
pouvait arriver que la sérologie fût négative et 
qu’une péripneumonie soit rencontrée à I’abat- 
tage quelques jours plus tard (2). En admettant 
le cas pour certains dugnostics réalisés sur des 
sérums venant de brousse, nous le réfutons 
pour des animaux péripneumoniques d’expé- 
,rience suivis au laboratoire par prises de sang 
bi ou tri-hebdomadaires. 

On a pu montrer que I’hypogammaglobuli- 
‘némie, 51 elle pouvait expliquer certains échecs, 
,ne devait pas être Incriminée statistiquement 
,pour plus de 1 p. 100 des sérums (19). 

Nous avons enfin étayé l’opinion qu’il s’agis- 
sait en fait dans les cas rapportés d’un compor- 
tement sérologique banal, commun pour des 
sérums bovins examinés dans des réactions de 
fixation du complément ; ce comportement a été 
retrouvé, étudié en d’autres partles du monde et 
pour d’autres maladies : fièvre aphteuse. stoma- 
tite vésiculeuse mais aussi péripneumonie. 
C’est ainsI que CAMPBELL et TURNER eux- 
mêmes (S), puis JOHNSTON et SIMMONS en 

Comme néanmoins on pouvait penser qu’en 
zertalnes circonstances un ou des antigènes 
péripneumoniques circulants pouvaient saturer 
les anticorps, il devenait logique d’ajouter une 
iipreuve permettant de kdétecter. D’où I’appa- 
rente complexité de la réaction qui est proposée, 

Dans son essence, le test proposé, combinant 
wherche d’antigène et d’anticorps, a des ana- 
ogies avec celui de SHIFRINE et GOURLAY (27), 
JÙ une réaction d’agglutination sur lame est 
couplée à une recherche d’antigène circulant. 
I nous paraît toutefas lui êire supérieur en ce 
qu’il peut détecter des anticorps qu’ignore 
‘agglutination sur lame et qu’il ne requwi 
qu’un seul type de réaction où entrent les 
différents réactifs d’une réaction de fixation du 
:omplément. 

II est toutefois intéresiant de noter que par 
ies voies d’approche différentes, deux groupes 
-l’études convergent vers le même bui et étayent 
‘opinion qui se fait jour, à ~~VOIT que Jo seule 
wherche des anticorps péripnetimoniques ne 
nuro~taffimer le drognosfic de péripneumonie mois 
p’il esi nécessaire d’évoluer I’ontigene circulant. 

Les techniciens avertis de la méthodologie de 
a fixation indirecte du complément auront 
.emarqué que dans la réalisation pratique nous 
IOUS sommes quelque peu écartés du schéma 
nitialement proposé par RICE (22) et suivi par 
:ARRER, MEYER et EDDIE (12) pour la recher- 
:hedesanticorpsornithosiques. Ellese rapproche 
~<lr ‘contre de celle qu’ont employé RICE e+ 
5ROOKSBY (25) et qu’on auss, exploré KONJO 
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et EANKOWSKI (13). II nous a D<I~-U préférable, I II n’en reste pas moins que le arand woarès 
dans nos conditions & travail e/avec’le complé- 
ment dont on dlsposait, de ne pos o@er ce 
dernier dans un premier temps au mélange 
sérum sous test-antlgène ; ce complément 
aurait alors subi deux séjours successifs à 370 
,ei l’expérience nous a montré que pour pallier 
& son inactivation thermique il falloIt ou départ 
de la réaction en introduire de grandes quon- 
lit&, ce qui est à la fois coûfeux et diminue la 
sensibilité du test. La pratlque de n’ajouter le 
complément que dans le 2e temps de la réaction, 
juste après I’introductlon du sérum d’âne anti- 
mycoïddes, o donc été adoptée. 

La disposition même’ de la réaction, où l’on 
présente 4 épreuves sérologiques dlfférentes 
pour une même dilution du sérum sous test, 
peut surprendre. Là encore nous nous sommes 
kignés de ce que préconisait RICE (23) qui 
utilisait pour un même sérum 3 portolrs sur 
lesquels étaient rangés les dilutions successives 
du sérum : le premier portoir servait au contrôle 
du pouvoir anticomplémentaire, le second à /a 
réaction directe, le 3e à la réaction Indirecte. 
Si on avait adopté cette disposition, c’est un 
quatrième portoir qu’il aurait fallu ajouter, 
d’où un encombrement des bains-marie. Dans 
la disposition proposée, un seul portoir suffit à 
un sérum où sont examinées les dilutions du 
1 : 10 au 1 : 160. On c, vu que cette gamme de 
dilutions convenait parfaltement au diagnostic 
de la péripneumonie. ce qui est le but final 
recherché. 

Le choix de l’antigène ultra-sonné o peut-être 
des incidences quf ne sont pos encore pleinement 
appréciées. Par opposition à l’antigène bouilli 
de CAMPBELL et TURNER, il s’agit d’un anti- 
gène obtenu par simple lyse ultra-sonique de 
corps mycoplasmiques récoltés par centrifuga- 
tion. C’est dire qu’il est vraisemblable que le 
complexe antigénique qu’il représente contient 
des molécules. surtout des molécules protéiques. 
plus près de leur état naturel qu’après l’ébullition 
que subit l’antigène australien. Il esl donc pos- 
sible que soient détectés avec I’antlgène ultro- 
sonné une autre catégorie d’anticorps qu’avec 
l’antigène de CAMPBELL et TURNER, en plus 
de ceux que met en évidence ce dernier par ~a 
fraction thermosiable également présente dans 
l’antigène ultra-sonné. II y  * là matière à re- 
cherches qui n’ont été, jusque-là, qu’esquissées. 

qu’il y  a à réoiiser dans lés tech~lques’sér~lo- 
giques de la péripneumonie, celle-ci comme 
toutes les auires jusqu’à maintenant proposées, 
est l’amélioration de la spéclficlté ontigénlque. 
L’opinion semble actuellement prévaloir que le 
manque de spécificité est dû à la présence du 
goloctane (28). SI l’on arrive à s’en débarrasser 
dans les préparations antigémques. on peut 
espérer qu’avec l’aide du test ici proposé on 
arrivera à cerner de très près le problème du 
diagnostic de la maladie. 

Quelle est /a classe d’anticorps que détecte 
exactement la réaction indirecte ! Nos résultats 
montrent clairement qu’il s’agit dans la réaction 
I&re& d’une toute autre catégorie d’anticorps 
que ceux qui tkent le complément et que les 
sérums que l’on trouve être positifs en fixation 
Indirecte ne sont pas des sérums de bovins 
gammaglobulinémiques. ANDERSON et coll. (3) 
ont montré que l’inaptitude 0 fixer le complé- 
ment d’un sérum bovin dons un Immunsystème 
donné était lié à la présence d’anticorps sen- 
sibles à I’inociivation par le mercapto-éthanol, 
autremeni dit à des globulines yM. Depuis plu- 
sieurs années, il a été montré que ces dernières 
ne fixaient pas le complément (17). bien que 
MURPHY et coll. (15) leur attribuent une cer- 
taine capacité tkairice. 

Nous pencherions pour penser qu’effective- 
ment les globulines 7M ne fixent pas le complé- 
ment avec les antigènes péripneumoniques cor 
les résultats enregistrés avec le test des quatre 
tubes montrent clairement qu’avant la phase de 
positivité directe existe dans la maladie péri- 
pneumonique une phase de positivité indirecte ; 
or on sait qu’au cours de l’immunisation ce 
sont les globulmes yM qui apparaissent les 
premières (17). 

Une explication possible au phénoméne géné- 
rateur des échecs sérologiques apparents qui 
furent à la genèse de la présente recherche 
pouwalt donc être que la quantité totale de 
gamma-globullnes soit correcte mais qu’un 
trouble existe dans la répartition des globulines 
yG et des yM. C’est très précisément ce que 
laissaient présager nos électrophorégrammes 
de sérums 0 comportements anormaux dans 
lesquels les globulines -CM étaient parfaitement 
mises en évidence au détriment des yG (18). 

C’est aussi ce que laisse présager la réparti- 
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tion des qlobuhnes -& et vM dans l’infection ) Dans ces conditions, est-il permis de penser 
humaine ,ar Mycopl&mo pihrmnioe (6) où la 
distribution des 2 protéines sériques est variable 
avec le temps et où en conséquence, la réponse 
aux tests sérologiques peut elle aussi être 
variable. 

Au total, la réaction indirecte de iixation du 
complément a de fortes analogies avec une 
réaction de neutralisation réalisée in vitro, ou 
encore le test des anti-globulines mis en ceuvre 
dans la réaction de COOMBS. 

que la réaction indIrecte met en évidence non 
seulement des anticorps d’infection mais aussi 
des anticorps conditionnant l’immunité chez 
des bovins normaux ? Il y  a là matière à recher 
ches supplémentaires avec de nouveaux anti- 
gènes, si l’on se souvient que justement l’activité 
bactériade des sérums est fortement liée aux 
globulines -(M (17). 

L’anticorps qui y  est mis en évidence est celui 
qui s’unit directement 0 son antigène spécifique ; 
seul est modifié le système révélateur : fixation 
directe du complément dans un cas, infection 
d’un système sensible (animal, ceuf ou cultures 
cellulaires) ou révélateur de l’immun-complexe 
par agglutination dans les autres. 

En pratique et jusqu’à plus ample averti, nous 
pensons qu’il serait osé d’affirmer pour l’instant, 
si l’on ne dispose que d’un seul échantillon d’un 
suspect, qu’un sérum qui est positif uniquement 
sur le 2e tube (positivité indirecte) à l’exclusion 
des Ier et 3e tubes (positlvité directe et anticorps 
circulant), provient d’un bovin péripneumo- 
nique ; il est possible qu’il provfenne tout aussi 
bien d’un animal immun. 

SUMMARY 

Immunological rtudier on pleuropneumonio. 

X. A new rerological technique for experimenfal diognorir : the four tube ter+ 

The reasons that led the ouihors to ruspecl rame inadequocles of compie- 
meni fixaiion test in bovine pleuropneumonio diognostr are indicated. A 

technique ai seroIogical diagnasis of the diseore, nomed «four +ube test » is 
dercribed : it user iar one serum on only ane tube support : a dired comple- 
ment fixation, on indIrect fixation, the detection of pleuropneumonio circulaiing 
antigen ond a serum control. The methad and the interpretation are expased 
in detoil. Examples are given. 

RESUMEN 

Inverligaciones inmunologicor sobre 10 perineumonia. 
x. Propuerta de ““(L nuevo féC”iC(I rerol6gica para el diagnortico experimen,a, 

de la enfermedod : la pruebo de 10s cuatro tubos 

Los autares expanen 10s motiva que hlcieron sospechar ciertor follos de ICI 
reocc16n de fijocian del complemento en el diagndrttco de la perineumonia 

bovina. 

Describen una técnica de diagnostico rerol6gico Ilamada « Pruebo de 10s 
cuatro iubos ». de 10 eniermedad que junta para un mirmo suero sobre un 
mismo zoporte : unaiijaci6n directo del camplemento, unafijaci6n « indirecta ». 
10 bkqueda del antigeno perlneumonico circulante y  un contra, del suero. Se 
describen en deiolle las modalidades técnicas y la interpretaci6n : re dan 
+llplCX. 
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Essais de traitement de la péripneumonie 
contagieuse bovine par la mépacrine 

Par A. PROVOST ef R. QUEVAL 
(1, E. M. V. T., Lobora+oire de Recherches Vétérinaires de Farcha. Fort-iamy. Tchad) 

RÉSUMÉ 

En Afrique intertropicale, ce n’est pas dans les 
grands effectifs bovins pastoraux que la péri- 
pneumonie est redoutée : son incidence y  est 
d’ailleurs faible. C’est dans les zones d’élevage 
sédentaire, chez des agriculteurs possédant une 
ou deux paires de bœufs, que la reconnaissance 
de la maladie pose des problèmes souvent 
insolubles. La logique sanitaire voudrait qu’on 
y  procédât à l’abattage dont la pratique - l’un 
de nous l’a montré ailleurs (4) - n’est pas 
actuellement compatible avec les mceurs ou 
l’état d’évolution des populations. Aussi. malgré 
les objections qu’y opposent à juste tttre hygié- 
nistes et planitÎcateurs, certains praticiens recher- 
chent toujours un médicament bon marché qui, 
sauvant de la mort les bovins péripneumoniques. 
permettrait de les diriger à plus ou moins bref 
délai vers la boucherie. Dans cette optique, et 
avec ces limites. le novarsénobenzol o conservé 
de chauds partisans (3). 

II n’est pourtant pas sans désavantages. SI 
l’on excepte le principal, celui qui le condamne 
et qui est la qua-certitude de création de por- 
teurs chroniques de lésions encapsulées. il lui 
reste encore à surmonter les handicaps du prix 
d’achat et surtout de la nécewté d’intervention 
d’un personnel qualifié apte à procéder aux 
inoculations intraveineuses, de surcroît différées 
dans le temps sur une dizaine de 10~s. 

II conviendrait donc pour un éventuel médica- 

ment de la péripneumonie qu’il fût bon marché. 
stable et capable d’être administré par l’éleveur 
lui-même. Cette conclusion est autant valable 
pour le traitement de la streptothricose que celui 
des helminthiases. 

C’est ayant en mémoire ces impératifs que 
nous avons pris connaissance avec intérêt du 
travail de VAN DEMARK (6) qui montre que les 
flavoprotétnes interviennent dans le cycle respi- 
ratoire des mycoplasmes à la place du système 
hémique des cellules aérobies. 

Or il est bien connu en chimie biologique que 
l’oxydation des lactates par les flavines est 
entravée par des inhibiteurs tels que certains 
barbituriques ou encore I’atébrine. 

Ce dernier corps est un produit de la grande 
synthèse pharmaceutique, étant le ‘dichlorhy- 
drate de méthoxy-2 chlore-6 (diéthylamino-4’ 
méthyl-1’) -butyl) amino- acridine (*), largement 
utilisé en son temps comme ontipaludéen mas 
maintenant réservé au traitement des coccidioses 
animales. Si in vrfro comme in vive ce corps se 
montrait actif. il serait assuré de quelque succès 
car répondant aux désirs exprimés, notamment 
parce qu’il est administrable per os. 

(*) Commercialisé en Fronce par Spéclo sous le nom 
de Quinacrine. II nous est agréable de remercier cette 
firrm en ,a personne de ncatre confrère le Docteur FER- 
RIOT, qui a aimablement ms des khantillons 0 notre 
disposition 
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Les essais auxquels il a conduli sont rapportés ~Le phénomène de WILLEMS est, quant à lui, 
dans cette note. très aisément déclenché par la simple inoculation 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

A. - Essais in vilro. 

Ils consistent à rechercher classiquement la 
plus petite quantité de mépacrine ayant un effet 
‘bactériostatlque sur une culture d’une souche 
pathogène de Mycoplosmo mycordes. 

La souche utilisée à cei effet est «Afadé», 
souche pathogène près de son isolement à partir 
d’un poumon péripneumonique, cultivée en 
milieu F-66 (2). Des quantités de mépacrine 
allant de 10 mg à 0,OOOOl >ug/ml sont réparties 
dons des tubes de milieu F-66 qui sont ensuite 
ensemencésavecO.Smld’uneculturede48 heures 
de la souche péripneumonique. La lecture inter- 
vient après séjour de 7 jours à l’étuve à 37oC : 
dans les tubes où n’existe apparemment aucune 
culture, l’absence de développement des myco- 
plosmes est contrôlée par observation en micros- 
copie de phase. 

8. - Essais in vive. 

On a recherché l’effet curatif de la mépacrine 
sur le phénomène de WILLENS et la péripneu- 
manie expérimentale, cette dernière en tous 
points analogue à la maladie naiurelle. 

1. Souche. La même souche Afadé a été utilisée 
sous forme de broyai de poumon péripneumo- 
,nique à 20 p. 100 en milieu F-66, pour réaliser 
des intubations inirabronchiques de malades 
«donneurs» de péripneumonie et a été, en 
d’outres occasions, employée pour produire des 
phénomènes de Willems ; une souche, baptisée 
C 11, isolée d’un poumon de chèvre, a servi 
dans le même but. 

2. Bo~~ns. Animaux de race arabe choa, 
âgés de 2 ani environ, non vaccinés contre la 
péripneumonie. La péripneumonie expérimen- 
tale est produite cher certains d’entre eux en les 
plaçant dans un enclos au contact de bovins 
oyant revu une intubation endobronchique de 
broyai de poumon péripneumonique. Le traite- 
ment commence à des délais variables après le 
contact mais toujours dès l’expression clinique 
de la maladie (jetage nasal, toux, essoufflement 
d’effort). 

sous-cutanée rétro-scapulaire de cultures des 
souches Afadé et C 11. On commence I’adminis- 
tration de mépacrlne aussitôt que devient pal- 
pable I’edème réactionnel. 

3. Tests sérologiques. Le retentissement sérolo- 
gique des deux maladies expérimentales est 
suivi par des réactions de fixation du complé- 
ment : test dit de FARCHA (2) et test des quatre 
tubes (5). 

4. Conduiie de 10 thérapeutique. Tenant compte 
du résultat des essais de bactériostase in vitro. 
la posologie établie a &té de 250 mg par jour 
et par kilo de poids vif, chiffre qui ne s’écarte 
pas de ce qui est prescrit par le fabricant pour 
le traitement de la coccidiose bovine (1). La dose 
quotidienne est répartie en deux prises égales et 
données 0 /a bouteille après dissolution dans de 
l’eau du robinet (1 htre d’eau pour 2 g à 2,5 g de 
produit). Letraitement est Institué pendant 5 jours 
en principe : 11 y  a dû être écourté en quelques 
circonstances devant l’évolution de la maladie. 

RÉSULTATS 

A. - Essais in vifro. 

La mépacrine est bactérlostatique à la quon- 
titédel0 pg/ml de milieu F-66. C’est une activité 
qui est voisine de celle des antibiotiques sur les 
mycoplasmes et qui donc autorise des espoirs 
thérapeutiques. 

!3. - Essais in viva. 

Sur 9 bovins traités. un seul a vu régresser ses 
symptômes et a guéri cliniquement. II a néan- 
moins conservé la trace sérique de son infection 
chronique par des décharges d’antigène péri- 
pneumonique circulant (bovin no 3907 du 
tableau 4 de la référence 5). 

Les autres sont morts de péripneu~monie ou 
ont été sacrifiés agonisants. M. mycoides est très 
aisément isolé des lésions pleuro-pulmonaires. 

Les sept bovins présentant des réactions 
willemsiennes (4 avec la souche Afadé, 3 avec 
la souche C 11) ne répondent pas au traitement 
et sont sacrifiés à l’agonie. 
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DISCUSSION et de ce fait partiellement ou totalement inac- 

Comme pour beaucoup d’expériences, on 
tivée : cette dernière explication n’est au demeu- 

pourrait conclure qu’il y  a loin de la coupe cwx 
rant guère satisfaisante au regard de son succès 

lèvres. La mépacrine administrée per os ne 
thérapeutique dans les coccidioses. 

justifie pas les espoirs nés de l’observation de son II reste au total que le médicament actif, bon 
activité boctériostatique in vitro sur M. mycoïdes. marché et d’emploi aisé contre la péripneumonie 

Le seul point positif est qu’à la posologie rela- bovine reste à découvrir. Compilant les connais- 
tivement élevée utilisée, elle se montre dénuée sances que l’on a sur la pathogénie de la maladie 
de tout effet clinique fâcheux. et gardant en mémoire la facilité qu’ont les 

Cet échec ne s’explique pas par une insensibi- bovins d’encapsuler et de séquestrer des lésions 
lité particulière de la souche utilisée pour confé- inflammatoire du poumon ou d’autres poren- 
rer la maladie expérimentale ; c’est la même que chymes, on doit se demander si pour l’instant 
celle ayant servi aux essais en tubes. II n’y a tout traitement stérilisant ne relève pas de 
pas lieu d’kpiloguer ici sur le mécanisme de la l’utopie. Tout outre, on l’a vu, est pourtant 
résistance, soulignant simplement qu’il est l’optique que l’on en a dans certains pays ; 
possible que dans les humeurs du bovin M. la conclusion est donc en définitive qu’il faut 
mycoïdes trouve une autre chaîne respiratoire persévérer dans la recherche d’un médicament 
suppléante ou encore que la mépocrine soit liée efficace. 

SUMMARY 

RESUMEN 

La mepacrine (Quinacrine Spécio) es backriost6tico in vitro para con M. my- 
coider en la dosir de 10 pg/ml, S’ tn embargo no deiiene in VI~I) el proceso del 
knkneno de Willems y  no cura hasta clinicamente. la perineumonio. 
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Note chique 

Cas de charbon bactéridien chez des carnivores sauvages 
de Madagascar 

J. M. BLANCOU 

RÉSUMÉ 

Trois cas de Charbon Boctéridien ont été observés chez deux espèces de 
carnivores malgaches élevés en captivité : Cryptq5racto ferox et Galidio eiegons. 

L’origine de l’infection, apparemment alimentaire. n’a pu être déterminée. 

Le Charbon bactéridien est considéré, de 
l’avis de tous les auteurs, comme très rare et 
accidentel chez les carnivores. L’infection expé- 
rimentale n’est d’ailleurs aisément réalisable 
que chez de jeunes sujets. 

Toutefois la réceptivité plus particulière des 
carnassiers sauvages est soulignée, en particu- 
lier par CURASSON (1) qui rapporte les cas 
survenus chez des Félidés, des Ursidés. des 
Mustélidés et des Procyonidés en captivité. 

Deux espèces de carnivores malgaches, aux- 
quelles leur endémicité confère par ailleurs de 
nombreuses particularités, semblent ne pas 
faire exception à cette règle. Ce sont deux 
membres de la famille des Viverridae : Golldm 
elegans Geoffroy 1837 (sous-famllle des Galiidoe) 
et Crypioprocta ferox Bennett 1833 (sous-famille de 
Cryptoproctinae) (2). 

OBSERVATIONS-SYMPTÔMES 

Tous les animaux élevés en captivité au Parc 
Zoologique de 1’0. R. S. T. 0. M. à Tananarive 
iont soumis à une surveillance permanente, la 
plupart de ces espèces n’existant dans aucun 
Parc ZoologIque du monde. Ce fait nous a 
permis une observailon exacte des symptômes 
chez les suJets atteints. 

Galidro elegons : un cas survenu cher une 
femelle adulte, de 700 g environ. Inappétence 

soudaine, puis dyspnée suivie rapidement d’une 
prostration générale et d’hypothermie. La mort 
est survenue dans le coma, 15 heures après les 
premiers signes de maladie. 

Crypfoprocto ferox : deux cas survenus chez 
deux mâles de 11 à 12 kg, l’un adulte, l’autre 
hors d’âge. Les deux animaux ont présenté, à un 
jour d’intervalle. des symptômes absolument 
identiques : brusque dyspnée avec oedème de la 
gorge. suivie très vite d’un état semi-comateux, 
ces animaux d’ordtnaire agressifs se laissant 
manipuler sans défense. La mort est survenue 
en hypothermle. 4 à 5 heures après les pro- 
dromes de la maladie. 

EXAMEN POST-MORTEM 

Pratiquée aussitôt aprés la mort, l’autopsie 
révèle : 

Golidio elegons : laryngite et pleuro-pneumonie 
bilatérale exsudatlve. Aucune autre lésion ma- 
croscopique décelable. 

Cryptoprocfo ferox : Les lésions sont similaires 
chez les deux sujets : œdème hémorragique de 
toute la région pharyngée, hémorragies au 
niveau de I’cesophage. de l’estomac et du tube 
digestlf. Le sang est d’aspect normal. les urines 
sanglantes au niveau de I’urèthre. Tous les autres 
organes sont normaux. 
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EXAMEN BACTÉKIOLOGIQUE 

L’allure foudroyante de l’affection fait douter 
d’une étiologle infectieuse, mais un contrôle 
bactérioscopique du sang révèle la présence 
d’une multitude de bacilles immobiles et orienie 
facilement le diagnostic. II est alors aisé de 
confirmer le rôle de Bocillus onihrocis isolé en 
culture pure du sang des trois cadavres. 

La souche isolée présente les caractères 
biochimiques et pathogènes classiques. 

ORIGINE DE L’INFECTION 

L’origine alimentaire de I’lnfection paraît 
évidente dons le cas de Cry@oprocio et probable 
dans le ca de Galrdio, dont les premières voies 
respiratoires ont pu être contaminées lors du 
EPOS. 

Les soins particuliers apportés à la nourriture 
de ces carnassiers peuvent faire écarter, a 
priori, la viande de bovin du commerce qui 
constitue toute leur alimentation. On peut alors 
suspecter une contamination secondaire, lors 
des manipulations de cette viande par des usten- 
siles souillés. Ceux-ci servent en effet également 
à dépecer des cadavres d’oiseaux sauvages 
entrant dans l’alimentation des ]eunes sujets. 

La lit&e est également suspecte, car le5 
estomacs des trois carnivores en contenaient des 
fragments. Cette litière est constituée par de 
l’herbe du Parc, souillée de plumes et de déjec- 
tions de Hérons garde-bœufs Bubuicus Ibis : 
cette espèce, commensale des herbivores domes- 
tiques, peut se contaminer au contact de trou- 
peaux infectés de Charbon (3). 

II ne nous a malheureusement pas été possible, 
malgré de nombreuses tentatives, d’isoler le 
bacille du milieu extérieur. 

SUMMARY 

In 1wo rpecies of malagary cwnivora bred in captivity : Cryploproda ferax 
ond Golidia eiegonr, ihree outbreaks of anthrax were obrerved. 

Direase arigin, apparently alimentary, could no+ be determined. 

RESUMEN 

Caror de carbunco bacteridiono en c.r.I~oro~ ~alvajes de Madogascor 

Se observaron ires casos de carbunco bacteridiono en dos erpecies de carni- 
voros de Madagascar criador en coutividad : Cry~fo$rocio ferox y Coiidio eieganr 

No se puda determinar Ia origen de la Infecci6n. 01 parecer alimentlcia. 
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Contribution à l’étude des rickettsioses 
du Nord Cameroun 

enquête épidémiologique 
Y. MAURICE*. R. FERNAGUT**, R. GEROME*** 

RÉSUMÉ 

Ler cwteurs on+ entrepris chez les bovins du Nord-Cameroun, cher les ani- 
maux et l’homme du Centre-Cameroun (Adomooua) une enquête rkolagique 
sur les rickettsioses e+ “éorickeifsiorez. Au terme de cetie &ude 11s notent une 
proportion osez élevée de réponses posihes cher les bovtnr du Nord-Cameroun 
vis-à-vis des antigènes épidémique, murs”, boutonneux. Lo fièvre Q et les 
néorickettrioses ne peuvent expliquer les avortements obrervér chez le bétail 
de cette réglo”. II en est de même en ce qui concerne io brucellose. Un pourcen- 
tage assez élevé de sérums de bovins de la région de N’Gooundéré r6pond 
poriiivement vis-à-vis de l’antigène néorickettrie QIB. II en est de même pour 
les sérums d’hommer v~vont en contact étroit avec ces onimoux. 

II “‘a pas été possible d’établir de relations enire I’ôge des bovins et Ia réponse 
rérologique de ceux-ci vis-&vir des 5 antigènes mo]eurs. 

INTRODUCTION 

II a été entrepris d’évaluer par sondages 
sérologiques l’incidence des rickettsioses et 
néorickettsioses sur le cheptel Camerounais. 
Cette étude a été effectuée en utilisant : 

- des sérums de bovins du Nord-Cameroun 
prélevés dans une région où les avortements 
du bétail sont fréquents, 

- des sérums animaux et sérums humains de 
la région de N’Gaoundér.4. dons le centre du 
Cameroun (plateau de I’Adamooua). 

Cette enquête répond principalement à deux 
objectifs : 

10 Dans le cadre d’une vaste enquête 
(recherche de l’incidence brucellose. rickettsie, 

(*) Laboratoire de Farcha (Fort-Lomy. Tchad). 
(a*) Chef du secteur Nord d’&vage du Cameroun. 

néorickettsie. rhinotracheite infectieuse, parc!- 
sitisme), esrayer de connaître la cause des 
avortements qui se produisent très fréquemment 
dans certaines régions du Nord Carheroun et 
qui jusqu’à présent n’ont pu être rapportés à 
aucune étiologie précise. Cette enquête s’averait 
d’autant plus nécessaire que des infections 
comme la fièvre Q et les néorickettsioses qui 
peuvent provoquer des avortements à grande 
échelle restent la plupart du temps méconnues 
par les éleveurs et quelquefois les vétérinaires 
et évoluent presque toujours silencieusement 
dans les troupeaux. 

20 Répondre aux recommandations du groupe 
mixte OIHPjOMS d’études sur les rickettsioses 
africaines (10) qui demandait en particulier 
d’étudier la répartition des typhus mut-in et 
historique et de la fièvre Q en Afrique. Cette 
étude fait suite, dans ce sens aux enquêtes 
précédemment effectuées au Tchad par GIDEL 

MarOUa. Lomero”“. 
(***) Chef du sedeur Centre d’élevage du Cameroun 

(2). en République Centrafricaine par MAU- 

N’Gaound&é. RICE (7) 
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MATÉRIEL ET TECHNIQUE 

1. -Matériel. 

889 sérums de bovins de la région de Moroua 
(Nord-Cameroun) ont été étudiés. 

l Ier lot : 180 sérums correspondent à des 
animaux de 1 mois à 2 ans inclus, de sexe 
indéterminé. 

l 2e lot : 678 sérums correspondant 0 des 
femelles adultes de 2 à 18 ans, 116 d’entre elles 
ayant avorté une ou plusieurs fois. 

. 3e lot : 12 sérums correspondant à des 
mâles adultes, d’âge connu. 

. 4s lot : 19 sérums correspondant à des 
bovins dont les antécédents ne sont pas connus. 

La répartition des animaux correspondant aux 
trois premiers lots, en fonction de l’âge, est la 
suivante : 

60 animaux de 1 à 7 mois. 
60 - de 7 à 15 mois. 
60 - de Ii mois à 2 ans. 

1 - de 3 O”S. 
75 - de 4 ans. 
49 - de 5 ans. 

119 - de 6 ans. 
109 - de 7 ans. 
104 - de 8 ans. 

97 - de 9 ans. 
56 - de 10 ans. 
8 - de 11 ans. 

49 - de 12 ans. 
9 - de 13 ans. 
8 - de 14 ans. 
5 - de 15 ans. 
1 - de If! ans. 

- 66 sérums de bovins, 17 sérums de chevaux, 
54 d’ovins, 5 de caprins ei 26 sérums humain de 
la région de N’Gooundéré, dans le Centre 
Cameroun (plateau de I’Adamooua). Indépen- 
damment de 35 sérums de bovins sur les 66 ana- 

lysés, qui ont été prélevés au ranch de GOUN- 
GEL à 80 km de N’Gaoundéré, les autres sérums 
énumérés provlennent des alentours de Wakwa, 
à une quinzaine de km de N’Gaoundéré. 

2. -Technique. 

La microagglutination sur lame suivant la 
technique de GIROUD a été utilisée. Les sérums 
ont été éprouvés vis-à-vis des antigènes épidé- 

mique (A,), murin [A), bou+on”rux[&), 

et néorickettsie Q 18 

agglutinations nettement positives ont été notées. 
seul un petit nombre d’elles ont été réalisées 
quantitativement étant donné la très grande 
quantIté de réactions en jeu et le fait que de 
nombreux sérums sont positifs w-à-vis de 
plusleurs antigènes. 

RÉSULTATS 

1.077 réactions de mlcroagglutination sur 
lame ont été effectuées (1.057 qualitatives et 20 
quantitatives). 

A. - Bovins du Nord Cameroun. 

m) Résulfofs globaux. 

a) Réactions quol!tootives : 

Les résultats ont élé les suivonls : 

- sérums positifs vis-à-vis de l’un de 5 anti- 
gènes : 553 sut- 889 soit 62,20 p, 100. 

- sérums douteux vis-à-a de l’un des 
5 antigènes : 88 sur 889 soit 9,89 p. 100. 

- sérums négatifs vis-à-vis des 5 antlgénes : 
248 sur 889 soit 27.89 p, 100. 

La répartition des sérum5 positifs et douteux 
us-à-vis de chacun des 5 ontlgènes est indiquée 
dans le tableau 1. 
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De nombreux sérums ont été positifs vis-à-vis 
de plusieurs antigènes en même temps. Le tableau 
II indique le comportement des sérums positifs 
et douteux. 

b) Réactions quoniiiotives. 

