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Rev. Elev. Med. ~6‘. Pays frai., ,968, 21, 2 (141.144). 

TRAVAUX ORIGINAUX 

Durée de l’élimination du virus pestique 
chez des bovins immunisés 

avec un vaccin inactivé 
!XV P. BOURDIN 

Avec la colloborolion technique d’Aldembo M’BAYE 

RÉSUMÉ 

Jusqu’ici, peu de travaux ont été publiés sur le absent des ganglions. Aux Se et 70 jours, il es1 
devenir du wrus pestique chez les animaux présent dans tous les prélèvements : 
vaccinés puis soumis à un contact infectant. - pour le vaccin caprinisé. le virus est retrou- 
SCOTT (1955) rapporte que le virus pestlque vé dans les amygdales et le sang, le 3e jour mais 
disparaît rapidement de l’organisme de tels n’est plus isolé les 5e et 7e jours. 
animaux. Les chercheurs de 1’1, E. M. V. T. (1965) 
donnent plus de précisions sur le comportement 

NITZSCHKE. GILBERT, ROBIN et MONNIER- 

de ce même virus introduit par aérosol chez les 
CAMBON (1964) ont utllhsé aiu cours, de leurs re- 

bouvillons récemment immunisés. Dans ce tra- 
cherches les vocc~ns lapinisé et de culture cellu- 

vail, conduit selon un protocole commun, les 
laire : ils ont obtenu les résultats suivants : 

animaux recevant un vaccin modifié ou Inactivé - 
pour 12 vaccin lapinisé, le vITus n’est pas 

sont soumis à une épreuve par aérosol 20 jours 
isolé les 2e, 5e et 7e jours après l’épreuve. 

apres. Le virus est ensuite recherché dans les - 
pour le vaccin de culture cellulaire. le 

amygdales, le produit de raclage de la muqueuse 
virus est retrouvé au 3e JOUT dans les amygdales 

nasale, le sang et les ganglions lymphatiques 
et la muqueuse nasale mais n’est plus isolé les 

de 2 à 7 jours après l’épreuve. L’isolement du 
9 et 7e ]OU~S. 

virus est fait à la fois par inoculation à des Les résultats obtenus par PROVOST, BOGEL et 

bouvillons sensibles et à des cultures cellulaires. BORREDON d’une port. et NITZSCHKE. GIL- 
BERT, ROBIN et MONNIER-CAMBON d’autre 

PROVOST, BOGEL et BORREDON (1964), 
expérimentant à partir du vaccin formolé- 

part, montrent que le VITUS d’épreuve disparaît 

saponiné et du vaccin capripestique ont obtenu 
rapidement de l’organisme des anomaux protégés 

les résultats suivants : 
par un virus-vaccin modltïé : ces faits confirment 
les observations de SCOTT (1955). Dans le cas 

- pour le vaccin inactivé. le virus d’épreuve du vaccin inactivé. PROVOST. BOGEL et BOR- 
est retrouvé dans les amygdales et le BUCUS REDON (1964) ont montré que le virus est encore 
nasal le 30 jour après l’inoculation mais il est présent 7 jours après l’épreuve. II nous a paru 
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intéressant de tirer wrti de cette e&rience et Les amvodales, le rnucvs nasal. la rate et les 
de rechercher la durée d’élimination du virus 
d’épreuve dans l’organisme d’un animal immu- 
nisé avec un vaccin inactivé. 

1. -MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Virus : le virus utilisé pour l’inoculation des 
animaux donneurs et d’épreuve provient d’une 
souche virulente isolée ou Sénégal. II est consti- 
tué par un broyat de ganglions, conservé à 
l’état lyophlhsé ; 5on titre est de 10-5*5 DL,, 
chez le bceuf. 

Vaccin : le vaccin a été préparé selon la tech- 
nique recommandée par IACOTOT. à partir 
d’un broyat de rate et de ganglions provenant 
d’un bovin sensible sacrltié 6 jours après I’ino- 
culation avec la souche sénégalaise. Le broyat 
est dilué au 1/3 avec du PBS contenant du formol 
à 1 p. 4.000. L’ensemble est ~OU~IS à une agita- 
tion de 48 heures à la température de 37 OC, puis 
on ajoute un volume égal de gel d’alumine à 
1 p, 100 de matière sèche. Après une nouvelle 
agitation de 1 heure, le vaccin est conservé à 
+4oc. 

Animaux : quarante taurins âgés de 1 à 2 ans. 
de race N’Dama sont originaires du Sénégal 
oriental, région Indemne de peste bovine depuis 
de nombreuses années. Ils sont saignés dès leur 
arwée au laboratoire pour rechercher leur 
sensibilité au virus bovipestique. Le contrôle est 
fait par la méthode de séro-neutralisation décrite 
par PLOWRIGHT et FERRIS (1961), les sérums 
étant dilués a 1/2. Ces animaux sont utilisés 
soit pour la vaccination soit pour la recherche 
du VITUS après infection. 

Vaccination : 12 animaux reçoivent 5 ml de 
vaccin formolé par la voie sous-cutanée. 

Epreuve : les bovins vaccinés sont éprouvés 
20 jours après, par la voie nasale à l’aide d’une 
colonne à aérosol JOUAN 0. R. L. débitant 
environ 50 ml à l’heure. La suspension virulente 
est constituée par la souche sénégalaise diluée 
au Ij20 : chaque animal reçoit l’aérosol pendant 
3 minutes. Deux ammaux témoins sont éprouvés 
en même temps que les sujets vaccinés et placés 
dans un heu parfaitement isolé. 

Prélèvements effectués : les animaux vaccinés 
sont sacrifiés 3, 7. 12, 15, 19 et 25 jours après 
l’épreuve. 

ganglions’ Gmphatiques sont prélevés et broyés 
séparément en présence d’une solution de 
Honks BSS, additionnée de pénicilline, à raison 
de 1.000 Ul/ml et de streptomycine à raison de 
1 mg/ml dans les proportions de 5 partie5 de 
Honks pour 1 partie d’organe. La suspension 
obtenue est centrifugée pendant 10 min. à 
2.500 t/min. Le surnageant est utilisé pour I’ino- 
culation. 

Le sang est récolté sur héparine, dilué dans 
du Hanks BS5 contenant des antibiotiques. Le 
mélange est centrifugé 20 min. 0 4.500 tjmin. 
Après élimination du surnageant, le culot est 
lavé une deuxième fois. Le culot final est repris 
par addition de 20 ml de Hanks BSS et sert à 
l’inoculation des animaux. 

Inoculation aux bouvillon5 révélateurs : cette 
technique a été préférée à l’inoculation sur cul- 
ture cellulaire en raison de sa plus grande sensi- 
bilité, comme l’ont montré PROVOST, BOGEL et 
BORREDON (1964). Les animaux sont logés 
dans des stalle5 isolées. L’inoculation se fait par 
voie sous-cutanée, un animal étant utilisé pour 
chaque prélèvement. Les préparations prove- 
nant des amygdales, des ganglions et du rnucu5 
nasal sont inoculées à la dose de 10 ml, et le sang 
à la dose de 20 ml. Les animaux sont gardés en 
observation ; après ce délai, ils sont éprouvés 
avec la souche virulente afin de vérifier leur 
sensibilité. 

II. - RÉSULTATS 

Les résultats sont groupés dans le tableau : 
son étude chronologique permet de constater 
les faits suivants : 

- le virus d’épreuve n’a pu être isolé 3 jours 
après l’inoculation. II a été retrouvé dans tous 
les prélèvements 7, 12 et 15 jours après son 
introduction ; 

- au 19e jour, il a disparu du sang mais est 
décelable dans les ganglions, les amygdales et 
le mucus nasal ; 

- au 25e jour, II n’est plus possible de le 
retrouver dans l’organisme des bovins éprouvés. 

Les animaux révélateurs n’oyant pas présenté 
de signes cliniques un mois après l’inoculation 
des prélèvements ont recu le virus sauvage par 
la voie sous-cutanée ; tous ces animaux sont 
morts avec des signes classiques de peste bovine 

142, 

Retour au menu



témoignant alnsi de leur senslbllité à cette 
maladie. 

Pour confirmer l’absence de virus au 2Se jour, 
deux nouveaux bouvillons dépourvus d’anticorps 
pestiques ont été vaccinés et éprouvés dans les 
mêmes conditions. 25 jours après l’infection, les 
ganglions sont prélevés et broyés selon la tech- 
nique précédemment décrite. L’inoculation de 
ces broya% ganglionnaires à deux bovins sen- 
sibles n’a pas permis de réisoler le virus. 

III. - DISCUSSION 

L’absence de virus de tous les prélèvements 
3 jours après l’inoculation correspond à la 
période d’éclipse. Celle-ci est inversement pro- 
portionnelle à la quantité de virus inoculé (Mac 
OWAN, 1955), (SCOn, 1964). Le virus est 
retrouvé dans le sang et le mucus nasal pendant 
des périodes de temps plus longues que celles 
notées par LIESS et PLOWRIGHT (1964) avec la 
souche RGK/I inoculée à des animaux sensibles. 

ces auteurs ont en effet constaté que le wrus 
n’ébat plus isolé du mucus nasal 10 jours après 
l’infection et du sang 9 jours après. De même le 
virus est présent plus longtemps dans le tissu 
lymphatique que ne l’a observé ‘SCOTT, cet 
auteur ne retrouvant plus le virus dans ce tissu 
15 jours après l’inoculation des animaux. 

IV. - CONCLUSION 

Les bovins immunisés avec un vaccin inactivé. 
puis soumis à une infectlon par le virus pestique. 
éliminent le virus pendant au moins 19 jours. 
Le virus ne peut plus être Isolé de l’organisme 
des bovins 25 jours après son introduction. 

Instifut d’bvoge et de Médecine 
vétérinorre des Pays tropicaux. 

Laboratoire national de Rechercher 
vétérinaires de Dakar-Hann. 
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SUMMARY 

in c(L+tt. imm”nired Wi‘h an inadivated vaccine 

The duraiion of rinderperi VI~~I elimination bas ben rearched in cottle 
challenged wiih a highly virulent rinderpest virus rirain adminisiroted by 

aerorol 20 dayr afier they had been voccinated with an inactivated vaccine. 
The virus bar been seorched by inoculaiion ai samples to susceptible cattle. 
After a 3 dayr disoppeorance period. ihe virus bar ben found in cattle during 

a+ least 19 dayr, and could no+ been evidenced 25 days after the challenge. 

RESUMEN 

Se estudi6 Io duracidn de la eliminacidn dB1 virus pesiico en bovinor inmuni- 
zodos mediante una vocuna inactivada. Se probaron dichor animales 20 dia 
después de Ia vacunacibn con una cepa pestica muy vtrulenta, inoculada bajo 

forma de aerosol. Se burc6 el virus par inocularkk de Ias muertras en bavinos 
senr~bler. Dezpués de un ec11pse durante 3 dias, re encuentra de nuevo el virus 
en el arganirmo de 10s bovinor a lo mener durank 19 dias. y na es ya revelable 
25 dias derpués de la infection. 
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Protection antipestique conférée aux bovins 
par le virus de la rougeole 

Application aux veaux passivement immuns 
par anticorps maternels 

par A. PROVOST, Y. MAURICE et C. BORREDON (*) 
1, E. M. V. T. Loboroioire de Rechercher Vétérinairer de Forcho. 

ForCLamy, Tchad. 

RÉSUMÉ 

Utilisant la souche MB 113 Y du virus de la rougeole adaptee à la culture en 
tell~les rénoler bavlnes, les outeurr montrent que I’inoculotian ~ntramurculaire 

de ce virus au zébu rkepiif à la pesk bovine n’est suivie d’aucune réaction 
clinique bien qu’exirie une virémle. Les bovins inoculk son, r&iston+s pendant 
ou moins 11 mois à la contaminaiion bovipestlque. Cette Immunité est d’origine 
humorale (présence d’authentiques ont~orpr ontipertiques) et peut-être cellu- 

loire. Les bovins inoculés n’élaborent pas, ou à de très faibles titres seulement. 
d’onticorpl antimorbilleux. Les vecxux immune de perte bovine par anticorps 
tolo~trou~ sont justiciables de l’inoculation avec 10 souche MB 113 Y qui leur 
can%re une protedion anflpestique h un hge auquel le wccin anfipestique de 
culturds cellulaires serait ineffwace. Devont le comportement biologique et 
immunologique particulier de cette souche morbilleure. les auteurs expriment 

I’opinion qu’elle a une position intermédiolre entre les virus pestiquer et mor- 
bilieux auquels elle aurait emprunté divers constituants ontigéniques. 

1. - INTRODUCTION de prolifération chez le bœuf et, .pattant, par 

La question des communautés antigéniques de 
l’importance des quantités de virus qui devalent 
être inoculées pour en faire un procédé, certes 

trois virus de la rougeole de la maladie de th’ 
CARRÉ et de la peste bovine est parfaltement 

eoriquement valable, mais malheureusement 

documentée ; il n’y o pas lieu d’y revenir ici, 
non rentable (38). 

renvoyant le lecteur intéressé à la dernière revue 
On remarquera toutefois que si I’immunisa- 

t mn 
cotisacrée a ces problèmes (2). 

ontipestlque du bcwf par le virus de CARRÉ 
/ a fait le soin d’un certain nombre d’expériences, 

Les premiers espoirs mis dons l’immunisation 
antipestique du bœuf par le virus de CARRÉ ont 

b’ ben peu ont trait à l’inoculation du boeuf avec le 

été déçus par la reconnaissance de son absence 
virus morbilleux (**). Ce dernier aspect méritait 

(**) Lorsque ces expériences on+&10 enfteprises (1965). 
(*) Aide technique de Madame G. DUFAU ef Man- on ne connaissait par encore Ia pubhcatmn de DELAY 

sieur Z. N’GALDAM que IR outeuir sont heureux de et cdl, (11) dont les conclusions ne diffèrent d’ailleurs par 
remercier ici. de ce qui esi exposé dans cette iniroduction. 
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d’êtreétudiéàlafoisdans l’optiquede lavirologie 
générale qui tient à élucider les rapports exact: 
des trois wrus et, plus pragmatiquement, dan5 
celle de la possibilité d’immunisation du bceui 
par le virus de la rougeole. 

Dans une expérience préliminaire, PLOW- 
RIGHT tiontrait que le virus de la rougeole ne 
paraissait pas capable de protéger le bœul 
contre l’inoculation bovipestique d’épreuve (19). 
Toutefois, trots Inoculations intraveineuses confé- 
raient au lapin une certaine résistance vis-à-vis 

de I’inoculatlon ultérieure de virus pestique lapi- 
nisé. résistance appréciée non par la montée 
thermique subséquente à l’épreuve mois par 
l’absence de mortalité alors que mouraient les 
témoins. De ces deux expériences, PLOWRIGHT 
concluait que le virus de la rougeole ne se répli- 
quait pas chez le bceuf. Le chapitre paraissait 

être clos. 