20 réactions quantitatives ont été pratiquées : 
les résultats sont les suivants : 

- Antigène épidémique : & et & 

- Antigène Murin : kO 

1 
- Antigène Boutonneux : - 

1280 

- Antigène Fièvre Q : 2 au -0 ,4 au A , 3 au 

1 
76a’ 

- Antigène néorickettsie Q 18 : & , $ , 2 au 

&a”& 

(*) Antigènes fournis par le Professeur GIROUD que 
nom remercions vivement. 

p) Résultals comparatifs. 

. Avortement : les résultats rapportés ci- 
dessous concernent seulement les 116 sérums 
de femelles ayant avorté. 

Sérums positifs vis-à-vis de l’un des 5 antigènes : 
87 sur 116 soit 74,91 p. 100. 

Sérum douteux vis-à-vis de l’un des 5 anti- 
gènes : 5 sur 116 soit 4,31 p. 100. 

Sérums négatifs vis-à-vis des 5 antigènes : 
24 sur 116 soft 20.69 p. 100. 

La répartition des sérums positifset douteux 
vis-à-vis de chacun des 5 antigènes et,le compor- 
tement de ces sérums sont rapportés sur le 
tableau III et VI. 

Le tableau V permet la comparaison des 
réponses sérologiques obtenues avec les sérums 
des animaux ayant avorté et de ceux n’ayant 
pas avorté vis-à-vis de la fièvre Q et de la Néo- 
rlckettsiose à Q 18, affections considérées comme 
pouvant provoquer l’avortement des bovins. 

l Age : l’incidence de l’âge sur la réponse 
sérologique des animaux vis-à-vis des antigènes 
rickettwns n’a jusqu’ici pratiquement pas 
été étudiée aussi il nous a paru utile de classer 
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I es résultats obtenus en fonction de I’âqe des 
5 
j 

animaux (tableau VI). Les proportions de &urn 
positifs n’ont été calculées que pour les lots oi 
le nombre d’animaux était suffisamment élevt 
pour que les résultats obtenus aient une sigm 
fication. 

DISCUSSION 

A. - Bovins du Nord Cameroun. 

x) Résultats globaux. 

l On peut constater la forte poritivité des 
sérums vis-à-vis des antigènes épidémiques, 
murin, boutonneux. Les pourcentages de sé- 
rums positifs obtenus avec les antigènes murin 
(44,20 p. 100) et boutonneux (36,66 p. 100) corres- 

t, 

pondant à peu près à ceux obtenus lors des 
précédentes enquêtes au Tchad (GIDEL) (2) e+ 
dans certaines régions de la République Centra- 
fricaine (MAURICE) (7) et confirment la gronde 
fréquence de ces deuxonticorpsen Afrique Centrale. 
Par contre si le pourcentage obtenu avec I’anti- 
gène épidémique (22,16 p. 100) est voisin de 
celui obtenu à Bouor en République Centrafri- 
caine, II diffère notamment de ceux obtenus au 

I 

B.-Sérums du Centre-Cameroun. 

- Sérums de Bovins. 

l 9 des 31 sérums de bovins prélevés dans Ic 
région de Valwa présentent des anticorpr 
vis-à-vis de l’antigène murin seul. Tous le! 
autres sont négatifs. 

. Les résultats donnés par l’analyse de 3: 
sérums de bovins vivant au ranch GOUNGEL, 
sont les suivants : 

Epidémique : 0 
Murin : 0 
Boutonneux : 11 sur 35 
Fièvre Q : 3 sur 35 
Néorickettsie Q 18 : 22 sut- 35 

- Sérums humains : Monsieur le Professeur 
GIROUD a bien voulu nous communiquer les 
résultats obtenus de 50” côté avec 26 sérums 
prélevés chez des individus vivant en contact 
constant avec les animaux du ranch GOLUNGEL 
Ces sérums prélevés par le Docteur MEYMANDI 
(*), ont été également analysés à Farcho. 

Les résultats sont les suivants : 

Epidémique : 1 sur26 
Murin : 0 
Boutonneux : 4sur26 
Fièvre Q : 4sur26 
Néorlckettsie Q 18 : 8 sur 26. 

- Sérums de chevaux : 3 des 17 sérums sont 
positifs vis-à-vis de l’antigène murin seul. Tous 
les autres sérums sont négatifs. 

- Sérums d’ovins : 21 des 54 sérums de mou- 
tons sont positifs vis-à-vis de l’antigène murin 
seul, tous les autres sérums sont négatifs, 

- Sérums de caprins : 1 des 5 sérums est 
positif vis-à-vis de l’antigène murin ; les 4 autres 
sont négatifs, 

(*) Chef du secteur no 12 des grandes endémies à 
N’Gaoundéré. 

Tchad. Les concIus~ons formulées précédemment 
(7) à propos des sérums positifs vis-à-vis de 
l’antigène épidémique sont également valables 

!, ici (2.92 p, 100 seulement des sérums sont positifs 
vwà-vis de l’antigène épidémique seul). 

d’infection ert du même ordre de grandeur que 
celui constaté dans d’autres régions d’Afrique 
Centrale (9). 

différent. La particularité des Néorickettsies est 

/: 

e problème des néorickettsioses par contre est 

j’avoir un rôle pathogène aussi varié que 
auvent méconnu (syndromes encéphalitiques. 
xbortifs, vasculaires, 1: respiratoires. etc.). Les 
wortements du bétail dus aux éléments Néo- 
-ickettsles, virus P. L. G. V. (pittacose, lympho- 

!  Jranulomutose vénérienne) ont été très bien 
t itudiés aux U. S. A. (16) (17) (18) et en Europe (1) 
,3) (4) (5) (19), notamment en Allemagne (13) 
114) (15). Pour notre part il nous a été donné 
‘occasion de noter des dernières années la 
Irande diffusion des néorickettsies en Afrique 
3enirole. Aussi une enquête sérologique avec 

. 4,84 p. 100 des sérums réagissent positive- 
ment vis-à-w de Rickettsia burneti. Le taux 

l 3,15 p. 100 seulement des sérums réagissent 
positivement vis-à-vis de la souche Q 18 de néo- 
rickettsie aussi il n’est pas possible d’attribuer 
3 Rickettsia tiurneti d’une part, Néorickeftsie 
Q 18 d’outre part /a majorité des avortements. 
Si cette conclusion ne supporte pas de discussion 
pour la fi$vre Q, la réaction de microagglutina- 
tion sur lame étant spécifique d’une façon stricte, 
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des souches autres que Q 18 chez les animaux 
de cette région, l’isolement de souches chez les 
animaux ayant avorté et l’étude de leur pouvoir 
pathogène serait très intéressant et permettrait 
de préciser le rôle éventuel exactement tenu par 
ces éléments dans les avortements observés. 

p) Résultats comparatifs. 

10 Avortements: Lacomparaison destableaux I 
et Ill d’une part, II et IV d’autre part permet de 
constater que d’une façon générale les réactions 
sérologiques vis-à-vis des antigènes rickettsiens 
et néorickettsiens Q 18 sont les mêmes chez les 
animaux ayant avorté et chez ceux n’ayant pas 
avorté. 

20 Age : On peut observer qu’après 2 ans 
d’age le pourcentage d’lnfection est sensiblement 
du même ordre de grandeur pour les cinq anti- 
gènes. Par contre le pourcentage d’infection 
vis-à-vis de l’antigène boutonneux est beaucoup 
moins élevé chez les animaux de moins de 2 ans. 
II nous est impossible d’expliquer cette constata- 
tion indépendamment du fait que les animaux 
jeunes ont eu moins de contacts avec les tiques. 

,B. - Sérum du Centre Cameroun : 

. Les réactions positives vis-à-vis de I’anti- 
gène murin se rencontrent dans toutes les 
espèces. 

. à la différence des sérums du Nord Came- 
‘roun, ceux de cette région ne réagissent pas 
vis-à-vis de I’antlgène épidémique. 

Cette dissociation dans les résultats obtenus 
avec les antigènes murin et épidémique suivant 
les régions se rencontre très fréquemment en 
Afrique Centrale. 

l Des réactions positives vis-à-vis de I’anti- 
gène boutonneux et néorickettsie Q 18 ont été 
notée chez les bovins du ranch de GOUNGEL 
et les hommes vivant à leur contact. Le porol- 
Iélisme des résultats obtenus chez ces 2 espèces 
est h souligner. Dans ce ranch où sont élevées 
14.000 têtes de bétail sévittous les ans IeTeltou *. 
La question est pos& de savoir si ces réactlons 
sérologiques observées sont spécifiques c’est-à- 
dire correspondant toutes à l’existence de souches 
boutonneuses et de souches de néorickettsies ou 

(*) Telfou : rickettsiore endothélcale des vaisseaux 
cérébraux des bovins de certaines rbgionr du Centre, 
Cameroun. 

si les souches de Cowdria rummanfum qui frappent 
durement le bétail à certaInes époques de l’année 
possèdent une parenté antigénique avec 1 des 
deux précédentes ou avec les 2 à la fois : ce qui 
pour l’instant. n’a jamais pu être démontré. 

l La fièvre Q existe également dans cette 
rég1on. 

CONCLUSION 

- Les anticorps antimurin sont assez répan- 
dus dans les réglons de Maroua et N’Gaoundéré. 
La fièvre Q existe également dans ces deux 
régions. 

- Les sérums des animaux de la région de 
Maroua répondent positivement vis-à-vis des 
antigènes épidémique et boutonneux. 

- Les animaux du ranch de GOUNGEL loca- 
Iltéoùsévlt avec une particulière incidence leTel- 
tou répondent positivement vis-à-vis de l’antigène 
néorickettsle et de l’antigène boutonneux et les 
hommes vivant en contact avec ceux-ci réagis- 
sent dans le même sens. 

- II n’a pas été possible de mettre en évidence 
de relations entre l’âge des animaux et la 
réponse sérologique de ceux.~~. 

- La fièvre Q et les néorickettsioses qui 
jouent souvent un rôle important dans les avor- 
tements infectieux des bovins ne paraissent pas 
pouvoir expliquer à la majorité des avortements 
observés dons le Nord Cameroun. II en est de 
même pour la brucellose (11) (12). II est utile de 
rappeler que lors d’une précédente enquête (8) 
il a été constaté que 72 p, 100 des ovins de /a 
région de Morouo présentaient des anticorps 
signant I’existencedelamaladiedeWesselsbronn 
tandls que 45 p. 100 montraient des anticorps 
attestant la présence de la fièvre de la vallée du 
Rift, orbovirose pouvant provoquer également 
des avortements chez le mouton et les bovins. II 
est vraisemblable que tout un faisceau de 
données étiologiques dont des carences, est 
susceptible d’être retenu et qu’une pathologie 
variée intervienne. Indépendamment des mala- 
dies précédemment mentlonnées, prospectées 
et reconnues comme existant dans cette région, 
il y  a heu de mettre aussi l’accent sur les viroses 
dlverses qui dans leur phase aiguë s8nt suscep- 
tibles de provoquer l’avortement, sur la trypa- 
mosomiose, sur les helminthiases (6) GUI épuisent 
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les femelles pleines, sur les conséquences d’une certaines plantes. SI la vrbrlose et la leptospirose 
malnutrition chronique surtout accentuée aux ne sont pas retenues c’est parce qu’elles sont 
époques de soudure alimentaire (fin de saison supposées ne pas exister dans ces régions, 
sèche, d’avril à juillet), sur les intoxications par encore faudrait-il le prouver. 

SUMMARY 

The outhars carried out o serological investigation of Rlckeitriai and neo- 
rlckettsial direoser in cottle, ather on~mols and mon in Central Cameroon 
(Adamaoua). Ai the end of the study they noted a fairly high proportion in the 
coifle of Norihern Cameroon of positive reactionr rhowing ontigenr of Typhus, 
Mouse typhus ond R. conori. Q fever and the neo-rickeitsio cannai exploin the 
obartionr reen in caitle in thir region. A fairly high perceniage ofbovine sera in 

the rqon of N’Gaoundere shows a positive reaclion for the antigen of the neo- 
ricketiria Q18. The same is round in Ihe sera of mari living in close ~on+o~t with 
ihese animolr. 

It hos noi been passible +o estoblirh a relationship between the oge of cattle 
and their serological reociions regarding ihe five principal antigenr. 

RESUMEN 

Los ouiores reo1izoron uno ,erxuer+a serol6gica sobre las rickettriosis y 
neorickettsiosir en lus bovinos del nor+e de Camerfin, en 10% animales y  el 
hombre de, centra de CamerO” (Adamouo). Segfin ésie eriud,o, noton uno pro- 
porcion borianie elevoda de reocciones positivas en /os bovinos del norie de 
Comertin para con I~I antigenor epidemico, murino, botonoro. 

La flebre Q y las neoriclcetislorts no pueden explicar 10s abortos observados 
en el ganado de ésia regi6n. Un porceniaje basionte elevado de I~I SUWOI de 
bovinor de Io regi6n de N’Gaoundere t~ene uno reaccion positiva pore con el 
anhgeno neoricketisia Q18. Es igual paro las sueros de Ios hombres que vive” 
muy cerc&or con las dichos animales. 

No iué porible ertablecerrelaciones entre la edad de las bovinos y 10 reocci6n 
rerol6gico ed éstor para con 10s 5 anilgenos principales. 
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Étude préliminaire du pouvoir cestodicide 
d’un nouveau composé organométallique : 

Le diacétate de plomb dibutyle (D. D. P.) 

1) Téniasis aviaire 

par M. GRABE” el G. GRAS** 

RÉSUMÉ 

Les auteurs étudient Ier pouvoir onthelminthique du Diac&afe de plomb 
dibuiyle à l’egard des formes adultes et des former immatures des six princi- 
poux C&odes avioires rencan+r& ou Tchad (Choanoloenia iofundibulum. Roiilie- 

tins tetragono, Roillieiino echioobofhrida. Roiilietina cesticillus. Hymeno@ir carioca 
et Colugnia digonopora). Ils recommandent une dore unique standard de 10 mg 

par tête, dose qui, pour des poulels de 250 à 1.500 grammes est pratique, s0re 
et très efficace. 

De nombreuses recherches poursuivies ces 
dernières années ont permis de montrer que 
certains composés organiques de l’étain sont 
doués d’une actiwté cestodicide très marquée 
(KERR, 1952 ; KERR et WALDE, 1956 ; GRAS, 
1956 ; TAREEVA et BORODINA, 1967). 

Parmi les divers types de composés essayés. ce 
sont ceux possédant la structure R,SnX, **+ qui 
sont les plus actifs. L’activité dépend princlpale- 
ment des groupements R et très peu de X, du 
moins lorsque X a un poids moléculaire peu 

(*) Institut d’kvage et de Mkdecine Wérinoire der 
Pays Tropicaux. Laborotalre de Farcho, Forf-Lamy, 
Rep. du Tchad. 

(**) Laboratoire de ChImie Minérale, Faculté mixte 
de Médecine et de Pharmacie. Dakar, Rép. du Sénégal. 

(***) Dans celle formule. R est un radical alkyl ou 
aryl, directement Ii& à l’atome d’étain par une liaison 
C-Sn et X est un reste électronégotif, 

élevé. Bien qu’il y  ait peu de différence d’activité 
lorsque R varie de Cl à Cb. les composés dibu- 
tyles sont parmi les plus intéressants (KERR, 
1952 ; GRAS, 1956 : KERR et WALDE, 1956, 
GRABER et GRAS, 1962-63-64-65-66). 

En se basant sur les analogies existant dans 
les méconlsmes d’action biochimiques des compo- 
sés organostanniques et organoplomblques et en 
particulier sur l’activité thioloprwe des dérivés 
R,SnX, et R,PbX, (ALDRIDGE et CREMER. 
1955 ; CREMER. 1959 et 1961) GRAS (1966) a pu 
montrer que le diocétate de plomb dibutyle était 
doué également de propriétés cestodicides. Une 
dose aussi faible que 5 mg/kg est suffisante pour 
permettre la déparasitatlon totale de souris, 
expérimentalement Infectées par Hymenoiepis 
froferno. Le DDP est 15 fois plus actif que le 
maléate d’étain dibutyle, 20 fois plus actif que 
I’arsénlate d’étain et 50 fois plus actif que le 
Yomesan ou niclosamide (GRAS, 1966. et 
GRAS et UN, 1966). L’activité anthelminthique 
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du DDP est donc remarquable : cette activité 
semble assez spécifique, puisque le plomb 
minéral, sous forme de Pba+ ou Pb4+, se montre 
inactif à des doses 500 fois plus élevées (GRAS 
et UN, 1966). 

Ce médicament très prometteur o été expéri- 
menté au Laboratoire de Farcha, et l’objet du 
présent travail est de donner un opers” des 
résultats obtenus chez des poulets et chez des 
moutons atteints de Téniasis par Cestodes osso- 
ciés. 

L’ANTHELMINTHIQUE 

Le diacétate de plomb dibutyle est un composé 
bien cristallisé de formule : 

0 

c4He\pb/ 
O-C-CH, 

&Ho’ ‘O-C-CH 3 

0 

De couleur blanche et de consistance Iégère- 
ment butyreuse, il a une forte odeur d’acide 
acétique. 

Les échantillons qui sont conservés au labora- 
t-oit-e depuis deux ans et demi à la température 
ambiante (+200 à +36oC) ont légèrement 
jauni. 

Le poids moléculaire est de 439, 32. Le point 
de fusion est de 54 OC. Au-delà de 34 à 35 OC, le 
DDP devient sirupeux et il est alors nécessaire 
de le mettre au réfrigérateur, où il reprend son 
aspect primitif. 

Le produit est très soluble dans l’acétone et 
dans de nombreux solvants organiques. La 
solubilité approximative dans l’eau à 2OoC est 
voisine de 6 p. 100. Cetie solubilité dans l’eau 
est très commode, cor elle permet I’administra- 
tien du DDP en solution aqueuse. Cependant, 
quand il fait très chaud (avril-mai pour le Tchad), 
le DDP dans de l’eau «colle» aux parois du 
récipient, ce qui risque de constituer une cause 
d’erreur dons la posologie à adopter : il importe 
alors de le mettre en gélules avant de le distri- 
buer aux animaux d’expérience. 

ESSAIS, DE TRAITEMENT 
DU TÉNIASIS AVIAIRE 

1. -Matériel et méthode. 

1) Matériel. 

249 poulets ,ont été utilisés se répartissant 
ainsi : 

- essais thérapeutiques proprement dits : 
143: 

- essais de toxlclté : 23 ; 
- témoins : 63 ; 
- prise de poids : 20. 

La présence d’un grand nombre de témoins 
est justifiée par l’existence d’abondantes formes 
immatures de Cesiodes. Comme il n’est pas 
possible de les retrouver à I’extérieur,locompa- 
raison ne peut être établie qu’avec des parasites 
de la même espèce hébergés à ICI même époque 
par des animaux de la même origine. Pour 
diversifier l’expérience, il a été choisi des 
poulets originaires de la région de Fort-Lamy, 
de Moussoro (Kanem) et de Bangor (Mayo- 
Kebbi). Ces poulets appartenaient tous 0 la race 
locale caractérisée par sa petite taille et son 
faible poids (240 à 1.500 grammes). 

Leur état d’entretien était moyen dans l’en- 
semble, 75 p, 100 d’entre eux servaient d’hôtes 
naturels à des C&odes et des Nématodes dont 
il a été recueilli neuf espèces différentes (tableau 
no I), 

Dans 50 p. 100 des cas, Cestodes et Nématodes 
se trouvent associés entre eux. 

2) Technique. 

Le protocole expérimental est demeuré très 
classique : il correspond à celui qui o été décrit 
précédemment lors des essais avec I’Arséniate 
d’étain (GRABER et GRAS,1964)ou le 14.015 RP 
(GRABER, 1967). Nous n’y reviendronsdonrpas. 

II. - Résultats. 

A la suite d’essais préliminaires effectués par 
GRAS et SAROEUNG (1966) sur des pouleis 
expérimentalement infestés par Roillietino cesti- 
cillus, il a été reconnu que le DDP à la dose de 
5 mg/kg, était capable de détruire ce Cestode à 
100 p. 100. 

Les expériences réalisées au laboratoire de 
Farcha ont eu pour but de déterminer une dose 
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‘standard, valable pour les élevages locaux, non 
toxique et susceptible defaire disparaître les six 
principaux @iodes d’Afrique Centrale, agents 
du ténios.is’aviaire, tant sous leurs formes 
adultes que sous leurs formes immatures. 

La dose de 10 milligrammes par tête a été 
choisie de telle façon que les poulets les plus 
lourds (1.500 grammes) reçoivent un peu plus 
de 5 mg/kg. 

1) Aciion sur les Némolodes. 

2-l-l) Le pouvoir anthelminthique du diacé- 
taie de plomb dibutyle 0 l’égard de Subuiura 
brumpti des caecums intestinaux et d’Acuorio 
spirolls du ventricule succenturié est nul quelle 
que soit la dose employée. 

2-l-2) Sur Ascorldio siyphlocerco, les résultats 
sont irréguliers et inconstants (tableau no 2). 

Dans l’ensemble, 21 p. 100 des parasites sont 
rejetés 0 l’extérieur. 

Compte tenu de ce que l’on connaît de la 
biologie d’Ascoridio sfyphlocerco, il est probable 
que le DDP active, en fin de saison des pluies,” 
l’élimination des Ascoridio déjà en cours d’expul- 
sion naturelle, sans agir sur les Nématodes 
solidement implant6s dans I’intestln. 

2) Action sur les Cesiodes. 

2-2-l) C&odes adultes : (animaux traités, 
tableau no 3). 

2-2-2) C&odes adultes : (animaux témoins, 
tableau no 4). 

2-2-31 C&odes immatures : (Do&ts traités 
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La dose de 10 mg de DDP par tête est très [ bulum et de Roillietina tétragono. on obtient des 
efficace 0 l’égard de Choanofoenio infundibulom. 
Cotugnia digonopora, Raillietino tetrogono, Roillie- 
Tino echinobothrido dont les formes adultes sont 
tuées à 100 p. 100. Sur Hymenolepis corioco, le 
pourcentage est d’environ 96 p. 100, le lot no 3 
n’étant pas complètement déparasité (H. corioco 
persiste dans l’intestin d’un seul poulet sous forme 
de fragments). 

Les résultats sont excellents, sur les formes 
immatures de Roillietino cest~rllus et d’Hymeno- 
lepis corioco. Sur celles de Choonotaenio infuundl- 

taux d’efficacité d’environ 97 p. 100 pour le 
premier parasite et de 88 p. 100 pour le second. 

Le diacétate de plomb dibutyle se comporte 
donc plutôt comme un Cestodicide. puisque son 
action sur les Nématodes est nulle ou irrégulière. 
Son spectre d’activité semble très étendu et il est 
capable d’assurer la destruction * des formes 
adultes et immatures d’au moins six Cestpdes 
avioires souvent associés. 

(*) Quasi totale. 
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III. - Mode d’action. 

Le médicament agit rapidement sur les Ces- 
todes adultes qui sont éliminés dans les délais 
suivant5 : 

70 p. 100 en 24 heures. 

15 p, 100 en 48 heures. 

15 p, 100 en 72 heures. 

Le DDP paraît dans l’intestin lyser les Ces- 
todes dont, seules, les dernières portions par- 
viennent à l’extérieur sous forme de menus 
fragments facilement identifiables (Railliefino et 

Choanoioenra). Pour les Hymenolepis, I’aug- 
mentation du nombre d’œuf5 dans les selles 
après traitement indique que ce parasite délicat 
et de faible épaisseur, une fois mort, o été attaqué 
par les sucs digestifs et digéré. 

IV. - Mode d’odminialrotion. 

L’anthelminthique a été administré dans des 
capsules de gélatine «type auréomycine » rigou- 
reusement dosées. 

Les poulets ont été traités sans mise à la diète 
préalable, car, dans les pays africains, l’inter- 
vention doit être rapide et ne pas gêner les éle- 
“C5UïS. 

V. -Conséquences du traitement sur la santé 

de l’animal. 

1) Conséquences visibles. 

A la dose préconisée, les perturbations sur la 
santé de l’animal sont faibles, sinon nulles. 
L’appétit est conservé. II n’y a ni apathie, ni 
tristesse. 

Les manifestations du téniasis aviaire (amai- 
grissement, baisse d’état, signes entéritlques ou 
nerveux) s’estompent très rapidement, en moins 
d’une semaine. 

Par ailleurs, des observaiions faites dans 
différents élevages familiaux ont abouti à la 
conclusion que cher des poules abondamment 
parasitées, le médicament provoquait dans les 
48 heures une forte reprise de /a ponie, qui peut 
même, dans certains ca5 exceptionnels, être 
effective deux heures après l’administration de 
I’anthelminthique. 

2) Gain de poids. 

20 animaux ont été utilisés fin juin 1967. 0 une 
ipoque où les possibilités d’infestation par les 
iivers C&odes présents au Tchad sont maxi- 
nales. 

DIX d’entre eux ont servi de témoins et les 
lix autres ont reçu le 16-6-67.10 mg par tête de 
3DP. 

Les C&odes évacués ont été décomptés, puis 
>oulets traités et poulets témoins ont été placés 
-1ans de grandes cages de bois grillagées et 
xwrris deux fois par jour avec le mélange sui- 
/ant : 

- mil 90 kilogrammes 
- son de blé 60 
- tourteau d’arachide 22,S 
- farine de poisson 6 
- farine de foie 6 - 
- farine de sang 6 
- poudre de coquillage 4 - 
- poudre d’os 4 
- Sel 1 - 

Les pesées ont été effectuées régulièrement 
:haque semaine sur 10 même balance et par la 
nême personne. Les résultats figurent au tableau 
P 6. 

L’augmentation de poids au bout d’un mois est 
i’environ 10 p. 100, ce qui, compte tenu de la 
iaison. est fort honorable, II est bien de noter 
lue la courbe de poids accuse une remontée très 
spectaculaire (+ 10 p, 100 la première semaine), 
iès la disparition des Cesiodes. 

Par ailleurs, 3 poulets témoins sont morts de 
éniasis 33 jours après le début de l’expérience. 
15 étaient bourrés de Roillieiina iefragona 
:15 grammes pour un poulet de 560 grammes). 
.es animaux traités ont tous survécu dan5 de 
nonnes conditions. 

Le DDP est donc suscepiible, dans le5 pays 
,ù le téniasis aviaire est fréquent, d’avoir des 
+percussions sensibles, sur la productivité des 
Elevages de volailles qu’il débarrasse de leurs 
testodes, jeunes ou adultes, plus sûrement 
qu’aucun autre anthelminthique connu. 

A..- Toxicité. 

La DL 50 u été déterminée par GRAS et 
;AROEUNG, 1966, par la méthode de BERHENS 
:t KARBER, à l’échéance de 8 jours : sur des 
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1 poulets de 10 semaines de 1.000 g & 100 g, elle 
est de 187 mg/kg. 

A Fort-Lamy, des doses progressivement 
croissantes ont été expérimentées (tableau no 7) 
au cours de l’hiver 1966-67. 

La résistance des poulets locaux semble Iégè- 
rement supérieure à celle des poulets européens, 
mais le nombre insuffisant d’animaux employés 
ne permet pas de tirer des concIus~ons détini- 
tives. 

10 milligrammes par tête correspondent, 
après avoir été ramenés au kilogramme de 
poids vif, à des doses qui vont de 7 à 40 mg/kg. 
En prenant comme base une DL 50 de 187 mgjkg, 
la marge de sécurité. cher les poulets du Tchad 
est grande, puisqu’elle vo de 4,6 à 26.7. 

VII. -Comparaison avec d’outrer ténifuges 
récents. 

«La thérapeutique anthelminthique du Ténia- 
sis avioire repose essentiellement. à l’heure 
actuelle. sur l’usage des Dérivés de l’étain, 
dilaurate d’étain dlbufyle et arséniate d’étain 
qui ont, outre leur efficacité, l’avantage de ne 
pas exiger de diète préalable, toujours préjudi- 
ciable à la croissance et à la ponte des volailles » 
(EUZEBY, 1965). 

II a paru intéressant de comparer le pouvoir 
cestodicide du DDP avec celui de I’arséniate 
d’étain et des divers composés organiques de 
même métal expérimentés au laboratoire de 
Farcha ces dernières années (graphiques 1 et 2). 

Si le diacétate de plomb dibutyle est un peu 
moins actif sur les C&odes adultes que I’orsé- 
niate d’étain, le maléate d’étain dibutyle ou le 
dichlorure d’étain diphényle. son action anthel- 
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minthique sur les formes Immatures est du même 
ordredegrandeurqu’avecles dérivés orgon~ques 
de l’étain. 

La faible toxicité du DDP constitue un très 
gros avantage qui permet de recommander son 
esmploi dans le traitement’de hxxse du Téniasis 
avioire, car la dose unique (10 mg par tête) 
retenue pour des animaux de 250 g à 1.500 g 
est pratique. sûre et très &fficace. 

Le diacétate de plomb dibutyle vient donc 
heureusement compléter les moyens de lutte 
dont on dlspose contre les parasitismes aviaires. 

CONCLUSIONS 

Lors d’essais effectués en 1966-1967. sur 249 
volailles venues de dlverses régions du Tchad, 
il a été constaté que le DDP à la dose de 10 mg 
par tête, sons mise à la diète préalable est 
capable de détruire à 96-100 p. 100 les formes 
adultes de Choonatoenio rnfundibulum, Raillietina 
ietrogono, Roiilieiino echinoboihrido, Cofugnlo diga- 
noporo et Hymenolepis carioca. 

Les formes immatures de C. rnfundlbulum et de 
R. Wagono ne le sont qu’à 88-97 p. 100, celles 
de R. cesl~~llus et d’H. carioco l’étant en totalité. 

- L’action de diacétate de plomb dibutyle 
est nulle sur Subulura brumpti et Acuar~a 
spirales. Sur Ascarldia styphlocerca, elle ne 
dépasse pas 20 p. 100. 

- Ld disparition des Cestodes entraîne. 
lorsque I’ammol est convenablement nourri. 
un gain de poids de l’ordre de 10 p, 100 en 
un mois. La ponte reprend presque immédia- 
tement. 

- La towclté du médicament pour le poulet 
africain est un peu plus faible que pour le poulet 
européen chez lequel la DL 50estde 187 mg/kg. 
Dans ces conditions le coeftÎcient chimiothéra- 
pique, pour des animaux dont le poids va de 250 
à 1 SO0 g, varie de 4,6 à 267. 

- Le DDP représente donc un anthelmin- 
lhique, sûr, pratique et très efficace qui devrait 
trouver sa place dans le traitement de rnosse du 
téniasis auaire. Cependant, un certain nombre 
de ponts demandent encore à être précisés, en 
particulier le mode d’administration e+ la 
recherche et la persistance des résidus de plomb 
minéral et organique dans les tissus des animaux 
traItés. 

II est également possible que d’autres dérivés 
organiques du plomb présentent un certain 
intérêt comme anthelminthique, en particulier 
les dérivés diphényles qui semblent beaucoup 
maris toxiques (GRAS et BOUCARD, 1968). 
tout en conservant une octiwté cestodicide 
appréciable (GRABER et GRAS non publié). 
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Essais du Tetramisole 
dans la lutte contre les strongyloses 

gastro-intestinales 
des bovins à Madagascar 

par P. DAYNES 

RÉSUMÉ 

L’auteur relaie deux ewas de traiiement der strongyioser gostro-intestinales 
des bovins par le Tétromisole odmlnirtré par voie rous-cutanée et par voie paren- 
téroie 0 la dose de 5 mg,kg, Les résultotr obtenus sont très bons. Les doses plus 
élevées provoquent des réachans d’agitotlon. 

INTRODUCTION 

Les Strongyloses gastro-intestinales sont les 
helminthose? que l’on rencontre le plus souvent 
à Madagascar. Ce Sont des Strongyloses diges- 
tives mixtes. Elles sont dues à Hoemonchus, Coo- 
pria, Trlchostrongylus auxquels il faut ajouter 
presque toujours Oesophagosiomum, très souvent 
Sfrongyhdes et assez souvent Bunostomum. Très 
répandues dans toute I’lle. atteignant un fort 
pourcentage des animaux (parfois 80 p. 100) 
elles se montrent pathogènes surtout chez les 
jeunes bovins. 

Nous nous proposons de relater les résultats 
obtenus à Madagascar sur des jeunes bovins par 
l’utilisation du Tétramisole dons la lutte contre 
les Strongyloses digestives dues à ces helminthes 
diff&emment associés. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Animaux. 

Les animaux utilisés sont de jeunes bovins 
zébus âgés de 6 à 18 mois élevés dans la région 

dite du «Moyen Ouest » en élevage semi-intensif. 
Ces animaux vivent sur des parcours comprenant 
des plateaux assez secs et des bas fonds humides. 
Le nombre de têtes varie de un à cinq à l’hectare. 

Anihelminthique. 

Nous avons utilisé le Tétramisole sous deux 
formes commerciales, une forme injectable par 
la voie sous-cutanée et une forme administrable 
per os. 

Le Tétramisole est le d-l tétrahydio-2, 3. 5, 6 
phényl 6 imidazo (2, l-b) thiazole. 

Dans les deux expériences la dose utilisée a 
été de 5 mg de produit pur par kg de poids vif, 
sauf dans les cas. précis& plus loin, de doses 
plus fortes. 

Le contrôle de I’infestation parasitaire est 
effectué par la coproscopie. 

Le contrôle d’efficacité du produit est réalisé 
par coproscopies et par autopsies. L’infestation 
est certaine dans le cas de coproscopie positive. 
L’activité anthelminthique du produit n’est pas 
confirmée absolument par des examens copras- 
topiques négatifs. Aussi, des autopsies de 
contrôle sont-elles nécessaires. 
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RÉSULTATS 

A. -Utilisation du tétramisole eninjectionsous ;- 
cutanée. 

Seize]eunes bovins de 6 à12 mois sont utilisér 
Leur poids moyen est d’e 69 kg, les extrême 5 

&ont de 46 kg et 92 kg. Les coproscop~e~ effet 
tuées avant traitement (aux leurs J - 15, J-11 3 

et J - 1) ont donné les résultats consignés dan 5 

le tableau 1. 

TABLEAU I 

l - 
Huit infestations étaient mixtes avec deu: x 

(4 fois) ou iras (4 fois) helminthes différents. 
Trois bovins étaient porteurs de Moniezio. 
Les animaux reçoivent chacun en injection 

mus cutanée une dose de 5 mg/kg de la prépara 
ilon commerciale du produit contenant 11 
Tétramisole sou5 forme de Chlorydrate dos 
à 75 mg par ml de soluté. 

Le5 coproscopies effectuée5 après traltemen t 
aux jours J + 8 et J + 10 ont toutes été négatives 

Ces coproscopies ont été coniirmées par l’au 
7opsie, au jour J + 13, de deux bovins don 
l’un avait été reconnu porteur de Moniezia. OI 
n’a pas retrouvé de nématodes chez ces deu: 
bovins, mais on a trouvé des Moniozia sur 11 
bovin précédemment reconnu infesté. 

Les animaux traités ont présenté parfois d, 
très légères réactions d’agitation aprés traite 
ment, réaction5 débutant dans le quart d’heur1 
suivant le traitement et durant une heure environ 

Cinq bovins ont regu des doses plus importante 5 

de Tétramlsole. 

Trois bovins ont revu 7,s mg/kg. 
Deux bovin5 oni revu 10 mg/kg. 

Il5 ont présenté le5 réaction5 suivante5 
excitation et légère incoordination motrice 
l’animal steppe, queue et oreilles dressées e 
agitées : ptyalisme, mouvements de mastication 
quelques tremblements musculaires. Ces signe: 
sont apparus entre 3 et 5 mn après I’injectior 

:hez les bovins recevant 10 mg/kg. L’un d’eux. 
:n mauvais état général, vocillalt sur iontrain 
atérieur et de temps en temps partait droit 
levant lui en galopant. Chez les animaux rece- 
ant 7,5 mg/kg, ces signes sont apparus après 
0 à 20 mn et avec moins d’intensité. Dons tous 
es ca5 tout rentre dans l’ordre en quelques 
leures. 

Les animaux ont été remis au pâturage après 
raitement et des coproscopies effectuées au jour 

+ 45 ont révélé qu’ils s’étaient réinfestés. 

E ). - UtilisotionduTétramisoleadministréperos. 

Nous avons utilisé seize jeunes bovins âgés 
le 6 à 14 mois élevés dans les mêmes condition5 
lue précédemment. Leur poids moyen était de 
12 kg (65 à 110 kg). 

Les Coproscopies effectuée5 avant traitement 
)nt donné les résultats suivants (coproscopies 
effectuées aux jours J - 15. J - 8 et J - 1) 
:onsignés dans le tableau II, 

Un bovin était porteur de Moniezio. 
Quatre bovins étaieni porteur5 de Paromphis- 

+ ornes. 
Du point de vue des Nématodes. douze infes- 

ations étaient mixtes avec deux parasites 
hfférents dans cinq CQS, trois parasItes différent5 
lans six cas, et quaire parasites différent5 dans 
In tas. 

n istrant per 05, au pistolet doseur, une dose de 

Des numérations effectuées selon la méthode 
le STOLL durant la semaine précédant le tralte- 
nent ont montré que les ceufs de Bunostomes 
oriaient de 150 à 500 par g de fèces, que ceux 
‘Hoemonchus variaieni de 100 à 750 par g de 
!ces, que ceux de Trichostrongles variaient 
:e 200 à 800, ceux de Cooperio de 200 à 650 et 
eux d’oesophagostomes de 300 à 2.000. 

Nous avons traité les animaux en leur admi- 

362 

Retour au menu



5 mg/kg de produit (sous forme d’une prépara- 
tion commerciale titrant 3 p, 100 de Tétramisole). 

Les Coproscopies effectuées après traitement 
aux jours J + 5 et J + 8 n’ont pas permis de 
irovver d’cwfs de némotodes. 

Deux bovins ont été abattus pour contrôle 
nécrapsiques de ces coproscopies. On n’a pas 

-trouvé de Nématodes vivants. 
Comme dans le cas précédent un certain 

nombre d’animaux ont présenté des réactions 
après troifemeni. Près de la moitié des animaux 
.ont été légèrement agités dans le quart d’heure 
suivant l’absorption du produit. 

Six bovins ont re$u dans le même temps des 
doses plus importantes de produit. 

Quatre bovins ont re$u le Tétramlsole 0 la 
<dose de 10 mg/kg et deux bovins à la dose de 
15 mg/kg. 

Ils ont présenté les réactions suivantes appa- 
raissant entre 10 et 15 mn après absorption du 
produit : Agitation des oreilles et de la queue, 
movvements désordonnés et vifs, vxlivatmn 
‘Iégère et mouvements de mortlcotion. L’ammal 
Légèrement excité steppe, bouscule ses congé- 
nères, prend deç départs de galop. 

Un des deux animaux ayant absorbé la dose 
de15 mg/kg, très oglté pendant quelques heures, 
s’est ensuife couché pendant plus de 18 h ef n’a 
retrouvé son appétit qu’après 24 h. 

Les animaux ont été gardés à l’étable après 

traitement et n’ont pas paru se rémfester (copros- 
copies négatives). 

CONCLUSIONS 

Le Tétromisole utilisé chez de ]eunes bovins 
pour lutter contre Ier Strongyloses gastro intes- 
tinales s’est révélé efficace à la dose de 5 mg de 
produit par kg de poids vif. 

Le produtt est également efficace administré 
par “ole sous-cutanée ou par “ole parentérale, 
les coproscopies et les autopsies de contrôle 
montrant la disparition des nématodes en cause. 

Les doses utllisées par les premiers auteurs 
étaent le plus souvent de 12,5 à 15 mg/kg. 
FORSYTH (2) utilise la dose de 15 mg/kg. 
GRABER en 1966 (5) estime que la dose de 
5 mg/kg est efficace. 

Nous devons noter parfois des réactions 
légères d’agitation chez les animaux traités, 
réactlons qui, si elles ne sont pas graves devien- 
nent assez vives à dose plus élevée. 

Nous avons pu noter ces réactions légères 
d’agitation ou d’excitation aux doses de 5 mg 
0 10 mg/kg alors que pour VALLEY (7) (chez 
des ovins précisons-le) il faut atteindre 15 à 
20 mg/kg pour voir apporoMre des réactions 
très légères et pour GRABER (5) II faut atteindre 
près de 40 mg/kg en injection sous-cutanée. 
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Rev. Elev. Méd. “6,. Pays ,ro&, ,968, 2,. 3 (36573) 

Description complémentaire ~ 
de Trypanosoma theileri Laveran, 1902. 

Mention particulière 
de formes observées en Casamance 

(Rép. du Sénégal) 
par 5. M. TOURE 

RÉSUMÉ 

Tryponosomo fheiieri a é+é décrit par LAVERAN en 1902 à partir de prelève- 

menfs de sang faits par A. THEILER sur des bavons d’Afrique du Sud. La des- 
criptton originale de l’espèce enferme celle-ci dansder limites trop etroites olors 
que le paror~ie se prérenfe sous des aspeds variables. Une descwptia” camplé- 

mentaire es+ donnée ici 0 la rutte d’observations foltes chez des bovins en 
Moyenne Casamance (République de Sénégal). Dons les analyser relaiées. Ia 
forme la plus pe+i+e mesure 43.3 & et la plus gronde 953 p. La largeur des try- 

panoromes varie entre 2.6 et 10.7 p. La distance entre le kinétoplorte ei I’ex- 
trémii6 postérieure est toujours très grande (entre 12.9 et 33.9 p) tandis que 
celle entre le kinétoplarte et le noyau est souvent réduite. Chez cerioins trypa- 
nosomes on ne distingue pas d’extrémité Ihbre du flagelle. 

A I’exome” microscopique du rang des bovins sur lame, oprès coloration, 

il es+ remarquable qu’en Moyenne Casamance T. theiieri est beaucoup plus fré- 
quent que T. congolense et T. viwx. Ce fait vaut d’être mention”& car 10 région 
es+ fortemeni infestée de glorsines el les bovins gui y sont élevés tenus pour 
trypanotolérantr. 

L’hémocuiture dans un bouillon au sang de lapin permet de conclure que 
plur de 70 p, 100 des bovins de l’arrondissement de Koldo hébergent ce grand 
trypanorome. Ce rérultoi est conforme aux données classiques sur lo frQue”ce 

de T. Iheileri. 

INTRODUCTION sence de T. theileri chez le5 grands ruminants 
domestiquer ou sauvages. En 1925. CURASSON 

Tryponosomo therleri a été décrit en 1902 par le mentionne en Afrique Ocudentole franco- 
LAVERAN à partir de prélèvements faits sur des / phone. Parmi Ier observations les plus récentes 
bovins d’Afrique du Sud par A. THEILER. La cltons celle; de WELLS, LUMSDEN et HARDY 
description originale de l’espèce devolt être (1965) en Ecosse et celles de LAMY et BOULEY 
complétée par LAVERAN et MESNIL dans leur (1967) Ces derniers ont constaté, en France, 
traité magistral wr les trypanosomes des chez un veau nouveau-né. une infection massive 
Vertébrés paru en 1912. par ce trypanosome. REID et coll. (1966) ont 

De 1902 à nos jours. de nombreux auteurs récemment mis en évidence le parasite dans 
dans les pays les plus dwers ont signalé la pré- plusieurs pays d’Afrique de l’Est, de même que 
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GRAY et NIXON (1967) au Nigeria. Le parasite 
est cosmopolite. 

La description originale de l’espèce est pré- 
cise, mais toute considération biométrique mise 
à part, celle-ci ne fait pas éiot de différences 
morphologiques imporiontes qu’il est possible 
d’observer parmi les formes sanguines du 
trypanosome. Cela enferme l’espèce dans des 
limites trop étroites qu’il convient d’élargir. 

LIMITES DE LA DESCRIPTION ORIGINALE 

Le caractère spécifique déterminant de J. fhei- 
leri est surtout so très grande taille : les formes 
les plus grandes mesurent 60 à 70 k de long sur 
4 à 5 p de large ; les formes les plus Petite$. 
25 0 30 p de long sur 2 à 3 p de large. a Après 
fixation et coloration par les procédés ordinaires, 
on distingue : un noyau ovalaire qui est situé 
vers la partie moyenne du corps et un centro- 
sorne arrondi fortement coloré, assez éloigné 
de l’extrémité postérieure. La partie libre du 
flagelle représente environ le quart de la 
longueur du parasite ; 1~ flagelle se continue le 
long de la membrane ondulante qui est assez 
large et bien plissée et vaaboutir au centrosome. 
Le protoplasme qui contient un grand nombre 

de granulations chromophiles se colore forte- 
ment» (LAVERAN et MESNIL, 1912). 

II nous o été donné d’observer J. fheileri précw 
sément sous cette forme chez deux bovins 
importés du Maroc au cours de 1965 (fig. 1 : 
X, Y, Z). Sous cet aspect, l’identification du 
trypanosome peut Etre rapide encore que les 
formes les plus petites puissent conduire à 
quelque réserve lorsque la population comprend 
un grand nombre de trypanosomes de faible 
longueur. Ainsi, à propos d’observations faaltes 
en 1925, CURASSON pouvait écrire : «il existe 
.chez le bceuf du Soudan un grand trypanosome, 
non pathogène, voisin de J. theileri (25 0 54 çr 
de long sur 1,5 à 4 p de large : dlmenslons 
moyennes 33 >u de long sur 3 ,u de large). II n’en 
diffère que par ses dimensions qui sont plus 
faibles et le flagelle qui est plus court. Peut-être 
cela suffit-il à en faire une variété soudanense ». 

C’est dire que la position systématique de 
l’espèce peut également prêter à dlscusslon 
lorsqu’elle est considérée du point de vue biomé- 

trique. A cet égard il faut ajouter qu’un grand 

trypanosome’a été décrit de l’Uganda en 1909 
chez le bœuf et l’antilope par BRUCE et ses 
collaborateurs sous le nom spécifique de Trypo- 
nosorno ingens. Les mesures données pour ce 
trypanosomesont :72à122~delongsur7àlO~ 
de large. II est remarquable que depuis cette 
description, à l’exception d’une mention de 
FRASER et DUKE (1912). la présence de l’espèce 
n’ait pas été signalée à nouveau. Cependant, de 
nombreux traités en font état à partir de la 
seule description ‘de BRUCE et de son équipe. 
L’espèce est encore citée par HOARE (1964)’ 
dans sa nouvelle systématique de la famille des 
Jryponosomotidoe, (dans le sous-genre Megoiry- 
ponum). Le trypanos,ome observé par BRUCE 
est certainement une forme de J. fheileri aux 
dimensions plusgrandes qu’habltuellemeni. C’est 
l’opinion d’Eduard REICHENOW et de F. DOF- 
LEIN (1953). En effet, dans les infections chro- 
niques à J. fheileri. les formes observées ont 
des dimensions plus grandes que celles du dé- 
but de la parasitéme REICHENOW o pu en 
mesurer de 115 p. Dans les enquêtes relatées 
ci-dessous, un des spécimens a 95,3 p de long. 
II apparaît que les dimensions de J. theileri 
varient considérablement suivant la région et 
suivant le stade évolutif de l’infection. 

OBSERVATIONS FAITES EN CASAMANCE. 
DESCRIPTION COMPLÉMENTAIRE 

DE TRYPANOSOMA THEILERI 

Les données qui suivent proviennent d’en- 
quêtes, menées entre 1965 et 1967, sur les trypa- 
nosomiases des animaux domestiques. La plupart 
d’entre elles sont relatives à la Moyenne Casa- 
mance (département de Kolda, 140 20’ - 150 W. 
120 40’ - 130 N). Une observation a été falte 
en Basse Casamance, sur un veau. à Fissao 
dans le canton d’Oussouye. Tous les animaux 
trouvés porteurs de ce trypanosome sont des 
bovins apparentés à la race Ndama (ce que 
LARRAT désigne par la variété Ndama- 
grande). 

Les trypanosomes sont rares dans le sang. 
L’examen complet d’une préparation micros- 
c3pique, étalement de,sang ou goutte épaisse, 
ne permet d’en déceler que quelques-uns 
(rarement plus de trois, et souvent un seul). 

Après coloration rimple par /a solution de 
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e = extr&-ril& portérieure : k = k~néhplorte : n = noyau : fl = extrémité libre du flagelle. 

GIEMSA. on voit dans le cytoplasme de nom- 
breuses granulations azurophiles et basophiles 
qui forment une masse dense, de répartition 
inégale suivant les spécimens. Présence égale- 
ment de granulations éosinophiles et de vacuoles, 
mais en petit nombre. Chez certains trypano- 
sornes on distingue nettement des myofibrilles 
longitudinales parallèles (photo na 1). Le noyau, 
color& en rose pâle, est lenticulaire ou arrondi 

et ses bords atteignent souvent la membrane 
cytoplosmique. 

Les observations qui portent sur 52 trypano- 
sornes montrent des variations morphcloglques 
(fig. no 1 : 0. P. Q. R, S. T. U. V, W) et biomé- 
triques (tableaux I et II). La plus petite longueur 
mesurée est de 43.3 p tandis que la forme la plus 
grande ottelnt 95,3 p. La largeur des trypano- 
sornes varie entre 2.6 p et 10.7 p, Le plus grand 
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diamètre du noya a une mesure voisine de 
celle de la largeur du trypanosome : noyau 
entre 2,3 p et 9,4 p, La distance entre le kinéto- 
plate et l’extrémité postérieure (k-e) est toujours 
irès grande (entre 12,9 p et 33.9 i’) (photo no 2), 

tandis qu’au contraire celle entre le kinétoplaste 
et le noyau (k-n) est souvent réduite (entre 2,6 p 
et12,9p). La mesurel2,9+ pour [k-n]se rapporte 
à un trypanosome chez lequel le kinétoplaste 
est à égale distance entre l’extrémité postérieure 

Photos “0 1 et “0 2. - T. Iheileri. Formes observ&s dans le sang. 

et le noyau. Le flagelle est souvent sans extré- 
mité libre, et lorsque celle-ci est présente sa 
longueur est très variable (3,4 k à 138 p). La 
membrane ondulante peut être très accusée ou 
non. 

La morphologie de certains des trypanosomes 
trouvés chez les bovins de Moyenne Casamance 
est conforme à la description de LAVERAN mais 
d’autres s’en éloignent soit par leur absence de 
flagelUe libre, soit par leurs dimensions plus 
grandes. Etant admises ces variations morpho- 
logiques à l’échelle spécifique, les formes 
décrites ci-dessus s’ajoutent à celles observées 
dans d’autres contrées. Ajoutons que J. iheilerl 
a 5 chromosomes (HARTMAN et NOLLER. 1918, 
in WALTON, 1959). 

SYNONYMES DE T. JHEILERI 

J. Tronsvoalmse Lavera”, 1902. 
J. lingardi Blanchard. 1904. 
J. himoloyonum Lingard. 1906. 

J. indicum Lingord, 1907. 
J. muktesori Lingard, 1907. 
T. iheileri Lühe, 1906. 
J. wrublewskyi Wladimiroff et Yakimoff, 1908. 
J. omericanum Crawley, 1909. 
J. fronk Frosch, 1909. 
J. folshowi Knuth, 1909. 
J. scheioi Knuth, 1909. 
J. rutherfordi Hadwen. 1912. 
J. schonebecki Mayer, 1913. 
T. inqens Bruce et OI., 1909. 

ÉTUDE DE FRÉQUENCE 
EN MOYENNE CASAMANCE 

ET CONSIDÉRATIONS, BIOLOGIQUES 

Comme déjà Indiqué, les trypanosomes sont 
rares dans le sang des animaux examinés. 
Cependant leur fréquence dans les troupeaux 
est élevée. Les dernières analyses, faaltes en 1967, 
de 330 lames donnent les résultats suivants : 
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n 

394 

2.5 

394 

333 

3,3 

2.6 

4 

897 

4 

3.4 

433 

2.3 

2.6 
4 

4,1 

236 

496 

934 

3.3 
8 

333 

52 
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infection mixte à J. vivox et J. fheileri.. 1 a été pris dans chaque troupeau et le sanq est 

f  infection mixte à J. vivax, J. Iheileri et mi- 
crofilalres 1 

infection mixte à J. congolense et microfi- ’ I 
[aires ., . . . . ., ,. 1 

infection à J. congolense seul 3 l 
infection mixte à J. thelleri et microfiloires. 4 I 
infection à T. theiieri seul,, 30 
infection par microfilaires seules.. 45 
sans parasites apparents 245 

Poy les seules méthodes classiques de colora- 

réle& à /a veine ]ugulaire’, 
Le milieu utilisé pour I’hémoculture est un 

,ouilion nutritif en phase liquide enrichi par du 
;ang de lapin défibriné. II renferme des anti- 
Jiotiques et de la mycostatme pour limiter 
‘incidence des souillures. Sa composition est la 
aivante : 

1 

Nutrient Broth (Oxoïd) 139 
I NaCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

Eau distillée 1.000 g 

tion de sang sur lames, il apparaît donc que 
T. fheileri est beoujoup plus fréquent chez les’ 
bovins de Moyenne Casoman& que des trypa- 
nosomes comme T. vivax et T. congolense, et cela 
dans une région fortement infestée de glossines. 
Ce point semble d’autant plus important que 
nous sommes en présence d’une race bovine 
considérée comme trypanotolérante. Le phéno- 
mëne de tolérance ne seront-il induit qu’avec 
les tiypanosomes doués de grande virulence et 
serait-il peu marqué à l’encontre de T. theileri? 

l ! 

Ces questions-là et d’autres valent d’être posées. 
Ii est certain, en tous cas, qu’avec le procédé 

de mise en évidence de J. fheileri par hémocul- 
turc, la proportion d’animaux infectés est supé- 
rieure à 70 p. 100. 

Trois+roupeaux dans 3villagesdeI’arrondisse- 
ment de Kolda ont été choisis pour l’étude de la 
fréquence de J. theileri. Un lot de 28 animaux 

,, 

1 

Pénicilline 100.000 U. 1. 
Streptomycine 100 mg 
Mycostatine. 1.000 u. 1. 
Sang de lapin détÎbriné.i,. 20 ml 

5 volumes de I + 1 volume de II. 

Sur un total de 84 tub& ensemencés, 61 ont 
révélé des formes de culture caractéristiques 
de T. fheileri (fig. na 2) au bout de 4 0 12 jours, 
soit 72,6 p. 100 de cas positifs. Ce résultat est par 
ailleurs conforme aux données classiques sur 
la fréquence de J. fheiieri (LAVERAN et MESNIL, 
1912 ; HERBERT. 1964 : REID. 1966 : GRAY et 
NIXON, 1967). 

CONCLUSION 

Les caractères spéciiiques de T. fheileri sont 
sujets àvariation. Généralement le trypanosome 

f 

0 
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est de taille nettement plus grande que les 
autres trypanosomes du bétail : 60 à 70 tu 
(LAVERAN, 1902). jusqu’à 95 p (observations 
de Casamonce) voire 115 p (REICHENOW. 
1940) ou davantage. Quelquefois il est de petite 
taille : 25 à 30 p (petites formes de LAVERAN), 
25 à 54 p, avec 33 p de moyenne (CURASSON). 
La largeur varie entre 2 p et 10 p. Certains 
spécimens n’ont pas de flagelle libre. Ces diffé- 
rences, d’ordre spécifique toutefois, semblent 
en rapport avec le stade évolutif de l’infection. 
Faute de pouvoir dire de l’espèce qu’elle est 
polymorphe à l’instar des trypanosomes du 
sous-groupe de T. brucer. il est à retenir que sa 
morphologie est très variable. 

Le fait remarquable dans les obwrvotions 
faites en Cosamance est que la fréquence de 
T. theileri dans les analyses de sang sur lame est 
de loin supérieure à celle de T. vivax et de 
T. congolense, alors que la réglon ert fortement 

infestéedeglossinesetquelesbovinsqui I’habitent 
sont considérés comme trypanotoléronts. 

II ne peut être traité ici de la pathogénicité 
intrinsèque de ce trypanosome. Une publication 
de HERBERT (1964) discute en particulier de la 
virulence de T. therleri. On peut cependant ienir 
pour certain que ce trypanosome est hobituelle- 
ment très peu virulent. 

Quant à sa transmission biologique, notons que 
les espèces swantes de Tobonidoe ont été captu- 
rées dans les localités vlsitées : Hoemotopoto 
decoro. WALKER 1850 : Tabonus toeruolo, 
PALISOT de BEAUVOIS, 1807 ; Ancalo fosciato 
mwio SURCOUF. 1914. 

Institut d’Elevage et de 
Médecine vétérinaire des 
Pays tropicaux, Moisons- 
A@rt. Laboratoire national 
de I’Elevageet de Recherches 
vétérinaires, Dakar-Honn. 

SUMMARY 

Addition.4 description of Trypanosome theileri Loveron. 1902 

Peculiar mention of rame formr obrerved in Coramonce (Rep. of Senegol) 

Tryponosomo fheileri was described by LAVERAN in 1902 on slides sent ta 

him by A. THEILER who had examined some south african cottle.,The original 

dercrtpiian enclored the specier in +oo confined limits ihough the parasite is 

+o be reen under variable feature. After surveyr which took place in the Middle 

Casamance (Republtc of Senegol) some oddttionol descriptions of the parasite 

are given there. 

In the reported anolys~r the smoller form measured 43.3 v in length and ihe 

longer 953 p, The breadthof the trypanosomes varied from 2.6 p to 10.7 p. 

The distance from the kinetaploste to +he posferior end was alwayr of greoi 

va,ue (12,9p+o 33.9,,) bulthe dtrtance between fhe ktnetoplaste and the nucleus 

often W<IP faint. In some trypanosomes Ihe free flagellum wx uncansp~cuaus. 

When ca+tle’s blood was examined to fhe m~crorcape offer rtaintng. the main 

resuli was the rcarcity of T. Iheiieri on rlides butthir specier occured more fre- 

quently ihan T. congoieose and T. vivor. Thir point mfght to be referred to for 

ihe lands visited beared populations ofGlossino-rpecies and fhe cotlle bred there 

are held to be iryponotolerant. 

Hemoculture in a nulrent-bro!h contoining robbtt-blood led +o the concIus~on 

that over than 70 per 100 of bovine tn sehlementr oround Koldotown were 

infecled by +hir forge tryponorome. This result IS tn accordonce with clas~~col 

data on the frequence of T. Iheileri. 

RESVMEN 

Dercripcron complementaria de Trypanoroma theki Laveron. 1902. 

Referencia porticulor de las formas observados en Casamance (Rep. de Senegal) 

En 1902, LAVERAN describia Trypa~osomo Iheiieri a porfir de mueltras de 

songre tomodas par A. THEILER en bovinos de Afrtca del Sur. La descrtpcidn 
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origipol de 10 erpecie encierra la dicha en limites demasiodo estrechor mien- 

iras se prerenta el porbsito bajo orpec~as variables. Se da en éste trobaja 
otra description seg6n ICI~ observaciones hechas en 10s bovinos en Media Casa- 
mance (Reptiblica de Senegal). En las ondlisir notodos, mide 43,3 p la forma 
mas pequeRo y 95.3 v la m6s grande. La anchura de 10s iriponosomos varia 
entre 2.6 y 10,7 v. Es riempre mhr grande (entre 12.9 y 10.7 e) la disiancia 
entre el kinetoplasto y Ia extremidad pasteriar mientras a menuda es reducido 

lo entre el kinetaplasio y el nticlea. En ciertor tripanosamor, no se ve una 
extremidad libre del flogelo. Segfin el examen micro&pico de la rangre de 

1x bavinos sobre lamina. luego de la colaraci6n, re nota que, en MedlaCasa- 

monce, se encuentra m& frecuentemente T. iheiieri que i. congoleose y T. vivox. 
Lo que es interesonte noior parque la regidn est6 muy inferiado par la6 glo- 
sinos y se consideran 10s bovinor, criador en elIa, como iripanotaleronrer. El 
hemocultivo en un caldo con sangre de coneja permite concluir que mas de 
70 p. 100 de 10s bovinos del distrito de Koldo albergan el dicho tripanoromo. 
Esle resultodo es conforme con 105 dotor ci6sicossobre lafrecuencia de T. theiieri. 
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Enquête entomologique 
dans la région des savanes 

(République du Togo) 
par J. ITARD 

RÉSUMÉ 

La r6partition des glasriner, dans la région des savcmes, se caractérise par : 

1. -Absence de GI. morsilans. tout ou moins dam V&endue des zones pros- 

pectées. 
2. - Présence de GI. fachinoides et de GI. ~oipolis gambiensis, qui coexistent 

fréquemmenf. 

Ces deux espèces se rencontrent dons une végétation de type galerie. mais 
fixées 0 prouimit6 de po~ntr d’eau permanents. GI. lochinoider es+ l’espèce domi- 

“LXliC 
Du fait de I’obrence de GI. morsilons, l’élevage des bovins est possible dans 

les mvyone~ comprises entre les ~OWP d’eau. 
On donne d’autre part une liste des espèces de iabanidae captur& w cours 

de cette enquête. 

Située à l’extrémité nord du Togo, la région 
des Savanes déborde légèrement les parallèles 
100 et 110 de latitude Nord, et se situe entre le 
méridien de Greenwch e+ le méridien 10 Est 
(carte 1). 

La région des Savanes peut être divisée, du 
Nord au Sud, en trois secteurs : (carte 1). 

- L’extrémité méridionale du plateau vol- 

taïque, occupant le Nord de la circonscription 
de Dapango et limité par une ligne Ponio, 
Namoudjoga, Dapango. Tami. II a un rehef 
plus ou moins accentué. 

- Un massif de collines gréseuses avec des 
falaises abruptes, entre Dapango et Barkoissi. 
De ce massif partent, vers l’Ouest. la Koulou- 

;gona, affluent de la Biankouri (frontière avec le 
Ghana) ; à l’Est et au Sud des affluents de la 
Sansargou et de la Sangabré. tributaires de 
I’Oti. 

- Le bassin du cours moyen de I’Otl, qui 
coupe l’Est et le Sud de la région des Savanes, 

en diagonale, de Mandouri au-delà de Sansanné- 
Mongo. A ce secteur se rattache le bassin de la 
Koumangou. affluent rive gauche de I’Oti. 

Climat (carte II). 

La région des Savanes est incluse entre les 
Isohyètes l.Mx) mm et 1.100 mm. Les chutes de 
pluies s’étendent d’avril à octobre, avec un 
maximum en août. 

La température moyenne mensuelle passe par 
deuxmaxima(330Cet350C)en marsetnovembre. 
et deux minima (31OC et 27oC) en janvier et août. 

L’hygrométrie ne dépasse pas 73 p. 100 en 
août ; en saison sèche elle s’abaisse jusqu’a 
15 p. 100 du fait de I’harmattan. Ce vent dessé- 
chant souffle du Nord durant deux à trois mois 
à partir de fin décembre. 

Hydrologie. 

Seuls I’Oti. la Koumangou et quelques-uns de 
leurs principaux affluents peuvent être considérés 
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comme des rivières permanentes. Les autres 
rivières sont à sec de décembre à mai, conser- 
vant des mares qui rervent au ravitaillement des 
gens et du bétail, et permettent aux glossines 
de subsister pendant /a saison sèche. 

La plaine de Mandouri et la vallée moyenne 
de I’Oti sont inondées périodiquement en fin de 
saison des pluies. 

végétaiion (carte II), 

La savane du Nord Togo présente des faciès 
très différents ruivont la nature des sols et la 
densité de l’occupation humaine. Le boisement 
naturel à base de Khaya, Terminalia, Anogeissus, 
Pterocarpus, Borassus, Doniella, est très entamé 
par les cultures. 

Les galeries forestièreî ont été très wuvent 
abattues et ne subsistent que le long de certains 
cours d’eau ou portion de cours d’eau. 

Faune. 

La faune sauvage est peu abondante et n’est 
plus représentée que par der antilopes, quelques 
lions, des phacochères, quelques troupeaux de 
buffle5 et une dizaine d’éléphants parialternent 
identifiés. 

Le cheptel bovin est constitué essentiellement 
par des taurins de race Borgou, plus ou moins 
métissés de zébu dans le Nord. L’effectifcomprend 
environ 60.000 têtes, dont 40.000 dans la circons- 
cription de Dopango et 20.000 dans la circons- 
cription de Mango. La plupart des troupeaux 
sont confiés, par les propriétaires, à des Peuls. 
Ces troupeaux sont pratiquement sédentarisés, 
et n’effectuent que des déplacements très limités 
au cours des saisons. 

Des troupeaux de boucherie, en provenance 
de Haute Volta ou du Dahomey, traversent cette 
région en suivant deux itinéraires principaux : 

1. Nadjoundi ou Korbongou - Dapango - 
Bagou - Mango. 

2) Kondjoare ou Mandouri - Borgou - 
Tchanaga - Mango. 

A partir de Mango ces troupeaux sont dirigés 
soit vers le Ghana, soit vers Bassari et le Sud du 
Togo. 