Rouvert récemment par des chercheurs amé- 
rlcains (11). ces derniers confirmaient les tra- 
vaux de PLOWRIGHT et concluaient eux aussi 
à l’inefficacité du virus morbilleux pour protéger 
le bceuf contre la peste bovine. 

Tous les échecs et semcéchecs qui viennent 
d’être résumés ont un point commun qui est 
l’absence de prolifération du virus, rougeole ou 
CARRÉ, cher l’hôte hétérologue, en l’occurrence 
le bceuf. 

En serait-il de même si le virus pouvait se 
répliquer chez son hôte et par là apporter une 
masse antigénique suffisante et même laisser sa 

trace sur les cellules Immuno-compétentes, 
formatrices d’anticorps ? Sur un plan purement 
dogmatique, l’expérience valait d’être tenté?. Les 
virus morbilleux adoptés aux cellules bovines 
au demeurant existent : ce sont la souche MB 
113 Y de SCHWARZ et ZIRBEL (29) et la souche 
Sugiyamq de MATUMOTO (13) ; cette dernière 
est utilisée Eau Japon comme vaccin antirou- 
geoleux. 

I 

l- 
Ce sont les résultats des expériences conduites 

selon la ligne de pensée qui vient d’être évoquée 
et surtout l’application pratique à la vaccination 
des veaux, qui font l’objet de cette note. Elle 
s’articule en trois chapitres distincts : le premier 
vise à prouver le bien fondé de l’hypothèse, le 
second décrit un essai à long terme mené sur 
des veaux passivement immun5 ; le troisième est 
une discussi$i générale, 

1’ 
2 

l c 

/ II 

II. - INOCULATION DU BCEUF 
AVEC UN VIRUS MORBILLEUX 

ADAPTÉ AUX CELLULES BOVINES (*) 

Le principe de l’expérience est simple : inoculer 
àdes bœufs réceptifs au VITUS pestique une souche 
de virus morbilleux capable de se répliquer en 
cellules bovines, puis les éprouver quelques 
temps plus tard avec un virus bovipestique potho- 
gène ; juger de leur comportement. 

Matériels et méthodes. 

1. - Culfures cellulaires. On utilise des cvl- 
turcs cellulaires de rein d’embryon de veau zébu 
sbtenues classiquement et entretenues en milieu 
k Eagle MEM contenant 10 p. 100 de sérum de 
deau sans anticorps antipestiques. 

La souche cellulaire HeLa est entretenue en 
nilieu de Eagle MEM contenant 10 p. 100 de 
sérum de poulan. 

2. -Souches de virus. Le choix de la souche de 
iirus morbilleux s’est porté sur celle de SCH- 
tiARZ et ZIRBEL (29), cytopothogène pour les 
:ellules bovines, dénomméeMB113Y (**). Ellea 
ité choisie plutôt que la souche Sugiyama tout 
simplement parce qu’elle est parvenue avant 
:ette dernière au laboratoire. II est probable, 
mals non prouvé, que les conclusions qui sont 

irées du présent travail puissent s’appliquer à la 
ouche japonaise : ce point sera discuté plus loin. 

La souche pathogène Measles 4 (***) du 
nême virus a servi à infecter des singes. 

L’épreuve virulente de virus bovipestlque est 
+alisée avec la souche DK. régulièrement patho- 
@ne pour le bœuf par contact direct (24). 

Les souches MB 113 Y et DK sont cultivées dans 
e système cellulaire de veau ci-dessus décrit. 
In récolte lorsque l’effet cytopathique est à son 

(*) Cette première partie 0. foi+ I’obje,l d’une noie à 
Académie des Sciences (C. R. Acod. SC.. 1967. 264 : 2961- 
964). 

(**) A Monsieur le Docteur SCHWARZ, de la Dow 
Ihemical C!e, Indianapolis, Ind.. U.S.A., est acquise notre 
ratiiude pour I’abl~geance qu’il a eu de nous envoyer so 
wche et I’auiorlsotion qu’il nous o fournie de l’utiliser 
our les expériencer ici rapportées. 

(++*) Cette souche nous o été confiée par Madame le 
kteur Girela ENDERS-RUCKLE, de la Virusobfeilung 
esMedizinischen Landeruniersuchungsamte~, Stuttgorf-0, 
.Ilemagne. Qu’avec nos hommages, elle irouve ici l’os- 
France de noire reconnaissance. 
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~~moximum d’intensité puis on dilue au I/lOe dans 
une s,+tion de peptone à 5.5 p. 100 et on lyw 
philise. 

La souche Measles 4, quant 0 elle. est entre- 
tenue sur cellules HeLo. 

Le titrage s’effectue par inoculation à des tubes 
roulants tapissés de cellules de rein d’embryon 
de veau. ou de cellules HeLa suivant le cas, de 
dilutions géométriques de raison 10 des diffé- 
rents virus. Le titre est exprimé en dose cyto- 
pathogène 50 p. 100 (DCP,,,) pour les cellules. 

3. -Animaux d’expérience. Six bouvillons de 
race zébu bororo sont importés de République 
Centrafricaine, territoire non infecté de peste 
bovine et où, de ce fait, aucune vaccination anti- 
pestique n’est pratiquée. Une séro-neutrolisa- 
iion effectuée avant le début de l’expérience 
atteste l’absence d’anticorps antipestiques dans 
leurs sérums. 

Ils sont maIntenus pendant la durée de I’expé- 
rience en étable isolée. Pendant la première 
séquence, avant l’épreuve virulente par VITUS 
bovipestique. les 6 bouvillons sont en contact 
avec deux singes Erythrocebus pofas placés dans 
une cage directement dans le box d’isolement. 
Une prose de sang faite préalablement à leur 
introduction indique qu’ils ne possèdent pas 
d’anticorps morbilleux. 

4. - Dérouiemenf de l’essoi. Cinq bouvillons 
reçoivent par voie intramusculaire (muscles de 
l’encolure) une Inoculation de wrus morbilleux 
souche MB 113 Y estimée contenir 104.2 DCP,, 
de virus lyophlllsé. 

Un bouvillon et les deux singes sont laissés en 
contact avec eux comme témoins d’une éventuelle 
excrétion du virus inoculé. 

DuZeau 6ejouraprès l’inoculation, les5 bovins 
inoculés et le bovin témoin sont soignés ; le sang 
est récolté dans une solution de versène à 1,s p. 
100 puis centrifugé à fable vitesse. Les leucocytes 
situés à l’interface plasma-hématies sont recueil- 
lis et servent à infecter des tubes roulants de 
cultures cellulaires de rein d’embryon de veau. 
On apprécie dans les jours suivants I’apparltion 
de lésions cytopathiques, dépendantes d’une 
virémie à virus morbilleux. 

Un mois après I’inoculatlon les 5 bouvillons 
inoculés et le bovin placé en contact sont soumis 
0 un aérosol infectieux de virus bovlpestique 

souche DK. selon les modalités expérimentales 
déjà décrites (22). 

Du 2e ou 6e jour après I’épreuwpar aérosol, 
on leur prélève du mucus nasal sur écouvillon 
de coton stérile. Après repuse dans quelques 
mIlllitres de tampon et traitement polyantibio- 
tique. certains prélèvements oni été traités immé- 
diate&&. d’autres congelés ; cette dernière pra- 
tique semble avoir I’avaniage de supprimer les 
contaminations fongiques. Les prélèvements sont 
inoculés à des tubes de culfures cellulaires de 
rein d’embryon de veau qui sont maintenus en 
observation pendant 12 jours. On recherche a,insi 
les lésions éventuellement produites par le virus 
bovipestique qui feraient la preuve de son exis- 
tence dans le mucus nasal. 

L’examen clinique des bovins est réalisé fous 
les jours, avec prise de température. Le cas 
khéant, des autopsies sont faites et l’on s’efforce 
de rechercher IQ cause de la mort. 

Des prises de sang soni effectuées à différents 
intervalles avant et après l’épreuve ei les sérums 
soumis à des tests sérologiques. 

Le jour de l’épreuve virulente des bovins, les 
singes sont saignés puis éprouvés avec la souche 
morbilleuse Measles 4. Ils sont placés en cage 
dans un autre box d’isolement, observés chaque 
jouk et soumis h une nouvelle prise de sang tras 
semaines plus tord. 

5. - Techniquessérologiques. Elles ne sontcltées 
que par leur référence : 

a) Séro-neutralisation du virus bovipestique 
en cultures cellulaires selon les modalités tech-, 
niques de PLOWRIGHT et FERRIS (20). Le titre 
neutralisant TN,, d’un sérum est exprimé par 
l’inverse de la dilution qui neutralise le virus 
dans 50 p. 100 des tubes. 

b) Inhibition de I’hémagglutination morbil- 
leuse. tant pour rechercher les anticorps rovgeo- 
leux que bovipestiques (6, 17). Le titre est expri- 
mé par l’inverse de la dilution de sérum inhibant 
totalement l’agglutination. 

c) Recherche du pcécipitogène bovipestique 
par précipitation-diffusion en gélose (30). 

Résulfats. 

1. - Culture du virus morbilleux en cellules 
bovines. 

On a eu quelques difficuliés au départ à faire 
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prolifêrer la souche MB 113 Y sur les cellules de devenir coalescentes en même temps que le 
rein d’embryon de zébu. Alors que d’après les liquide se charge de débris cellulaires. On n’a pas 
résultats publiés, on devait s’attendre à trouver remarqué de cellules étoilées. 
un effet cytopathique en une quinzaine de jours, Pour la réalisation du «vaccin » la rCcolte est 
rien ne se manifestait au bout de trois semaines. intervenue alors que les plages acellulaires occu- 
On o alors procédé à l’infection cellulaire simul- paient environ 50 p, 100 de la surface. On n’a eu 
tanément~loréportitiondescellulesdansleflacon 
de culture : ces cellules, reprises d’une primo- 

aucune difficulté pour lyophiliser le virus en 
tampon peptoné. 

culture de rein d’embryon de zébu, constituent de 
ce fait un second repiquage. 

A signaler, bien que ceci soit hors du cadre de 

L’effet cytopathique s’est manifesté en une 
cet exposé, que la souche MB113 Y prolifèresur 

douzaine de jours, d’abord par un aspect sale des 
cellules de lignée de hamster BHKil-C13. 

cultures puis par l’apparition de polycaryocytes ; 
ces derniers sont quelque peu différents de ceux 

2. - Comportement des bovins après inoculation 

du VITUS pestique, tout au moins pour cette souche 
de virus de la rougeole. 

dans nos conditions de culture. Les lésions consis- Aucun trouble morbide ne s’est manifesté chez 
tent en l’apparition de pldges acellulaires appa- les bovins inoculés non plus que chez le témoin ; 
remment rédlisées par rétraction des cellules et un seul animal (no 2871) a accusé un clocher 
non par iyse : en bordure des plages existent les thermique de 3907 le be jour après l’inoculation. 
polycaryocytes. moyennement réfringents, héber- L’étude de la virémie à virus morbilleux a 
geant un nombre considérable de noyaux. En fourni les résultats qroupés dans le tableau 1. 
quelques jours les plages s’étendent jusqu’à 1 La détermination a &é uniquement qualltatwe. 

3. - Com$xxfemenf des bovins aprk l’épreuve 
virulente d w-vs bowpesiiqve. 

Le bouvillon 2876 est mort de heart-water 
4 jours après l’épreuve virulente ; à aucun 
moment il n’a présenté de symptôme de peste 
bovine et aucune lésion de peste n’était relevée à 
l’autopsie. La précipitation-diffusion en gélose 
réalisée SUT un broyat de ganglion mésentérique 
CL fourni un résultat négatif. Il semble que l’on 
puisse en confiance affirmer que sa mort n’est 
pds due à la peste bovine. 

, Par contre, le bouvillon 2869 est mort de peste 
8 jours après l’aérosol infectieux : l’évolution 
clinique a été classique. La précipitation-diffusion 
en gélose indiquait la présence de l’antigène pes- 
tique dans un broyat ganglionnaire. 

Aucun des quatre autres bovins n’a manifesté 
le moindre trouble morbide ni présenté d’hyper- 
thermie. Pourtant on d pu réisoler le virus bovi- 
pestique à partir de prélèvements n(~saux ainsi 
que l’indique le tableau 2. La détermination a été 
uniquement qualitative.. Ce n’est que pour les 
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prékvements du jour 7 que l’on a appliqué la 
congélation préalable à l’isolement. 

4. - Comportement des smges. 

A aucun moment leur bonne santé n’a été 
troublée. Après épreuve par le virus morbilleux 
virulent, ils ne sont pas malades, mais trois 
sémaines plus tard, présentent une montée d’anti- 
corps inhibant I’hémagglutinotion rnorbilleuse 
alors que cette réaction fournissait une réponse 

négative pour leurs sérums prélevés avant la 
mise en contaci avec les bovins ei un mois après 
celle-ci. 

5. - Cinétique des anticorps. 

L’évolution des anticorps inhibant I’hémag- 
glutination morbilleuse et neuiralisani le virus 
pestique dans les sérums des bovins est indiquée 
dans le tableau 3. 

On remarquera deux points qui paraissent tique ou une réponse modérée après l’épreuve 
importants et seront discutés plus loin : virulente. 

. La dissociation existant tout au long de 
l’expérience entre l’inhibition de i’hémoggluti- Discussio”~ 
nation morbilleuse et la séro-neutralisation ! Certains des résultats ci-dessus exposés et 
pestique. laissés sans commentaires, sont pourtant remor- 

. L’apparente absence de réponse anornnes- quables. 
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1. - L’inoculation au zébu du virus de la rou- 
geole n’est suivie d’aucun effet fâcheux. Un seul 
bovin a présenté un petit pic thermique sans 
accuser pour cela une bassed’appétit ni d’autres 
troubles. Néanmoins, existe une virémie transi- 
toire, aInsi qu’on l’a vu. II ne semble pas qu’il 
s’aglsse du virus inoculé, trop fortement «dilué» 
dans la masse, ma15 d’une véritable multlpllca- 
tlon comme le montre encore, dons le tableau 1. 
le délai de 4 jours nécessaire à sa mise en évi- 
dence. 

C’est 0 nos yeux l’un des résultats les plus fi-r- 
portants de l’expérience, qui tranche totalement 
avec celui de PLOWRIGHT (19). Comment 
expliquer cette divergence ? II apparaît qu’au 
Kénya a été utilisée la souche EDMONSTON, 
cultivée sur cellules de singes. Or le virus mor- 
bilieux entretenu dans ce système cellulaire 5e 
replique diftÏcilement en cellules bovines, le 
succès n’étant d’ailleurs pas certain à chaque 
passage (13, 29). 

La rouche MB 113 Y adaptée aux cellules bo- 
vines a pu au contraire proliférer in vive 
comme elle faalt en culture. II est vraisemblable. 
w vu de la virémie détectoble soutenue de 
3 jours. qu’une quantité considérable de v1r1on5 
a été produite et a pu toucher les cellules immu- 
noformatrices. Témoin en est la montée d’anfi- 

On remarquera que le comportement de la 
souche MB 113 Y chez le bœuf est également 
iotolement différent du comportement de la 
souche EDMONSTON, pourtant sa parente, chez 
le chien. 

Dans cette espèce, on ne détecte pas de virémie 
à VITUS morbilleux (16). La culture ordinaire du 
virus “vaccinal » en cellules humaines ou si- 
mienne5 est-elle aussi en cause ? II semble que 
non car la même souche EDMONSTON adaptée 
0 la culture en cellules rénales de chiot, ne proli- 
fère pas non plus chez le chien (14). La souche 
MB113 Y utilisée ici sesingularisedonc parmi les 
virus utilisés dans l’immunisation hétérotyplque. 

Enfin, point Important pour toute application 
pratique, le virus inoculé au bceuf paraît ne pas 
être excrété, ou. s’il l’est, n’est pas contagieux. 
La réceptivité conservée du bovin témoin et 
surtout des deux singes semble le prouver. 

2. - Les bovins inoculés avec la souche MB 
113 Y puis recevant un aérosol de virus pestique 

qui tue le témoin (comme c’est toujours le cas 
avec la souche DK conférée par aérosol (24) 
résistent parfaitement du point de vue clinique. 
Le virus est néanmoins retrouvé dans le mucus 
nasal. On peut se poser la question de savoir s’il 
s’agit d’une authentique infection occulte ou d’une 
multiplication localedu virusd’épreuve apportée 
par l’aérosol. La recherche d’une virémie à virus 
bovipestique aurait pu y  répondre ; elle n’a 
malheureusement pas été entreprIse, la raison 
étant que le plan d’expérience primitif n’avait 
pas envisagé ce résultat Inattendu. Néanmoins si 
l’on considère que le bouvillon 2876 mort de 
heart-water le 4e jour après l’aérosol semblait 
ne pas héberger de virus (préclpitation-diffusion 
?n gélose négative), on peut être de l’opinion que 
jeule une multlphcation locale du virus d’épreuve 
3 existé. Quelle que soit la réponse dogmatique 
Exacte d’ailleurs, le fait Important est celui de la 
présence du virus dans le mucus nasol qui fait 
que ces bovins peuvent être des vecteurs du 
.ontage. 

II n’y a pas lieu d’épiloguer ici plus longtemps 
sur ce point. Les auteurs pensent qu’il s’agit là 
3’un phénomène général de l’infection bovi- 
xstique, étayant leur opinion sur des expériences 
-éalisées tant à Farcha qu’à Dakar et Muguga 
ainsi que sur des contrôles d’immunité (8, 21, 23). 

3. -Une constatation intéressante est la dis- 
iociation existant entre les immunogenèses bovi- 
xstiques et morbilleuses, autre fat inattendu, 
après l’inoculation d’un virus morbilleux dont on 
sait qu’il o pu se multiplier chez les bovins. 

A ne considérer que les résultats du 21e jour 
après I’inoculatlon, on pourrait croire que l’on a 
noculé aux bovins un virus pesfique de culture 

:eIIulaire qui chez certain5 bovins ne détermlne 
qu’une élévation transitoire et de peu d’impor- 
‘ance de l’inhibition de I’hémogglutination mor- 
pilleuse, quand bien même elle existe (7). Ce 
-ésultat état si étonnant que les réaction5 sérolo- 
aique ont été refaites à plusieurs reprises, en 
changeant d’expérimentateur et de réactifs. 

II est en opposition totale avec tout ce qui est 
:onnu de l’immunisation hétérotypique dans le 
troupe des virus rougeole-peste bovine-maladie 
je CARRÉ (Il), de même que dans le système im- 
nunologique peste porcine-maladie des muqueu- 
;es (3). En général. on n’assiste qu’à une produc- 
ion modérée d’anticorps hétérologues au virus 
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inoculé (11, 26, 40) ; bien souvent, ces derniers 
n’existent même pas (4, 12, 39). La situation est 

totalement inversée dans le cas présent. 
Peut-être est-il bon d’ajouter que pendant le 

mois suivant l’inoculation du virus morbilleux et 
,avant l’épreuve virulente, aucun virus bovipes- 
-tique virulent n’a été manipulé au laboratoire, 
excluant tout stimulus antigénique pestique 
-occulte pour les bovins d’expérience. 

On verra dans la discussion générale qu’il 
s’agit d’un comportement Immunologique très 
particulier de la souche MB 113 Y et on tentera 
,d’y apporter une explication. 

4. -L’examen du tableau 3 montre cIare- 
ment que I’&preuve bovipestique des bouvillons 
inoculés n’est pas suivie d’une réaction anam- 
.nestique, sauf peut-être chez le no 2878 ; encore 
est-ce à un taux bien modeste. 

Ce résultat tranche lui aussi, avec ce qui est 
connu dans l’immunisation hétérotypique : la 

«vaccination » d’un hôte avec un virus hétéro- 
loque (par exemple le virus de la rougeole chez 
Je chien) n’est suivie, on vient de le dire, d’aucune 
montée d’anticorps du virus spécifique de l’espèce 
.(en l’occurrence, il n’y a pasde production d’anti- 
~corps antivirus de CARRb. mais lors de l’épreuve 
virulente avec le virus spécifique de l’espèce, ces 
anticorps apparaissent en 3 ou 4 jours, au heu 
,d’une semaine ou plus s’il n’y a pas préparation 
par le virus hétérologue, et ils atteignent un 
titre plwélevé (16, 26). On mesure combien, 
dans le cas présent, on est loin de cette situation. 
Là encore, il est curieux de constater que sur le 
plan de I’immunogenèse la souche MB 113 Y se 
.comporte plus com.me un virus pestique qu’un 
virus morbiileux. 

5. - II paraît douteux que la protection clini- 
que dont ont joui les bcwns inoculés avec le virus 
morbilleux soit due à un phénomène d’interfé- 
rence virale. II est certes possible. sinon presque 
certain, que de I’interféron circulant a pu se 
produire : il est néanmoins problématique. 
d’après tout ce que l’on sait de IUI (5), qu’il ait 
persisté in vive pendant un mois. II paraît beau- 
coup plus logique d’attribuer la résistance des 
bovins à la présence des ontlcorps antipestlques 
présents dans leur sérum au moment de l’épreuve 
virulente. On conçoit néanmoins que pourrait 
être évoquée une éventuelle assoclatlon non 
infectieuse du virus morbilleux et de cellules 

réceptrices, génératrice continue d’interféron, 
hypothèse non prouvée avancée par certains (16). 

Que retenir au total de l’essai ? II est pleine- 
ment concluant sur le plan pratique. Il semble 
que l’on puisse recommander l’utilisation du 
wrus morbilleux pour la protection antibovi- 
pestique de bovins dans des territares exposés 
mais qui répugnent à l’introduction et à I’utiliso- 
tion de vaccins antipestiques vivants. Le virus 
morbilleux MB 113 Y offre sur les vaccins 
antlpestiques inactivés l’avantage d’une plus 
grande aisance dans /a production et d’un prix 
de revient incomparablement moindre. Une 
autre application est suggérée dans le prochain 
chapitre. 

Sur le plan dogmatique, nous avons eu des 
scrupules à parler d’immunité ontipestique et 
nous avons, jusque là. employé le terme : pro- 
tection. Au regard de tout ce qui vient d’être dit, 
il paraît pourtant que le comportement des bovins 
ayant recu la souche MB 113 Y ne se différencie 
pas de celui de bovins qui auraient été vaccinés 
avec un virus pestique, même en ce qui concerne 
l’excrétion virulente dans le mucus nasal. 

On peutestimer. noussemble-t-il, que lasouche 
MB 113 Y détermine une immunité vraie par 
anticorps circulants : ce n’est pas une immunité 
hétérotypique. 

III. - INOCULATION AVEC LE VIRUS 
DE LA ROUGEOLE DE VEAUX 

IMMUNS PAR ANTICORPS MATERNELS 

L’une des plus spectaculaires applications de 
l’immunisation hétérotypique est la vaccination 
avec les virus morbilleux du chiot possédant 
encore des anticorps maternels dirigés contre le 
virus de CARRÉ, anticorps dont la présence hypo- 
thèque pendant plusieurs semaines la réussite de 
la vaccination spécifique (15). Le problème est 
exactement le même dans l’immunisation du 
veau né de vache vaccinée contre la peste, quel 
que soit le vaccin antipestique utilisé (9, 35. 36). 
II devenait dès lors tentant d’essayer chez les 
veaux le virus morbilleux MB 113 Y. 

L’intérêt de cette vacclnatlon devait être dou- 
ble : protéger effectivement les veaux vis-à-vis 
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d’une contamination oestiaue Dendont au main 
plusieurs mois, le temps ,ou, eux d’être justi 
ciables de la vaccination antipestique, réalisé, 
annuellement dans la pratique : mais en mêm, 
temps, cette uaccination hétérologue ne devai 
pas interférer avec la vaccination spécifique 
garantie certaine de l’immunité antipestique. 

Le principe de l’expérience est dès lors trè! 
simple : 

. Inoculer avec la souche MB 113 Y un ter. 
tain nombre de veaux nés de mères vaccinPe 
contre la peste ; en éprouver quelques-uns avec 
un virus pestique virulent six mois et un an oprèr 
l’inoculation : revacciner ceux qui restent avec 
l’un ou l’autre des vaccins utilisés dans la pra- 
tique et juger de l’immunisation spécifique par 
le relevé thermique ei la cinétique des anticorps : 

. Vacciner un groupe de veaux identique au 
premier avec un vocc~n antipestique et, pour 
comparaison. lui faire subir les mêmes épreuves 
que le premier groupe ; on s’attend en principe 
à ce que ce dernier groupe ne soit que partielle- 
ment ou pas du tout immunisé. 

Matériels et méthodes. 

1. - Culfures cellulaires. Identiques 0 ce qui a 
été exposé précédemment. 

2. -Souches de virus. La souche morbllleuse 
MB 113 Y a été cultivée et lyophilisée ainsi qu’il 
a été dit. Chaque dose vaccinale renferme 
lO’,% DCP,, de virus. 

Le vaccin ontipestique de cultures cellulaires 
est celui qui esi normalement produit à Farcha, 
avec la souche RPKO-BK de PLOWRIGHT et 
FERRIS à son 35e passage en cellules rénales 
bovines ; à ce passage, elle est encore un peu 
hyperthermisante chez certains sujets. 

Les lots utilisés dans l’expérience titraient res- 
pectivement 103.’ et 103a2 DCP,, par dose vacci- 
nale. 

Le vaccin caprlpestiqwe ert produit selon les 
normes classiques (25). 

La souche bovipestlque virulente DK Û été 
utilisée avec les modalités techniques déjà spé- 
cifiées. 

3. - Techniques sérologiques. Semblables à 
celles précédemment utilisées. 

4. -Déroulement de i’expémce. Pour se 
mettre dans les conditions de la pratique telle 

qu’elle serait lors, d’une éventuelle utilisation de 
la souche MB 113 Y dans le dessein proposé, on 
fait le choix de plusieurs villages des environs 
de Massakory (Tchad) disposant d’un bétail 
sédentare que l’on était assuré de retrouver 
régulièrement. Les vaccinations antipestiques 
ont été pratiquées régulièrement depuis une 
quinzaine d’années dans ce poste. On est donc 
en droit de penser avoir là un échantillon repré- 
sentatif de l’état immunitaire du cheptel bovin 
tchadien. 

Pour plus de similitude encore avec les condi- 
tlons pratiques, on décide de faire l’intervention 
au mois d’octobre, époque à laquelle les tour- 
nées de vaccination auraient dû vacciner le bétail 
des endroits choisis. 

Un protocole d’accord avec le Service de 
I’Elevage du Tchad avait quparavant fixé les 
conditions techniques et décidé qu’aucune vacci- 
nation n’interviendrait dans ces villages en 
dehors de l’actlon du laboratoire. II a appa- 
remment été respecté. 

Une prise de sang préalable est effectuée sur 
les veaux des villages en même iemps qu’ils sont 
numérotés ; après quoi 160 sujets âgés de 2 à 
8 mois (la plupart de 4), nés en principe de mère 
parfaitement immunisées contre la peste, reçoi- 
vent une inoculation intramusculaire de lw.2 
XP,, de virus morbilleux MB 113 Y. 

Un autre groupe de 20 veaux reçoit par voie 
sous-cutanée une dose vaccinale de vaccin 
Intipestique de cultures cellulaires estimée 
:ontenir 103,’ DCP,, par dose. Un autre groupe 
de 20 veaux reçoit un placebo d’eau distillee 
rà vrai dire destiné psychologiquement aux pro- 
>riétaires plus qu’aux veaux). Ces deux groupes 
itaient destinés à apprécier le comportement 
mmunologique du vaccin antipestique sur veaux 
massivement immun8 ainsi que la disparition 
wmale des anticorps colostraux. 

Un mois aprês les inoculations les veaux sont 
le nouveaux saignés. 

II y  a lieu de faire ici une remorque générale 
lui a son importance pour la discussion de i’ex- 
)érience : II aurait été logique de disposer du 
érum sanguin des vaches mères des veaux pour 
:ontrôler leur taux d’anticorps sériques et le 
apporter à celui de leurs veaux, Mais étant 
ionné des habitudes traditionnelles d’élevage, 
I a été impossible de pouvoir disposer des 
whes pendant la journ&e. celles-ci rentrant du 
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pâturage à la nuit tombée et y  retournant à 
l’aurore. II n’était donc pas possible, dans ces 
conditions, d’opérer de bris, de sang sur les 
vaches mères, ce qui aurait été d’autant plus 
délicat à réaliser que cette opération aurait pro- 
fondément troublé la we villageoise alors qu’on 
s’est ou contraire efforcé tout au long de I’expé- 
rience, de garder la confiance des éleveurs. 

Cinq mois après la vaccination, on se rend 
acquéreur de 3 veaux du premer gi-oupe et de 
3 veaux du second. 

les groupes ayant revu le vaccin de cultures 
cellulaires et le placebo d’eau distillée. Douze 
sujets du premier groupe (virus morbilleux) sont 
achetés, amenés ou laboratoire, où ils reçoivent 
un aérosol de virus bovipestlque en même temps 
qu’un témoin qui meurt de peste dix jours plus 
tord. 

Soixante veaux du premier groupe reçoivent 
soit une dose vaccinale de vaccin caprlpestique, 
soit une dose vaccinale de vaccin antipestique de 
cultures cellulaires contenant 103S* DCP,, de 
virus. Les températures rectales des veaux sont 
prises chaque matin pendant une semaine. 