La population de la Région des Savanes est 
très inégalement répartie, et il faut distinguer, 

tant au ooint de vue densité sue réoartition 
ethnique la circonscription de Dapango de la 
circonscription de Mongo. 

La densité de population dans la circonscrlp- 
tion de Mongo est en moyenne de 13 habitants 
au km2 et ze situe parmi les plus faibles du pays. 
En revanche, dans la circonscription de Dapango. 
la densité moyenne atteint 35 habitants au Km2. 
Cette population est inégalement répartie, et l’on 
trouve des zones denses de plus de 100 habitants 
au lkm2 et des secteurs peu peuplés (moins de 
10 habitants au km%). La population y  est essen- 
tiellement composée de Mobo et de Gourma. 

Les Peuls, qui ne représentent que 4 p. 100 de 
la population totale, sont dispersés dans toute la 
circonscription à l’exception de la région Sud- 
ouest. 

La majorité de cette population est agricole. 
Les autres secteurs d’activité sont très peu 
représentés, et limités IXJX deux principaux 
centres. 

1. - RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES GLOSSINES 

Historique. 

Les renseignements concernant la répartition 
et la systématique des insectes d’intérêt médical 
et vétérinaire au Togo sont très peu nombreux 
et fragmentaires. 

II n’existe, à notre connaissance, aucune 
publication concernant la distribution des glos- 
sine8 au Togo. Les seuls renseignements que l’on 
possède sont : 

a) une carte générale de distribution des 
tsétsés en Afrique publiée en 1953 par le Direc- 
torde of Surveys, de Londres, d’après des infor- 
mations recueillies par POTTS. 

b) une carte de répartition des glossines en 
Afrique Occidentale d’expression française, 
Iubliée en 1961 par 1’0. R. S. T. 0. M., et établie 
xx RICKENBACH. 

c) une série de cartes de distribution des 
espèces de glosslnes, en Afrique, publiées dans 
e bulletin de 1’0. M. S. en 1963, et établies par 
FORD. 

d) une liste des espèces de tsétsés, publiée 
ians le volume de HEGH : <<Les Tsétsés>>, paru 
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en 1929, et qui mentionne, pour le Togo, les habitats beaucoup plus nombreux qu’en saison 
espèces SuIvanles : sèche. 

GI. palpalis, GI. iongipolpis, GI. fusa. GI. morsi- 
tons submors!tons, GI. tochinoides. 

e) des points de capture cltés, dans l’ouvrage 
de ZUMPT « Die Tsetsefliegen », paru en 1936, 
à propos des espèces suivantes : 

GI. fuusco fuscoq reirouvée)usqu’à Bismarckburg 
(50 km au Sud-Ouest de Blitta). 

GI. polpol~s palpolis, fréquente partout jus- 
qu’au 90 latitude Nord, puis sporadiquement 
,en différents endroits jusqu’au 120 latitude Nord. 

GI. fochmofdes, largement répandue entre 80 
ei 130 de latitude Nord. 

GI. morslions submorsitans, trouvée à Kete 
Kratchi (situé actuellement en territoire Gha- 
néen, sur la V&I). 

Espèces actuellement présentes dons fa régIon 
des Sovones. 

Les séries de captures effectuées au COU~-s des 
prospections n’ont révélé la présence que de 
deux espèces : 

Glassino tochrnoides West. et Glorsmo palpalis 
gambiensis Vand. 

II peut paraître assez surprenant que GI. mor- 
sitaons submorsifans, mouche de savane, présente 
en Haute-Volta, au Dahomey et au Ghana, et 
signalée autrefois au Togo, n’ait pas été ren- 
contrée au cours de ces prospections, d’autant 
que les caroctérisiiques climatiques de la région 
conviennent parfaitement aux besoins étholo- 
giques de cette espèce. 

En fait il est vraisemblable que GI. morsifons 
occupait autrefois une grande partie de la région 
des Savanes. 

A la suite du peuplement humain de plus en 
plus important, singulièrement dans la circons- 
cription de Dapango, de la multiplication des 
surfaces cultivées. de la dis+minotion des 
villages, du déboisement ei de la raréfaction du 
gibier, la mouche a été refoulée et a peu à peu 
disparu. II esi toutefois possible qu’il en subsiste 
quelques îlots qui n’ont pu être décelés, en raison 
des diftÏculiés d’accès. Ce peut-être le cas pour la 
plaine de Mondouri. 

L’enquête entomologique a été effectuée en 
septembre-octobre. époque où les zones d’inon- 
dation sont les plus étendues et où l’humidité 
élevée permet aux glosslnes d’occuper des 

II est donc probable que les aires respectives 
des deux espèces, telles qu’elles ont pu être 
établies ou cours des prospections. sont beau- 
coup plus rédates en saison sèche. Dans les 
cours d’eau non permanents, GI: palpolis sera 
absenie pendant la saso” sèche, et seule pourra 
subsister GI. tochinoldes là où la végéiation et la 
présence de mores eniretiendront un micro- 
cllmat compatible avec ses besoins. 

En saison des pluies, GI. palpaf~s ne dépasse 
pas 10050’ de latitude Nord, ce qui conrtltue 
la I~mite extrême zen aère d’extension’maximum 
(carie Ill), 

Les points de capture suivants précisent celle 
limite : 

- Rwière Kpong, près du village Sissiaga. 
- Rivière Mog-Bang. près de Sounswri. 
- Rivière Pambonou, au sud du village 

Gouani. vers la fosse aux Lions. 
- Rivière Okougou, près du village Ogoro, 

route de Sawaga à Borgou. 
- Rivière Sonsargou, au gué de Borgou. 

GI. palpolis a presque’ toujours été trouvée 
coexistant aves GI. tochinoides. et généralement 
en nombre plus faible. 

GI. iochinoides a été capturée beaucoup plus 
au Nord (Rivière Sansargou, près du village 
Ponio), et a été retrouvée dans toute l’étendue 
de la zone de prospection, ce qui est porfaite- 
ment en accord avec son aire de répartition 
générale, qui atteint le 13e degré de latitude 
Nord. 

A. - Sedeur de Sansanné-Mango. 

Ce secteur est arrosé par deux importants 
cours d’eau : I’Oti et la Koumangou. 

L’O0 coupe en diagonale le secteur de Mango. 
depuis la frontière avec le Dahomey, à 50 km 
au Nord-Est de Mango. jusqu’à la froniière avec 
le Ghana. à 14 km au Sud-Ouest de Mango. 

C’est une rivière large, qui serpente dans une 
plaine peu accidentée. D’anciens méandres. 
coupés du ht principal, constituent des mares 
permanentes. L’Oti est bordée, dans la majeure 
partie de son cours. par de larges zones d’inon- 
dations. et, de place en place:par des galeries 
forestières plus ou moinr imporiantes. 
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Giossino fochmordes est l’espèce la plus fré- 
quente. Elle se rencontre tout le long du cours 
d’eau, et suit les zones d’inondation. Ses gîtes. 
en saison sèche, se trouvent dons les galeries 
forestières, à partir desquelles elle envahit, en 
saison des pluies, toute la zone d’inondation. 
C’est ainsi qu“elle a été capturée dons des plaines 
inondées, à la hauteur du village Monion (S. E. 
de Mango), à l’ancien bac au Sud de Mango, 
dans Mango même, au domaine Grawllou, et à 
la hauteur de Tchanaga. 

Glossino polpolis gombiensrs est beaucoup moins 
fréquente, et n’a été capturée qu’aux environs 
de Tchanaga, à l’occasion d’une remontée de 
I’Oti en pirogue. A cet endroit, le cours de I’Oti 
fait deux coudes successifs, dont les rives sont 
bordées par des galeries forestières et des îlots 
forestiers importants servant de gîtes à cette 
espèce. 

Le Koimepouarbaga, affluent rive droite de 
I’Oti, prend ses sources dans les collines situées 
autour de Bidjanga, puis coule d’Ouest en Est en 
passant par Nagbeni. A 15 km ou Nord de 
Tchanaga, son cours s’infléchit vers le Sud. Il se 
jette dans I’Oti à la hauteur de Tchonaga. 

Aux environs de Bidjanga, les différents cours 
d’eau (Dapon, Kpeidjak), qui se réunissent pour 
former le cours principal, coulent dans une 
région de sovone arbustive claire où les zones 
cultivées sont nombreuses. Les rives de ces 
affluents sont dénudées, et les glossines en sont 
absentes. 

A partir du village Kpinbonga, la .galerie 
forestière fait son apparition, et se retrouve, 
plus ou moins importante, tout le long du cours 
d’eau. La forêt est particulièrement dense à 

_ 
I’tst de Nagbeni. 

GI. tochinaides et GI. palpalis gombiensis ont été 
capturées à Kpinbonga, Nagb,eni. Biaga; en 
abondance. A partir de Kpinbonga, et jusqu’à 
I’Oti, les glossines sont partout présentes. II faut 
noter qu’il existe un important foyer de trypano- 
somiase humaine autour de Nagbeni. 

Le, Koukombou, outre affluent rive droite 
de I’Oti, fait frontière avec le Ghana, dans la 
portion de son cours comprise entre la forêt de 
Galangachi et le confluent avec I’Otl. C’est un 
cours d’eau important, qui traverse une zone 
inondée en saison des pluies. II est bord6 de 
rideaux d’arbres servant de gîtes à GI. tochi- 
noides. 

La Koumangou important affluent rive gauche 
de I’Oti, coule d’Est en Ouest, en suivant à peu 
près le parallèle 10~10’. Depuis la forêt de la 
Kéran, jusqu’à la longitude 0035’, le COUTS de 
cette rivière est bordé de grosses galeries fores- 
tlères qui abritent en abondance GI. Tachinoides 
et GI. polpolis gombiensis. 

Au-delà du méridien 0”35’, la forêt galerie 
disparaît et le cours d’eau serpente dans une 
plaine mondable. Dans cette région, il n’a été 
capturé aucune glossine. 

Sur les affluents rive gauche de la Koumangou. 
aucune glossine n’a également pu être décelée. 
La plupart de ces affluents sont de petits tout-s 
d’eau temporaires aux rives dénudées, qui 
traversent d’importantes zones de culture. II est 
très vraisemblable que les glossines en salent 
absentes. 

Quelques-uns des affluents rive droite de la 
Koumangou ont pu être prospectés, en particu- 
lier le Yaweni, vers le village Paie, le Wapoti. 
vers le village Sigbinga : un petit affluent du 
Foleboula. près de Gando Namoni. Sur ces 
trois cours d’eau, seule GI. fochrnoides a pu être 
capturée, en plus ou moins grande abondance. 

B. - Secteur de Dapongo. 

Le réseau hydrographique de ;e secteur 
com.prend essentiellement la Koulougona, le 
Yamboul. la Sansarg’ou et son principal affluent, 
le Bamoina. 

la Koulougona est une rivière permanente qui 
court d’Est en Ouest. depuis la forêt de la-fosse 
aux Lions, où elle prend le nom de Mog-Bang, 
jusqu’à la frontière du Ghana, où elle se jette 
dans la Blankourl. Cette rivière traverse une 
zone inondéeen saison des pluies, et ne comporte 
que quelques galeries forestières situées d’une 
part en ,avaI de la forêt de la Fosse aux Lions, 
dans la_,région de Sounsouri : d’autre port, 0 
l’Est de Nana, en deux ou trois points. Ces 
galeries forestières,sont infestées par GI. palptilis 
gambiensis. 

Autour de Nano..les rêves sont dénudées, et 
il n’a été capturé aucune glossine. 

Dans la forêt.de la Fosse aux Lions, la Napa- 
bour, affluent du Mog-Bang, est infestée por 
GI. tochinoides, qui y  est très abondante et 
agressive. 
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Sur la rivière Kpong, affluent rive droite du 
Mog-Bang, aux environs des villages Nakpabak 
et Sissiaga, GI. tochinoides et GI. polpolis gom- 
biensis sont présentes en faible quantlté. 

le Yomboul, qui prend source aux monts 
Boureleman. à 8 km environ à l’Est de Nana 
descend vers le Sud et forme, à partir du village 
Yomboul, la frontière avec le Ghana. Sous le 
nom de Noba, il rejoint la Koukombou à I’extré- 
mité Sud de la forêt clarrée de Galangochi. Ce 
cours d’eau reçoit deux affluents principaux : 
le Kountoné qu, prend le nom de Wandégué 
avant de rejoindre la Noba ; le Laktoon, qui 
longe, à partir de Natigou, la route de Dapango 
à Mango, et, après avoir traversé Barkoissi. 
s’infléchit vers le Sud, Sud-Ouest pour rejoindre, 
sous le nom de Gambara, la Naba. 

Le Yamboul, aux environs du village du même 
nom, est bordé par une galerie forestière de 
faible importance, qui abrite quelques GI. 
poipolis gombwsls. 

Son affluent, le Kountone. héberge, vers IE 
village Bantierk, GI. iochinoides. 

Sur le Laktoon la forêt galerie débute t 
‘environ 6 à 7 km en amont de Barkoissi, puis 
devient de plus en plus importante jusqu’au Suc 
du village Poloti. Cette galerie forestière abrite 
en abondance, à la fois GI. fachinoides et GI. pal- 
polis gambiensis. Cette dernière espèce es 
particulièrement abondante au niveau de Ic 
station d’Elevage de Barkoissi. Ses gîtes se 
situent dans toute la galerie forestière bordan, 
le COUTS d’eau entre Barkoissi et Poloti. Les petit! 
affluents situés en amont de Barkoissi (rivière 
Koubangou, rivière Koukoulou) hébergentégale- 
ment les deux espèces. 

La Sonsorgou est un important cours d’eau qu 
coule du Nord au Sud depuis Ponio jusqu’? 
Borgou. A partir de Borgou il a une directior 
,Ouest-Est et rejoint I’Oti sous le nom de Kan, 
boanga. Son principal affluent, la Bamoina 
coule d’Ouest en Est en passant par Kankan, 
pieni. 

Autour de Ponio, la Sansargou, qui formt 
frontière avec la Haute-Volta, coule dans un Ii 
encaissé, aux wes dénudées. Les glossines er 
sont absentes, mais ont été capturées sur le 
petits affluents de sa rive droite, qui conserve” 
mr une centaine de mètres, des restes de galeril 
forestière, servant d’abri à GI. fachinoides. 

A partir du confluent avec la Bamoina, 01 

retrouve des îlots de forêt galerie qui s’étendent 
jusqu’à proximité de Borgou et hébergent 0 la 
fois GI. fochinoides et GI. pofpal~s gambiensis. 

La Boimana a été prospectée autour de Gallé 
9 de Nataré. 

A Gallé, les r,ves sont totalement dénudées, 
es zones cultivées sont nombreuses. et il n’a pas 
Sté trouvé de glossine. 

Près de Nataré. la rivière est bordée par une 
végétation basse et buissonneuse qui abrite 
Zl. iochinoides. 

II. - TABANIDAE 

Au cours des prospections, plusieurs Insectes 
d’intérêt vétérinaire ont été également capturés. 
II s’agit essentiellement de Tobonidoe, très abon- 
dants à l’époque où a été effectuée l’enquête. 

Les espèces suivantes ont été capturées : 

Genre Hoemotopofo Meigen, 1803. 

H. exiguicornoto, capturé dans la forêt de la 
Fosse aux Lions et le long de la rivière Kariato. 

H. hastoto, capturé le long de la rivière Mog- 
Bang. 

H. bullotifms. capturé sur la rivière Kariata. 

H. poflidlpennis, capturé au Nord de Timbou, 
à la frontière de Haute-Volta. 

Genre Ancolo Enderlein, 1922. 

A. lotipes. capturé le long de la rivière Mog- 
Bang. 

A. foscioto, capturé sur la rivièreMog-Bong et 
près de Borgou. 

Genre Atylofus Osten-Sacken, 1876. 

A. fuscipes. trouvé TUT les rivières Kariata, 
Kountoné. Sansargou, ainsi qu’à ,Dapango, 
Nassablé. Pon~o. Barkoissi, Timbou. 

A. ogrestis. trouvé le long de la Sansargou. 
près de Ponio. 

Genre Tobonus Linné, 1758. 

1. grafus, capturé à Dapongo, Nossablé, Bar- 
kois<i, Palo. 

J. biguiiotus, trouvé à Gando-Namoni, Mango. 
Timbou. Ponio. Les deux varlétés (variété jaune 
et variété grise) sont présentes dans ces régions. 

T. par, capturé près de Borgou et aux environs 
de Bidjonga. 

T. quodnsignatus, trouvé le long des rivières 
Mog-Bong et Kariata. 
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T. toeniolo, espèce largement répondue, cap- 
turée sur la Kariata, la Koumangou. à Mango, 
à Tchanago. près de Borgou, à Dapango, à 
Nassablé, à Ponio. 

T. sugens, trouvé le long de la Kariata. 
T. nyosoe (7). capturé près de Kountouri, à 

Dapango et ou Nord de Timbou. 

Genre Chrysops Meigen, 1800. 

C. drstinctipennis, trouvé près de Kariata. 
C. longicornis, capturé à Dopango. 

III. - INFLUENCE DE LA RÉPARTITION 
DES GLOSSINES SUR LES TRYPANOSOMIASES 

HUMAINES ET ANIMALES 

A. -Trypanosomiase humaine. 

La trypanosomiase humaine sévit à l’état 
endémique dans la circonscription de Mango, 
où il existe un important foyer, le long de la 
Koimepouarbaga. autour des villages Kpin- 
bonga, Nagbeni et Biogo. 

Fig. 1. - Rivière Koimepouorboga - Au premier plan, piège 0 glorsine installé 
par le Service de Santé. 

Les malades viennent se faire soigner à 
l’hôpital de Mongo. L’hôpital de Dapango a 
également un certain nombre de trypanosomés 
en traitement, origiwaires de la région de 
Nokitindi Loré, près de Sawaga (Naki Est). II est 
probable que les malades qui se font soigner à 
Dopango se sont infestés dans la région de 
Nagbeni, ou sur la rivière Manda+. 

D’après les renselgnements fournis par I’Hôpi- 
toi de Mongo, il existait au Ier janvier 1967, 
73 trypanosomés en traitement. Entre le Ier jan- 
vier 1967 et le 30 septembre 1967, il a été dépisté 
43 nouveaux malades. 

6. -Trypanosomiases animales. 

La présence des glossines dans une gronde 
partie de la Région des Savanes influe sur la 

répartition des grands animaux domestiques de 
façon très significative. C’est ainsi que l’élevage 
des chevaux et des ânes est limité à la partle 
située au Nord de Dapango, vers la frontière 
de Haute-Volta. 

De même, l’élevage du Zébu et des métis de 
Zébu ne s’étend pas au sud du parallèle de 
Dapango. 

Partout ailleurs, l’élevage bovin est constitué 
par des taurins de race Borgou, animaux de 
petit format, proches du bétail de race Baoulé ou 
lagune, mais de robe généralement fauve brûlé. 
Ces animaux sont naturellement trypanotolé- 
rants. et sont répartis en petits troupeaux dans 
toute la Région des Savanes, ]usqu,‘au Sud de 
Mango. 

La répartition de ces troupeaux est assez 
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Fig. 2. - Rivière Sansorgou, gué de Borgou - Piège a Glosnine type Lewillon. 

Fig. 3. - Piège b Glorsine type Lewillon -détail, 
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inégale. Le. pl ur -.grand ~nomb~reat s,itué-dans..la. 
circonscription de Dapango. dans les Secteurs 
Nord, Nord-Ouest. Sud-Ouest et Est, soit dans 
un rayon d’une trentaine de kilomètres autour 
de Dapango. 

II existe en outre un troupeau près de Ponio, 
et deux ou trois troupeaux dans la réglon de 
Mandour Borgou. 

Dans la circonscription de Mongo. les trou- 
peaux sont sltués soit dans la vallée de I’Oti, 
autour de Niomélé, Tchanaga, Koundjouoré. 
Koussigou et Mogou. soit dans la vallée de la 
Koumongou, autour de Baoulé. Sigbinga, Panga, 
Kountouri. II existe également des troupeaux 

autour de Takpommba, dans la vallée de la 
Kara. 

En général, les cas de trypanosomiase sur ce 
bétail tryponotolérant, sont relativement peu 
nombreux, bien qu’il soit difficile de se faalre une 
opinion précise en la matière, les seuls cas 
recensés étant ceux signalés par les éleveurs. 

VAUCEL (1963) rapporte qu’une enquête 
sur le parasitisme, portant sur 1 502 échantillons, 
a décelé 3 p. 100 de porteurs de trypanosomes. 
T. YIVOX. T. congoiense et J. brucei sont les espèces 
signalées. 

IV. - CONCLUSIONS 

L’étude de la répartition des Glossines dans la 
Région des Savanes montre que celles-ci sont 
présentes le long des cours d’eau permanents 
bordés par des galeries forestières. On les 
trouve pratiquement sur tout le réseau hydro- 

-gzaphique,~~ ~dèr t’i,nsta,nt~:.quzey- :4;i-ci, prés,en+e 
une végétation arborée suffisante pour créer 
le micro-climat qui leur est indispensable. 

C’est le cas, essentiellement, pour les grands 
cours d’eau tels que : 

- L’Oti et ses principaux affluents (Sansar- 
gou. Koimepouorbago, Yamboul et Koukomm- 
hou avec le Laktaon). 

- La Koumangou. 

- La Koulougona. 

Toutefois, l’action humaine Q eu une influence 
considérable wr cette répartition, en détruisant 
les galeries forestières de nombreuses rivières, 
et en étendant les zones de culture. C’est ainsi 
que, au Nord de Dapango, les glossines sont 
pratiquement absentes de la plupart des cours 
d’eau. 

II est enfÏn très important de noter l’absence 
de l’un des plus importantsvecteursdestrypano- 
somiases animales : Glossino mors~tons, espèce 
moins exigeante que GI. tochinoides et Gi. polpolis, 
et se c&tentant de régions plus sèches, d’une 
végétation moins dense et d’une eau plus rare. 

De ce fait, l’élevage bovin est possible dans 
les savanes comprises entre les cours d’eau, si 
l’on prend soin d’éviter la proximité des galeries 
forestières. 

Insfitut d’Elevoge et de 
Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux. laboratoire 
d’Entomologie Maisons-Al- 
fort. 

SUMMARY 

An entomologica, rurvey ofthe Savanna region in theTogo Republic 

The distribution of iseire flies in the Savanno regian is charoclerised by : 

1, -Absence oTGi. morsitoos, ai least within the limits of the areo rtudwd. 
2. - Prerence of GI. fochiodes and GI. palpolir gambieosis, whlch frequently 

co-exisi. 

There +WO rpecier are found in places of dense overhead vegeiation but oiways 
in close proximity to permanent wokr. GI. lachiooides is +he dominant specier. 

Owing tothe absence ofGI. morsilans, coiile rearing is passible in the savannas 
between ihe rivers. 

A lis+ is OIPO given ofthe species oi iobonidoe cought during ihe survey. 

Retour au menu



RESUMEN 

En 10 regih de las sobanas.se coroder~za la reparticibn delas glosinar pu: 

1. - Ausencia de GI. morsitons, en 10 concerniente a 10s zonas observados. 

2. - Presencio de GI. lochinoides y de GI. polpolis gombienris. que frecuenle- 

mente caexisten. 

Se enwentron 10s dor especies en uno vegetacidn de iipo galeria, pero 

estoblecidor cerca de extenriones de ogua permanenter. GI. fachinoides es 10 

especie m6s nurnwosa. 

LaourenciadeGi. marsitonspermite loganaderio de 10s bovinosen lassabanas 

situadas entre 10s rios. 
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Observations sur un élevage 
de Clossina tachinoides West., après adoption 

du lapin comme animal-hôte 
par 1. IJARD. L. MAILLOT, J. BRUNEJ et M. GIREJ 

RÉSUMÉ 

1. - INTRODUCTION 

Dans un article paru en 1966 ITARD et MAIL- 
LOT ont décrit les premiers essais d’un élevage 
de Glossino fochlnoides à partlr de deux lots de 
pupes en provenance de la région de Fort-Lamy 
(République du Tchad), recus à Malsons-Alfort 
les 2 et 20 avril 1965. 

Les résultats obtenus furent relativement 
médiocres et les auteurs estimaient, à l’époque. 
que les conditions d’élevage convenant à GI. 
morsifons étaient moins favorables à GI. tochi- 
noides et que I’allmentation sur cobaye ne 
semblait pas indiquée pour cette dernière espèce. 

Malgré une nouvelle expédition de pupes en 
février 1966et l’utilisation, à partir de mars 1966, 
de la poule comme anlmol-hôte. I’effectlf de la 
souche de GI. tachinoides est resté très faible 
jusque vers la fin de l’année 1966. 

C’est alors que deux événements presque 
simultanés ont totalemeni modifié le comporte- 
ment de cet élevage. 

A la suite de la parution de l’article de NASH, 
JORDAN et BOYLE (1966). décrivant la tech- 

nique de nourriture de GI. ousfeni sur oreilles de 
lapins, ce procédé fut appliqué, en novembre 
1966, à l’élevage de GI. tochinoldes. 

Au même moment nous recevions deux lots 
de pupes de GI. tochinoides en provenance de 
Fort-Lamy. Le premier lot, resu le 5 novembre 
1966, comprenait 150 pupes dont sont éclos 
39 mâles et 43 femelles (pourcentage d’éclosion : 
54,6 p. 100). Le deuxième lot, resu le 15 décembre 
1966. comprenait 3.162 pupes qui ont donné 
657 mâles et 858 femelles (pourcentage d’éclo- 
sion : 47.9 p. 100). 

Malgré une intoxication accidentèlle par 
insecticide en juin 1967, les effectifs ont alors 
progressé de façon remarquable et atteignaient 
une moyenne de 2.326 femelles par jour pour 
la période du 20 décembre 1967 ou 18 janvier 
1968, en dépit de I’utilisatlon, à des fins expéri- 
mentales, de 660femelles et 3.128 pupes entre le 
20 novembre 1967 et le 18 janvier 1968. 

II. -TECHNIQUE D’ÉLEVAGE 

Les conditions de température. d’hu:midité et 
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d’éclairement sont à peu près identiques à celles par espèce, tout le surplus étant utilisé à des 
décrltes dans l’article d’lTARD et MAILLOT. fins expérimentales. 

Les imagos sont maintenus dans une pièce 
(dénommée «grande salle »), à une température 
de 25oC et une humidité relative d’environ 
75 p. 100. Les pupes et les mouches de moins 
de 10 jour5 sont stockées dans une deuxième 
pièce, ou «petite salle », séparée de la première 
par un sas, à 25oC et entre 85 et 90 p. 100 
d’humidité relative. 

Les pupes, récoltées chaque matin, sont 
placées dans des tubes de Borrel stériles, 511”s 
sable, à raison de 30 à 35 pupes par tube. 

Les femelles sont accouplées à l’âge de 3 à 
4 jours avec des mâles âgés de 7 à 10 jours. 
Après la période de réunion des sexes, qui dure 
de 4 à 6 jours, le5 femelles sont séparées des 
mâles et placées, par groupes de 15 à 20 mouches 
dans des cages de type ROUBAUD, constituées 
par une armature métallique plpstifiée de 
14 x 8,5 x 5 cm, recouverte d’une housse en tulle 
de tergal à maliles carrées de 2 mm de côté. Ces 
dimensions permettent aux larves pondues de 
po~ser à travers la maille et de puper au fond 
de la cuvette où sont placées les cages. 

Les cages contenant le5 femelles, groupées 
par dates d’éclosion, sont placées, par lots de 8 
à 10 cages, dans des cuvettes rectangulaire5 en 
poly-éthylène de 34 x 26 x 6.5 cm, et reposent 
sur des chevalets constitué5 par deux baguettes 
de verre réunies par un tube souple en soreflon, 
de telle sorte que l’espace compris entre lescages 
et le fond de la cuvette soit d’environ 1,5 cm. Le 
fond de la cuvette est en outre garni d’une feuille 
de papier Joseph qui absorbe les délections des 
mouches et sous laquelle les lawe5 se glissent 
pour 5e transformer en pupe, 

Chaque cuvette contient ainsi 150 femelle5 
environ dont l’âge, QU moment de la séparation, 
est compris entre 7 et 10 jours. 

Ces modifications dans la technique d’élevage 
nous ont été imposée5 par l’accroissement des 
effectifs des différentes souches. Atitre d’exemple, 
les effectifs journaliers, pour la période du 
20 décembre 1967 au 18 janvier 1968, compre- 
naient 2.326 femelle5 de GI. tochmoides, 2.352 
femelle5 de GI. morsitons morsifons, 179 femelles 
de GI. ousteni, et environ 1.000 mâles des trois 
espèces. Nous nous limitons actuellement à des 
effectif5 de 2.030 femelles environ par jour et 

Les mouches sont nourries, chaque jour. sur 
les oreilles du lopin. Nous avons suivi la tech- 
nique décrite par NASH, quant au mode de 
fixation des cage5 5ur les oreilles du lapin et 0 la 
contention de celui-ci. Nous utilisons 6 lapins 
par jour pour nourrir la totalité de nos mouches. 
Chaque lapin est utilisé pendant une semaine, 
puis reste au repos pendant trois semaines, ce 
qui nécessite le maintien d’un effectif total de 
24 lopins. 

Nous nous sommes servis, dans les premiers 
temps, de lapins de race « Bélier français», 
caractérisés par leurs oreilles pendantes et 
longues d’environ 15 à 20 cm. Ces lapins, qui 
sont obtenus par sélection et croisements consan- 
guins, sont très peu rustiques et d’un prix 
d’achat élevé. Aussi leurs préférons-nous actuel- 
lement des lapins adultes de race Bouscat, 
pesant de 5 à 7 kgs, dont les oreilles mesurent 
une quinzaine de centimètres. Ces animaux 
nous donnent d’aussi bons résultats que les 
Béliers français, 

Les cage5 ne sont maintenues sur l’oreille du 
lapin que pendant 3 à4 minutes. NOUS n’incitons 
pas les mouches à se nourrir et celles qui n’ont 
pas pr,s leur repas de sang ne peuvent se nourrir 
que le lendemain. En outre. les mouches ne sont 
plus nourries le dimanche.depuis le 24décembre 
1967.En ne maintenant lescagesque3à4minutes 
sur l’oreille du lapin, la totalité des effechfs 
sont nourris en une matinée. 

Les pupes produites depuis ‘la veille sont 
récoltées chaque matin, le5 femelles mortes 
dénombrées, les mouche5 écloses réparties dans 
des cages correspondant à leur sexe et leur 
espèce. 

Tous les renseignement5 obtenus sont consi- 
gnés sur fiches (fig. 1, 2 et 3). 

On effectue en outre, chaque mois, l’Inventaire 
des femelles, de façon à corriger éventuellement 
les erreurs ou omissions qui auraient pu se 
prodwre lors de la tronscrlptlon des résultats 
journaliers. 

III. - RÉSULTATS 

A. -Comportement général de l’élevage. 

Le graphique 1 résume les résultois obtenu5 
au cours de l’année 1967. 
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Fig. 1. -Fiche d’un lot de femelles accouplées. 
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Fig. 2. - Fiche de production et d’éclosion der pupes. 
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Dans le tableau 1, où sont mentionnés les 
résultats obtenus entre le 26 octobre 1966 et le 
18 Janvier 1968, les observations sont rassem- 
blées par pérlode de 30 jours. Nous y  indiquons 
le nombre moyen de femelles vivantes par 
jour, pour chaque période de 30 jours : la 
production totale de pupes pendant la même 
période, le pourcentage d’éclosion et le nombre 
de males et de femelles issus de ces pupes ; la 
production de pupes par femelle pour 30 jours : 
le total des femelles mortes au cours du mois 
correspondant et le pourcentage moyen quoti- 
dien de mortalité. 

On constate qu’à partir de la fin de l’année 
1966 les effectifs des femelles augmenteni 
brusquement et passent de moins de 100 individu’ 
à plus de 500 femelles en un mois. 

Cet accroissement des effectifs est dû aux 
éclosions massives des femelles issues des pupe: 
regues en décembre 1966. 

Puis, pendant quatre mois, les effectifs resten 
stables ou subissent une légère baisse. A cette 
époque divers incidents. qui sont détaillés don! 
le paragraphe suivant, ont provoqué une aug- 
mentation de la mortalité. 

Les effectifs tombent ensuite, en deux mois, i 
moins de 400 femelles/jour. C’est à cette époque 

sue se situe une intoxication accidentelle par 
I 
5 
nsecticide dont les effets seront exposés dans la 
,uite de cet article. 