La prise de sang de contrôle qui devait inter- 
venir 45 jours après la vaccination o dû être 
différée sine die pour des raisons totalement indé- 
pendantes de notre volonté et de celles des pro- 
priétaires qu’il n’y o pas lieu de détailler ici. 

Résultats. 

Le tableau no 4 expose les plus saillants des 
résultats qui seront commentés dons les para- 
graphes suivants. 

1. - Anticorps colosfraux. 

Leur mesure figure dans les colonnes 4 et 5 
du tableau 4. 

Le protocole initial prévoyait l’achat de 
12 veaux du Ier groupe et de 6 dans chacun 
desdeux autres. Exposée wx propriétaires, 
cette procédure avait rencontré leur acqules- 
cernent. Une hostilité incompréhensibleà la vente 
et à la prise de sang a dû faire modifier in 
exiremis le déroulement des opérations. 

Ramenés au laboratoire, les 6 veaux achetés 
reçoivent un aérosol de virus bowpestique souche 
DK en même temps qu’un bouvillon réceptif 
acheté en R. C. A. (disons tout de suite, pour n’y 
plus revenir, que ce dernier meurt de peste). Des 
prises de sang sont réalisées avant et après 
l’épreuve. 

Onze mois après la vaccination. la plus grande 
partie des veaux inoculés a pu être salgnée, avec 
cette fois l’accord complet des propriétaires, sauf 
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a) II n’y a aucune concordance entre les résul- 
tats fournis par le test d’inhibition de I’hémoggiu- 
tination morbilleuse et celui de séro-neutralisa- 
tion bovipestique pour /a mesure des anticorps 
colostraux. C’est un fait acquis depuis plusieurs 
années en ce qui concerne I’immunogenèse pes- 
tique : plus est éloigné dans le temps le stimulus 
antigénique. plus importante est la dissociation 
des deux tests. Une publication à venir précisera 
ces résultats. 

b) Fort de ce qui vient d’être dit, on ne consi- 
dère pour commenter la répartition des anticorps 
colostraux hébergés par les veaux. que les résul- 
tats des séro-neutralisations. 

On se rend compte que la répartition est extrê- 
mement hétérogène par classes d’âge et par 
titres sériques. 

. Le tableau 5 regroupe les résultats par 
classes d’âge. Y sont considérés comme positifs 
tous les veaux possédant des anticorps même à 
l’état de traces. 

Le nombre de 49 sérums est notablement infé- 
rieur au nombre de veaux de l’expérience : pour 
diverses raisons, dont une panne de congélateur, 
II n’a pas été possible de disposer de la totalité 
des prélèvements. 

II est intéressant de constater que dans le 
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groupe d’âge de 1 à 6 mois il n’y a que 53 p. 100 
de veaux possédant des anticorps, ce faible 
chiffre étant influencé par le nombre important 
de veaux de 4 mois les ayant déjà perdus (21 
SUI- 38). 

l La répartition quantitative des anticorps, 
colligée dans la figure 1, est elle auski digne de 
remarque par son hétérogénéité. 

Avec ces données, il paraît impossible de pou- 
voir tracer une ligne de régression sttitistique des 
anticorps colostraux. 

De ces résultats. que peut-on conclure ! Entre 
le 5e et le 6e mois de leur vie, environ 50 p. 100 
des veaux de l’expérience, échantiIlon,de ceux de 

. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
0 1 * 6 8 mm me 

l’Ouest tchadien, voient disparaître leurs antl- 
corps colostraux, c’est-à-dire récupèrent une 
réceptivité totale au virus bovipestique ou aux 
virus vaccinaux. Cette donnée sera discutée plus 
loin. 

2. - Immunogenèse. 

On peut la juger sur trois critères, au demeu- 
rant complémentaires. 

a) Genèse d’anticorps. Un simple coup d’œil 
aux colonnes 6 et 7 du tableau 4 qui fournissent 
les résultats enregistrés un mois après l’inocula- 

tion, montre qu’il y  a lieu de dissocier l’étude des 
anticorps antipestiques neutralisant et des anti- 
corps inhibant I’hémagglutination morbilleuse. 
II n’y a, là non plus, aucune concordance dans les 
deux groupes de résultats, ce qui vient recouper 
les résultats de l’expérience princeps. 

On peut analyser la genèse des anticorps 
engendrés par le virus MB 113 Y en fonction de 
l’état immunitaire des veaux au moment de 
l’inoculation. 

. Immunogenèse antipestique en fonction de 
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la présence d’anticorps antipestiques. La situa- 
tion est résumée dans le tableau 6. 

semble des résultats, cette pratique semble par- 
faitement justifiée. 

Pour le calcul, on a inclus dans la colonne 7 II est apparent que lorsqu’il n’y a pas d’onti- 
quelques-uns des chiffres de la colonne 9 du corps antipestiques transmis, le virus MB 113 Y 
tableau 4, lorsqu’ils étaient positifs pour les veaux détermine une montée d’anticorps franche (et 
dont on n’avait pu disposer du sérum prélevé durable). Sont ainsi pleinement confirmés les 
un mois après inoculation ; étant donné l’en- / résultats de la première expérience. 

Montée Pas de Montée Pas de 
d’anticorps monrée d’anticorps montée 

I 

Chez les veaux possédant des anticorps possi- tique chez 30 p, 100 des veaux en fonction de 
vement transmis, le succès de l’immunisation [‘Age et du titre des anticorps prknts avant 
n’est atteint que pour 70 p. 100 d’entre eux. l’inoculation fournit les chiffres rassemblés dans 
L’analyse du défaut d’immunogenèse antipes- le tableau 7. 

3 
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Deux données nous paraissent nettement 
aberrantes : les chiffres du veau 2752 et du 

influe sur la qualité ni le titre des anticorps 
antipestiques produits. II paraît y  avoir une sorte 

veau 2757 ; notre opinion est que les deux sérums de loi du tout ou rien. 
ont été intervertis lors des manipulations, ce qui 
serait logique avec la suite des résultats. II est 

. Immunogenèse antipestique en fonction de 

clair que ce n’est pas l’âge du veau qui intervient 
la présence d’anticorps ontimorbilleux. II est 

mois le titre des anticorps colostraux, résultat patent que les anticorps ne gênent en rien la 

auauel on Douvait s’attendre. Le titre sériaue au1 
montée d’anticorps antipestiques. 

permet unk immunogenèse normale sé situe l Immunogenèse antimorbilleuse en fonction 
entre TN,,= 1 à 1,2. Lorsque cette immuno- de la présence d’anticorps antimorbilleux. Le 
genèse a pu se faire, il ne semble pas que le titre tableau 8 rend compte de cette influence ; elle 
sérique résiduel au moment de l’inoculation paraît être sons signification. 

. Immunogenèseontimorbilleuse en fonction corps morbilleux contre 10 qui en ont produit, 
de la présence d’anticorps antipestiques. On peut mais fait étonnant, aux faibles titres de 1 : 2 ou 
analyser globalement I’immunogenèse mor- 1 : 4. On peut mettre en cause une certaine len- 
billeuse, auquel ca5 on voit qu’un mois après teur dans la montée des anticorps morbilleux 
l’inoculation 29 veaux n’ont élaboré aucun anti- qui, bien que non apparente sur le tableau 9, 

existe néanmoins : 12 veaux sans anticorps mêmes veaux : 40 ont une montée d’anticorps 
morbilleux au premier mois en possèdent le Ile. antipestiques contre 10 seulement pour les 

La présence d’anticorps antipestiques colos- anticorps morbilleux ; dans le groupe de veaux 
Vaux ne semble pas être un facteur perturbant n’hébergeont pas d’anticorps colostraux, 23 su- 
I’immogenèse morbiileuse car les différences ne jets voient apparaître des ontlcorps sériques 
sont pas significatives. neuiralisant le virus pestlque alors que 6 seule- 

La faiblesse et la lenteur dans l’élaboration des ment vont développer des anticorps morbilleux. 
anticorps morbilleux est frappante lorsqu’on la II y  a apparemment là un paradoxe pour des 
compare à I’immunogenèse antipestique chez les animaux ayant regu un authentique virus d’ori- 
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gine rougeoleuse ! Paradoxe d’autant plus grand 
que le vaccin de cultures tissulaires Induit la 
formatlon d’anticorps morbilleux de titres plus 
élevés que le virus MB 113 Y. 

b) Clnéiique des anticorps. Elle a été évoquée 
au tÎ des lignes précédentes et dans les tableaux 
4. 7 et 9. Les anticorps aniipesiiques élaborés 
sont stables pendant au moins 11 mois les diffé- 
rences de titre apparentes ne sont dues qu’à des 
modalités dissemblables de dilution des sérums. 
Les anticorps antimorbilleuxactivement élaborés 
sont restés stables chez 4 veaux, sont apparus 
chez 12 et disparus chez 4. 

c) Résistance aux épreuves. Aucune discrimi- 
nation n’a été faite dans le choix des veaux lors 
de l’achat. 

l Epreuve bovlpestique virulente réalisée 
5 mois après l’inoculation (veaux no 2132, 2142, 
2147,2732,2766,2775). Aucun des veaux inoculés 

avec le virus MB 113 Y n’a été malade ; les 
anticorps antipestiques ont légèrement augmenté 
chez un animal, tout comme les anticorps 

~ antimorbilleux. 
Sur les trois veaux du groupe témoin ayant 

regu le vaccin antipestique de cultures cellulaires, 
deux sujets (IV 2766 et 2775) n’ayant pas d’anti- 
corps colostraux au moment de l’inoculation et 
ayant de ce fait élaboré des anticorps antipes- 
tiques, résistent parfaitement sans que se moditk 
leur sérologie. Le troisième (no 2762) meurt de 
peste avant d’avoir produit des anticorps ; chez 
lui lavaccination antipestique aété inefficace par 
suite de la présence d’anticorps colostraux rési- 
duels (tableaux 4 et 10). 

l Epreuve bovlpestique virulente réalisée 
11 mois après l’inoculation (no 2118, 2127. 2186, 
2710, 2727, 2728. 2738, 2739, 2742, 2757, 2759). 
Quatre animaux (na 2186, 2727, 2757, 2759) ont 
fait une montée thermique de faible amplitude, 
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présenté un peu de larmoiement mais pas de 
diarrhée alors que, on l’a dit. mourrait le bovin 
témoin. Les autres sont restés en bonne santé ; 
aucun n’est mort. Le tableau 10 regroupe ce 
résultat. 

II est intéressant de constater que si la sérologie 
morbilleuse o un peu évolué ou cours des 10 pre- 
miers jours après l’aérosol infectieux, évoquant 
la possibilité d’une réaction anamnestique, la 
sérologie pestique s’est modifiée que pour les 
quatre animaux ayant présenté de la fièvre et est 
restée inchangée chez les autres sauf le no2715 : 
on peut évoquer pour ce dernier la posslbllité 
d’une réaction anamnestique. 

C’est bien volontiers que l’on peut confirmer 
cette observation 51 l’on se rappelle qu’aucun des 
vaux inoculés puis éprouvés et oyant fait la peste 
n’est mort, alors que mourraient, fait habituel 
avec la souche DK, les témoins non vaccinés. 
Est-ce qu’en dehors de tout phénomène immuno- 
logique et, portant, de la présence d’anticorps 
colostroux. l’inoculation de VITUS de la rougeole 
est bénéfique au regard de la protection antipes- 
tique ! Ce point sera discuté plus loin. 

Discussion. 

Les résultats exposés attirent plusieurs 
réflexions. 

l Revaccinaiions effectuées au Ile mois. 
Vingt-huit veaux ont revu le vaccin capripestlque, 
20 celui de cultures cellulaires. 

Les animaux possédant des anticorps antlpes- 
tiques QU moment de la revacclnation n’ont pas 
présenté de montée thermique (tableau 4), hor- 
mis le na 2130 qui, avec un titre TN,, = 101.7. a 
eu un petit épisode fébrile tordlf et le no 2136, 
lui aussi un peu ftévreux bien que possédant 
un TN,, = 103 (*). 

On conçoit qu’il aurait été intéressant de possé- 
der les sérums des veaux revaccinés ; on a 
expliqué ci-dessus qu’il avait été impossible 
d’aller les prélever. II est vraisemblable que le 
titre des anticorps antlpestiques s’est peu modifié 
sauf pour ceux présentant un assez bas titre 
avant la revaccinaiion (par analogie avec le 
“0 2715 du tableau 10) et que. toujours par ana- 
logie avec l’épreuve virulente. le titre des anti- 
corps morbilleux a dû quelque peu augmenter. 

II y  a lieu d’évoquer ICI un épisode pestique 
survenu dans un autre village où des veaux 
avaient été eux aussi Inoculés avec la souche 
MB 113 Y. Une vague de peste est passée trois 
mois après la vaccination, épargnant tous les 
veaux ayant re$u le virus morbilleux mais tou- 
chant /a plus grosse partie de ceux que les pro- 
priétaires n’avalent pas présentés. La démonstro- 
tion de I’efftcacité du « nouveau vaccin » a été si 
éclatante (ce qu’ils n’avalent jamais YU ZUT les 
veaux), qu’ils ont demandé que ce seul vaan 
soit fait à I’avenlr ! 

(*) II n’y a par heu d’être surpm de 111 qva,,+é hyper- 
thermironte du vaccin de cuhres cellulcires tchodlen : 
c’est très précirhent dans cette opi~que qu’a été retenu le 
39 parsage in vitro de la souche RPKOBK. 

1. Concernant la persistance des anircor@ colos- 
troux. On a vu qu’à l’âge de 6 mois 47 p. 100 
des veaux ont perdu leurs anticorps colostraux : 
par ailleurs, la répartItIon selon l’âge est extrê- 
mement hétérogène. C’est une situation qui 
diffère quelque peu de celle existant en Nigeria 
du Nord et plus précisément dans la province 
de Bornou, jouxtant le lac Tchad et soumise aux 
mêmes conditions écologiques générales que les 
villagesoù aeulieu notreexpérlence. ROWE(28) 
y  o montré que 90 p. 100 des veaux de 6 mois 
possédalent encore des anticorps. SMITH (35) 
quant à lui, utlllsant une technique de séro-neu- 
trollsatlon différente. estime que la négativatlon 
se produit à un âge un peu plus élevé que celui 
auquel nousarrivons. D’après les chiffres publiés 
par BROWN (9). on peut penser que dans l’Est 
africoln le déclin des anticorps est aussi un peu 
moins rapide qu’au Tchad. Par contre, dans les 
exemples qu’ils citent, SINGH et coll. (32) orri- 
vent à des chiffres approchant les nôtres. II est 
possible que notre échanttllonnage ait été trop 
faib!e mais. à notre sens. il y  a aussi une autre 
raison qui tient aux pratiques d’élevage de l’Ouest 
tchadien. Dans cette zone. les vaches font leur 
premier veau assez tard, au plus tôt à 4 ans. 
4 ans et demi ; les avortements, d’étiologie exacte 
non encore précisée encore que l’on puisse 
penser - précisément dans les villages où nous 
avonsopéré-que la brucellose intervlenne(18), 
conduisent les éleveurs à conserver longtemps 
leurs productrices. jusqu’à l’âge de 12 0 14 ans 
parfois. On conçat, dans ces condltlons. que la 
trace sérlque de la primo-vaccination pestique 
s’efface graduellement. même 51 12 ans après elle 
les anticorps antipestiques sont toujours présents 
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(10). et qu’en conséquence les.anticorps transmis ) ou éqaux à 10°*33 qui répondaient mal. C’est 
soient à in titre initiai relativementfaib’le. N’ayant 
pu disposer des sérums des vaches mères des 
veaux. cette opinion n’est que circonstnnciée. 
II semble néanmoins acquis par la présence des 
marques auriculaires de vocclnation que toutes 
les vaches avaient été à plusieurs reprises vacci- 
nées. dont au moins une fois avec le vaccin capri- 
pestique, utihsé ou Tchad jusqu’en 1964. II 
ne paraît pas non plus que les veaux aient été 
privés de la première tétée riche en colostrum 
puisqu’en fait 5 veaux sur 6 ont des anticorps 
jusqu’à l’âge de 3 mois. C’est à partir du 4e mois 
que s’accomplit la conversion. donc un peu plus 
tôt qu’ailleurs sans que l’on puisse préciser les 
msons. II est tout de même bon de noter que 
c’est dans cette réglon de l’Ouest tchadien que 
nous avons rencontré le plus de bovins adultes 
hypogammaglobulinémiques. 

A l’appui de la thèse présentée selon laquelle 
c’est l’âge de la vaccination de la vache qui inter- 
vient dans l’état immunitaire de son veau, on 
peut citer l’opinion des vétérinaires des pro- 
vinces Nord du Tchad où l’âge moyen du bétail 
est plus bas et où par voie de conséquence les 
veaux ne retrouvent leur réceptivité aux vaccins 
antipestiques qu’à 8 mois passés (37). 

Quoi qu’il en soit de l’âge, ce qui compte dans 
la présente expérience, c’est le reliquat d’anti- 
corps hébergé par les veaux. 

2. Concernant I’immunogenèse onfipestrque. 
C’est, évidemment, le point capital de I’expé- 
rienre. On a montré que l’immunisation onti- 
pestique avec la souche MB 113 Y était valable 
pendant au moins 11 mois lorsque le titre sérique 
TN,, des veaux en anticorps colostraux descen- 
daiten dessous de 101s2. Ce chiffre ne peut en toute 
rigueur être comparé aux autres publiés à 
propos de la vaccination antipestique porte que 
les techniques ou les vaccins utilisés ont été diffé- 
rents (9, 35) ; toutefois, de la discussion de SMITH 
(35). on peut déduire que les veaux ayant un 
«index de neutralisation » supérieur à 2,1, 2.3 
c’est-à-dire de moins de 9 mots, ne répondront 
pas à la vaccination avec le vaccin de cultures 
tissulaires. PLOWRIGHT et TAYLOR (21). quant 
à eux, trouvent que de simples traces d’anticorps 
gênent l’immunogenèse : SINGH et coll. (33) ont 
eu un veau avec un TN,, = 101 qui ne répondait 
pas à lavacclnation et 6 autres avec des TN,, nuls 

reprendre, chiffrée, l’opinion des utilisateurs qui 
estiment que la vaccination antipestique avec le 
vaccin de cultures cellulaire ne peut être entre- 
prise avec plein succès avant l’âge de 8 à 9 mois. 

Le virus morbilleux MB 113 Y paraît pouvoir 
être immunigène avec un reliquat d’anticorps 
colostraux plus important que le vocun pestique 
spécifique. La conséquence pratique est qu’avec 
lui l’âge de la vaccination effectuée avec succès 
peut être abaissé, ce qui réduit d’autant -sans 
pourtant l’annuler - le nombre de veaux qui 
présentent le «hiatus immunitaire de l’âge» 
dans les mois suivant l’intervention. 

Mais, on l’a indiqué, en dehors de toute immu- 
nogenèse, II n’en reste pas moins que les veaux 
ayant recu ce virus et n’ayant pas élaboré d’anti- 
corps colostraux ne meurent pas lorsqu’ils sont 
exposés à la peste. Navrante pour I’éplzootiolo- 
giste, c’est une donnée chère à l’éleveur qui préfé- 
rera retrouver un veau convalescent plutôt qu’un 
cadavre. 

On ne peut, certes, qu’épiloguer sur le méca- 
nisme de cette résistance. Elle u des analogies 
avec ce qu’a observé PLOWRIGHT dans la 
protection des lapins vis-à-vis du virus pestique 
lapinisé par le virus de la rougeole (19), la pro- 
tection de la même espèce par le virus de CARRÉ 
constatée par l’un de nous ou avec ce qui est 
connu dans la protection du chien par le virus 
de la rougeole vis-à-vis du virus de CARRÉ : on 
invoque alors une infection latente des cellules 
réceptrices du virus de CARRÉ par le virus 
morbilleux (34) ; la protection dure ce que dure 
la vie de ces cellules, c’est-à-dire diminue peu à 
peu. Est-il significatif d’ajouter que dans la pré- 
sente expbrience la protection paraît avoir été 
partielle au Ile mois alors que d’après les pro- 
priétaires elle était totale au troisième mois ! 

IV. - DISCUSSION GÉNÉRALE 

On était parti de l’idée que chez le bœuf récep- 
tif à la peste et chez le veau hébergeant des antl- 
corps antlpestiques colostraux, le virus de la 
rougeole pouvait se comporter comme cher le 
chien avec quelques-unes des caractéristiques 
suivantes (15, 16) : 

. absence de replicotion et de virémie, 
l pas de formation d’anticorps du virus homo- 
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loque de l’espèce mois genèse éventuelle d’anti- I Or, on soit qu’en se Ihbérant de leur cellule- 
corps hétérologues, / ’ 

l pos de neutralisation in vive par les anti- 
corps colostraux. 

l réaction anamnestique des anticorps homo- 
logues 0 la sollicitation antigénique homologue, 

. protection sous la dépendance d’un phéno- 
mène autre que la simple séro-protection. 

A notre étonnement, c’est tout le contraire de 
chacun de ces points qui (1 été fourni par la 
réponse des bouvillons et des veaux oyant revu 
le virus de la rougeole, souche MB 113 Y adaptée 
à la culture en cellules bovlnes. 

?Ôte de rephcotion, les myxovirus entraîneni 
wec eux un fragment de la membrane cellulaire, 
ncorporée dans leur propre enveloppe (27) : ce 
joit bien êire le ca du virus MB 113 Y qui, 
ncorporant dans son enveloppe - support en 
xincipe de I’actlwté hémogglutlnante - des 
i-agments de membrane cellulaire bovine, 
jevient de ce fait non hémagglutinant. 

On pouvait certes s’attendre à ce que le virus 
se multipliât chez le bceuf ; c’est très exactement 
pour cette raison qu’avait été choisie la souche 
MB113Y.IIestparcontresurprenantquecevirus 
n’induise que peu ou pas d’anticorps morbilleux 
ou profit d’authentiques anticorps antipestiques : 
que ce virus soit neutralisé par les anticorps 
antipestiques. heureusement pour les applica- 
tions pratiques, à un titre inférieur ou virus 
homologue mais néanmoins significatif, Enfin de 
cette étude il semble ressortir que le virus 
MB 113 Y confère ou veau deux sortes de protec- 
tions vis-à-vis de lo peste : l’une entièremeni 
sous la dépendance d’anticorps neutralisant, / 
l’autre de nature non encore élucidée. / 

Est-il une explication à ce comportement para- 
doxal de la souche MB 113 Y chez le bceuf qui en 
beaucoup de points rappelle celle d’unvraivirus 
pestique ! Nous pensons que oui et proposons la 
suivante. 

La souche EDMONSTON du virus de la rou- 
geole o d’abord subi dons le laboratoire du 
Pr. ENDERS un certain nombre de passages en 
cellules humaines (24 passages en cellules 
rénales puis 27 en cellules amniotiques) ; elle 
était à ce moment parfaitement hémoggluil- 
nanie (17). A Indianapolis. la souche o été culti- 
vée pendant 45 passages en cellules rénales 
bovines avant d’être envoyée à Farcha sous le 
nom de souche MB 113 Y. Elle y  o été adaptée 
aux cellules de zébu : le << vocc~n >> o été préparé 
avec le 4e possage tchadien. Le point intéressant 
est qu’alors la souche MB 113 Y n’est plus hémog- 
glutinante pour les hématies d’Erythrocebus patos. 
propriété négative que possèdent en général les 
myxovirus culiivés en cellules bovines, le myxo- 
virus paroinfluenza 3 mis à part. 

Le virus MB 113 Y apparaît alors comme 
composé de Virio~ns possédant un acide nucléique 
gardant l’empreinte morbilleuse mais néan- 
moins capable de replication en cellules bovines 
et d’une enveloppe très proche de celle du virus 
pesiique. Si l’on se souvient que nous avons 
montré que les nucléocapsides des virus pestlques 
et morbllleux possédaient des propriétés antigé- 
niques et sérologiques communes à l’exclusion 
des enveloppes virales, on arrive à la notion 
qu’effectivemeni le virus MB 113 Y est bien pro- 
che d’un authentique virus bovipestique. 

Cette conception est en accord à la fois avec 
la neutralisotlon du virus MB 113 Y par les sé- 
rums ontipestiques alors que, quoiqu’on ait pu 
penser, le VIWS morbilleux n’est pas neutralisé 
ordinairement par les sérums ontipestiques 
comme cela vieni d’être très clairement ei élé- 
gamment démontré (31), et, est aussi en accord 
avec la genèse d’anticorps ontipestiques par la 
souche ; ces deux propriétés sont basées toutes 
deux sur l’enveloppe virale, comme l’indique la 
virologie générale. 

De toutes ces considérations théoriques, que 
reste-t-il dans la pratique : 

- la souche MB 113 Y peut sans danger pour 
le bceuf ni son entourage servir à le protéger 
contre la peste pendant plusieurs mois : 

- chez les veaux immuns de peste par anti- 
corps colostraux. elle peut être utilisée pour les 
protéger dans I’mtervalle de temps pendant 
lequel ils recouvrent leur réceptivité entière ou 
virus pestique : 

- se pose néanmoins pour les génisses qui 
auront regu le virus dans leur jeune âge la 
question suivante : leurs veaux à’naîke héber- 
geront-ils une qualité spéciale d’anticorps neu- 
tralisant qui ne les rendra plusjusticiabledecette 
pratique? Des expériences sont en cours pour 
répondre à la question. 
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SUMMARY 

Rinderpert Profection in catfle by Mearler Virus. 
Application in CdV.P Wi,h parrive imm”ni+y from materna, ontibodiel 

Ustng rtrain MB 113 Y of meosler virus adopied to dture on bovine 
k~dney cells, the ouihors show thd ihe inhmuscvlar injeciian of thir virus 
in rebu coiile rinderpest susceptible. is followed by na clinical reaction, 
aIthough there is a viraemia. Inoculated onimals are resisiont to Rinderpest 

infection for a1 least 11 monihr. The origin ofthe immunity IS humoral (presence 
of genuine rinderpest an,ibodies), and posr~bly ceIlular. Inaculated catile 
eiiher praduce no messies aniibodies, or produce them ?nly a+ very low Mes. 
Cal~es with colostral Immunity to rinderpert cari be inoculated w~th strain 
MB 113 Y which conferr praieciian ogatnri Rinderpest a+ an oge where 

iirsue-cuI+ure rinderpesi vaccine would be in&c+ive. In view of the part~cular 
blologlcal ond immunalogicol characterlrtics of ihls siro~n of measles virus. the 
auihors express the opinion that hi occupler an intermediote position between 
rinderpesi and messies wruser, from which it derives vorious ormgenic cons- 

+lt”en+r. 

BIBLIOGRAPHIE 

1, Anonyme. - Recherches sur la persistance 3. ATKINSON (G. F.) et al - Bovine virus 
du virus pestique dans les viandes réfrigé- diarrhea vaccine for protection of pigs 
rées provenant de bovins atteints de peste against hog cholera. Proc 66th. Ann. Meet. 
bovine et sur la possibilifé de propagation de U. 8. sonif. Liv& Ars., p. 326. 
celle-ci par les viandes d’animaux exportées 4. BAKER (J. A.), SHEFFY (B. E.), ROBSON 
des régions infectées. Rapport iinal. Publi- (D. 5.) et GILMARTIN (J.). - Response 10 
cation 1, E. M. V. T.. 10. rue Pierre Cur~e, measle virus by puppies wiih moternally 
9CAlfort, janvier 1965. tranrferred distemper antibodies. Corneil. 

2. Anonyme. - Connaissances acquises récem- Vef., 1966, 56, 588.594. 
ment sur la peste bovine et son virus. Rev. 5. BARON (S.). - Interferon. Ann. Rev. Mit., 
Elev. Med. Vet. pays trop., 1966, 19, 365413. 1966, 20,291.318. 

162 

Retour au menu



6. BOGEL (K.), ENDERS-RUCKLE (G.) et j 17. PERIES (J.). -Technique d’inhibition de 

PROVOST (A.). - Une réaction sérolo- i I’hémogglutination appliquée à la rougeole. 

gique rapide de mesure des anticorps onti- Path. B~of.. 1964. 12, 223.225. 
bovipestiques. C. R. Acod. SC. (Paris), 1964, 10. PERREAU (P.). - La brucellose bovine au 

259, 482.484. Tchad. Rev. Elev. Med. Vet. Pays trop., 1956, 

7. BOGEL (K.), PROVOST (A.) et ENDERS- 9, 247.259. 

RUCKLE (G.). - H?imagglutinations-Hem- 19. PLOWRIGHT (W.). - Rinderpest virus. 

mungsreaktion bei Rinderpest. II, Antikcr- Ann. N. Y. Acad. SC.. 1962, 101, 548.563. 

perproduktlon noch Inokulation verschiede- 20. PLOWRIGHT (W.) et FERRIS (R. LX). - 

ner Lebendimpstoffe beim Rind. Zenibl. Rinderpest virus in tissue cultures. Ill, Sta- 

Bokt, I, Org, 1966. 201. 137.153. bility of cultured virus and its use in virus 

8. BOURDIN (P.), ROBIN (P.). DIAGNE (L.), neutrolization test. Arch. ges. Vrusf.. 1961, 

MONNIER (1.) et BERNARD (G.). - In : 11, 516-533. 