Les pupes produites n’ayant pas été en contact 
wec l’insecticide, grace au stockage dans 10 
xtute salle, permettent un relèvement des 
zffectifs dès la fin juillet 1967. Ces effectifs 
;‘accroissent alors de façon régulière et l’on 
xut avancer que si nous avions conservé toutes 
es femelles écloses et toutes les pupes produites, 
10~s aurions atteint 10.000 femelles/~our au 
:ours du mois d’avril 1968, soit en moins de 
10 mois. 

La production de pupes suit une progression 
?arallèle à celle des effectifs et dépasse 4.000 
wpes par mois à la fin de l’année 1967. Dans 
a même hypothèse que ci-dessus. on peut 
estimer que la production mensuelle aurait 
lpproché 20.000 pupes en avril 1968. La lecture 
ju tableau I montre en effet que le nombre de 
wpes par femelle vivante en 30 jours oscille 
wtour de 2 à partlr de la fin juin 1967. 

B. - Longévité des femelles et production de 
pupes. 

Nous avons figuré, dans le graphique 2. la 
luréedesurvie50p.100*desfemellesaccouplées, 
d’une part, et des femelles âgées de plus de 10 
Tours donc en âge de reproduire, d’autre part, 
pour chacun des lots de femelles écloses entre la 
fin décembre 1966 et la fin octobre 1967. 

Dans le graphique 3, nous avons reporté le 
nombre moyen de pupes par femelle en 150 
[ours, pour chacun des lots correspondants. 

Le nombre moyen de pupes par femelle a été 
calculé en tenant compte de la mortalité des 
femelles à partir du Ile jour qui suit la date 
d’éclosion. Pour ce faire, nous avons totalisé le 
nombre de femelles vivantes chaque jour, entre 
le jour 11 et le jour 150. ou entre le jour 11 et le 
jour où la dernière femelle du lot est morte, si 
les femelles de ce lot ont vécu moins de 150 jours. 
Le chiffre obtenu, divisé par 140. ou par le 
nombre de jours compris entre le jour 11 et le 
dernier jour du lot, est rapporté au nombre total 
de pupes produites pendant la période consi- 

* Nous entendons par dur& de survie 50 p. 100 le 
fempr ou bout duquel il reste Ta moi+% du nombre initial 
d’individus vivants. 
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:Périodes caractérisées chacune par la survie I timide. La longévité est réduite (longévité 
50 p, 100 et per le P. F. R. (tableau Il). maximum ne dépassant pas 80 jours ; survie 

La période 1 comprend toutes les femelles 50 p. 100 comprise entre 15 et 57 jours). Le 
issues des lots de pupes reçues en novembre et P. F. R. est faible, et voisin de 4. 
décembre 1966. Elle se caractérise par une Les femelles de la période 6 n’ont été intoxi- 
sut-vie 50 p, 100 comprise entre 55 et 65 jours et quées par l’insecticide qu’au début de leur vie, 
un P. F. R. compris entre 12,4 et 14.4. entre 10 et 20 ~OUIS. La longévité augmente 

La pérIode 2 se caractérise par une survie (longévité maximum atteignant 150 jours ; 
50 p. 100 riatteIgnent pas 50 ]O”K et le plus survie 50 p. 100 égale à 30 jours). Le P. R. F. 
xouvent inférieure à 35 jours. et un P. F. R. atteint 11.7. 
compris entre 9 et 13,8. Pendant cette période. Pendant la période 7. les femelles ont une très 
‘par suite du mauvais fonctlonnement de l’un bonne longévité (survie 50 p. 100 entre 75 et 
des humidificateurs. l’humidité relative des deux 110 J~U~S) et le P. F. R. oscille autour de 13. A 
salles d’élevage fut Inférieure à 75 p. 100. cette époque, grâce à l’achat d’un nouvel humi- 

La pérlode 3 est caractérisée par une forte dificateur. le 19 juin. I’H. R. de la petite salle 
mortalIté des femelles de moins de 10 jours reste supérwre à 85 p. 100. 
(survie50 p. IOOdesfemelles accouplées comprise Au cours de la période 8 la longévité resfe 
entre 17 et 45 jours), et une bonne sura des bonne mais le P. F. R. diminue légèrement et 
femelles en age de reproduire (survie 50 p. 100 passe de 12,s à 10,5. C’est au cours de cette 
supérieure à 90 jours). Le P. F. R. passe, au cours période, alors que les femelles avalent entre 130 
de la même période. de 10.6 à 4,4. A cette époque et 60 jours. que les mouches n’ont plus été 
l’humidificateur avait été réparé, mas par nourries le dimanche. En outre les femelles 
suite d’un mauvais réglage de I’humldistat. âgées de plus de 170 jours ont été sacrifiées. 
I’H. R. de la petite salle est restée inférieure à La longévité et la production de pupes rame- 
80 p, 100. nées à 100 femelles, pour chacune des8 périodes 

Les femelles correspondant à la période 4 ainsi définies, sont rassemblées dans le tableau Ill 
ont une longévité très faible (survie 50 p. 100 et les graphiques 4 et 5. 
comprise entre 16 et 31 jours) et le P. F. R. On constate que les périodes 1, 7 et 8 sont 
oscille entre 1,5 et 7,3. II est probable qu’au assez semblables, la nwlleure longévité et la 
cours de cette période I’intowcation par inse& meilleure production de pupes ayant été obtenues 
cide avait déjà commencé de façon insidieuse. QU cours de la péraode 7. 
et que ses effets se sont ajoutés à ceux provoqués C’est au cours de la période 4 que le5 résultats 
par une H. R. insuffisante. sont les plus médiocres. 

Les femelles de la période 5 ont été intoxiquées Au cours de la période 5. époque où les femelles 
de façon certaine par des émanations d’insec- ont pleinement subi I’intoxicotlon par insecticide, 
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1 2 3 4 

326 
283 
205,o 

88,9 
66,4 
63,9 
60,2 
54.7 
43,2 
29,.3 
16.4 

6.72 
16.83 
29,39 
41.64 
57.27 

4;2 
18 
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5ème période 

1 2 3 4 

l - 
:: 
23 
18 

: 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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les rksultats sont un peu meilleurs que pendant 
la période 4. mais moins bons que pendant les 
périodes 2. 3 et 6. 

Si on examine les résultats obtenus au COU~~. 
de /a période 7, qui débute fin mai 1967 et se 
termine le 10 Janvier 1968, avec la mort des 
dernières femelles, on constate que. pour 
l’ensemble des femelles de cette période, au 
60% jour swant l’éclosion, 67,6 p 100 des femelles 
sont vivantes et que /a production de pupes. 
pour 100 femelles accouplées, atteint 349 pupes. 
50 p. 100 des femelles sont encore en vie ou 
9Oe jour et la longévité maximum atteint 
210 jours. La production totale de pupes a 
atteint, à cette date, 5.356 pupes pour 769 
femelles accouplées, soit 695 pupes pour 100 
femelles. 

Ces chiffres sont inférieurs à ceux obtenus par 
JORDAN, NASH et BOYLE (1967) avec Gi. 
ousteni nourrie sur lapin (91 p. 100 de femelles 
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vivantes au 60e iour : 402 DU~S Droduites au 
58ejour, pourlO~fem&s : longévité maximum : 
278 jours ; production totale de pupes, pour 

~ 100 femelles : 1.142). ce que nous attribuons à 
~ une moins bonne survie de nos femelles au 
~ cours des premières décades. La courbe de 
~ longevité décroît en effet régulièrement (gra- 
~ phique 4). alors que, chez Gi. ousteni. la morta- 
i lité est très faible jusque vers le 708 jour. 

Néanmoins, les résultats obtenus avec les 
~ femelles de cette 78 période sont nettement 

metlleurs que ceux obtenus par JORDAN, NASH 
I et BOYLE avec GI. ousteni nourrie sur chèvre 
~ (57 p. 100 de survie du 60e jour ; 272 pupes 
~ pour 100 femelles au 58e jour ; longévité maxi- 
~ mum ; 176 j&r, : production totale de pupes, 
~ pour 100 femelles : 536). 

La 8e période débute le 19 août 1967 et se 
~ termine le 15 février 1968. Au 60e jour wvant 

l’éclosion 68,4 p. 100 des femelles sont vivantes 
et la production de pupes atteint 317 pupes pour 
100 femelles accouplées. 50 p. 100 des femelles 
sont en vie QV 80e jour. La produciion totale de 
pupes atteint, au 17Oe jour, 8.796 pupes pour 
1.459 femelles accouplées. soit 602 pupes pour 
100 femelles. 

C. - Poids des pupes. 

Des pupes, âgées cw maximum de 24 heures, 
ont été pesées à quatre époques différentes 
(tableau IV). 

La première pesée, effectuée en décembre 
1966. concerne les pupes produites par les 

i femelles antérieures 0 l’envoi de pupes du 
~ 15 décembre 1966. Ces femelles étaient déjà 

nourries sur oreilles de lapin. 
La deuxième pesée, effectuée en Janwer 1967. 

concerne les pupes produites par Ier femelles de 
la période 1. 

La troisième pesée, effectuée en mars 1967. 
concerne les pupes produites par les femelles 
de la période 4. 

La quatrième pesée, effectuée en juin 1967, 
concerne les pupes produites ,par les femelles 
des périodes 5 et 6. 

L’ensemble de ces pesées donne un poids 
moyen oscillant autour de 16,2 mg (écart type de 
la moyenne : 0.08602), avec un minimum de 
8 mg et un maximum de 24 mg. 

BUXTON et LEWIS (1934) trouvent un poids 
moyen, pour des pupes de 24 heures de GI. 
fochinoides élevées 0 24 OC, de 15.11 mg avec des 
variations extrêmes de 6 à 23 mg (erreur stan- 
dard f  0,086). 

IV. - INTOXICATION PAR INSEkTlClDE 

Les 5 et 6 Juin 1967 nous sommes alertés par 
une mortallté un peu plus élevée qwles jours 
précédents, mais, à partir du 7 Juin, ceite morta- 
lité prend des proportions très élevées qui 
dépassent 10 p, 100 de l’effectif des femelles 
reproductrices. Une enquête entreprise aussitôt 
nous fait découvrir que. à notre insu, on avait 
disposé dans différents bureaux avoisinants 
notre salle d’élevage des plaquettes insecticides 
Vapona (marque déposée Shell) à base de dimé- 
ihyl dichlorownyl phosphate, pour détruire les 
mouches domestiques abondantes à cette époque 
de l’année. 

II est probable que l’insecticide a été véhiculé 
des bureaux à lasalle d’élevage par le personnel 
chargé du nettoyage ou par des COU~~~+S d’air 
à la faveur de l’ouverture des portes. 

Les plaquettes Vapona ont été immédiatement 
retirées, mais la mortalité est restée supérieure 
à la normale jusqu’au 16 juin et a. par la suite 
dépassé, de femps à aufres, 2 p. 100 de I’effectlf 

Ecarr-t)pe de 
la moyenne 
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des femelles reproductrices, jusqu’au 27 juin 
(tableau V). 

Seules les femelles reproductrices ont été 
ulleintes. Les jeunes femelles de moins de 
10 jclurs et les pupes n’ont pas été en contact 
CLVK I’Insecticide grâce à l’isolement de la petite 
salle. 

Des différentes espèces en élevage, c’est GI. 
iochinordes qui a le plus souffert de l’intoxication. 
Alors que la mortalité moyenne par jour atteint 
4,75 p, 100 de l’effectif total des femelles, entre 
le 24 mai et le 22 juin, cher G. tachino,des, elle 
n’est que de 2,18 p. 100 chez GI. morsrfons souche 
de Rhodésie. de 2.14 p. 100 cher GI. morsrtons 
souche du Tanganyika. et 1,05 p. 100 chez : 
GI. austeni. 

Les femelles reproductrices de ces différentes 
espèces sont toutes stockées dans la même salle 
et nourries sur les mêmes animaux. II faut donc I 
en conclure d’une part que les quantités d’insec- 1 

ticide introduites dans /a salle d’élevage ont été 
très faibles, puisqu’elles ont très peu affectées 
GI. mortisons et GI. ousteni, et d’autre part que 
GI. torhinoides est particulièrement sensible à 
I’actlon des insecticides. 

II est très vraisemblable entÏn que l’intoxication 
a commencé bien avant le mois de juin. On 
remorque en effet que les femelles de la période 
précédent I’Intoxication (4e pérlode) ont une 
longévité réduite et une très faible production 
de pupes. Les femelles de cette période ont dû 
être affectée5 à la fois par le mauvais fonctionne- 
ment de l’appareil humidificateur et par de 
faibles quantités d’insecticides introduites occa- 
sionnellement. Ces facteurs ont agi de façon 
insidieuse et n’ont jamais provoqué la mortalité 
brutale qui ~OUF a alerté en juin. 

Les femelles affectées par l’intoxication décelée 
2” juin appartiennent aux 5e et 0 périodes. Les 
émelles de la 5~ période ont une longévité 
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très réduite, qui ne deparse pas 80 jours, avec 
une survie 50 p, 100 4ui n’atteint pas 40 jours 
(tableau III). La production totale de pvpes 
n’est que de 151 pupes pour 100 femelles ~COU- 
pkes. Ces femelles avaient entre 70 et 30 jours 
au moment de l’accident. 

Au cours de la 6e période les femelles, qui 
n’ont été atteintes par l’insecticide qu’au COUTS 
de la deuxième décode de leur vie, ont un 
meilleure longévité (longévité maximum = 
200 jours), bien que la survie 50 p. 100 ne 
dépasse pas 31 jours, La production totale de 
pupes, pour 100 femelles, atteint 303 pupes. 

A la différence des constatations effecfuées 
par AZEVEDO et PINHAO (1967), qui ont eu un 
accident analogue avec leur élevage de Lisbonne. 
l’insecticide ne semble avoir eu qu’une faible 
influence sur 1~s taux d’éclosion des pupes 
produites (tableau 1). Si l’on remarque une 
baisse du pourcentage d’éclosion avant l’accident 
(88,6 p. 100 d’écioslon entre le 24 avril et le 
23 mai 1967), ce taux est de 89,51 p. 100 entre le 
24 mai et le 22 juin et dépasse 94 p, 100 au cours 
du mois de juillet 1967, pour osciller pendant 
les mois suivants entre 91 et 93 p, 100. II est 
vraisemblable que le fait de récolter les pupes 
chaque matin et de les transférer aussitôt dans 
la salle voisine 0 soustrait ces pupes à l’action 
néfaste de l’insecticide. 

V. - DISCUSSION 

Les résultats obtenus par NASH et ses colla- 
borateurs avec GI. ousieni démontrent de façon 
‘évidente que l’utilisationdu lapin comme animal- 
hôte constitue un facteur primordial dans la 
réussite complète d’un élevage de glossmes. 
Ces auteurs. à la suite de différents essais 
comparatifs, estiment en outre que le volume 
nécessaire à chaque mouche doit être de l’ordre 
de 64 cms, et que ces insectes doivent être 
nourris chaque jour, à l’exception du dimanche, 
pendant 15 minutes wr le lapin. 

La surface de nos installations ne pouvant, 
dans l’immédiat, êire augmentée, et le personnel 
dont nous disposons ne pouvant être accru. nous 
avons dû limiter le volume accordé à chaque 
mouche à environ 30 cma et ne lmsser les 
mouches sur le lapin que pendant 4 minutes au 
maximum. 

Nous avons donc quelque peu sacrifié le rende- 
ment au bénéfice de la rapidité et de la simplifi- 
cation des méthodes. 

L’objectif essentiel de NASH est d’atteindre le 
potentiel reproducteur maximum de l’espèce 
qu’il élève. 

Les élevages que nous <1”O”S entrepr15 à 
Maisons-Alfort ne peuvent wser exactement au 
même but. SI nous cherchons à obtenir une 
longévité moxunum et une production de pupes 
élevées, notre principal objectif est de réaliser, 
dans des conditions pouvant être facilement 
utilisées dons la pratique. des élevages 0 effectifs 
nombreux, fournissani un matériel abondani en 
vue d’effectuer diverses expérimentatwns. 

Les résultats que nous avons obtenus. sans être 
aussi excellents que ceux de BRISTOL, sont 
cependant très encourageants. 

La réussite de l’élevage de GI. lochinoides est 
incontestablement due à l’adoption du lapin 
comme anomal-hôte. Ce facteur. pour primordial 
qu’il soit, n’est cependant pas le seul à avoir eu 
une influence bénéfique. Le taux d’humidité 
joue également, chez GI. tochinoides, un rôle 
très important. Les résultats médiocres obtenus 
pendant les périodes 2 et 3, alors que I’H. R. est 
restée inférieure 0 80 p, 100, montrent que 
GI. tachinoides a besoin, plus que GI. morsitonr, 
d’une humidité élevée, ce qui est du reste tout à 
fait en accord avec les observations écologiques 
effectuées, dans la nature, chez cette espèce. 

GI. tochmoides paraît en outre être une espèce 
fragile, très sensible aux facteurs défavorables. 
Elle semble en particulier beaucoup plus sensible 
que GI. morsitans à l’action des Insecticides, tout 
au moins dans les conditions que nous avons 
observées. 

VI. -CONCLUSIONS 

Après avoir, pendant 21 mois, maintenu diffi- 
cilement un élevage de GI. tochinoides nourries 
successivement sur cobaye et SUY poule, la 
réception d’un Important lot de pupes et I’adop- 
tion du lapin comme animal-hôte nous Q permis 
d’obtenir un élevage florissant de cette espèce. 

Malgré des incidents divers et, en particulier. 
une intoxication accidentelle par Insecticide qui 
a failli détruire cet élevage, les effectifs ont 
augmenté de façon remarquable et sont passés, 
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en 450 jours, d’une moyenne de 45 femelles 
jour à plus de 2.300 femelles. 

Les modifications apportées à la méthode 
d’élevage permettent de nourrir un grand 
nombre d’insectes dans un minimum de temps 
tout en obtenant des productions de pupes ou 
d’adultes excédentaires et susceptibles d’être 
utilisés à des fins expérimentales. 

Cette méthode pourrait être appliquée sans 
grandes modificatwns à un élevage en masse 
en vue d’une production de mâles stériles. 
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Observations on the breeding of Glossino tochinoides (West.) 
uring the rabbif as hosi 

The use ofthe rabbii as hort, and the receipi of o. large quantiiy of pupae 

bave enabled GI. iochiooides to be bred in abundance rince early 1967. 
In sp~te ofan accidenral intoxication by insecticide which coused the numben 

to id +o les than 400 femoles per day. ofier 6 monthr they had risen to 2.300 
femaler. The maximum longevity of femaler was 210 dayr and the production 

of pupae reached 695 ~er100females. 
The technique ured is suitable for application +o the mors production of 

steriie maler. 

Desde el comienro del mio 1967. la adoption del conejo como animal huerped 
y la recepc16n de numerosan pupas permiiieron obtener uno crianza prdrpero 
de Gi. fochinoider. A pesar de una intoxicaci6n accidenfal courada par insecti- 

cido, que ho pravocodo la disminucidn del ndmero de las glasinas hasta menos 
de4COhembras/dia.e\ dichoexcedia2.300hembrosolos6meses. FUé de2lOdias 
10 longevidad maxima de Ias hembras y la praduccion de pupar Ilego a 695 

pupor par100 hembros. 
Se podrio uiilizar esto técnica para la praduccion de machos esteriles en una 

crianza extensiva. 
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Détermination de la nature des hémoglobines 
chei 982 bovins africains et malgaches 

(taurins et zébus) 
par électrophorèse sur acétate de cellulose 

par J. P. PETIT avec la Collaboration fechnique de P. BILLARD 

Loboratoire de BIOCHIMIE 1. E. M. V. T. 

La m&hode dkriie permet d’utiliser des échantillons de sang total pr&vés 

facilemeni et se conservant bien. très loin du lieu 00 11s sont recueillis. pour 

d&ermtner la nature der hémoglobines bovines. Après descrtption du protocole 

d’électrophorère sur ack+a+e de cellulose. les rérultots obtenus chez 982 bovtns 

sont discutés avec leur inierprétotion statistique pour les 7 races bovines afri- 

coines et malgaches présentk La fréquence des gènes A et B de l’hémoglobine 

a 616 calculée pour chaque race, I’tndication de S~E limiter de confiance permet- 

tant une générolisaiion des r&ul+alr 

INTRODUCTION 

Le laboratoire ayant entrepris l’étude biochi- 
mique des raisons de la trypanotolérance par 
comparaison des caractéristiques sanguines de 
taurins (N’Dama) et de zébus (Gobra) a été 
amené à déterminer si des différences exlstoient 
dans la nature des hémoglobmes. On a choisi 
I’électrophor& de zone sur acétate de cellulose 
qui permet de façon simple d’excellentes sépa- 
rations de protéines pourvu qu’on se tienne à des 
données rigoureusement définies. L’utilisation 
d’une cuve peu onéreuse facilite grandement la 
pratique des migrations et permet notamment 
une détermination élégante des groupes d’hémo- 
globine rencontrés chez un animal. 

Le support de la migration, en acétate de 
cellulose. était relativement peu utilisé en raison 
de son prix. Son coût vient récemment de baisser 
de moitié permettant ainsi vx emploi beaucoup 
plus large dans les laboratoires qu’ils soient de 
recherche ou d’analyse courante. 

Le loboratare de biochimie de 1’1. E. M. V. T. 
propose une méthode simple dans sa mise en 
a‘uvre depuis la récolte de l’échantillon jusqu’à 
la détermination des hémoglobines caractéris- 
tiques d’un bovin, méthode applicable quel que 
soit I’&loignement entre le lieu où se irouve 
l’animal et le laboratoire d’analyse. Elle o été 
mise au point pour déterminer rapidement le 
nombre et la nature des hémoglobines contenues 
dans les hématies de certaines races de bovins 
africains. Cette première étape est doncessen- 
tiellement qualitative et elle a pour point de 
départ des échantillons de sang total recueillis 
sur papier filtre ; l’acétate de cellulose utilisée 
selon les modalités décrites ici, permettant de 
déterminer la nature des hémoglobines malgré 
la présence des protéines plasmatiques. 

1. - PRÉLÈVEMENTS 

Les électrophorèses ont été effectuées en France 
tandis que les prélèvements étalent réalisés en 
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brousse par les soins d’équipes en liaison avec 
le laboratoire et selon une technique analogue 
pour toutes les régions. Le sang était récolté 
à l’oreille sur papier filtre Whatman 3 MM 
découpé préalablement ou laboratoire, I’identi- 
fication de l’animal se faisant directement sur 
ce même papier ou moment du prélèvemeni. 
II est indispensable de ne pas rassembler les 
papiers filtre dans leur boîte de plastique avant 
qu’ils ne soient bien secs. La conservation des 
boîtes, hermétiquement closes, ~U~S, réfrigéra- 
teur, laisse un délai d’un mois avant que les 
échantillons ne soient devenus inutilisables. En 
les mettant au réfrigérateur chaque fois qu’il est 
possible on peut considérablement allonger 
ce délai, et le porter à deux mois, pourvu que 
dès l’arrivée a laboratoire on conserve les 
boîtes, toujours closes, à - 30 OC. 

Des études sont poursuivies pour déterminer 
la durée exacte d’utilisation possible. 

Il. - TECHNIQUE 

Elle a d’abord été mise au point pour des 
électrophorèses de méthémoglobine alcaline 
purifiée detellesorte que les impuretés protéiques 
soient inférieure5 à 2 p. 1.000. Puis on a comparé 
les résultats obtenus avec des échantillons pro- 
venant de sang total recueilli sur papier iiltre. 

(1) Influence du lieu de dépôt. 

Les migrations de méthémoglobines purifiées 
sont excellentes quel que soit le lieu de dépôt 
des échaniillons (fig. 1) et on peut considérer 
qu’on se trouve dans des conditions encore 
meilleures que lors de I’utllisation d’hémolysats 
frais car alors le taux de méthémoglobine est 
variable dans l’échantillon et pourrait en 
imposer pour un nouveau type d’hémoglobine. 
A cause de l’interférence des protéines plasma- 
tiques, la différenciation des deux hémoglobines 
A et B est meilleure quand le dépôt est fait ou 
1/3 de la bande vers la cathode lors de I’utilisa- 
tien d’échantillons non purifiés, recueillis sur 
papier filire (iig. 2). 

b) Solution tampon. 

C’est du véronal à pH 8,70 et de force ionique 
0,09. 

Véronal acide . 2.76 g 
Véronal sadique 15,40 g 
Eau dém~néralisée 1 1, 

Pour obtenir exactement ce résultat il est 
important de n’effectuer les pesées qu’à poids 
constant. Cette solution est à utiliser fraîche, 
mais on peut la conserver 5 jours à + 4K. 

c) Manipulations. 

1’~ Préparation des bondes d’océfoie. 

1, Humrdification. 

Prendre chaque extrémité de la bande 
(20x150) avec des pinces en la maintenant Iégè- 
rement courbe et poser la partie bosse sur la 
solution tampon contenue dans une cuve peu 
profonde. Laisser retomber doucement les extré- 
mItés afin de ne pas emprisonner de bulles d’air. 
Après son humidification complète (10 mn), 
l’immerger totalement dans la solution tampon. 
Retirer l’excès de tampon en plaçant la bande 
entre deux feuilles de buvard (aucun excès de 
tampon ne doit rester à la surface). 

2. Dépôt des bondes dons 10 cuve. 

Dans chaque compartiment de la cuve (*) on 
met 500 ml de tampon. On dépose à cheval sur 
une des baguettes de verre qui sert à la tension 
de l’acétate, un morceau de papier filtre What- 
mon 00 1 qut est utilisé comme pont électrique 
en trempant largement dans le tampon et par 
son contact avec la bande d’acétate. On écono- 
mise ainsi sur la longueur de la bande d’acétate, 
qu’on tend en la serrant entre deux baguettes 
de verre maintenues par un crochet attaché à 
l’extrémité d’un élastique fixé à la cuve. Dlmen- 
sions du papier Whatman : 195 x 35 mm. On 
immerge le papier filtre sur 2,3 mm dans le 
tampon. 

20 Dépot de l’échantillon. 

Al’aided’unemicropipette(**),d’un microlitre. 
3” dépose cette quantité d’une solution d’hémo- 
globine à 2 g p. 100 ou 113 de la longueur de la 
bande du côté de la cathode. L’échantillon doit 
9tre régulièrement réparti sur une largeur 
j’environ 8 mm pour une largeur de la bande 

(*) Apelob à Bagneux. 
(**) Pedenon. 
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i 

Fig. 2. - Influence de la position du dépôt de I’&hon+lllon provenant de sang total recueilli 
sur papier filtre. Protiquemenl c’est quand le dépôt (Indiqué par deux poink) ert fut au 1/3 
vers Ia cathode que la réparotton des hémoglobines A et B est la plus distincte. Dans cette pori- 
ilon, on élimine au maximum les interférences dues aux prolétnes plarmotiques (bande X). 
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d’acétate de 20 mm. On doit prendre un soir 
particulier pour effectuer ce dépôt afin de ne pa 
altérer la surface de l’acétate et d’obtenir VT 
mouvement extrêmement régulier de la mair 
pour que le dépôt soit homogène sur toute sc 
largeur. II est nécessaire de souffler dans Ic 
pipette pour bien /a vider mais il faut éviter Ic 
formation de toute bulle d’air 0 la surface de 
l’acétate. La solution d’hémoglobine à enviror 
2 g p. 100 est préparée en éluant 3 cm% de papier 
filtre imbibé de sang séché dans 0,20 à 0,25 ml 
de tampon de migration. Le volume varie selon 
l’appréciation que l’on fait de la quantité de 
sang déposée sur le papier filtre. Les 3 cm2 
sont finement découpés avant l’élution qui dure 
au moins une heure. 

30 Données de f’élecfrophorèse. 

Le voltage ~I”X bornes des bandes est de 240 V, 
soit 16 Vjcm. Durée 1 heure. La cuve est placée 
au réfrigérateur pendant toute la durée de la 
migration. I’ampéroge est de 11 mA pour 
8 bandes 20 x 150 mm. Avec ces données, la 
condensation qui se produit sur le couvercle de 
la cuve n’est pas suffisante pour que des gouttes 
tombent sur l’acétate et perturbent les migra- 
tions. 

d) Inferprétations. 

10 Coloration. 

Les bandes sont placées 10 mn dans “ne SO~U- 
tion colorante en évitant que l’échantillon touche 
un objet. 

Ponceau s colorant 0,2 g 
Acide trichloracétique 3,og 

H,Odistillée ,.. .,,..... ..,.... 100 ml 

Les bandes sont décolorées avec CH,COOH 
glacial 5 p. 100 jusqu’à apparition de la surface 
blanche de l’acétate. Pendant toutes ces opéro- 
tions les bpndes sont dans un bac soumis à une 
agitation constante par balancement, un cycle 
dure 30 secondes. 

10 Diophanisofion. 

On éponge l’excès d’acide acétique puis on 
plonge les bondes dans une solution d’alcool à 
95 p. 100. Agiter pendant 1 mn puis bien essorer. 

Placer chaque bande sur une plaque de verre un 
peu plus large que la bonde et mettre la plaque 
dans la solution de diaphanisotion 3 à 4 mn 
(vérifier que la bande ne s’abîme pas). 

p. 100 en volume 
- 

Cyclohexanone 33 p. 100 
Ethanol à 95 p. 100 67 p, 100 

Faire partir l’excès de solution avec un agita- 
teur entouré d’un tuyau en caoutchouc (ce qui 
empêche la formation des bulles d’air). Laisser 
sécher la baride à l’air libre ou 0 l’étuve à 1000 
pendant 5 à 10 mn. 

Ces bandes peuvent ensuite être passées à 
I’intégrateur. 

3* Elution. 

Pour une appréciation quantitative, après 
rinçage avec CH,COOH, on fait sécher la 
bande entre 2 feuilles de papier buvard. On 
coupe chaque fraction colorée à mi-chemin entre 
les fractionnements. On coupe une surface ano- 
!ogue qui n’est pos colorée pour servir de 
Iémoin. On place chacun de ces morceaux dans 
Jes tubes différents contenant un volume iden- 
‘Ique de NoOH 0,l N : en général 2 ml suffisent 
[ne pas dépasser 5 ml). 

On agite le tube de façon intermittente jusqu’à 
xtraction totale du coloran’t. 

Ajouter une goutte de CHJOOH concentré 
)ar ml d’éluat de façon à ce que la coloration 
msse du pourpre au rose. 

On passe les éluats dans des semi-microcu- 
/ettes et on mesure la densité optique à 540 rnp 
:pour le rouge ponceau). 

Ill, -RÉSULTATS 

Les premiers essais ont été réalisés sui- les 
uimaux d’un élevage français de race Montbé- 
iarde particulièrement pure. pour vérifier la 
valeur de la méthode. Ces hémoglobines ont été 
léterminées en même temps par électrophorèse 
:n gel de polyacrylamide et les résultats ont 
oujours été concordants avec ceux obtenus sur 
icétate de cellulose. 

L’ensemble des déterminations figure dans le 
obleau I : il représente le typage de I’hémoglo- 
Line chez 1.098 bovins. 
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IV. - DISCUSSION 

La valeur technique de ces résultats est indi- 
quée par les figures 3 et 4 qui montrent en parti- 
culier la régularité de la migration des hémoglo- 
bines A et B d’une part et leur parfaite identité 
d’une race à l’autre et de taurin à zébu, ceci 
que l’hémoglobine soit pure ou mélangée au 
plasma. 

Sur la figure 4 on peut voir la migration d’un 
mélangede méthémoglobined’untaurin N’Damo 
AB et d’un zébu Gobro AB, migration qui a le 
même aspect que celle d’échantillons provenant 
d’un seul animal de génotype AB pour I’hémo- 
globine. 

La valeur de ces résultats, quant à leur inter- 
prétation, dépend évidemment de l’importance 
de l’échantillonnage dans chaque race. Les 
intervalles de confiance à 5 p, 100. de la fré- 
quence des génotypes d’hémoglobine sont réunis 
pour chaque race dans le tableau II. 

La lecture des deux premiers tableaux 
indique qu’en première opp’roximation on 
trouve plus d’hémoglobine B chez les zébus que 

cher les taurins dans le cadre strict de cette 
enquête. D’un point de vue génétique, il est 
intéressant de calculer les fréquences correspon- 
dant aux gènes hémoglobine A et B pour pouwr 
les comparer aux chtffres déjà connus et publiés 
(tableau Ill). 

La rareté de l’hémoglobine B chez les N’Dama 
et son absence chez les Gobra méritent de retenir 
l’attention car chez toutes les autres races 
africaines et malgaches mentionnées ici ce n’est 
pas le cas. Les quelques rares N’Damo possé- 
dant une hémoglobine B pourraient en hériter 
d’ancêtres possédant du sang d’importation 
(Jersey). 