Rapport annuel pour l’année 1966 du Lobo- 21. PLOWRIGHT (W.) et TAYLOR (W. P.). - 

rotoire National de Recherches Vétérinaires Long term studies of the immunity in East 

de Dakar-Honn, p. 49.51. african cattle following inoculation with rin- 

9. BROWN (R. D.). - Rinderpest immunity in derpest culture vaccine. Res. Vef. SC., 1967. 

calves. 1. The acquisition and persistence of 8,118.128. 

maternallyderived antibody.]. Hyg. (Camb) 22. PROVOST (A.). - Essai de transmission de 

1958, 569427.434. la peste bovine par aérosol virulent. Bull. 

10. BROWN (R. D.) et RASHID (A.). -Dura- epiz. DIS. Arr., 1958, 6, 79.85. 

tion of rinderpest immunity in cattle follo- 23. PROVOST (A.) et BORREDON (C.). - 

wing vaccination with caprinized rinderpest Comporiement des bovins vaccinés avec le 
virus Buil. epiz. Dis. Afr., 1965, 13, 311-315. vaccin antipestique de culture cellulaire vis- 

11. DELAY (P, D.), STONE (S. 5.). KARZON à-vis de l’infection bovipestique naturelle. 

(D. T.), KATZ (S.) et ENDERS (1,). - CII- A paraître. 

nical and immune response of alien host to 24. PROVOST (A.). MAURICE (Y.) et BORRE- 

inoculation with meosles, rinderpest ond DON (C.). -Note sur la peste bovine 
canine distemper viruses. Am. J, Vet. Res.. exp&imentale du dromadaire. Rev. Elev. 

1965.26, 1359-1373. Med. Vef. Pays trop., 1968, 3, sous presse. 

12. GILLESPIE (J. H.) et KARSON (D. T.). -A 25. PROVOST (A.), VILLEMOT (J. M.) et 

study of the relationship between canine I QUEVAL (R.). - La production du vaccin 

distemper and meosles in the dog. Proc. i capripestique au laboratoire de Farcha. 
Soc. Exp. Brel., 1960,105.547-551, Bull. epir. Dis. Afr., 1958, 6, 361.371. 

13. MATUMOTO (M.), MUTAI (M.), OGIWA- 26. ROBERTS (J. A.). -A study ofthe antigenic 
RA (H.) et NAKAMORA (M.). -Proliféra- 
tion du virus rougeoleux en culture de cel- 
lules rénales bovines. C. R. Soc. Bial.. 1961, 
155. 1192-1195. 

relatmnship between human measles virus 
and canine distemper virus. J. Imm., 1965, 
84. 622.628. 

14. MOURA (R. A.) et WARREN (J.). - Sub- 
clinical infection of dog by canine-adapted 
measles virus evidenced by their subsequent 
immunity to canine distemper virus. J, Bo~f., 
1961, 82,702.705. 

15. OTT (R. L.). - Comments on heterotypic 
(meosles) vaccine. /. Am. Ve?. Med. AS~.. 
1966. 149, 692.690. 

lb. PEACOK (G. V.). - Heterotypic virus vac- 
cines. J. Am. Vet. Med. Ass.. 1966, 149, 675- 
680. 

27. ROTT (R.), DRZENIEK (R.), SABER (M. S.) 
REICHERT (E.). - Blood group substances, 
Forssmon and mononucleosis antigens in 
lipid-containing RNA viruses. Arch. ges. 
Virosf., 1966, 19, 273.288. 

28. ROWE (L. W.). -A screening rurvey for 
rinderpest neutralising antibodies in cattle 
in northern Nigeria. Bull. epiz. Dis. Arr.. 
1966. 14, 49.52. 

29. SCHWARZ (A. J. F.) et ZIRBEL (L. W.). - 
Propagation of measles virus in non primate 
tissue culture. 1. Propagation in bovine kid- 

163 l 

Retour au menu



30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

ney tissue culture. Proc. Soc. Exp. Biol, 1959, canine distemper ! Ve?. Med., 1963, 58, 717- 
102, 711-714. 723. 
SCOTT (G. R.) et BROWN (R.). - Rinder- 35. SMITH (V. W.). -Active immunization of 
pest dio&&with speciol kf&ence to the 
agar gel double diffusion test. Buli. epir. 
Dis. Afri., 1961, 9, 83.120. 36. 

calves with tissue cultured rinderpest vac- 
cine. J, Camp. Pofh., 1966, 76, 217.224. 

jTRICKLAND (K. L.). -Vaccination of 
calves against rinderpest. Ve?. Rec., 1962, 74, 
630.631’ 

SHISHIDO (A.), YAMANOUCHI (K.), HIKI- 
TA (M.), SATO (T.). FUKUDA (A.) et KO- 
BUNE (F.). - Development of a cell culture 
system susceptible to measles, canine dis- 
temper, and rinderpest viruses. Arch. ges. 
Virust; 1967, 22, 364.380. 

SINGH (K. V.), OSMAN (0. A.), EL CICY 
(1. F.) et BAZ (T, 1.). - Colostral transfer 
of rinderpesf neutrolizing antibody to offs- 
pring of voccinated dams. Conod. J, Camp. 
Med., 1967, 31, 295.298. 
SINGH (K. V.), OSMAN (0. A.). BAZ (T, 1,) 
et EL CICY (1. F.). - The use oftissue culture 
rindrepest vaccine for egyptian cottle and 
water buffaloes. Corneil Vei’., 1967. 57. 465- 
479. 
SLATER (E. A.) et MURDOCK (F. M.). - 
Why does measles virus induce resistance to 

37 

38 

39 

40. 

TACHER (G.). -Communication person- 
nelle. 
VILLEMOT (J, M.), PROVOST (A.) et GO- 
RET (P,). -Nouvelles recherches sur I’im- 
munisation croisée : maladie de Carré - 
peste bovine. Rev. Elev. Med. Vet. Pays rrop., 
1961, 14,233-144. 

WARREN (J,). - The relationships of the 
viruses of measles. canine distemper ond 
rinderpest. Adv. Virus Res., 1960, 7, 27.60. 
WARREN (J.), NADEL (M. K.), SLATER (E.) 
et MILLIAN (S. J.). - The canine distemper- 
measles complex. 1. Immune response of dog 
to canine distemper and measles viruses. 
Am.J. Vef. Res., 1960, 21, 111-119. 

,164 

Retour au menu



Rev. Elev. Med. “6,. Pays ‘rop., ,968, 21, 2 (165.179) 

Utilisation en Afrique centrale 
d’un vaccin aviaire polyvalent * 

par A. PROVOST ef C. BORREDON 

(1. E. M. V. T., Laboratoire de Recherches Vétérinaires de Forcha. 
Fort-Lamy, Tchad) 

RÉSUMÉ 

L’éventail relot~vement restreint des épizooties frappant les volailler autoch- 
tones d’Afrique centrole. l’absence opparenle d’infection leucosique chez ces 

oiseaux. 10 raréfaction d’une main-d’oeuvre qualifiée imposant le minimum 
d’interventions vaccinales e+ 10 nkersiié de l’immunisaiion 0 large spectre des 
volailles d’importation, an+ conduit 0 l’adoption d’un vaccin vivant iyophilisé 
mixte mnh ICI maladie de Newcastle, la variole oviatre e+ la iyphore, inocu- 
lable en un seul iempr dès 10 troisième semaine de la vie. Les deux premiers 

composanir de ce vaccin sont obtenus sur cellules bovines en culture afin de ne 
pas tranrmeitre d’infections aviaires ; le troisième fott appel 0 5. gallinarum 
souche 9 R. Après 5 annéer d’expérience. les résultats enregirtrés sur le terrain 
sont très roiisfa~rants. 

Le vaccin aviaire polyvalent qui sera décrit 1. -INTRODUCTION 
dans les lignes suivantes n’a pas la prétention 
d’être une panacée pour l’aviculture mondiale. LA NÉCESSITÉ D’UNE IMMUNISATION 
II est présenté comme une solution apportée à POLYVALENTE. 
quelques problèmes de pathologie infectieuse des 
volailles domestiques spéciaux à l’Afrique cen- 
traie (**). II est vraisemblablement perfectible. 

1. Etat actuel de l’aviculture en Afrique centrale. 

Comme néanmoins il donne des résultats sails- II n’est pas dans ce propos d’entreprendre une 

faisants depuis 5 ans qu’il est employé, nous étude zootechnique ou économique sur les 
avons cru bon de présenter quelques commen- mérites respectifs pour l’Afrique centrale de 

taires sur la genèse de sa conception et sur des l’élevage avicole en parquets ou de I’élevàge 
points particuliers de sa production, de son familial. Tout 11u plus donnera-t-on un très bref 

contrôle et de son utilisation. aperçu des types d’élevage avicole qu’on y  
rencontre. 

De loin le plus nombreux est l’élevage trodition- 

* Cammunica+ion présent& au 18” cangrès mondial nel familial. L’effectif est difficile à évaluer : au 
vWrinoire, Paris 17.ZZ-juiilet 1967. ~ Tchad, on peut légitimement penser qu’il doit y  

(**) La dénomination Afrique centrale s’entend de l’aire 
d’action du laboratoire de Forcha qui couvre les Répu- I 

avoir 4 millions de poulets, 900.000 en R. C. A., 

bliques du Tchad. Cenirofricoine, du Gabon. du Congo 800.000 au Congo, 200.000 OU Gabon, 1 SOO.000 
et de la République f6d&ale du Cameroun. dans le Nord-Cameroun. Sans être l’objet de soin 
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spéciaux (ce que l’on peut déplorer car les pertes de mille ou Congo, mais plus de 3 millions dons le 
sont lourdes), cei élevage se rencontre partout, Sud-Cameroun. 
autour des cases, depuis les villages de la forêt Les races sont diverses, d’origine européenne 
Jusqu’à ceux du Sahel tchadien. Les races sont et américaine. La préférence va aux croisements 
incertanes mals paraissent se rattacher à un spécialisés pour la ponte ou la Cha(r. On peut 
iype «coureur» de petite taille que RECEVEUR déplorer que des importations anarchiques ou 
appelle « poulet centre-africain >i, non contrôlées aient introduit des gènes mor- 

L’alimentation est simplifiée : ce sont les débris bides (malformations des pattes) ou des germes 
de vanoge et de pilage du mrl, du maïs ou du infectieux (pullorose). 
manioc, les JOUI-~ fastes quelques reliefs de cui- La nourriture est soit importée d’Europe, soit 
sine. Le complément alimentaire est recherché produk sur place dans de petites exploltotlons 
par les volailles, vivant à l’état d’entière liberté, avec les céréales locales (mil, mals, riz, manioc), 
dans la brousse avoisinant le village où elles des tourteaux d’arachide, des farines de sang et 
trouvent des graminées sauvages et des proies de viandes, sous-produits d’abattoir. Les complé- 
vivantes (batraciens, lézards, gastropodes, in- ment5 minéraux et wtaminiques sont importés. 
mies). Mis à part le Sud-Cameroun. la production 

Les oeufs, quand on les trouve, ne sont pas d’ceufs dont le prix oxlle entre 25 et 45 francs 
consommés : ils sont laissés à la pondeuse qui, CFA l’unité, ne trouve acheteur que dans la 
une fois sa ponte terminée, les couve. Les poules I population européenne ou la bourgeoisie afri- 
sont bonnes mères, comme beaucoup d’oiseaux Caine. II en est pour l’instant de même des pou- 
sauvages, ce qui est heureux car les poussins ne lets de chair. 
son+ l’objet d’autres soins que ceux qui consistent L’impression générale est que l’élevage des 
à les enfermer le soir pour les mettre à I’abrl des races améliorées est facile. II ne se pose pas de 
petits carnassiers (6). La chair elle-même n’est très gros problèmes de pathologie ; les erreurs 
pas l’objet de consommation courante : c’est un altmentaires sont vite corrigées car le forçage 
luxe réservé à quelque cérémonie et à une caté- en vue d’une rentabilité accrue n’a pas la même 
gorie sociale aisée ; plus souvent, le poulet est ampleur qu’en Europe. 
un présent offert à un hôte de passage. Il est un point sur lequel II paraît bon d’insister 

Cet élevage familial traditionnel reste ainsi, et qui explique ce fait. II n’existe aucune intrlca- 
pour l’instant, un authentique produit de WI- tion entre les deux modes d’élevage : l’élevage 
lette. II ne faut pas pour autant en sous-estimer la amélioré est citadin, se fait en vase clos ; l’élevage 
valeur, car si modeste soit-il, il est une source de traditionnel est essentiellement rural. Sacommer- 
protéines animales obtenues à peu de frais et ciallsation ne se fait que sur les marchés, en vue 
sans travail. II est trodltionnel d’admettre que la de la consommation immédiate. Aussi n’y a-t-il 
rusticité de ces volailles est à toute épreuve. que peu de possoge de la pathologie de l’un à 
C’est du moins l’impression que fournit I’obser- l’outre. 
vation superficielle des poules vivant autour des Depuis plusieurs années sont réalisées des 
cases dans les conditions qui viennent d’être introductions de volailles de races améliorées 
raDDortées. Toutefois. si l’on comr>tablhse la D~O- dans les v~llaaes de brousse. L’absowtion se fait 
du’cion d’oeufs, on s’aperçoit que le taux d’kclo- 
sion varie de 30 à 70 p. 100 et qu’à peine 1/3 des 
pouwns parviennent à l’âge adulte. Des carences 
alimentaires interviennent évidemment, mais 
nous verrons qu’existent aussi des problèmes de 
pathologie auxquels il seront facile de remédier. 

i’élevoge amélioré est d’introduction très récen- 
te. Les effectifs sont encore modestes : moins de 
10.000 sujets au Tchad et autant d’importation 
annuelle de poussins d’un jour : 19.000 en R. C. A. 
avec 100.000 Importations annuelles de pous- 
sins : 4.000 sujets au Gabon ; une quarantaine 

immédiatement ; dans les mois suivants on ne 
reirouve plus les oiseaux iniroduits mais on note 
depuis quelques années une tendance à l’aug- 
mentation du format des poulets présentés sur les 
marchés locaux comme du poids des eufs. 

Canards et pigeons ne seront mentionnés que 
pour mémoire. 

2. Inventaire de pathologie avicole. 

La pathologie des oiseaux domestiques d’Afri- 
que centrale est relativement pauvre à telle 
enseigne qu’un grand accouveur fronçais estime 
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au’11 serait. de ce fait. DI~S rentable de woduire i dan d’imwrtantes mortalités dues à cette virose 
des poussins en Afriqie’qûen Europe. 

En élevage familial, elle ne possède que deux 
composantes, l’une infectieuse, l’autre parasi- 
taire. Le côté alImentaire n’a pas heu d’être 
évoqué puisque l’une des caractéristiques de cet 
élevage est justement de ne pos s’en préoccuper. 
La simple observation montre d’ailleurs que 
poules et canards parviennent à assurer leur 
croissance et leur reproduction avec la nour- 
riture qu’ils glanent çà et là. 

En élevage amélioré et industriel, les erreurs 
alimentaires s’observent de temps à autre. Ce 
sont : 

des hypovitaminoses B entraînées par un excès 
de poisson cru dont l’intestin contient des antlvi- 
iam~nes B. 

des hypovitaminoses E se traduisant par le 
syndrome d’encéphalomalacie de nutrition sur 
les poussins âgés de 3 semaines à un mois, 

des hypocalcémies (œufs à coquille fragile ou 
5ans coquille), 

des hyperprotidoses, les propriétaires croyant 
bien faire en ajoutant des protéines (vlande. 
poisson) aux aliments dits « complets » achetés 
dans le commerce. Ces erreurs sont aisément 
corrigées. Reste la pathologie infectieuse et 
parasitaire, touchant tous les types d’élevage. 

La maladie de Newcastle a été diagnostiquée au 
Congo dès 1941 (19) puis de nouveau en 1949 (25). 
‘De là elle aurait gagné I’OubanguwChari (actuel- 
lement R. C. A.). puis le Tchad en 1954. L’opinion 
commune veut que la maladie soit répandue, ce 
dont font écho les rapports de 1’0. 1. E. et de la 
‘F. A. 0. car on a tendance à appeler <<peste 
aviaire » toute mortalité des poules. II est bon de 
faire remarquer que le virus n’a été isolé et 
authentifié que deux fois par le loboratare de 
Farcha : une fois en décembre 1959. dans de 
petits élevages familiaux de Fort-Lamy, la morto- 
lité des poules étant alors contemporaine de celle 
des mange-mil (Qu&o queleo) ; à la même 
époque, le virus était isolé au Congo (9). L’autre 
occasion s’est présentée en novembre 1962 dons 
quelques élevages familiaux de la même ville du 
Tchad. A notre connaissance en aucune autre 
‘circonstance le virus de Newcastle n’a été QU- 
thentifié. II n’existe que des rapports d’autopsle, 
sans tentative d’isolement du virus, laissant pen- 
ser que la maladie évolue peut-êire à bas bruit 
en R. C. A. On a signalé en Nigeria et au Sou- 

(16, 17). 
II est donc possible mais non certain que la 

maladie de Newcastle existe à l’état enzoo- 
tique ; très objectivement, elle ne paraît pas occo- 
s~onner de grosses pertes dans les états d’Afri- 
que centrale. Son incidence économique reste à 
démontrer. Des sondages sérologiques réalisés 
sur des sérums de poules locales tchadiennes 
non vaccinées et sur des sérums d’oiseaux sa- 
vages (oie d’Egypte, oie caronculée) montrent la 
présence d’anticorps inhibant I’hémagglutina- 
tion dans les sérums des anatldés sauvages, ce 
qui la1s5e supposer que la maladie existe au 
moins sous forme asymptomatique dans ces 
espèces et qu’elle peut représenter un danger 
pour les volailles (13). Une enquête réalisée au 
Congo indique que 7 p. 100 des poules des 
villages possèdent des anticorps naturels à un 
taux significatif (9). 

On est donc avec la maladie de Newcastle 
dans une situation où on peut penser que la virose 
existe mais en quelque sorte sous une forme 
occulte dont on peut toujours craindre un 
réveil (*). 

la variole ovioire est. par contre, très rkpandue. 
Témoins en sont les cicatrices rencontrées sur les 
crêtes et les borblllons de pratiquement toutes 
les poules. Le mode de contagion médiat paraît 
être plus important que la contagion directe, les 
moustiques jouant le rôle de lancettes infectées 
de virus. Toutes les formes cliniques se rencon- 
trent, les plus graves étant la stomatite et la sinu- 
slte qu’aggrave au Tchad leur apparition en 
saison fraîche et sèche, entraînant la dessicca- 
tion des fausses membranes. VoMIes outoch- 
tones et améliorées paient tribut à la maladie ; 
chez ces dernières, la ponte est gravement per- 
turbée. 

L’encépholomyélrfe awaire, la monocyiose ovrorre 
ont été signalées chacune une fois dans des éle- 
vages européens. 

Les leucoses posent un problème particulier. 
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Elles sont fréquente5 sur les races importées, 1 sérotypes de colhbacilles et, récemment Identifié, 
certaines souches paraissant être plus sensibles 
que d’autres. Mais II est intéressant de signaler 
qu’aucune forme de leucose (sanguine ou viscé- 
rale) ni de neurolymphomotose n’a jamais été 
rencontrée chez les poules locales sur les milliers 
d’autopsies pratiquées. II ne paraît pas s’agir d’un 
état de résistance particulier, comme le montre 
leur réceptivité à l’inoculation du virus du sar- 
corne de ROUS, mais de leur non-infection par 
les virus leucosiques. Une expérience du labo- 
ratoire de Farcha (24) a prouvé qu’un échantillon 
de poules locales n’excrétait pas de virus RIF 
dons leurs caf5 et n’hébergeait pas d’anticorps 
ontivirus de ROUS. II est malheureusement diftÎ- 
clle d’étendre ces résultats à toute l’Afrique 
centrale en raison de la complwté et du temps 
requis pour les épreuves virologiques mises en 
ouvre. Incidemment on remarquera que des 
oiseaux domestiques et sauvages d’Afrique 
Orientale possèdent des anticorps antivirus de 
ROUS (20). II s’agit donc peut-être là d’un état 
de fait heureux pour l’Afrique centrale pour 
autant que l’absence du virus RIF soit un authen- 
tique témoin de l’absence de virus leucosiques, 
ce dont doutent certains auteurs (29) ; néanmoins 
il paraît bon de remarquer que les pathologistes 
aviaires ignorent les leucoses sur les volailles 
autochtones d’Afrique occidentale (17). 

Le choléra ovioire o été autrefois signalé sous sa 
forme chronique au Congo (26). II existerait 
encore avec une incidence sporadique au Gabon 
mais la pasteurelle n’a jamais été isolée ni iden- 
tifiée. 

Les infections soimonelliques sont extrêmement 
fréquentes, tout particulièrement celle5 causées 
par Salmoneilo goilinorum-pullorum. La pullorose 
est plus rare que la typhose, cette dernière se 
manifestant chez les pondeuses. La mortallié 
est constante, échelonnée dans le temps. Poules 
locales et races importée5 sont également tov- 
chées. II ne paraît pas autrement exagéré de dire 
que les poules adultes, ayant survécu aux autres 
cavses morbides, auront toutes chances de mou- 
rir avant l’âge de 2 ans de typhose ; il est en tout 
cas patent de ne voir en Afrique centrale que des 
volailles jeunes. Sur les poules locales vues à 
l’autopsie, cette maladie représente plus de la 
moitié des cas. A côté de la typhose, d’outres 
infections à entérobactéries peuvent toucher les 
volailles : différentes Solmonello (21), plusieurs 

Edwordriello iordo sont isolés (27). Leur incidence 
n’est que sporadique ; il s’agit surtout d’infec- 
tions d’élevage mal tenus. 

La spirochétose est un problème préoccupant 
dans la partie sahélo-soudanaise de l’Afrique 
centrale(Tchad. régionde BiraoenR.C.A.,Nord- 
Cameroun). Elle paraît ne pas exister en altitude 
(Adamooua) ni sous les climats équatoriaux. ceci 
très vraisemblablement en rapport avec l’absence 
de l’un de ses vecteurs, Argos persicus, de ces 
régions. Ailleurs elle est très fréquente. L’obser- 
vation montre que tôt ou tard poules locales ou 
importées font un accès de spirochétose clinique. 
Morbidité et mortalité sont importantes, surtout 
en début de saison des pluies. ma15 l’accès n’est 
pas toujours mortel si n’existent pas d’autres 
causes morbides concomitantes (typhose latente, 
infestations vermineuses) ; néanmoins il ébranle 
profondément le comportement des volailles, 
entraîne des retards de croissance, stoppe la 
ponte, détermine des lésions hépatiques (dégé- 
nérescence graisseuse) qui laissent les oiseaux 
sans défense vis-à-w5 des infections ultérieures. 
singulièrementde lotyphose. L’association potho- 
gène spirochétose-aegyptianellose ou spiroché- 
tose-variole est responsable d’hécatombes dans 
les poulaillers. La prophylaxie sanitaire de la 
maladie est Illusoire étant donné la pullulaiion 
des moustiques vecteurs. Le traitement à la péni- 
cillIne réussit bien quand il est financièrement 
accessible par les propriétaires ; il reste toujours 
des lésions hépatiques au pronostic redoutable. 

Les moiadies respiratoires dans leur ensemble 
ne paraissent pas constituer un problème. Myco- 
piosmogollirepticum 0 été isolé à plusieurs reprises 
de cas de sinusites de volailles locales et de lésions 
des sac5 aériens de poules importées ; la maladie 
respiratoire chronique n’est pourtant pas recon- 

nue comme une entité clinique. La bronchite 
infectieuse, la laryngotrachéite sont inconnues. 
Une sinusite à Hemophilus peut occasionnelle- 
ment sévir en saison fraîche au Tchad et compli- 
quer les cas d’épithélioma variolique ; elle est 
rare. Contrastant avec ce tableau d’ensemble 
rassurant, on signale pourtant depuis quelques 
mois à BanguI des maladies respiratoires d’étio- 
logie imprécis&. 

La Tuberculose existe : c’est une maladie rare, 
apanage de quelques volailles autochtones en 
certaines régions (Moyo-Kebbl au Tchad). 
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Les Dorosifoses variées ne seront pas envisaaées 
ici. Elles ont fait l’objet d’enquêtes depuis plu- 
sieurs années et d’expértences dans le choix 
d’anthelminthiques efficaces et polyvalents (13, 
24). Les infestations vermineuses sont redoutables 
dons tous les élevages. Ascaridiose et taeniasis 
sont extraordinairement fréquents et, quoi qu’on 
en puisse penser, mal supportés par les oiseaux. 
Ils diminuent leur résistance vis-à-vis des autres 
causes morbides. 

Les coccidloses forment un fond pathologique 
sous les climats équatoriaux à humidité constante 
pour la volaille d’importation ; les poules locales 
sont porteuses d’ookystes mais moins clinique- 
ment touchées. La maladie est plus rare sous le 
climat sahélien sauf en saison des pluies. 

3. Nécessité d’un vaccin associé. 

Du bref inventaire de pathologie infectieuse 
avioire qui vient d’être dressé se dégagent quel- 
ques points saillants. 

La maladie de Newcastle paraît ne pas 
exister ou est très localisée ; l’ensemble de la 
population aviaire domestique est donc sensible 
et exposé à une incursion du wrus (ce que mon- 
trent d’ailleurs les inoculations expérimentales 
réalisées au laboratoire). 

D’importance égale paraissent être la vanoIe. 
la typhose et la spirochétose. 

Les autres infectlon ne sont que mineures. 
II est, en ces circonstances, nécessaire de songer 

à une prophylaxie médicale des quatre grandes 
maladies ci-dessus évoquées. Dans cette optique. 
le laboratoire de Farcha depuis 1955 a produit 
plusieurs vaccins, contre la maladie de New- 
castle (souche BEAUDETTE), la variole (souche 
virulente d’ovoculture) et la typhose (germes 
inactivés par le formol). Quant à la spirochétose 

cette maladie nous paraît en effet être à pros- 
crire en Afrique tropicale. tout spécialement 
dans les climats sahélo-soudanais, en raison de 
l’inactivation possible due aux conditions météo- 
rologiques et aux fréquentes impuretés des eaux 
rencontrées (pH trop acide ou trop basique). 

C’est pourquoi a été tentée l’association de 
plusieurs immunigènes dans un vaccin pluriva- 
lent à usage aviaire ; il comporte actuellement 
les antigènes : virus de Newcastle, de la 
variole et 8. gollrnorum. II est dans l’esprit d’y 
adjoindre un antigène contre la spirochétose 
quand celwci sera au point. II fut décidé que ce 
vaccin serait injectable, mettant à profit pour le 
virus variolique les normes d’immunisation intra- 
musculaire définies par BASSET (4). 

Ce vaccin n’est pas spécialement révolution- 
naire puisqu’il reprend l’idée de vaccins de 
certaines maisons de commerce (*). Son origi- 
nalité tient dans le choix des souches et dans son 
mode de préparation qui en font :un produit 
adapté à l’Afrique centrale. 

II. - PRODUCTION ET CONTRÔLE 
DU VACCIN POLYVALENT 

1. Principes directeurs - choix des souches. 

De la nécewté d’une intervention unique pour 
vacciner les volailles, obllgatlon résultant de la 
rareté de la main-d’oeuvre pouvani pratiquer 
l’opération, découle le choix de vaccins à germes 
vivants plutôt qu’à immunigènes Inactivés, les 
prermers étant réputés fournir des périodes de 
protection plus longues que les autres. Cas coin- 
mun pour les antigènes Newcastle et variole 
pour lesquels abondent les souches vaccinales, le 
choix de l’antigène 8. goilmarum pouvait s’avérer 
plus délicat. 

il a récemment été possible de mettre un vaccin 
au point. 

II fallat tenir compte d’autres tacteurs dont le 

Les vaccins monovalents ont toutefols le déso- 
plus important paraissait être l’apparente ab- 

vantage de requérir plusieurs Interventionsce qui, 
sence de virus des leucoses chez la volaille locale. 

dans des pays où la main-d’œuvre qualifiée est 
Or pour certaines raisons (Impossibilité d’avoir 

insuffisante. pose des problèmes. On remarquera 
de grosses quantités d’eufs avec ‘les poules 

cl” passage que “CLccIns contre la var1o!e et la 
locales, faible volume des ceufs, possibilité de 

typhose. d’emploi quasi obligatoire, demandant 
contamination salmonellique), le laboratoire est 

nécessairement une manipulation des oiseaux, i 
dans la nécessité d’importer des ceufs d’Europe 

on pouvait sonqer en profiter pour Immuniser 1 
pour produire ses vaccins d’ovoculture (dont un 

en même temps contre la m&die de New- 
castle. L’emploi de vaccins buvables contre (*) Avimix de I’lnrtitut Mérieux. 
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vaccin antipéripneumonique). Ce faisant, il est Cette souche de bon pouvoir immunigène (19, 221, 
possible qu’il importe en même temps le virus 
de Newcastle, des mycoplasmes ou d’autres 
agents pathogènes transmis par les ceufs, dont 
surtout des virus leucosiques qui pourraient se 
retrouver dans ses vaccins d’ovoculture comme 
l’a montré BURMESTER (8). Bien qu’il soit admis 
que la réceptivité aux virus des leucoses ne soit 
entière que durant les tous premiers jours de la 
vie de l’oiseau, il a été montré dans le cas des 
poules autochtones du Tchad que les adultes 
étaient réceptifs (au moins au virus de ROUS). 
Gardant également à l’esprit que les leucoses 
aviaires sont authentiquement contagieuses (7, 
IO), II ne pouvait paraître logique que le labora- 
toirede Forcha produise un vaccin avialre destiné 
à une grande diffusion en Afrique centrale et 
pouvant entraîner des risques de dispersion de 
maladies qui n’y sont apparemment pas pré- 
sentes. En conséquence. le choix des souches 
vaccinales s’est orienté vers des souches capables 
d’être cultivées en cellules hétérologues. 