La pleine validité des intervalles de confiance 
indiqués repose sur le choix au hasard des 
animaux dont les échantillons nous parviennent, 
choix effectué parmi des populations très vastes, 
l’échantillon restant petit par rapport à ces 
populations. Cette dernière condition est par- 
fatement vérifiée, seul le choix n’est pas entiè- 
rement au hasard, il est orienté par les possibi- 
lités de prélèvements rencontrés sur place. 
Mais ces contingences, si elles doivent être 
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Fig. 3. ~ Régularité de la migration de diverrer MmogIabines A, AB et B. En 1 échoni~llon 
de versatoi normal gut figure 0 titre de témoin pour le repérage des mobtliiés. En 2 et 3 flgurenk 
des hémoglobines de +ype A, en 4 e+ 5 de iype AB et en 6 et 7 de iype B, provenonl d’ani- 
maux très différents. 

Fig. 4. - Identité des hémoglobines d’origines diverses. En 4 l’échantillon déposé était cons& 
tué d’un mélange à parties égaler de méthémoglobines pures apparienani d un gobra de 
génotype AB et 0 un N’domo de génotype AB ~gaiemen,. 

En 1 en plus du versotoI a &é déposé un échantillon d’hémoglobine A de gobro. en 2 
hémoglobine A de N’ dama, en 3 hémoglobine AB de gobra. en 5 hémoglobine AB de N’doma, 
en 6 hémoglobine Bde gobra eten hémoglobine de N’damo. 
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I 
Zéb” bororo 0,617 + cl,07 0,383.Z o,o, 

I 

signalées n’orientent pas systématiquement le avec tous les autres caractères, ils doivent 
choix de tel ou tel animal, comme le ferait le permettre aux zootechniciens d’étudier plus 
fait de ne retenir que ceux qui se laissent facile- facilement les races pures et leurs croisements 
ment attraper. eic... et donc ne biaisent pas les et également de rechercher des relations entre 
échantillons. Enfin, les petits pourcentages sont races différentes par des caractères biochi- 
eniachés d’une relativement trop grande erreur miques communs. 
pour constituer des normes à retenir. 
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SUMMARY 

Determinafion of fhe na+ure ofthe haemoglobinr in 982 African ond Malagosy 
cattle (taurines and rebur) by electrophorerir on cellulose acefate 

Samples of toiol blood removed easily and with o good conservation sta+e 

for from the place where ihey were collected, are used io determine the noiure 
of cottle haemaglobinr. After the description of pratocol of electro-phoreris on 
cellulose acetate. the results obiained in 902 caitle are dircussed in the light 
of their rtatisticol interpretatlon, for ihe 7 African ond Malagasy cottle breeds. 

The frequency of the gens A ond B of hoemoglobine has been evaluoted for 
eoch breed : agenerolizotion of rerults hos been mode possible by the indication 
of iheir reliance limits. 

RESUMEN 

Determinoci6n de 10 noturo de las hemoglobinar en 982 bovinos ofriconor y 
malgaches (fourincas y cebues) mediante electroforesir 

sobre oceloto de ce,u,osa 

El méiodo dercrito permiie uiilizor muestrar de sangre total, facilmente 

tomados e ya canservondose muy lelos del riiio donde se recogen, para deter- 
minar la natura de las hemogloblnas bovinas. Derpués de la descripcidn del 
procero de electrofaresir sobre acetatode celulora. se discuten 10s rerultadas 
obtenidos en 982 bovinos con su interpreiacibn estodiriica para las 7 raza 
bovinas y malgachar reprerentadas. Se calcula Ia frecuenc~a de 10s genos A y B 

de la hemoglobina poro coda razo, permitiendo una generolizaci& de 10s 
resultados sus limites de aseguromiento. 
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EXTRAITS -ANALYSES 

68-153 

Maladies à virus 

LAURENT (A.). - Aspects biologiques de la multiplication du virus 
de 10 peste des petits ruminants ou WR sur les cultures celluhires. 
Rev. Elev. Méd. "8 Pays Irq., 1968, 21 (3) : 297-308. 

L’effet, cykqathogène du VITUS WR se traduit por des ryncytiums, des inclustons 
nucléaires e+ cytoplasmiques sur des cellules de dtfkrentes origines. II est inactivé par 
l’éther et à pH 3. 50 synihère n’est pas bloquée par lo 5-iododéoxyuridine. SO strudure 
étudiée ou microscope électronique est semblable à celle du VITUS de Io peste bovine, 
quoique son diamètre soit plus grand. La morphologie de so multipllcaiion examinke 
ou microscope électronique n’a pas permis de connaître son mode de pénétration, 
mm 10 sorlie re foi+ par le bourgeonnement de Io membrane cellulaire. Son éiude, 
du point de vue cytochiktque permet de supposer qu’il effectue un transit par le nuclkole 
et que les inclusions nucl&oires e+ cyloplosmlques son! formées d’ARN. Lensemble des 
rérultats obtenus défini+ le virus WR comme un Paromyxovirur et oméne des hypo- 
thèses interessant son cycle de multiplication. 

68-154 JACOTOT (H.), RECULARD (P.) et VALLÉE (A.). - La vaccination 
contre 10 Maladie de Newcastle au moyen de l’antigène formol6 en 
suspension dans I’huile de paraffine. Bull. Ofi ht. Epir.. 1967, 67 (5-6) : 
753-75 (R&""é des ou,eui+ 

Les poulets qui on+ re$u le vaccin huileux 0 l’âge de 2 semaines son+ solidemenl 
immunisés pour trois mois : une voccinotton de rappel pratiquée 0 ce moment leur 
assure une protection eiiicace de longue durée. 

Les rappels de vaccination son+. en principe, superflus chez les o~seoux voccink à 10 
ou 12 semainer et, o foorfiori, 0 un âge plus avancé : une reule tnjectton de vaccin huileux 
Ier immunise pour deux ans : toutefois, un rappel pratiqué quelques mots après lo 
voccinoiion trouverait une justification en ce qu’tl serait susceptible de renforcer Io 
résistance der rujeis qui ouraieni été inaptes 0 élaborer des onttcorps lors de Io vocc~no- 
iion. 

Une vaccinotton de rappel pratiquée avec le vaccin huileux en pértode de ponte, 
parmi des poules en bonne condition, n’a pos d’effets fâcheux sur la production des 
C?“i% 

II o et6 possible de préparer un vaccin huileux de pouvoir immunogène élevé en 
substituant à I’ovovirus un virus cultivé sur cellules embryonnaires de poulet puis 
concentré. ou encore ce VITUS de culture mélangé, à porhes égales. avec un ovovirus. 

Le taux de protection conSré par le vocc~n hulleux o éte de 96,3 p. 100 cher les 
poulets de contrôle oyant de 6 à 8 semoines (les tkmoins succombanI dans lo proportion 
de 99.5 p. 100) et de 95,45 p. 100 cher der poulets de 3 à 6 mois (Ier temoins succombant 
dans la proportion de 95.65 p, 100). 

Les obrervat~onr foiles parmi les poulets de contrôle provenant d’élevages induslriels 
conduisent à penser que cerloins facteurs Indéterminés, d’ordre probablement M+~I- 
tionnel, ou certaines influences poretllement ~mprécls&es s’exergoni sur le m6tobolisme 
pendant I’fncubation ou dans les jours qui suivent I’éclorlon. sont de nature à inhiber 
plus ou moins complèfement I’immunogénèse chez la plupart des o~seoux d’un méme 
groupe. Cette inaptitude colleclive 0 synth~tirer les anticorps vimux ou à les mettre 
en oeuvre. décelable dans les toutes premtères semaines de l’existence du poussin, peu1 
encore se manifester deux ou trois mois aprèr. 

68.155 MIRCHAMSY (l-l.) et TASLIMI (l-l.). - Réponses drologiqusr der 
cbevoux immunisés pmr un vaccin vivmt contre 1. peste éqvine afri- 
Caine (Serologlcol respanses of horrer immunired with live oltenuoted Africon 
herse sicknesr vaccine). 1. Camp. Polh.. 1967, TT (4) : 431-38 (Trodudion du 
résumé des auleurs). 

Afin d’étudier l’effet de rappel du vaccin atténué de culture cellulaire contre Io perte 
bquine. chez des chevaux précédemment immunisk avec le vaccin polyvalent préparé 
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Chez 50 p, 100 des animaux. e+ pour iaus les sérotypes de virus. le titre des anticorps 
neutrolisantr augmenta trèr neliemeni (4foir ou plus), ce qui confirma nos essais Pr&é- 
dents sur des poulains protégés par une seule dose de vaccin cellulaire. L’importance 
des réponses rérologiques au YCICCI~ cellulaire était comparable 0 celle des réponses au 
vaccin des CWV~OUX de souris, mois deux ans après 10 vaccination par le vaccin cellu- 
laire le titre des anticorps pour le sérotype 7 était inférieur à 1/4 chez 90 p, 100 des 
chevaux. II fui observé une inierférence enire le iype 9 ei le type 7. 

68.156 MUGERA (G. M.) et CHEMA (5.). - La maladie de Nairobi : étude 
du pouvoir pathogène du virus chez le mouton, 1.2 chèvre et le souri- 
ceau nouveau-né (Nairobi sheep diseuse : o sludy of I+S pothogenesis in 
sheep, goois ond sucl<l~ng m~ce). Bull. epizaat. Dis. Afr., 1967. 15 (4) : 337.54. 

Dans ce+ oriicle les auteurs décrivent essentiellement les lésions macroscopiques et 
microscopiques produites par le virus de la maladie de Nairobi cher les moutons. les 
chèvres e+ les souriceaux. 

Chez Ier peiiis ruminants inoculés ainsi que dons Ier cas naiurels observés sur le 
terrain, les lérions les plus caractéristiques rencontrées &o~ent les suivantes : néphrite 
glomérule-tubulaire du rein, dégénérescence hyoline et fragmeniation des fibres du 
myocarde, nécrose de coagulation de la vés~ule blllcire. 

Ces lésions visibles dès la 72me heures après l’infection son+ considé&es par les 
ouleurs comme ayant une grande valeur dam le diagnostic hisiopathologique de 10 
maladie de Nairobi. 

Cher les souriceaux, les lésions Ier plus nettes 72 heures après l’inoculation sont les 
suivonies : lésions de necrase en foyers accompagnées d’hémorrogies et d’infilirationr 
lymphocytairer en particulier auiour des vaisseaux rongulns. 

68.157 GLEDEL (J.) et SUREAU (P.). - P re ‘p aration de vaccin antirabique 
phénol6 liquide et lyophilisé avec I<L souche de virus rabique fixe 
L. PASlEUR - SAIGON. Arch. inst. Pasfeur Alg&ie, 1966, 44 : 37-50. 

Les ouleurs décrivent les conditions dans lesquelles ils utilisent la souche de virus 
rabique fixe L. Pasteur-Saigon pour la préparation du vaccin phénol& liquide e+ du 
vaccin phénolé lyophilisé. 

Les résuliois obtenus jusqu’0 ce jour paraissent favorables en ce qui concerne les 
1aux de virulence rériduelle e+ Ier pouvo~rr protecteurs oppr&ci& par le ter+ de HABEL. 

Après une &preuve thermique d’un mois 0 + 37 OC e+, pour certains lots, de trois mois 
à + 37OC, le pouvoir vacc~noni du vaccin antirabique lyophillré reste zotisfairant. 
même en l’absence de virulence residuelle décelable par 10 voie iniracérébrale chez 10 
SD”ïI5. 

68-158 GOLDSMIT (L.). - Immunirdion des chevaux contre Ia perte équine 
avec des souches virales neurotroper otténuéer inoculées a des em- 
bryons de poulet. (Immunization of horses agoinst african herse-sickness 
wiih atienuoted neuroiropic viral siroins propagoied in chicken embryos). Am. 
/. “et. Res., 1968, 29 (1) : 1334tl (Troduc,ion du résumé de I’ouieur). 

Douze chevaux an+ été vaccinés wec 6 souches neurairoper atlénuées de perie 
équlne passées sur embryon de poulet, et cinq chevaux oni éié vaccinés avec les 
mêmes souches vaccinales pars&s sur cerveau de souris. Aucun sympiôme clinlque 
de perie équine n’a été observé chez ces chevaux vaccinés, e+ leur température esf 
restée normale durant les 4 mois e+ dem, d’abservoiion opr&s la vacc~noi~on,, 

Les épreuves deséro-neuiralisotion ont été effectuées avec les souches vaccinales 
homologues et une souche hétérologue virulente (Iran) qui n’avait pas été inlroduiie 
dons les vaccins. 

Dans Ier prélèvements effectués 1 mois oprèr la vocclnation, I!index de neutra- 
lisation pour 10 souche h&+<rologue étal+ de 1 .O à 2.0 logr. inferieur 0 celui des 
souches voccinaler. Dans les sérums prélevés 4 mois et demi après 10 vaccinaiion. 
ce++e diWrence devenait inf&rieure d 1 log. 

Les résultats des épreuves ont montré qu’il n’y avait par de différencer dans les 
titres d’ontlcarps cher Ier chevaux voccinés avec du vacc111 d’embryon de poulet et 
chez ceux vaccinés avec du vaccin de cewew de souris, 
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Des chevaux témoins non vaccinés ont montré des signes typiques de peste kquine 
après la mème infection d’épreuve. 

68.159 TRANVAN DU, HVARD (M.).- Etuded’unepneumonieanlootique 
du Porc au Viet-Nam 1. Caractères de l’agent de contage. Analogies 
avec l’agent de la pneumonie à virus du Porc. Rec. Méd. “8.. 1968, 144 
(2) : 103.25 (Résumé des auteurs). 

Au début de I’onnée 1966 MaIoit une enzaotie à l’Institut Pasteur de Nhotrong sur 
des 1ruies productrices de sérum ontiswpeshfer. 

Les animaux malades présentent une fièvre peu élevée. une broncho-pneumonie 
et une morfol~té de 60 p. 100. On observe sur quelques truies des lésions de congertlon 
général~rée. sur d’autres une siomatlte nkcrosante, des ulcères de la r6glon cordiale 
et du colon. On n’a jamais relevé la prkence d’infarctus de la rate, de ruffurionr 
hémorragiques du basane+, ni de piquetés hémorroglquer de la zone corticale des 
reins. 

Après ~VOIT écarté l’éventualité de la peste porcine ofrlcaine. nous ovom pu isoler 
une souche de VITUS de IQ pneumonie enzooiique du Porc que nous dénommons souche 
PAV/Nhatrang/VN/1966. 

Par vole ~ntranosale. le porcelet, après une incubalion de 7 0 8 jours. présente une 
fièvre peu élevée ne dépassant pas 40 OC, une courbe de tempéroiure irrégulière. une 
toux s&che au debut qui peut devenir grasse à Io fin de la phare d’6tot. Par d’adynomie 
ni d’inapp&ence. Erupiian érythémateuse sur lo peau. Patio~s on observe des papules 

Bronchopneumome aiguë nodulalre cher le porcelet et la souris blanche : zones 
d’infilkoir de lymphocyles. de lymphoblarter et d’une grande quont~té de polynu- 
cléaires neutrophiles dons le parenchyme pulmonaire. Les bronchmler ef les olvéoler 
des zones hépa+is&s sont remplis de polynuclkirer neutrophik 4 de quelques lym- 
phocytes. 

Congestion pulmono~re cher le cobaye : ~nfillrot~on lymphacytaire diffuse du paren- 
chyme pulmono~re (IY~C congestIon et hémorragie dom certo~ner zones. 

La pr&ence de manchons lymphacytaires péribronchiolaires est assez coracléris- 
tique mois n’a pas Iwu d’une façon conrtanle. Ces manchons lymphocytores sont plus 
ne& chez le porc et lo souris que cher le cobaye et fonf défaul dans les cas chroniquer 
et bknins. 

Caractères de l'agent virulent. 

II se multiplie dans le vifellus de l’œuf de poulet embryonn6 de 5 à 6 jours et dans 
I<amniop de I’ceuf embryonné de 10-11 jours. 

II est résistant à Yether. 
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Peste bovine 
68.160 PROVOST (A.), MAURICE (V.) et BORREDON (C.). - Nota sur 1. 

perte bovine expérimentale du dromadaire. Rev. Eh. Med. vei. Pays 
frop., 1968, 2, (3) : 293-96. 

68.161 ROWE (L. W.). ZWART (D.)e+KOUWENHOVEN(E.). -Campa- 
raison entre l’inhibition de I*hémqglu+ina+ion et la réroneutroliration 
pour la merure des anticorps bovipestiquer chez Ier bovins. (A compo- 
r~ron of the haemogglutinaiian-inhibiilon ond neutdisotion +er+ in the essoy 
of rinderperi anrlbodtes in caltle) Bu,,. epuoot. DB Afr., 1967. 15 (4) : D-306. 
(Traduclioo du r6rum6 des auteurs). 

Le +t+re des anfinxps bov~pesi~ques fut mesuré chez 118 animaux à 10 fols par 10 
méthode d’inhibition de I’h&wxggIu+inotion en employant un antigène morbilleux et 
par 1~ méthode de séraneutralisotion en culture cellulaire en employant du virus bovi- 
pestique de culture. 

Les deux m6thad-s donnèrent des résultats idatIquer pour 93 sérums positifs et 
7 sérums négatifs. Pour 9 sérums, 1’1. H. révéla des anticorps spécifiques tandis que la 
5. N. éto,+ négat,ve. 

68.162 ATA (F.A.) et SINGH (K. V.).- Infection expérimentaledes moutons 
et des chèvres par des roucher de virus bovipertique a++Snuëer et 
virulentes (ExperimenIal infection of sheep and goats wih attenuoted and 
wrdeni strains of R>nderpest virus). Buii. ep!roo+. D,s. Arr., 1967, 15 (3) : 213-20 
(Traducimn du résumé des ouieurs). 

Maladies bactériennes 
68.163 RAMISSE (J.) et collab. -Mise ou point d’un vaccin mixte contre la 

maladie de Newcortle et le cholëro oviaire. Rev. Elev. Med. v&. Pays trop.. 
1968, 2, (3) : 309-15. 
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Le premier de ces vaccins est lyophtlisé, et à I’emplot, on le dilue dons le vaccin 
onii-pasfeurellique Iuéà ,o Bé+a-propiolodoneet oluminé. Plurieurr séries d’expériences 
ont montré : 

- que le virus vaccin Newcastle peu! étre convenablement lyophlltré en lait écrémé : 
- qu’,, conrerve SO VI+~II~~ oprès d,lut,on dans Io culture de pasteurelles tu&. 

pourvu que la B. P. L. ayani sewi à I’inoctivolion soit hydrolysee : 
- qu’il garde olors son pouvoir immunisonl à un titre sufflramment 6,evé pour une 

uiilisotion efkace dans ,o pratique. 

ParalièlemenI. le vaccin porieurellique trait6 à ,o 8. P. L. se rnantre ou moins ous5i 
actif que le vaccin formalé. 

68.164 BLANCOU (J. M.). - Cas da charbon boctéridien chez des 
ccwnivores souvoges de Modagoscor. Rev. Eiev. Méd. véi. Pays trop., 1960. 
21 (3) : 339-40. 

Tro~r COI de Charbon BocIértdlen ont ét6 observ& cher deux espèces de carnivores 
malgaches élev& en coptivit6 : Crypto~rocto ferou et Goiidia eiegons. 

L’origine de I’iniection. apparemment ol~mento~re. n’o pu @ire détermin6e. 

68.165 MAURICE (Y.), FERNAGUT (R.), GEROME (R.). - Contribution 
$ l’étude des rickettsiores du Cameroun. Enquête épidémiologique. 
Rev. Elev. Med. 6,. Pays trop., 1968. 21 (3) : 341-49. 

Les auteurs ont entrepris chez les bovins du Nord-Cameroun. chez Ier onfmoux et 
l’homme du Centre-Corneraun (Adamoouo) une enquête sérologjque sur les rickelt- 
s’oses e+ néorlcketirioser. Au ierme de cette élude, ils notent une proportion assez 
élevée de r4ponses positives chez les bovins du Nord-Cameroun vis-à-vis des anhgèner 
épidemique, murin, boutonneux. La fièvre Q et les néorickeitsrores ne peuvent expli- 
quer les ovoriements observés chez le béia,, de cefie réglo”. Un pourcentage ossez 
élevé de sérumr de bavtnr de lo région de N’Gooundér6 repond positivement vlr-à-vis 
de I’antigène néorickettsie Q 18. II en est de même pour les sérums d’hommes vivant 
en contac+ étroit avec ces an~moux. 

68-166 MAHLAU (E.A.).- Contribution 0 I’étude de la brucellose en Tonta- 
nie (Further brucellosis rurveys in Tanranio). -Bull. @~zoof. Dis. Afr., 1967, 
15 (4) : 373-78. 

Au cours des études en Tonzonie sur ,o brucellose, Von o noté que dans ,o régloo 
d’lringo. 317 (13.2 p. 100) sur 2.401 bovins zébus. 58 (4.3 p. 100) sur 1.337 chèvres et 
deux @,2 p. 100) sur 90 moutons, ovotent une réaclion positive à l’épreuve d’agglutino- 
+,a,. du sérum. 

Dans la région d’Arurho. 156 (15.2 p. 100) sur 1.025 bovlnr pr&enIoient également 
une réaction por~t~ve. Chez deux troupeaux de Io région de Moshi lotalisont 203 têtes 
on o d6c6,é 92 (46.0 p. lOO) réactions positives. 

Sur 62 échantillons de I~I+ de chèvre dwingo 20 (32.3 p. 100) d’entre-eux étaient 
positifs 0 I’épreuve de I’onneau. mois les cobayes inoculés wecces 20&hontillons n’ont 
por 616 infectes. 

Sur 58 pares de caboyes et de chèvrer. qu’on ovoit infectées avec der broyofr de 
tissus, provenant de 58 chèvres réogissont posittvement à I’épreuve de l’anneau, huit 
poires seulement de coboyer et une patre de chèvres ont 6Ié infedées et Br. melilensis 
0 été réisolée. 

Br. abarfur a été isolé chez 15 des 24 Mur bovins ovort& Sur 428 troupeaux de 
bovins 0 Arurha, 129 (30 p. 100) re son! révél& poritlfs à I’épreuve de I’onneou du lolt. 

68-167 LE RICHE (P. D.).- La transmission de 1. dermalophilose (derme- 
tite mycosique) chez le mouton (The Ironsmission of Dermotoph~los~s 
(Mycot~c dermotttts) in sheep). Ausf. vet. 1.. 1968, 44 (2) : M-67. 

Louieur rapporte une rér~e d’expérlencer destinées 0 montrer si Io Dermaiophllore 
(Streptothrlcore cutanée) peut S+re transmise de mouton à mouton par sunple cantoct 
et dans quelles canditaons. 

Des moutons sensibles à foison sèche ou mouillée (après passage dans un botn ou 
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sous une douche) furent placés en contact éiroit avec des moutons ~nfectér dont In toison 
psuvait aussi être sèche ou mouillée. et cela pendant des p6riodes de temps diverses. 
Afin de rendre Ier mouions plus sensibles 0 l’infection, des zones de peau étaient dégrals- 
séer après qu’an eut arrach6 la laine. 

II opparui que Ia transmission de I’infeclian cutanée s’effectua par simple contact 
19 fois sur 23 essais ; cette ironsmission fut toujourr positive à choque fois que des 
moutons mouillés furent uiilisés et les Iérions étaient alors plus sévères que celles qu’on 
pouvoit observer chez les rnouicms à toison sèche. 

Dans une expérience, un con+oc+ limiié à Ii seconder entraîna des lésions très 
sérieuses et le mouion infecté aval+ été douché seulement 30 secondes avant cefie iras- 
mirsmn. Aucune Iérion ne fui observée dans les zones déptléer qui n’entrèrent pas en 
contact avec les Iérionr de Strepioihricose. 

L’auieur en conclut que 10 tronsmirston de D. cangolenris peu+ survenir pcr simple 
contact entre moutons, +OU~ patiiculièremeni si ceux-ci ont une toison humide et que 
par conséquent 10 pratique des bains ixadicides. la pluie et m@me le porcage des 
moutons mouillés, peuveni jouer un rôle très important dans IL~ tranrm~ssron de la 
maladie. 

68.168 MOSTAFA (1. E.). - Etudes sur le farcin des bovidés au Soudan. III. 
Pouvoir pathogène de Nocardh farclnlcs (Studier on bovine forcy in the 
Sudan. 111, Pothogenicity of Nacardio forcinica). 1. Con$. Pofh., 1967, 77 (4) : 
347-52. 

L’ouieur rapporte un certain nombre d’essais d’infection exp6rimentole sur les 
bovins, Ier lopins et Ier cobayes ou moyen de irais souches de N. @rcimca isolées ou 
Soudan. Les rérultok mon+renI que cet actinamycète est pathogène pour les bovins e+ 
les coboyer, mois non pour le lapin. L’injection iniropéritonéole de culture ou de pus 
provoque chez le cobaye une orchite supurée. 

68.169 KHAN (A. Q.). - Infection à Shigello chez des animaux au Soudan 
(Shigello infection in animols in the Sudan). kif. vet. ]., 1968, 124 (4) : 171-73 
(Trod”ctia” du rér”mé de i’ou,eeur). 

On o décelé chez un chimpanzé souffrant de dysenterie chronique ei chez un chien 
atteint d’entérite le type 2 de Shigeiio fiexneri. De mPme, on o décelé Shigello sonnei 
dans les excréments d’un chien e+ d’un chat. C’est la première fois qu’on obrerve. au 
Soudan, des cas de Shigellase animale authentique. 

68.170 

Mycoplasmoses 

PROVOST (A.) et QUEVAL (R.).- Recherches immunolqiques sur 
10 péripneumonie. X. ~Proposition d’une nouvelle technique sérolo- 
Sique pour le diagnostic expérimenta, de ,a maladie : le fer+ des 
qudre tubes. Rev. Eiev. Med. “4,. Pays trop., 1968. 21 (3) : 317-34. 

Après avoir indiqué les raisons qut les ont conduits à surpecier certaines d&faillanres 
de Io réaction de fixation du complément dons lediagnasticde Ia péripneumonte bovine. 
les auieurs décrivent, sous le nom de «test des 4 +uber », une technique de diagnostic 
sérologique de Ia maladie qui allie pour un même sérum sur un même portoir : une 
fixoiion directe du compl6ment. une fixation « indirecie », Ia recherche de I’oniigène 
péripneumonique circulant et un contrôle du sérum. Les modolit& techniques et I’inter- 
prétation sont décrites en détail ; des exemples sont donnes. 

68.171 PROVOST (A.) et QUEVAL (R.). - Essais de traitement de la péri- 
pneumonie contagieuse bovine par ,a mépacrine. Rev. Eiev. MM. ~4,. 
Pays trop.. 1968, 21 (3) : 335-37. 

Bactérwrtaiique in vitro vis-à-vis de M. mycoides à la quantité de 10 pgjml. la Mépo- 
crine (Quinacrine Spécia) n’arrète pourtant pas in vive le d&oulemen+ du phénomène 
de WiIlems ni ne guéri+, même cliniquemeni, Ia péripneumonie déclarée. 

68.172 ABDULLA (A. E. D.), LINDLEY (E. P.). - Etude sur 1. pleuropneu- 
manie confogieure des chèvres (A study afconiag~our caprine pleuropneu- 
manie). - Bull. epizoof, Dfs. Arr., 1967, 15 (4) : 313-17 (Résume des auteurs). 

Du matérie virulent provenoni de chèvres atteintes de pleuropneumonie cllmque. 
utilisé vaus forme d’exsudal pleurol ou ,sous forme de cultures pures et incorpor6 à du 
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sérum de chèvre. provoque une pleuropneumon~e cher des chèvres saines. Ces liquides 
virulents ne produisent pas de Iésionr pulmonarer cher des moutons lorsqu’ils sont (no- 
culés de la méme moniére ni ne produise”! de réaction locale chez les bovins lorsque 
(‘inotulchon est rous-cutanée. Une souche de M. myroides V(IT mycoides isolhe de la 
péripneumonie contogieure bovine, virulente pour les bovins. ne provoque pas de 
Iésionr pulmonaires chez les chèvres lorsqu’elles sont inoculées par voie endobron- 
chiale. 

68-173 SHIFRINE (M.) et DOMERMUTH (C. H.). - Péripneumonie conta- 
gieuse bovine chez ter animaux rtruvoger (Contagious bovine pleuropneu- 
monio in wildlife). Bull. epizoot Dis Afr., 1967, 15 (4) : 319-22 (Troduclion du 
i&“rné des auteurs). 

Les sérums de 645 animaux opparknant à hwl espèces d’herblvorer rauvoges 
(Gorgon tourinus, Ae$yceros melompus, Taurofrogos onyx, Damoiiscus korngum, Kobus 
e~lipriprymour, Syncerus coffer, H~p~olomus omphibius. Eqouz burchelit) ont été éprouvés 
par le ter+ de fixation du complément afin d’y déceler lo présence éventuelle des anti- 
corps spéclfiquer de M. mycoides. Environ 7 p. 100 des sérums des gnous et des hippopa- 
tomes furent trouvés posibfs. Les sérumr der gnous fixant le compIémen+ etaieni négatifs 
ou test d’inhibttion de cro~ssonce : Ier sérums positifs d’hippopoiames ne furent pas 
soumis 0 ce même examn. 

Des essors pour infecter irais gnous par I’lnjedton sous-cutanée d’une culture vivante 
de M mycoides restèrent infruciueuu. Etant donne qu’il n’y ovoit pos de corréloiton 
entre la kotion du complément e+ le test d’inhibition de croissance. les outeurr ont 
pens6 que les sérumr poritiir de gnous ne conknoient que des ankorps non spécifiques 
et en onf conclu que Io péripneumonie coniagieuse bovine n’ex~sto~t vraisemblablement 
pas chez ces diverses espèces sauvages. 

68.174 LINDLEV (E. P.). - V accinotion simultanée du bétail contre la 
péripneumonie contagieuse bovine et contre la peste bovine (virus 
capripertique) (5imuHaneous vocclnotion of cattle wilh contogiour bovine 
pleuropneumonio ond goot-odapted rinderpert vaccine). Buil. epizooi. Dis. 
Afi., 1967, 15 (3) : 221-26. 

Cette expérience fut efkciuée sur 150 z6bus du Soudan, âges de 2 à 3 ans. 
Un premier groupe de 50 animaux reçut du vaccin caprtnisé bovtpestique, tel qu’il 

es+ régulièrement employé ou Soudan ; un second groupe de 50 animaux regut du 
vaccin lyophilisé contre 10 pértpneumonie (souche KH,J de M. mycoides. lyophilisée 
dom un exciptent à base d’œuf et dont chaque dose vaccinale cont~eni 1 x IO’germes 
vivants). 

Le troisième groupe d’animaux regut les deux vaccins rimultonément. 
Le deuxième et le troisième groupe de zébus furent éprouvés 9 semaines après la 

vaccination avec du moiériel pértpneumonique virulent, par voie sous-cuionée sur le 
cb+é droit du cou, e+ observés régulièrement durant 6 semaines ofin d’évaluer les 
réaclionr conrécutives. 

L’Épreuve avec un VITUS bovipestique virulent eut lieu 7 semaines oprès I’épreuve 
péripneumonique. 

Aucune diffkrence dons I’immunlté bovipeslique ne put S+re décelée, entre les deux 
groupes vaccinés contre Ia peste bovine, que cette voccina+ion ait été stmple ou couplée 
avec Ia vacclnotion ontipkripneumonlque II n’en fut par de même pour I’immunitk 
contre M. mvcoides : les rébus à vaccination s~multonée se montrèrent DIUI renrlbles à 
I’&preuve que les zébus 0 vaccfnotton ex~lwvement péripneumonique.’ 

En outre il a semblé que, dons legroupe à uocctnation simultanée, on pouvait établir 
une corr&lafion entre I’obsence d’lmmunlt& conk Ia péripneumome et 10 constatation 
d’une forte réoctlon thermique consécutive 0 I’injedion de WCCIII bovlperllque. 

68.175 LINDLEY (E. P.). - Un test comparatif d’immunitéchez les bovins 
afin d’évaluer l’efficacité de deux vaccins contre 10 péripneumonie 
contagieurc bovine (An ~mmun~ty test tn catfle +o compare two contagiour 
bovine pleuropneumon~o v<~ccines). Bull. epizoot. Dis. Afr.. 1967, IS (4) : 307-311. 

Ce test fut effectué sur un troupeau de 150 zébus du Soudan, réparlir en trois !O+S. 
Le premier lot yut Ia souche F de M. mycordes régulièrement employée ou Soudan 
sous forme de vaccin liquide (on soit que cette souche provoque quelquefois des réac- 
tions sous-cutanées chez les onimoux vaccin&). 

Ce vomn F fut utihé par la voie sous-~Ion& à ia dose de 1 ml (5.5 x 108 germer 
vivants par dose vaccinale). 
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Maladies à protozoaires 

68-177 MADDEN (P. A.), HOLSROOK (A A). - Piroplarmore équine : 
Epreuve indirecte des anticorps fluorescents pour Saberio cszbd11 
(Equine piraplarmozir : indIrect fluorescent antibody +er+ ior Bob~o coballi) 
Am. 1. Ve,. Res., 1968, 29 (1) : 117.23 (Tr’ld”ctian du réruIné des ouieurs). 

La méthode indirecte des anticorps fluorescents a éié uifllsée pour déceler des anii- 
corps chez Ier chevaux « porteurs z infestés exp6rimenlalemenl par Bobesio coballi. 
Les réactions se rani révélées rpéclflquer. II n’y u pas eu de réaciion crois& avec les 
sérums provenan+ de chevaux parieurs infestés expérimenialemeni avec Bobesia equi 
lorsqu’ils oni é+é ul~hsér dans l’épreuve indirecte des anticorps iluorercents pour 
Babesio cobolfi. Une forte r&ctian positive a été discernée airémeni, mois une expé- 
rience considérable était nécessaire pour différencier une réaciion fo~blemeni poriiive 
d’une réaction @olive. 

Trypanosomoses 

Trypooosomo Ihelien o é+é décrI+ par LAVERAN en 1902 à partir de prélèvemenis de 
sang faits par A. THEILER sur des bov~nr d’Afr,que du Sud. La dercrlption originale 
de l’espèce enferme celle-o dons der limites trop éiroites, olors que le porar~te se pré- 
sente sous des aspects variables. Une dercrlpilon complémentolre est donnée ici 0 10 
suite d’observaiions faites chez des bovins en Moyenne Coramonce (République du 
Sénégal). Dons Ier analyser relatées, 10 forme la plus petiie mesure 43,3 p e+ 10 plus 
gronde 95.3 IL, Lo largeur des iryponosomer varie enire 2,6 ei 10,7,p, La distance enlre 
le k~nétoploste et l’extrémité postérieure est loujours très grande (entre 12,9 et 33.9 p) 
tandis que celle entre le klnétoplarte e+ le noyau es1 rouveni réduite. Cher Certains 
trypanosomes an ne dishngue par d’extrémité hbre de flagelle. 

A l’examen microscopique du rang des bovins sur lame, oprèr coloration, il est 
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remarquable qu’en Moyenne Casomance T. fherleri esf beaucoup plus fréquent que 
T. congolense et T. vwox. Ce fait vaut d’être mentionné cor 10 région es+ fortement 
infestée de glosriner eI les bavons qui y sont &levés. knus pour tryponotol6rank. 

L’hémoculture dans un bou,,,on ou sang de lop,” permet de conclure que plus de 
70 p. 100 des bovins de l’arrondissement de Koldo héberge”+ ce grand iryponorome. 
Ce résultat es+ conforme aux données closs~ques sur Ia fréquence de T. Iheileri. 

68-179 KILLICK-KENDRICK (R.). - Le diagnostic des trypanoromiaser du 
bétail : Revue des techniques couronter (The diognoslr oitrypanosomiaslr 
of livestock : a review ofcurrent techniques). “et. Buli 1968, 38 (4) : 191-197. 

L’auteur traile succesrivement de I’exome” microrcoplque des divers liquides orgo- 
niques, sang, WC ganglfonnaire, liquide d’oedème, des inoculai~ons, des +ests sérolo- 
giquer et des cultures. 

r@oi frais est une méthode simple rapide mais ne révélo”+ souvent que la moitié des 
cas posiiifs surioui dans Ies cas d’infectlon faible, elle est incapable de préciser l’espèce 
du iryponosome, est beaucoup mo,ns eiiicoce que 10 recherche sur I’étalement color& 

Les élolemenfs doive”, être minces et colorér sans delai sinon conrervk dans un 
dessicca+eurà40C, remts 0 10 +empéra+ure du lobaratoire avant d’en sortir les lome6, 
L’auteur souligne la nécesrité pour la confection des colorontr d’employer une eau 
irès Iégèremeni alcaline ou des ralui~ons tamponnées. Ler étalements permettent sur+ouI 
la déierm~natlon du irypanosome dont Ia prérence o été mise en evidene por I’exome” 
à l’état frais ou de lo goutte épolrse. En cas de tryponoromes rares il y a ~“tér@t 0 les 
mettre en kvidence par exome” à I’objeaif sec. x 40 d’une lame color& recouverte 
d’une rmnce couche régulière d’huk de cèdre. 

Lo goutte époisse doit avoir un mimmum de transparence permettoni de voir ou travers 
les oiguiiles ou les chiffres d’une montre. Si ces gouttes épaisses ne peuveni être colorées 
sur le champ. II est préférable de les soume+Ire à I’aciio” d’eau dkllée. puis de les 
fixer aursiiâi séchées ou méthonal et de les garder oins, ,vsqu’O Ia coloration. Mac 
LENNAN o &obli une méthode analogue pour Ier hémotozooires el qui corwrie à 
colorer pendant 1 seconde 1” goutie épo,sse dons une sa,u+,o” aqueuse de bleu de 
méthylène à 0.5 p, 100 on”+ hémolyre e+ colorailon par ie Giemra, cette méthode 
permei le diagnostic différeniiel d’espèces sauf pour cerioiner espèces très proches 
comme T. smme; T. uniforme ou T. wonsi pour IesqueIles 11 er+ “kessaire de faire un 
étalement. NEAVE o utilisé le bleu de crkyl brillant en solution tomponnk (PH = 6.6) 
pour coloration d’éialements Rx& par une chaleur faible. Dons l’ensemble les deux 
méthodes goutte épaisse et étolement coloré se complètent Ia première pour déceler 
la présence du iryponosome. Ia deuxième pour faire le diagnostic de l’espèce. 

E,o,emeots de culofs de cen‘rifugotion; 

Les cuIo+s de centrifugation sont étalés sur lame, fixés au méthanol colorés au Giemso. 
oniérieurement la derirudio” des krythracyfes est assurée SOI~ par adjonciio” d’eau 
pure (T. fheileri) ou lkgèremeot salée (0.45 p. TOO), pour les outrer trypanoromes. La 
triple centrifugotio” utillrée pour le diagnostic de la maladie du rommeil semble de 
peu de valeur dans le COI des trypanosomiases nnimoles 0 T. coogolense. CBIVI-CI n’ayant 
pas tendance 0 se conce”rrer dons la couche supérieure mois 0 re répartir 6galement 
dans toutes les couches. II fauf se souvenir de plus pour Ier examens du sang que Ier 
parasites ont plufôt tendance àse concentrer dons les capillaires que dons la crculation 
veineuse. 

Celles-ci remédient à I’incopaciié fréquente der exome”~ dlrectr der lames colorées 
pour mettre en évidence le parasite II semble que le roi par SO faclhté de tranrpork 
et son prix soit le meilleur a”imal d’expérimentation. toutes précautions doivent être 
prises pour le marquage des animaux d’expérience. stérilisation du maférlel d’lnocula- 
+NO~ et de I’a”imal à i”oculer. II faut égalementfenir compte der variotiom de Ia pérlode 
d’incubation au ~OI”S de 14 jours. rignalée jusqu’à 87 jours pour T. congoleose chez le 
roi. de 19 Tours seulement pour i. wonsi. Tour les trypanosomer ne SO”I par infecheux 
pour les animaux de laboratoire et pour d’ouks le pouvoir i”fecIa”t est très variable. 
Cette méthode s’est sur+o~+ révélée “bile pour lo mise en évidence de certains cas 
d’infection à T. brucei. 

Tests sérolagiques. A quelques exceptions près les tests sérologiques se sont montrés 
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de peu de voleur pour le dmgnorttc des trypanosomiases du bétail. Les anticorps liés 
0 la présence de trypanoromes ironsmlr par vole directe rani plus faciles à mettre en 
évidence que dons le cas des trypanoromes tranrmis por voie cycltque, et les quelques 
mres réussites son1 relatives à des infections 0 T. equiderdum e+ T. evonsi, 

Les +~s+s se répartissent en trois groupes. 

10 La réaction de déviolion du compIémen+ qut est une excellente méthode de dia- 
onortic de la dourine cher le cheval. 
- 2O L’épreuve au sublimé es+ l’épreuve anoIogue qui o précédé Io formol-gélificotion. 
pour mettre en évidence Ier immuno-globulIner. La valeur de ces méthodes semble 
plutôt liée ii l’erpèce animale en couse qu’ou trypanosome incriminé, en pratique ces 
méthodes son+ seulement uttlirées pour le dlognosiic à T. evonsi chez le chameau. Les 
méthodes de dit%s~on sur gélose pour d&mon+rer I’exirience des macro-globulines 
dans la trypanosommre humaine (Motte~ et OI. 1961) rentreni dans cette même caté- 
gorie de réactions, mais “‘on+ pas encore été uiihrées chez I’on~moI. 

9 Le ter+ d’hémoogglutination, dont touiez. Ier porsibilitér n’ont par encore été 
explorées e+ une technique récente et quelque peu voisine celle de l’épreuve d’odhé- 
rente der cellules rouges. 

Culture. Pormi lez iryponosomes du bétail c’ert ruriout pour T. theileri que cette 
méthode a et6 utilirée, l’examen direct ne donnant guère de bons résultats pour ce 
trypanosome ex+r&memen+ rare donr IQ Cirwlotion rangwne, on peu+ égolemeni 
~ultwer Ier iryponosomes pathogènes du bétail mais avec beaucoup moins de facilité, 
pour cette raison la culture de ces petits iryponosomes ne consIi+ue pas une méihode de 
d,agnort,c courante. 

68-180 JONES-DAWES (W.J.). - Ut’,’ + I IPO. mn du Samorin pou* protégir de 
la +*ypmoromiore un petit groupe de bovins commercialirés au 
Nigeria che protection ofa rmall group of mgerfon trade coftle from trypo- 

noromiasfr “ring Samorin). - Bull. ebizooi Dis. Air., 1967, 15 (4) : 323-35. 

On o foi+ parcourir 0 20 jeunes iaureaux SUT une route dificile, de iibiya à Ilor~n, 
une dirionce de 740 km en 37 jours et on les a garder 57 JOVTS 0 Ilorrn, Iocaliié infestée 
de tsé-iré. Les animaux ont été diwsés en quatre groupes bgoux, ie premier servant de 
témoin. Les trois ou+res ont 6té protéger owx du somorin adminrstré aux doser de 
0,25 mgm, 0,5 mgm et 0.75 mgm par voie intramusculaire sur le côté du cou. On ter+ 
aperju que, ouire Ier e%+r vartabler de 10 iryponosomiase, ie jeune bétail a souflert 
du voyage pénible qui a provoqué une cloudtcation et une perte marquée du poids vif. 
La bobésiose a causé la mort de deux animaux, I’un durant le irojei. Vautre 0 Ilortn. Au 
total, quatre animaux sont morts pendant ie voyage. 

Le séjour prolongé à Ilorin o montré que Ie groupe proidgé par les dorer de somorin 
à 0.5 mgm/kgm a récupéré de façon ~on~kmte et éia~t en bonne condiiton ou moment 
de I’obottage. 

Cependant, les trois outres groupez ont souffert des pertes dues à lo trypanoromiose 
et d’une diminuilon générale du poids vii chez les survivants. 

Parasitologie 

68.181 D*YNES (P.). - Errais du tétrmmirole dmr I~I tufte contre Ier étron- 
gylorer gartro-intestindes des bovins 0 Mmhgtxcar. Rev. Elev. Méd. véf. 
Pop trop., ,968, 2, (3) : 361.64. 

L’auteur relaie deux essais de irattemeni des strongylorer gastro-inleSfinaleE des 
bovins par IeTéIramirole odminiriré par voie sous-cutanée et par voie poreni&ole à Ia 
dose de 5 mg/kg. Les ïésultots obtenus sont très bons. Les dores plur élevées provoquent 
der réactions d’agitation. 

68.182 GRABER (M.) ef GRAS (G.).- Etude préliminairedu pouvoir certodi- 
cide d’un nouveau composé orgono-métallique : le diacétate de plomb 
dibutyle (D. D. P.). 1) Teniasir oviaire. Rev. Eh. Méd. véf. Poys+ro~,, 1968, 
2, (3) : 351-60. 

Ler auleurs étudient le pouvoir anthelmlnthique du diocétate de plomb dtbutyle 
à l’égard der iormer adulier e+ des former immatures des SIX principaux Certodes 
aviaires rencontrés ou Tchad (Choaoolaenia iofundibulum. Roiliielioa leirogona, Roillielina 
echinabolhrida, Raillietfno cerficiiius, Hymenolep!s corioco et Cofugnia digonopora). Ils 
recommandent une dore unique standard de 10 mg par tete. dose qui, pour des poulets 
de 250 6.1.500 grammes est pratique, sûre et très efficace. 
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62-183 PRETORIUS (1. L.).-Ac+ivi+é onthelminthique du’tétramiralecontre 
les vers gastro-intestinaux et les sirongles pulmonaires chez le mou- 
ton (he anthelmintic oct~vdy of Tetramisole ogalnst gastroiniertino, worms 
and Ivnqworms in sheep). ]. 5. ofr, vel. med. As., 1967, 33 (2) : 157-62 (Tmdur- 
+Ion du résum6 de l’auleur). 

L’ouieur démontre l’activité du t&omisole contre Hoemoochus contorfus. Osferiagia 
circumcinclo, Jrichostrongyius spp., Oesophagostamum columbionum, Goigeria pachyscelis, 
Nemotodirus spp., Jrichms spp. et Chaberiio ovino ou cours de trois séries d’expériences 
effectuées sur 70 rnouionr. Des essw contre Dictyocauius filana sont réalisés sur 
25 jeunes mo”to”s. 

Les dores varient de 5 6 15 mq/kg afin d’étobiir Ia meilleure dore orale. Aux doses 
les plus basses (5 e+ 7 lj2 mg/kg) d’excellents résultats sont obtenus conire les stades 
adultes de Haemonchus, Jrichosirongylus, Nemolodvus, Chobertq Oesophogosfomum et 
Gaprio. tondis que ces doses éliminenl environ 66 p. 100 des former adultes et Emma- 
iurer d’0nerlogio. Parmi les quatre moutons auxqueir on (1 odmlnMr& 5 mg/kg 28 jours 
après,I’infesioiian par Oictyocoulus, +~OIS n’ont plus de parantes. 

A la dose de 10 mg/kg. ie téiramisole donne d’excellents r&u,+oir contre les formes 
advlies et immoiwes de tous les parasiier ci%ssaufcontre les Osien’ogio immatures pour 
lesquels les résultats sont trompeurs : contre les Jrichuris pour lesquels il n’a aucun 
effet ; e+ contre les larves d’0eraphagoslomum au troisième rIode pour lesquelles l’effet 
est inutile. 

A ,o dose de 15 mg/kg. ,a dose se révèle irès eificoce contre tour les s,odes, adultes 
et ~mmaturer des parasites ciiés, y compnr Didyacaulus 0 partir du 7e jour après i’lnfes- 
toiion. 

65.154 PRETORIUS (J. L.). HARROW (W. T.). - L’action du tétromisole 
chez les chèvres. - vhe activity of telromisole in goats). 1. 5. arr. v&. med. 
A~S., 1967. 38 (3) : 249.51 (Troducfnn du r&um6 des auteurs). 

Les essais d’un onthelminthlque. le ié+ram;so,e. réalisés sur der chèvres’ont donné 
des rérultots camporobles 0 ceux obtenus sur des moutons por d’autre5 chercheurs. 
,,s ont confirmé aussi les brefs résultats, publi6s par WALLEY e+ FITZSIMMONS, 
concernani des chèvres. Tandis qu’une dose de 6 mg/kg esl frès acilve contre Jrichos- 
,rooqy,us et Haemonchus à tous les stades et conire Ier formes adultes d’0sierfogia. 
gagera et Chobertia, 15 mg/kg sont nécessaires pour supprimer ces parasites à tous les 
stades. 

En comparaison, les essais de toxiciié 0 petite échelle oni montré que les chhvres 
peuvenl Wre moins sensibles que les moutons aux eHe+s secondaires provoqu& par der 
doses trop fortes. 

68.185 SHONE (D. K.). PHILIP (J. R.).- Etude. sur l’action anthelminthi- 
que et In toxicité du tétmmirole. 1. Efficcscité anihelmintique (Anthel- 
miniic ond toxicify rtudies fetrom~role : 1. Anthelmintic efficocy). 1. 5. afr. 
vel. ,med. AS., 1967, 38 (2) : 165.76 (Troductron du r6sum6 des oufeurs). 

Le tbtromisale ogil efficocemen~ montre les former adultes ct immatures d’Orlertog>a 
.circumcioda. Hoemonchus contorfus, Trichoslrongylus coiubriformis. Gaigerio pochyscelis, 
Oesophagosfomum columbionum et Chobetiio ovina i’~mportance de I’abaltage des ma- 
+ons d’expérience ou moment du traitement OU es, recherchee I’efficacite conire les 
stades immatures est dlrcutée. 

Une méthode uIi,isont un bain-marie pour Ia découverte des helrmnthes adultes et 
immoiures dans le tractus gasbro-intestinal est décrite. 

Lo 4e mue de G. pachyscelrs est achevée le 3le jour alors qu’elle avait été notée pr&é- 
demment le 49 ou 5be jour. Après introdudion de tétramisole dons le rumen. l’expulsion 
des helminihes du caecum et du colon commence au bout de 2 heures. 

68-186 PHILIP (1. R.), SHONE (D. K.). - Etudes sur l’action anthelmin. 
thique et 10 toxicité du +6+ramirole. II. Toxicité chez Ier moutons et les 
chévrer (Anthelmintic and toxicify rtudies wilh tetramisole. II. Toxicity studier 
in rheep and go&). ]. 5. ofr. vet. med. A~S., 1967, 3B (3) : 287-93 (Jrododion du 
résomé des outeors). 

Des eludes sur ,a toxicité olgué du chlorhydrote de tétramisole ont démontr6 que ce! 
anMminihique est sans danger pour Ier moulons et les chèvres angoras jusqu’à la 
dose de 60 mgjkg. Des chèvres angoras sont morfes parfais 0 Ia dose de 75 mg/kg 
(5 fois 10 dore thérapeutique) et des moutons 0 celle de 90 mg/kg (b fois la dose théra- 
peutique) les anomaux oneints précédemmenf de Ksions du Me semblent plus sensibles 
et des moutonr sont morts parfois 0 la dose de75 mg/kg. 
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La gestation. les bains parariticides avec phosphate organique ou le iranspori par 
rail ou par rouie n’en+ pas augmenté la senslbrlité 0 la toxicité. 

L’administration répéteedu double de ladore recommandée. toutes les deuxsemaines 
pour des périodes ol~antjusqu’à7semaine8, “‘0 pas occru 10 iaxiciié ou occasionné une 
perte de poids, I’infertillté ou des avorlemenis parmi les mouions merinos ou les chèvres 
ongoror. 

Dans 53 fermes répariier en République d’Afrique du sud e+ du sud-ouest, un total 
de 48.739 mouions et chèvres soumis a diverses conditions d’hlevage. oni re$u la double 
dose recommandée. 32 mouions (0,66 p. 100) sont morts trois jours après et 44 ont 
montré des effets secondaires passagers et spécifiques. Une petite proportion seulement 
de ces morts o pu cire attribuée 0 l’action directe de la toxlclté du t&ramisole II n’y a 
pas eu de maris porm les SS88 moulons korokul et 2.576 chevres angoras irait& 

68.187 WALLEY (J. K.). -Traitement au téframirole contre les vers gartro- 
intestinaux et les slrongles pvlmonmires. II. Cher les porcs (Teiramisole 
treotment for gasirwnteriinal wormr ond lungwormr. II, Pigs) Vel. Rec.. 1967, 
81 (24) : 617-23. 

L&ion anihelmlnthique du téiromlrole après administration araie ou pareniérale 
à des porcs a été d&nonirée ou cours d’essais effectués sur 607 porcs. 

Une dose orale de 15 mg/l<g était entièrement efficace contre les vers adultes e+ 
donnait de bans rérultair conire +aur les stades ~mmaiurer des nématodes intestinaux : 
Ascorir suum, Oesophogostomum deoiaium et Hyoslrongyiur wbidus, et contre meiosiroogy- 
lus opri dans 18s poumons. Une dose de 10 mgikg ogisrait pleinement sur les vers 
adultes. Le +éiramisoIe, comme le r&èle son spectre d’octivite, possède un avantage 
très nei sur les auIres médicaments, principalement sur les déwés de la p!pérazine, 
contre les vers intertinour. 

De plus, 11 agît contre les sirongles pulmono~res. Son effet marqué a faible dose 
donne moins de chance d’enfreindre la dose dans les iroitementr de groupe. 

Le tétramirale es+ soluble e+ facile a administrer par n’importe quelle vole, L’odmi- 
nisirotion dans la nourriiure est très satisfoisonte ; par ce moyen. le médicament est 
bien tal&é par les porcs et présente une marge de sécurité 5 fois plus grande. L’omélio- 
ration de I’état et du gain de poids vif o suivi le traitement des porcs atteints d’infection 
gortrwntesfinale etjou de parasitisme pulmonaire causé par les strongles. 

68-188 IRFAN (M.). - Essais sur l’efficacité du thinbendozole contre Hoc- 
monchus ~ontortus chez des moutons et chèvres nains des forêts 
d’Afrique de l’Ouest. - (Field trials on the efficocy ofthiabendazole ogainst 
Haemonchur cooforlus in west ofrican dwarf forest sheop and go&). Bull. 
épimat. Dis. Afr., 1967. 15 (4) : 369-71. 

Le thiabendazole 0 10 dose de 66 DU 82 mg/kg poids vif o &é irès efficace conire 
l’infestaiion naturelle de Hoemonchus canforius chez les mouions et les chèvres nains 
des forêts d’Afrique de YOuest. Le m6dicoment ne présentait aucun danger qua”1 0 son 
administraIion. Les effets anthelminthiques ont éié observés deux jours après le fraiie- 
mn+ el la plupart des animaux oni cessé complèiemenf de rejeter des ceufs et des 
formes adultes de Hoemonchur. 

Entomologie 

68-189 ITARD (J.) et coll. - Observations sur un élevage de Gforrino tochi- 
noides ‘Ne~t., après adoption du lapin comme animal hôte. Rev. Eiev. 
Méd. “0 Pays tia&,1968. 21 (3) : 387-403. 

L’adoption du lopin comme animal hôie e+ 10 récepfian d’un important lot de puper 
ont permis d’obtenir, depuis le début de l’année 1967. un élevage florissant de GI. 
,dll”Oid~S. 

Malgré une intoxication occidentelle par insecticide, qui d folt tomber les effectifs à 
moins de 400 femeller/jaur, ceux-ci dépassaient 6 mas plus tard 2.300 femelles. La 
longévité maximale des femelles a été de 210 jours et la production de puper a atteint 
695 puper pour 100 femelles. 

La technique ulilisée est susceptible d’être appliquée à un &vage en masse en vue 
de la production de mâles stériles. 
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68-190 ITARD (J.). - Enquête entomatogique dons la région des savanes 
(République du Togo). Rev. Elev. Med. vét. Pop tr@.. 1968, 21 (3) : 375-85. 

La répartition des glassines. dans la région des savones, se coract6rise par : 

1. - Absence de GI. morsifons. tout au moins dans V&endue des zones prospectées. 
2. - Présence de GI. ~ochmaides eI de GI. poIpo,is gomb,ensis, qui coexistent frequem- 

“WI+. 

Ces deux espèces se rencontrent dons une végétation de type galerie. mois fixées 0 
proximité de points d’eau permanenfs. GI. tochinoides est l’espèce dominante. 

Du fol+ de l’absence de GI. morsiions, l’élevage des bovins est possible dans les sownes 
comprises entre les cours d’eau. 

On donne d’auire port une liste des espèces de Tobanidoe capturés au cours de cette 
enquête. 

68.191 MATS0 N (B. A.). - Techniques de lutte contre Ier tiquer : bains, 
doucher et supplication manuelle d’acaricides cheZ les bovins (Tick 
conirol techniques : dipplng, spraying and hand-dresslng cattle). Rhod. Agrrc. 
1.. 1967, 64 (5) : 93-98 (Traduction du résumé de l’auteur). 

La lutte contre les toquer constitue Ia principale mesure de preventian contre les 
maladies des bovins transmises par ces acariens. En Rhodésie, elle esi réalisée par des 
bains hebdomodolres adm~nistk foute l’année. 

II exisie environ cinquante bains différends pour les bovins reconnus par la pharmo- 
copée. Ils sont faits wec des ocorlcldes ou carbamaie, organe-phosphatés, orgono- 
chlorér. arsenicaux. Leurs ovontager et inconvénienir sont disc”+& Les arsenicaux 
forment de véritables soluijons & Io difErence des ouirer groupes qui ne sont pas solubles 
dons l’eau. Ces derniers nécessitent donc un système d’aménagement diffkrent. que de 
nombreux fermiers ne possèdent par. Le choix du bain n’est qu’une partie de I’apéro- 
tian. L’application correcte du bain est aussi importante. Les techniques de balnéation. 
douche et appl~cot~on manuelle d’ocariader sont décrites en détail. La partie la plus 
~mporiante de ceI+e technique de lutte contre les tiques est I’~nspec+ion pkiodique par le 
fermier afin de déceler la présence de tiques engorgéer. Celle-ci détermine le choix 
de l’acoricide et permet au fermier de s’assurer qu’il ne gaspille pas le bain. Pour cette 
inrpecilon, une contention adéquate de l’animal est indispensable. 

68.192 SCHNITZERLING (H. J.). - Perte de toxicité du coumaphas sous 
forme de poudre humedoble enwrs des tiquer du bétail (LO~S aftoxicify 
ia cotile ticks of a wettable powder formulaIlon of coumaphos). Ami. vei. J., 
1968, 44 (1) : 7-10. 

La toxicité envers les iiquer Baaphiius microplus des bovins d’un liquide contenant du 
coumaphos sous forme de poudre humecloble. utilisé en bains ixadlcides, a nettement 
diminué avec le iemps, et encore plus s’il a 8é souillé par de la bouse et de la terre. 
La toxicité réduite du liquide ~16% démontrée par Ta diminution de I’achon sur les tiques 
dans les expériences de laboratoire et sur le terrain. Les dépôts de coumaphos sur les 
tiques et les poils des bovins baignés dons le hquide souill étaient beaucoup moins 
importants que les dép8ts résultant de suspensions froichemen1 pr&pal-ees de concen- 
tration égale. La perte de toxicité du liquide sou~ll& est attribuée au dépôt plus faible 
de toxique sur le poil des bovins etsur les tiques. Les implicalions de ce phénomene en 
roppoti avec lo formule des acaricides sont discutées. 

Anatomie 

L’auteur poursuivanI l’étude systématique de Ia myologie de Ia région glutéale cher 
les mommlfères rapporte quelques abservotlons concernant la morphologie et I’incur- 
vahon du mur& orticuloire de la hanche des ConNid& (Cornelus bactrianus L.. Comeius 
dromedorius L.. Lomo glomo L.). 

Une planche originale de Ia région coxo-f6morale du Lama glomo illustre le texie. 
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68.194 

Physiologie - Physio climatologie 

MacFARLANE (V.), HOWARD (B.), SIEBERT (B. D.). - Mé+,,bo- 
lismede l’eau des moutonr mérinos et border leicesfer pâturant une 
flore salée. - (Waier metobalism of merina and border leicester sheep 
grozing saltbush). Aust. J. ogric. Rer.. 1967. 18 (6) : 947.58. 

Durant l’été dernier, des maufons border leicester et mérinos, sur un pâturage 
composé uniquement par Airiplex ~U~~UIIIIILI an+ métobolisé de 10.6 6 17.5 1 d’eau par 
jour (moyenne 13,7) ; le sodium et le paiasr~um Ingérés étaient dilu& de facon a 
donner dans l’urine moins de 1.000 miIliasmoler/l~+re. 

Les leicesters consommaient 46 p. 100 d’eau de plus que les mérlnor en htres par 
24 heures et 71 p. 100 de pIus en milliliires par kg e+ par 24 heures. Les deux races 
produizaient des urines de même concentralon. 

Les mouions présentaien+ des résuitois très variables et le métabolisme de I’eou de 
chacun d’eux se situait enire 120 et 833 millilitres par ikg ei par 24 heures iarrqu’iir 
s’alimentaient sur Atripiex vesicwio et A. nummuiorio. Cela suggère I’en~stence de diFié- 
rentes dans les iypes fonctionnels d’adoptaiion 0 des associations de pâturage sol& 

Sur un groupement à Danthonio, les leicesters, 0 noweou, méiabolisoient plus d’eau 
que les mérinos mots seulement 10 moiti6 environ de ce qu’fls cansommoieni sur une 
pâture salée. 

Des mérinos ayant pâturé sur A. vesicorio (avec quelques outres herbes opp&éer) 
pendan+ deux ans se maintiennent en bonne condition avec lo moitié de 1a quantité 
d’eau nécessaire 0 des mérinos sur A. nummuiaria, bien que Ier deux espèces de pôture 
salée contiennent autoni de sodium e+ de potassium. 

L’eau toiaIe du corps tend 4 augmenter wec l’eau méiobalisée évaluée sur pôture 
salée. La concentration du sodium du plasma es+ en relation inverre avec la quon+i+é 
d’au mé+abolir& le volume euiracellulaire e+ l’eau +o+oIe du corps sur p8iuroges 
de sol salé. La quantité de sodium extracellulaire est, cependant, plus grande cher le 
mouton qui o ingéré le moins de sodium dons sa ration aIimen+aire. 

68-195 TISSERAND (J. L.). - L’utilisation par le ruminant des fourrages 
conservés. Bull. Jechn. inr Ingrs Ser~s ogric., 1968 (226) : 87-95. (Msumé de 
i’outeur). 

La possibilité de valoriser les fourrages en les transformant en produiir animaux 
est le premier critère de choix d’une technique de conservation. 

Lo voleur alhmeniaire des fourrages varie avec 1~ technique de consewoi~on ; celle-ci 
influe sur le mveau d’ingestion e+ sur les fermentotions se produisant dans le rumen. 
Le foin et en particulier les fourrages condensés rant mieux conwnmér que les ensilager 
rurtout ceux qui on+ une teneur faible en matière sèche. Ces dernwr sont iworabler 
0 une produciion importante d’acide acétique dans le rumen, alors que Ier fourrager 
condensés induisent une augmentoiion de Ia proporhon d’acide propionique. L’utilira- 
+ian digestive, généraIemen+ plus faible que pour un fourrage vert. ne varie pas systé- 
matiquement en fondion de la technique de conservoiian choisie. 

Un certain nombre de contraintes imporées par l’animal limite de plus I’emplo de 
certains fourragez conservés. Un minimum de fourrages grossiers dans le r&gime est 
nécersaire pour un bon fonctionnement du rumen. Les foins longs e+ Ier enriloges à 
foible taux de matière sèche semblent peu recommandés pour Ia production de viande. 
Por can+re les fourrages condensk el les enr~lages mi-fanés peuvent. s’ils sont employés 
en frop grande quaniiié. entraîner une chute de Io teneur en maiière grosse du lai+. 

68-196 BERMAN (A.). - M d’f t D I ICI mn6 soironnièrer et diurnes des fonctions 
respiratoires en climat subtropical (Diurnal ond seasonal changes in 
bovine respiratory functionr in a rubirap~cal climote). Ausf. /. ogric. Res., 1967. 
18 (5) : 849.60 (irodudiao du résumé de i’o”,e”r). 

Les rbponses respiratoires de quatre génisses Holstein-Israël protégées der radiations 
solaires directes on+ é+é mesurées toutes Ier 4 heures durant 4 jours consécutifs au 
debut du printemps et aussi à Ia fin de l’été. Deux des animaux ont été nourrisselon lo 
formule standard de Fredricksen, et deux 0 volonté. 

Les conditions atmosphériques moyennes étalent de 18,4oC et 65~. 100 d’humidité 
relative ou priniemps e+ 27.5 OC et 75 p. 100 d’H R. en éié. 

Au printemps aucune variation diurne marquée n’éioit apparente ni dons Ie +aux de 
ventilation ni donr le rythme respirafoire, tandis qu’en bté un cycle bien défini était 
évident. 

Le volume rerpiroioire II montré un cycle dirtinci ou printemps avec des volumer 
plus bas survenant le jour, tandis qu’en été lavariation était presque nulle et les niveaux 
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abralus étaient plus bas. Au cours des deux SOIS~~ les animaux nourrtr à volonté 
présentoient des vo,umes respiratoires plus bas et un cycle plus restreint. 

Durant ces deux saisons, les fréquences de ventilation et de rerp~ratlon n’étaient par 
Wes à ,a variaiton diurne dans les paramètres clima+iques. Ler fréquences de veniila- 
iian ont augmenté seulement de 4 p. 100 du printemps 0 l’été, chez les deux grouper 
nourrir, tandis que le rythme respiratoire doublait. 

La réponse du rythme respirotatre à 10 température étai! de I’ardre de Q 10 = 2, 
pour les changements d’une mson à l’autre m~kment. Au cours des deux saisons, la 
vaporisation respiratoire a suivi des cycles d~urna très semblables et très morqu& la 
valeur moximole étan+ a++eln+e à 8 heures 30. Des taux plus élevér ml été trouvés lors 
der deux saisons pour le groupe nourri à volonfé, taux qut étalent, principalement 
ceux de vapor~sot~on, nettement plus élevés I’après-midi et dam la soirée. Le cycle 
diurne de vaporisoiion etait dû principalement aux modtficalions du Iaux d’humditk 
de l’air expiré. L’action partielle du ryfhme respirafoire sur le Iaux d’humidité de l’air 
expiré et sur I’humidG expirk par mtnute était très rlgnificative tondts que celle du 
+OU~ de ventilation n’était pas s~gn~fical~ve. L’accroizrement en humldlfé atmorphérlque 
absolue du prrntemps 0 ,‘é+é était associé 0 I’accroissement en humidité absolue de 
l’air exhale, mais cect n’empêchai+ pas une réduction de 12.6 p. 100 de 10 vaporisaiion 

AZimentation - Carences - Intoxications 

La valeur alimentaire d’un fourrage conservé dépend en premier lieu de 10 ~o,eur 
alimentaire du fourrage vert au moment de ,a fauche, matr elle lui est généralement 
inférieure par suite der pertes à ,a récolte et durant ,o consewotion. 

Lo diminuiton de digestibilité entre ,a plante sur pied et le foin est extrémement 
variable (0 d 15 points) et dépend du mode de skhage, de ,a {omille botanique et des 
conditions cl~motiquer. Elle est en moyenne plus faible et moins variable pour les foins 
ventNés que pour les fofnr skhér ou 501 en andain. L’acceptabilit6 des foins est en 
moyenne plus faible que celle des fourrager verk. 

Lo d&hydra+a+ion provoque une diminution négligeable de ,a valeur énerg&tique 
et une dimlnuiton faible (5 à 10 p, 100) de Ia voleur oratée du fourrage. Le canditionne- 
ment après déshydraiofian modifie de facon importante ,a voleur alimentaire. Les 
fourrager condensés ou compociés sont ingérés en très gronde quonitté ma16 si le 
fourrage est rédut en trop fines par+icu,er il y o en méme temps une dlrmnution impor- 
tante de ,a digestibilité qui s’accampogne le plus souvent de troubler digestifs et cher la 
vache d’une diminution du taux butyreux du lait. 

68.198 GALLAGHER (C. H.), KOCH (1. H.), HOFFMAN (H.). - Pertes 
survenues chez des ruminants ayant p-duré Plmhrir tuberora en 
Australie (Deaths of rummontr graz~ng Phaloris +~benxo in Australia). Ausi. 
“et. j,, 1967. 43 (11) : 495.-500 (Tradudbn du résumé des auleurs). 

1. - Les moufons de tous les hges, races el sexes semblent être renrlbler. 
2. - Des mortr surviennent chez ,er bovins. mals ne sont pas communes. 
3. - L’intox~ca+ion des moutons est provoquée par Pholarrs tuberosa nouvellement 

poussée après ,o pluie. en particulier lors du passage de ,a saison skhe 0 ,a saison 
froide, lorsque cette herbe pousse plus ropidemeni que d’autres espècer. 

4. - Les moutons affmnér sont les plus sensibles à I’intoxlcatlon. 
5. - Une intoxlcotlan subaiguë, sam signes clintques avant le colloprus et la mort. 

et une intonlcation aiguë avec des sympfômer nerveux et cordlaques surviennent 
CO”V”““é”E”l. 

6. - La mort peut avoir heu rapidement par Intoxication rubotguë avec des plonter 
fourrogèrer toxiques, 4 heures oprès ,a mise ou pâturage. 

7. - Ler pertes cessent généralement ou moment ou peu après le retrait des 
moutons du pâturage 0 Phalaris. Cependant, dons ,er intoxtcations oigues. les symp- 
tômes nerveux peuvent perrisfer et Ia mort wrventr après le retrait des moutons de ce 
pôiurage. Des onimoux sont morts une semaine plus tard et des rymptomes nerveux 
existeni chez quelques moutonr 2 mois après I’ingertton de Pholoris. 
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8. - L’agitalion ou une forte fatigue wwenant pendont ou 0 la suite de I’inges- 
tien de la plante toxique peuvent foire apporoiire des symptômes, les aggraver et 
méme eniroîner des morialitér. 

9. - Les formes toxiques e+ subtoxiques de Phoiaris sembleni prédominer en Nou- 
velles Galles du sud plus que dans d’autres E+~+S. 

10. - L’auiomne 1964 et I’auiomne e+ I’hivw 1965 ont é+é porticulièremeni Mastes 
en Nouvelles Galles du sud. en ce qui concerne I’intoxicotioo par Phoiaris. par suite 
du passage tardif de 1~1 saison s&che à I<I kson froide entralnan+ I’envahisrement 
rapide du pâturage par de jeunes paisses de Phaloris, réalisant un vert pâturage 
consommé par les mou+ons affamés. 

11. - On ne peu+ évoluer, d’après ces données, des facteurs tels que les conditions 
climatiques autrer que Ia plue, l’ancienneté des pâturages et I’influence de 10 feriilité 
du sol. Cependant on peut direque le gel eI le braulllard ont précédé un ceriain nombre 
de COS eique ceux-ci son+ apparus sur noweoux et anciens pâturages. B!en qu’ils soient 
en grande parle survenus sur pâturages très klisés. d’autres cas on+ é+k no+& sur 
des pâturages n’ayant pas re$u d’engrais ou irèr peu. L’ingesimn d’herbe kaichement 
poussée dons un pôiurage qui ovaii été ioirs6 en jochère durani be Ionguer périodes 
ter+ révélée poriiculièrement dangereuse. 

Des recherches an+ été faites pour remplacer les iaurieaux d’arachide riches en 
protéines POP- 20 P. 100 de farine de CvomoDwr Ororoloides dans Ia railon de croissance 
de génirzei Hariana. de génirzei Hariana. 

Le +aux de croissance moyenne duroni 150 jours atteint respectivement 1.12 + 0.04 Le +aux de croissance moyenne duroni 150 jours atteint respectivement 1.12 + 0.04 
livres etl.ll + 0.08 livres partêie ei par jour dons Ie groupe nourri avec du tourteou livres etl.ll + 0.08 livres partêie ei par jour dons Ie groupe nourri avec du tourteou 
d’arachide et dans celui nourri avec de la farine de Cyomapsis psoraiaides. d’arachide et dans celui nourri avec de la farine de Cyomapsis psoraiaides. 

Les coeffic~entr de d,gest,b,l,+é d’une ratlon complèie sont : Les coeffic~entr de d,gest,b,l,+é d’une ratlon complèie sont : 

Groupe alimenié Groupe alipenté 
avec tourteo” avec farine de 

d’arachide Cyamopris psoraloides 
p. 100 p. 100 

- - 

Matière sèche 57,oo 57,51 
Protéine brute _. _. _. 71,s 69.44 
Extra,+ éthéré _. _. _. <. <. 52.5 4581 
Cellulose brute.. _, _. _. _. 49,95 58,27 
Exiroctif non azoté.. _. 62.13 60,14 
Hydrates de carbone <. _. _. <. 57.93 59,60 

Les bkns en phosphore, caIcium, azote : + 42.09, + 45.11 : + 4.12, + 3.86 : 
+ 6.95, + 3.47, I’u+~lmi~on en pourcentage d’orote absorbé : 53.18. 58.90 et I’utiII- 
saiion d’azote toiaI : 38.07, 41 .OO sont pratiquement Ier m$mes danr les deux groupes. 

Deces obrervatlons, il ressortque la farine de Cyamopsispsoroloides semble remplacer 
ovantageusemeni le tourteau d’arachide dans Ia ration d’engraissemeni de veaux 
HW0lVJ 

68.200 PEERS (F. G.). - Aflatoxine. Rérumé des trw~ux récents (Afloionin. A 
summory of recenf work). Trop. Sd., 1967, 9 (4) : 186-203. 

Les travaux Ier plus impotionir sur I’oflotoxine publIés durant Ia période de janvier 
1964 à mars 1967 son+ r&umér. Pour la facilité de consuItat1o11, le rujet a été divisé en 
chapitres : 

0) Essais sur les aflatoxines. 
b) Taxicolog~e des afIo+ox~nes. 
c) Blosynthère des oflatoxiner. 
d) Actions ~n+roceIluIa~rer et biochlmlquer des aflotoxines. 
e) Métobohrme der aflatoxines chez Ier animaux. 
f) Incidence, contrôle, et suppression de la toxiuté. 
g) Conséquences chez I’hamme. 
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L’importance possible de compork très toxiques eI carcinogènes dans les olimenh o 
conduit à Io diflusion coni~nue et &endue d’une littérature scientifique sur les myco- 
toxines en général et I’aflotoxine en particulier. 

II semblerait nécessaire de présenter périodiquement un résum6 de ce genre. 

Chimie biologique 

68-201 PETIT (1. P.). - Détermination de la nature des hémoglobines cher 
981 bovins ofricoinr et malgaches (taurins et zébus) par élec+rophor&.e 
*ur acé+a+e de Ce++“+c.Se. Rev. Ek”. Méd. “éf. Pays mp.. 1968, 2, (3) : 

La méthode décrite permet d’utiliser des échont~ilonr de sang total prélevés facilement 
e+ se conser~anl bien, très Ioin du lieu où ils sont recueillis, pour déterminer lo nature 
des hémoglobines bovines. Après description du pro+ocole d’éiectyophorèse sur ocktate 
de cellulose, les résultok obtenus cher 982 bovins sont djscutés avec leur inferpr&otion 
siailstique pour les 7 roces bovines afrlcotnes e+ malgaches présentées. La fréquence 
des gènes A et B de l’hémoglobine o été colculke pour choque race. I’indtcotlon de ses 
Ilmites de confiance permetion? une génkolisolion des rérultoir. 

Pâturages et plantes fourragères 

68-202 LAWSON (G. W.). JENIK (J.). - Observations sur 186 corré+n+ions 
du microclimat et de la uégé+a+ion dons les plminer d’Accra (Ghana) 
(Observations on rmcroclimote ond vegetation interrelottonships on the Accra 
plains (Ghana). 1. Ecol. 1967, 55 (3) : 773-85. 

Les mesures du microclimat et de l’évaporation durant une période de 24 h ont & 
réalisées dons les plaines d’Accra duront lo sotson sèche (de décembre 1965 0 owil 
1966). Sept stations m~croclimoiologiques ont ét6 établies dons un massif d’arbustes 
et d’arbres caract6ristiques (Eloeophorbio druptiera, Diospyior mespiliformis. Aradirachfa 
indica, Secwinego vimso, Copporis rpp.) et le pâturage environnon, (plonier @domi- 
nantes : Schizochyrium schweinfurth~i, Vetiveria fulviborb~s, Heieropogon rontarfus). Les 
résultats enreg,s,rés 0 choque heure sur le sol et la tempéroiure de Voir. ie pouvoir 
d’évoporotion de I’oir, l’humidité relative, Io vitesse et Ici direction du vent oni monlré 
de neiter variations dons I’espoce et dans le lempr. Le vent prédomlnanl du sud-ouest 
opère une differencioiion écologique wtow du groupe. Les plantes et les arburier 
ritu& du c8té du vent mon+ren+ des carackères xérophytiques compork à Io condlhon 
mésophyttque de ceux qui sont protégés du vent par le marsii de vkgetotion. Cela se 
refléte à Io fois dons le taux de transpiration des pIonte et dans lo rtrudure et Io compo- 
sition iloristique des régions observées. Auto”+ que les effets bten connus du ieu. le 
microclImat semble également exercer une influence conrtdérable sur Ia végétation 
des plaines d’Accra. 

L’.&ope &ol”twe que traverse présentement notre élevage de rum,na,,s obouhra 
sons doute à Io révlston de certolnr concepts ocIu& de Io conservation de fourroger. 
MOIS 10 nécessité de se préparer aux réalités du lendemain ne deroll pas foire oublier 
(L~X promoteurs de procédés « révolutionnaires » que lo perfeclion technique ne se 
juxtapose pas nécessairement 0 une renlabiiité maximale. 

La plus grave erreur seroi+ de conseiller des options inspirées de telle conlrointe ou 
+=Ile outre, ou lieu de I’ensemble des sujétions tmposées par le complexe plante-cIlmot- 
animal-structure de I’exploitotion~homme-~o~,o”‘,“~e économique. 

Une vulgorlsotion hâlive, tncompétente ou inconstdérée de techniques porfoiter en soi, 
r’~n+égron+ difficilement dans ce contexte, ne pourront qu’accroître oussi bien Io rérIs- 
tance aux chongemenlr que Io fentotton de <<sacrifier h lo mode». m&,,e lorsqu’elles 
sont économIquement ruineuses. 

Mettre à JOUT sous forme accessible une information techniqueuolable est le plus sûr 
moyen d’accélérer le progrès. Touf choix devrait ménager des solul~ons de rechange 
compotlbler avec I’évolutton de la conjoncture. 
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Après avoir rappel4 les mohvationr techniques dont il fout s’inspirer lors du choix 
des machines pour la récalteeila conservation der fourrages, I’auieurexaminequelquer 
solutions oossibles. 

II insiste sur la n&essité d’une étude approfondie, sans oublier que l’on travaille 
pour des ruminants, en trailant une production fourragère intensive, dans des régions 
à climat variable où il convient d’ajuster la chaîne de récolie à I’enireprise iout en 
veillant 0 l’importance de l’unité de stockage. 

Pour la fenaison ou sol omellorée, le post-séchage sous abri ei I’ensilage, plusieurs 
exemples concrets sont onalyr& quonI aux raisons techniques du choix des équipe- 
ments. 

En conclusion. sont comparées Ier charger d’inver+isremenlr correrpondon+er à 
chacune des cinq choiner de récolle proposées : puis I’atiention est axée sur le r8le 
dominant de l’étude économique indispensable pour éiobllr, a priori, le bilan global 
du système de récolte e+ de conservation enwagé, dans le but d’obtenir les uni& 
fourragères utilisobler ou meilleur prix. 

68-205 HENTGEN (A.), JEANNI N (B.).- Incidencedu climat et du végétal 
produit sur Ier conditions de rbchage des fourrqes. Buii. Lech. inf. 
lngrr. Sera ogric. 1968 (226) : 13~’ 6 (Résumé des auleurr). 

L’analyse de l’évolution der princIpales comporanfes climotiquer influengont le 
séchage des fourrages, ainsi que l’étude des réacfions du végétal produii aux conditions 
qu’il risque de subir. peuveni donner des Indications sur les pors~bliitér de riockage 
de r&erves de bonne qualité en une région de+ermin&. Inversement, ceci peu1 orienier 
le choix d’un syrième de récolie ei le +ype de vegétal qui pourra ètre récolté avec des 
risquer d’oléor climatiques réduits. 

L’étude de la fréquence des précipitations, qui renseigne sur l’évolution des risques 
d’intempérws au cours de la saison, doit @ire camplé+ée par une analyse de l’évolution 
de I’hygrométrle qui (nilue largement sur la vitesse de séchage durant les périodes 
sons pluie. 

La vitesse du séchage d’un végétal soumis 0 un climat donné sera suHou+ influencée 
par sa noh,re, son stade de développemeni et, b,en eniendu. par son rendement. 

68-206 MANSOUR (A. H.). - Les problèmes pastoraux et humains dans Ics 
zones arides au Moyen-Orient. 1. Agrfc. +r@ Bai. oppl,, 1967, 14 (10.11) : 
454-93. 

Après un aperju sur le cycle de transhumance, le milieu, les conditions climatiques. 
la végéiation des régions orides du Moyen-Orient, l’auteur décrit les condiiions de vie 
~mporéer par le nomadisme : campement, organisofion sociale des tribus, consliiution 
des troupeaux e+ les prablèmer qui en découlent. 

Puis, il dresse ICI situation de l’élevage avec l’er+~ma+~on des effectifs en Iran, Arabie 
Séoudite, Irak, Syrie, Jordanie, Egypie, Yemen. 

La race ovine lo plus répondue es+ la « Awassy » 0 triple apiltude. Elle produii en 
moyenne de 3 à 5 lkg de la,,,e. 

Les caprins appartiennent au iype noir, à la race mohair ei au croisement race 
noire x rote damascène. Cette rote croisée est très bonne laitière : sa production 
a+hn+ une moyenne de 600 1. 

Quant aux dromadaires e+ aux chevaux, leur nombre diminue de plus en plus. Les 
ânes, de races maxaie et cypriote serveni encore au transport. 

Le lait tenant une place importante dans l’alimentation des populations du Moyen- 
Ornent, I’auieur expose en détail la prbporotion et l’u+ilira+ian de ses Produi+s. Les 
laits employés sont ersent~ellement ceux de brebis ei de chèvre. 

Les dériver obienus sont : le « labone» ou yaourt. le «somn&>?, sorte de beurre 
fondu, le « karlché » ou fromage maigre, le « labné » ou fromage blanc salé, le « cho- 
mandour » ou lait raillé sucré, le « bireie » ou crème frpiche, le « ichta » ou crème de 
lait. 

Les problèmes pastoraux sont passés en revue dans un dermer chopiire : pâturage 
précoce, surphturoge, dertrudion des planter fourragères vivaces 0 bore hgneuse. 
exlenr~an de la cul,ure en zone onde. 

En concluion, les mesurer à prendre pour améliorer la sltuoiion ociuelle sont discu- 
tées. II s’agit : 

- d’assurer 10 sauvegarde et l’alimentaiion du cheptel : 
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- de &rganiser une soci&+é de rtrudure périmée et presque improductive : les 
nomoder : 

- de prévoir I’augmentatian du nombre des froupeaux pour répondre aux besoins 
actuels et futurs des populations. 

Techniques de laboratoire 

68-207 BITAKARAMIRE (P. K.). - Nouvelle technique pour ICI recherche 
des <euf* de ~~~ciokgig~nticodans Ier fèces des bovins (A new technique 
for the recovery of Fasrioia gigont~a eggs fram ca+tle foecer). Mi. @izaof. Dis. 
Arr.. 1967, 15 (4) : 369-91. 

1) Le caractère essentiel de Io méthode décrite en détail est une techniquede filtra- 
tion utllir& pour recueilkr quantitofivement les ceufs de Fasciola gigont!ca. 0 partir des 
excrémentr du bétail. 

2) L’efficacité de 10 technique en ion+ que méthode 0 utiliser sur le terrain pour le 
diagnostic de Ia foscioiiase bavlne est démonirée. 

Zootechnie 

63-200 SEEBECK (FL). - Croisronce et perte de poids chez les bovins. 1. - 
Protocole expérimental, croissance corporelle et effets de la crois- 
rance et de la perte de poids sur la cocasse habillée et Ier abotr. 
(Developmenial grawth ond body weight 10s~ of coiile. I Experimental design, 
body weighi grotih, and the effecis ofdevelopmental growth ond body weight 
IOSI on the drersed caïcoss and the oira,). A”s,. ,. ogiic. Res., 1967, IB (6) : 
1015-31 

A I’ôge approxlmaiifde 11 mois, 19 taureaux angur oni éiérépartirendeuxgrouper 
expérfmentaux, soi+ 10 pour un groupe A et 9 pour un groupe 8. Les animaux du 
groupe A se sont dkvelappés en enclos et avec nourriture ad libitum. 

Ils ont été abattus, par deux, à chacun des poids 4vonts : 250, 281, 316, 356, WC Ikg. 
Les animaux du groupe B ont été élevés dans des conditions semblables et abattus ovx 
m@mes poids que les animaux correspandonis du groupe A : cependant on les pousse 
]urqu’à un poids ruperieur de 15 p, 100 au palds d’abattage (phase de surcroissance) 
et ensuite on leur fait perdre 0,S kg par jour par rationnement alimentaire jusqu’à ce 
qu’iIr oient a++e~n+ le poids d’abotiage pr&vu (phare d’amaigrlrsement). 

On a utilisk I’Quaiion alloméirique de Huxley (1932) IOUS forme logarithmique 
comme bore des analyses de cavorionce des données. 

Le poids vif de I’onimal à jeun (P, V. A. J.) augmenie proportionnellement ou poids 
vif aprés rbplétion quand ce dernier augmenfe. Le P. V. A. J. est plus élevk chez Ies 
onimouxdu groupe Aquechezceuxdu groupe B 0 po~dsvife plein»égal.cequi traduit 
des différences de poids dans les contenu de I’opporeil digesiif. 

Le poids de 10 corcasse hablli& augmenle defagon proportionnelle avec le P. V. A. J. 
quand ce dernier augmente. Le poids des corcasses habMées es1 plus élevé chez les 
animaux du groupe B que chez ceux du groupe A au mSme P. V. A, J.. ce qui monire 
que I’augmentotion de poids de Io corco~se qui s’effectue duranf Ia phare de surcrois- 
SO”C~ n’est pas camp,&+ement perdue durant ,a phase d’amoigr~ssement. 

Durant 10 croissance, les po,dr du cuir. des pieds. de Ca tete, du fae, de Ia vkicule 
biliaire, du cceur. der poumons, des re~nz et des inlerfins dfminuent par rapport ou 
P. V. A. J. 

Le poids de graisse abdominale augmente proporl~onnellement ou P. V. A. J. alors 
que les poids de Io queue. de Ia rate et du sang ne varient pas de fasan significative 
avec le P. V. A. J. 
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Industries animales 

68-209 CLEMENT (P.).- L’enfrepbt frigorifique de I’droport de Fort-Lamy. 
Rev. Géo. froid, 1968, 59 (2) : 153.61. 

L’auteur énumère les différenier phases de Ia chaineirigorifique réalisée à Fort-Lamy 
pour assurer avec le maximum d’hygiène e+ d’économie le transpori des viandes vers 
les pays d’Afrique équaIariale. 

II passe en revue Ier avions de tronspori rpéc!alement équipés avec chemins de roule- 
ment et les moyens de liotran et de manutention de I’enirep8i à l’avion : chariots de 
Ironsport, de transfert, plates-formes éIévo+rices. 

L’installation de I’enirepôi frigorifique de l’aéroport est décrite en détail. La mise en 
service de ce système es+ récenie (septembre 1967). Les viandes provenani de I’obaitoir 
de Forcha on+ ét6 chargées sur palettes dans l’entrepôt et embarquées, après un séjour 
de 7 h en chambre irade, dans 10 cabine de l’avion à une iempérature de 13,7X Au 
déchargement 0 Brazzaville la température des viandes varimt suivant leùr emplace- 
ment de + 3 0 8 OC. 

68-210 COOPER (D. R.), GALLDVAY (A. C.). -Méthodes de consewotion 
pour cuirs salés frais. Conservation avec de* mélanges de 6.1 usagé et 
de 6.1 neuf. Rev. Techo. ind. C”v, 1967, 59 (9) : 272.73. 

Des essais de conservation des cuirs bruts ont 6th effectués 0 grande échelle à I’lnsiiiut 
de Recherche des Induririer du Cuir de I’Univerrit6 de Rhodes en Afrique du Sud. 

On u ut~l~ré, pour la conservation der CUITS, du se1 usage mélangé en proporbion 
variable avec du sel neui 

Les auteurs on+ noté les répercurr~ons de ter tro~tementr S”T Ia Iwnie der CUITS 
durant la conservation et le comportement et les quaI~+és de ceux-ci durawler diW 
rentes phares de la fabr~cai~on. Ils ont remarqué plus particulièrement le rougissement, 
le lâchement des poils, l’aspect avant Ia irempe et le pourcentage de putréfaction Ion 
du pelanage. 

Après tannage, les un ont été classés en croCte. On a comparé les choix des cuirs 
bruts et des cuirs finis. 

L’ensemble de ter observationr o monlré que l’emploi répéié du même sel, m@me s’i/ 
est mélangé 0 du sel neuf, cause un abaissement de la qualité du cuir bru+ et une déiério- 
ration du cuir ionné fa)+ avec der CUITS bruis. On en a donc conclu que S~UI Ie sel neuf, 
ov le sel usagé oprès lavage e+ tro~temeni par antiseptique peut être recommandé 
pour Ia préparation des cuirs salés humides, ou cuirs verts sol& 
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68-211 FISCHEL (W.). - Psychologie canine. L’f+me du chien. 2e kd. trad. par 
M. et A. Appert. Paris, Molaine, 1968, 223 p., 42 fig., 46 F. 

L’auieur roppeIle+oui ce que I’on soit de certain sur le chien ainri que des recherches 
faitessur sa psychologie, son instinct, son mtelltgence et sa mémoire. II en fait un expor6 
hr et préc~r pour tous ceux qui r’intérersent à cet animal. 

Ecrit par un sovani et iiIur+r& de nombreuser figurer très Instructives, il est à IQ portée 
de tout le monde. II consi~tue une représeniation d’ewzmble de I’ôme du chien, de ses 
poht~ol~lés e+ de ses Iimiies. De nombreux iesis sur ron intelligence, d’observoilons 
sur son comporiement ont perm~r à I’auieur de donner un condensé des résuI+a+s acquis 
sur les rechercher et%c+uées. tout en signalant Ier nombreux problèmes qui ne sont 
par encore résolur, ainrI que I’,n+érP+ et les hypothèrer qu’ils susciient. 

A Io fin du volume Ier propriktairer de chiens irauveront un oper$u des plus impor- 
ionter nations et definitions de psychologie animale. 

A tous ceux. omateurs ou v+iliso+eurs profesr~onneis de chiens, ce I~vre permeitra de 
mieux comprendre cet animal, le plus oncien domestfqué par l’homme. 

68-212 WADDINGTDN (F. G.). - Re,mr+ to thé Government of Kenya on a 
tuberculin test ruruey of ca++le in Kenya : otypicol mycob~cterial 
infections in relation to tuberculin renritirity in cottle. Pm+ II. Rome, 
F. A. O., 1967 (Vnited na+ionz develapment program “0 2011), 37 p, 

A partir des données du présent rapport. il ne fort maintenant plus de doute que des 
souches atypiques de Mycobacterium peuvent infecter des bovins. II est aussi certain que 
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ces onimoux infectés réogtrsentà 10 tubercultnestandord, que les ollergier on+“ned”rée 
vorlableetque les réocttonr peuvenlêlreslmllaireso celles duesàlotuberculose bovine. 
CI” stade prélés,onnel. Des anomalies constatées a” Kenya, lors de lo+“berc”l,not~on du 
troupeau (absence de Iéslanr visibles 0 I’outoprie. rérultotr négatifs aux tests s”ivon+s) 
peuvent maintenant être expliquées à la lumière des découvertes sur le comportement 
des mycobaciértes alypiques chez les bovins et les on~maux de laborotolre. 

A 10 lumière des consioiat~onr du Déportement vétérinaire et des observations 
d’experi duront les quatre dernières année% II s’avère que la vkriloble tuberculose 
bavlne n’existe pratiquement par dans le bétail du Kenya, nus des lésions tuberculeuser 
irèr occasionnelles, murées par des mycoboctérles ofypiquer. ont été trouvées sur des 
carcosres bovlner. 

On explique l’occurrence sparadfque des lésions par 10 voriotion der degrés du 
pouvoir pothagène des mycobactérles atypiques, par les effets de skss cher I’hbte 
de ces infections et par le fmt que. parmi les bovins, la contaglorité est faible. 

L’tnfection expérimentale des bovins avec des mycobadérier alyplques montre que 
les Iérions sont généralement non progressives et Ihm~téer aux gonglionr lymphatiques. 
Une otte~nte effective d’un organe n’est jamais qu’occasionnelle et les lésions ont “ne 
tendance remarquable à guérir même après “ne Infection expérimentale imporlonte. 
Ceci expltque l’absence de sympt6mer cl~n~quer dejo notée en brousse. quoique cer- 
+o!nes rkactians pos~i~ver à 10 tuberculine traduisent 10 présence de l’infection et que 
des lésions minimes P”issent éire +ro”vSes pas+-moriem. 

La rurvle de mycoboctérier atypiques, provenant d’animaux à rang froid. chez du 
bétoll e+ des animaux de laboratoire. entraînant “ne allergie 0 10 tuberculine, aide à 
expliquer 10 haute incidence der réactions à Ia tuberculine notée chez les bovins vivant 
dans le va~slnage markogeux des points d’eau permonenk. 

La diminution des réactions à la tuberculine bovine entre Ier 72e et Ne heures dans 
les lests appliqués ou b&ail infecté par des mycobaciérter otypiques et la nature passo- 
gère de I’ollergte tuberculinlque observée si ~o”ven+ dans le bétail du Kenya, sont des 
facteurr qui doivent être pris en cansldérotlon pour décoder si ces réoctlans tuberculi- 
niques sont dues à 10 véritable tuberculore bavtne. 

Les résultats des recherches sur le comporlement des mycobactérles atypiquesen 
culture et leur pouvoir paihogène sur des onimoux de iaboraloire ont indique comment 
quelques espèces peuvent @ire pr,ser par erreur pour M. tuberculosis. VII~. bavrs SI des 
distinciions oppropriker ne sont pos faites en observant leur croissance à différentes 
+empéra+“rer, leur réponse en milieu glycérine, leur résirtance ou leur sensibilit6 aux 
agents thérapeutiqves in wfro et levr pouvoir pathogène chez le lopin. 

En ce qui concerne ce dernier point, il est esrenfiel que 10 dore de culture inoculee 
sali conforme aux standards acceptés et an doit se souvenir que le type ovinire de M. 
tubercuiosis e+ certaines souches atypiques sont également poihogènes pour le lapin. La 
production des Iés~ans el les effets léthaux chez le lopin n’ont “ne signification que pour 
différencier les lypes humains et bovins du bacille tuberculeux. L’inoculation de volailles 
et 10 woduciion r&“l+onte de lésions ou outrer effeis permetknt de dtfférencier le 
type aviaire der so”cher alypiques. 

Dans ce premier rappari, l’expert est d’ow que 10 sensibtlité très étendue à la tuber- 
culine du bétofl du Kenya est due à I’lnfection par letype humoln du bacille de Koch et 
par Ier mycoboct&ries atypIques. 

1 n “nrc~hiliili :ihil,cn+inn 11,~ h~tnil “$1 ,V”P hwnnin de M tuberculosis estaénéra- L” r___,_ ,,,<_ desenr. .~,..__,,_,, __ --.-.. . .,r. ~~.~~~~ ~~ 
lement odmlse e+ Ier rechercher faiies par la suite on+ confirmé que les infedionr à 
mycobadéries atypiques peuvent être adtver parmi le bétail du Kenya. II se dégage des 
données +ronrcr,+er dans ce rappor, et dans le précédent, que ce type d’mfedlon ne 
doit par cons+i+“er “ne réelle menace pour l’économie de l’élevage de ce pays. A ce 
point de vue. donc, 11 n’y a par de rotson de s’afloler. et II n’est par nécersatre de pres- 
crire der mesures de prophylaxie élaborées. Une inspection des viandes mtnutieuse 
~~zwrero 10 détection der lésions tuberculeuses occ(151onnek et pr&servera alnsl la 
santé publique de toute menace causée par les mycobadéries atypiques. 

L’expert pense que si on pratique de bonnes méthodes d’élevage (nourriture odé- 
quate. bains détiqueurs, I”l+e contre Ier parasiter interner) les causes évidentes de stress 
cher le b&ail seront supprimées et les infectfonr à mycoboclérter atypiques n’auront pas 
de rkpercuss~onr économiquer. Des dificultés d’interprétation dans le ter+ de tuberculi- 
nation peuvent éventuellement wwemr, m& maintmont qu’on Ier connoit on peut 
s’en accommoder. 
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