Pour le virus de Newcastle, plusieurs souches 
s’offraient. Le choix final s’est orienté vers la 
souche BANKOWSKI (2, 3) qui jouit de qualIt& 
immunigènes solides. Cultivable en cellules réno- 
les de porc ou de veau, la technologie de sa pro- 
duction avait déjà été étudiée par l’un de nous 
(23). On pouvait craindre qu’elle soit trop patho- 
gène, ce qui a été vérifié selon les normes clas- 
siquement admises (1) : dans nos mains. son 
«indice de neurov~rulence» a été trouvé de 
0,54 et « l’index de pouvoir pathogène par voie 
intraveineuse» égal 0 zéro : elle tue l’embryon 
de poulet en 96 heures environ. Elle se sltue donc 
entre les souches lentogènes et mésogènes. Dans 
ces conditions il paraissait loisible de pouvoir 
l’utiliser en Afrique centrale parce qu’offrant les 
avantages requis d’innocuité satisfaisante, de 
qualités vaccinales puissantes et la faculté d’être 
produite sur cellules bovines dont disposait le 
laboratoire (*), 

Le choix du virus variolique s’avérait plus déli- 
cat. Après plusieurs essais plus ou moins heureux, 
le laboratoire s’était arrêté au choix de la souche 
BEAUDETTE de virus variolique aviaire pour 
produire son vaccin antlvorlollque d’ovoculture. 

(*) Nous devons à I’amabil~té du Professeur BAN- 
KOWSKI l’envoi de /a souche e+ l’autorisation de I’incor- 
parer dan5 le vaccin polyvaleni. 

avait par ailleurs la qualité d’avoir un spectre 
antigénlque étendu, ce qui n’est pas avec toutes 
les souches vaccinales de variole aviaire. La 
nécessité évoquée ci-dessus d’utiliser des cellules 
hétérologues devait faire chercher une souche 
variolique cultivable sur~de telles cellules. II n’en 
existe pas à notre connaissance. Dans ces condi- 
tions fut tentée l’adaptation de la souche BEAU- 
DETTEà laculture en cellules de rein d’embryon 
de veau. Cette adaptailon s’est révélée être parti- 
culièrement aisée (24). Après 2 passages. la 
souche s’est montrée régulièrement cytopa- 
thogène pour ces cellules, entraînant une des- 
tructlon d’abord focalisée du tapis sous forme de 
plages circulaires ocellulaires, s’étendant ensuite 
à tout le tapis de cellules par coalescence après 
une adaptation au cours de laquelle il croit régu- 
lièrement. Le titre en VITUS des milieux, ou @jour 
de culture, dépasse 107 dose infectonte 50 par ml 
pour la membrane chorioallantoïdienne de I’em- 
bryon de poulet. Pour les deux virus de New- 
castle et variolique, des « banques » ont été 
constituées lyophilisées et conservées à -2OoC ; 
elles servent à assurer la production d’une année. 

L’argumentation qui vient d’être présentée 
quant au choix de souches vaccinales cultivables 
en cellules hétérologues vaut surtout pour la 
production d’un vaccin destiné aux volailles 
locales. II a moins d’intérêt pour la volaille 
importée, dont on peut à bon droit penser que 
tôt ou tard elle aura un contact avec les virus 
leucosiques. Nous nous sommes aperçus, après 
deux années de vulgarisation du vaccin polyva- 
lent, que ce dernier n’était utilisé que dans les 
élevages améliorés. Coïncidant avec des diffi- 
cultés temporaires de production de cultures 
cellulaires, la connaissance de ce fait a entraîné 
la décision de fabriquer quelques lots avec un 
immunigène variolique d’ovoculture utilisant la 
souche BEAUDETTE, conservant toutefois lecom- 
posant Newcastle de cultures cellulaires qui 
allie les avantagesd’uneabsencedetropisme res- 
piratolre, de non-disséminatmn du virus par les 
vaccinés et d’une immunisation de longue durée. 

L’immunigène contre la typhose ovmire (culture 
formol&), que produisait le laboratoire depuis 
plusieurs années. ne donnant qu’une satisfaction, 
modérée, on avait songé faalre appel ou vaccin 
vivant Solmonello gollinarum souche 9 R de 
WILLIAMS SMITH (28). Cette souche 9 R est 
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réput& posséder un bon pouvoir ontigénique 
(14) et ètre d’une innocuité satisfaisante (12). SO 
culture s’est avérée être facile et so. lyophilisation 
aisée. 

Les liquides de culture cellulaire des antigènes 
NEWCASTLEetvarioledufutur vaccin contenant 
ou moins deux antibiotiques (pénicilline et strep- 
tomycine), il fallait savoir quel était le comporte- 
ment de la souche 9 R vis-à-w de ces ontibio- 
tiques. Elle s’est avérée être complètement résis- 
tante 0 la pénicilline, modérément sensible à la 
streptomycine. Une sélection d’un mutant strep- 
tomycino-résistant a donc été réalisée très sim- 
plement par culture en bouillon~tryptose de la 
souche en présence de dilutions de streptomycine 
de 9,001 pg à 100 mg/ml ; repartant de ces der- 
niers tubes où il y  avait eu une culture, on a 
repiqué dans des tubes contenant la même 
concentration d’antibiotique ; la culturefutflorls- 
sanie (24). Au mutant streptomycine-résistant 
ainsi produit fut donné le sigle de 9 R-S R. 

Une banque lyophilisée en 1964 sert à la pro- 
duction depuis lors. La production des différents 
constituants du vaccin sera maintenant décrite 
temps par temps puis sera brossée la synchroni- 
sation des opérations. 

2. Antigène Maladie de Newcastle. 

La production de cet antigène se fait sur cel- 
lules de rein d’embryon de veau en culture. Les 
cellules de première explontation sont d’abord 
cultivées en boîte de Roux dans 100 ml de milieu 
à I’hydrolysat de lactalbumine à 10 p. 100 de 
sérum de veau, contenant 4 antibiotiques et un 
fongistatique ; au bout de cinq jours, elles sont 
décollées au versène et repiquées dans des flo- 
consà plasmadel litre, chaque flacon contenant 
200 ml du même milieu à I’hydrolysat de lactol- 
bumine à 10 p. 100 de sérum de veau. Ces fla- 
cons sont placés dans des alvéoles situés sur une 
roue qui tourne à la vitesse de 7 tours à l’heure 
dans une chambre étuve à 370. Decette façon, il 
est obtenu en s~xjours une couche monocellulaire 
parfaitement uniforme sur la paro, de chaque 

La production de cet antigène se fait sur des 
cultures cellulo~res identiques aux précédentes. 
L’infection cellulaire est réalisée dans des condi- 
tions similaires avec le virus lyophilisé de la 
banque. 

La récolte a lieu avecdes modalités semblables 
0 celles de l’antigène Newcastle le 6e jour 
après l’infection cellulaire. Le ballon de récolte 
est placé à + 4 oc. 

Pour les lots de vaccin contenant I’anfigène 
ariolique d’ovoculture. on a suivi la technique 
générale de production de JOHNSON et VAU- 
GHAN (18) où l’inoculation des œufs se fait par 
le bout pomtu. Les membranes chorioallan- 
toidewxx sont recueillies dons un flocon placé 
5x1s de la glace fondante, pesées puis broyées et 
wmogénéisées dans un « mixeur » de type do- 
nestique. Elles sont diluées à parties égales (p/v) 
jans le « tampon de WEYBRIDGE ». Le récipient 

flacon. 
2st alors placé à + 4 oc 

Le contact cellule-virus est maintenu pendant 
deux heures, les flacons étant replacés dans leurs 
alvéoles sur la roue. Enwte chaque flacon reçoit 
100 millilitres de milieu à I’hydrolysat de lactal- 
bumine 0 10 p, 100 de sérum de veau (avec 
2 antibiotiques seulement : pénicilline et strep- 
tomyclne). 

Les flacons tournant sont laissés à l’étuve pen- 
dant 72 heures. temps ou bout duquel on procède 
à la récolte. En effet, bien qu’alors l’effet cyto- 
pathique soit très discret, les titrages de wrus réa- 
lisés en œuf embryon& indiquent que c’est à ce 
moment que les liquides de cultures sont les plus 
riches en virus (entre 10’ et 108 DIE,,ipar ml). 

Les liquides sont collectés dans un ballon de 
2 litres maintenu dans la glace fondante. Les, 
cellules sont décollées des paras des flacons à 
l’aide de billes de verre, broyées finement dans 
un broyeur conique en verre rodé puis mélangées 
au liquide de culture dans le ballon de 2 litres. 

Ces opérations étant terminées, le ballon conte- 
nant les cellules broyées et le milieu de culture 
est placé au réfrigérateur à + 4OC. 

3. Antigène variole aviaire. 

Les flacons sont alors vidés du milieu de crois- i 
sonce et chacun reçoit 2 millilitres d’une suspen- 

! 4. Antigène fyphose aviaire. 

sion de la souche BANKOWSKI, cet inoculum La culture de Salmonello gollrnorum 9 R-S R est 
étant réalisé en eau distillée à parhr d’un flacon faite en boîte de Roux sur gélose dont la compo- 
de la banque de virus lyophilisé. sitlon est la suivante : 
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‘Lactate de soude.. 3,5 ml Jour J + 5 et J + 7 - Repiquage en flacons 
tournant des cultures cellulaires réalisées en boîte 
de Roux. 

Phosphate monosodique., 3 9’ 
Tryptone 15 gr 
Yeast Extract Difco. 2.5 gr 
Glucose .,, 2 gr’ 
Chlorure de sodium 5 9’ 
Gélose 20 gr 
Eau distillée _. 1.000 ml 

Jour J + IO- Inoculation des cellules de 
seconde explantation de J + 5 avec la banque 
de virus de la variole aviaire, souche BEAU- 
DETTE. 

Les boîtes sont ensemencées avec un inoculum 
préparé la veille en bouillon tryptose à partir 
d’un isolement réalisé sur une gélose-sérum 
ensemencée avec un flacon rehydraté de /a ban- 
que lyophihsée. 

Jour J + 12 - Isolement sur gélose sérum de 
Salmonella gollrnorum souche 9 R-S R à partir de 
la banque lyophillsée. 

Les boîtes sont laissées 48 heures à l’étuve à 
370 puis chacune d’elles est vérifiée quant à la 
pureté de la culture. 

JourJ +13-Infectiondescellulesdedeuxlème 
explantation de J + 7 avec la banque de virus 
de la Maladie de Newcastle souche BAN- 
KOWSKI. 

Cinquante millilitres de «tampon de WEY- 
BRIDGE » (*), ainsi que des billes de verre sont 
introduits dans chaque boîte. La couche de Sal- 
monelles est décollée par simple va-et-vient des 
billes de verre et du liquide sur la gélose. Le 
contenu de chaque boîte de Roux est alors filtré 
sur gaze et recueilli dans un ballon de 10 litres 
qui est conservé au froid. 

- Ensemencement avec l’isolement de 5. golli- 
norvm 9 R-S R d’un ballon de bouillon devant 
servir d’inoculum pour les boîtes de gélose ; iden- 
tification biochimique de la culture. 

Jour J + 14 - Infection des boîtes de gélose 
avec l’inoculum préparé la veille. 

Jour J +16-Récolte des différents antigènes 
et confection du vaccin polyvalent définitif. 

5. Confection du vaccin - Lyophilisation. 

Pour les cas où l’antigène variolique est pro- 

duit en ovoculture, des oeufs sont mis à incuber le 
jour J et sont inoculés comme il a été dit le jour 
J +lO. 

II vu sans dire que le vaccin résultant du 
mélange des trois ontlgènes différents sera d’au- 
tant meilleur que ces antigènes n’auront subi 
aucune congélation-décongélatlon avant leur 
mélange, ce qui revient à dire qu’il est indispen- 
sable que les récoltes de ces trois antigènes 
soient effectuées en même temps. Etant donné les 
différentes modalités de culture et les temps de 
récolte variables, il convient de respecter scrupu- 
leusement un plan déterminé à l’avance. 

Toutes ces opérations doivent être accomplies 
avec le plus grand soin, en s’entourant du maxi- 
mum de garanties car le moindre retard apporté 
à la réalisation de l’une d’entre elles peut com- 
promettre définitivement la confection du vaccin 
polyvalent. 

Les proportions du mélange terminal sont les 
suIvante : 

Voit dons l’ordre chronologique quel doit être 
le déroulement des différentes opérations. 

Jour J -Mise en culture de cellules de rein 
d’embryon de veau en boîte de Roux. 

- une partie : milieu de culture et cellules 
broyées infectées avec la souche BANKOWSKI, 

- une partie : milieu de culture et cellules 
broyées infectée5 aveclasouche BEAUDETTE de 
variole aviaire ou récolte de membranes chorlo- 
allantoidiennes broyées en tampon de WEY- 
BRIDGE, 

Hydrolyrat de coréine.. _. _. 25 
Sacchorore 50 
Glutomotedesad,um.. _. ._. _. 
Eau distillée., _, ,_, Q. 5. ?.O~~ pH : 7,2 

Stérilisaiion de 30 minutes à 110” C. 

- 8 parties : suspension de 5. gaflrnorum 
9 R-S R d’opacité égale au moins au tube no 7 de 
l’échelle opacimétrique de BROWN, c’est-à-dire 
erwron 5 milliards de germes par ml. Pour ce 
faire, la récolte de salmonelles est diluée extem- 
poranément dans la quantité requise de tampon 
de WEYBRIDGE glacé. 
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Le mélanae des différents constituants est réa- 
lisé sous frid et dans les meilleures conditions 
d’asepsie. 

Pour obtenir 8 litres devaccin polyvalent,il est 
nécessaire d’infecter une vingtaine de flacons de 
cellules en culture (ou 10 flacons de cellules et 
300 ceufs lorsque l’antigène variolique est produit 
en ovoculture) et d’ensemencer 80 boîtes de 
gélose (Boîtes de Roux de 1 litre). 

correspondant ou constituant BANKOWSKI du 
POLAVIA est repris dans 50 millilitres d’eau dis- 
tillée puis, 0 partir d’un millllltre, des dilutions 
en progression géom&rique de raison 10 sont 
effectuées en eau distillée. Cinq ceufs sont ino- 
culés dons I’allantoide avec chacune de ces dilu- 
tions. Les inoculations se font jusqu’à la dilution 
IO-. Trente œufs embryonnés de 10 jours sont 
donc nécessaires pour ce titrage. 

Les antibiotiques contenus dans le milieu de 
croissance des cellules en culture sont suffisants 
pour empêcher les contaminations bactériennes 
toujours possibles du vaccin lors des manipula- 
tions ; il n’en est pas rajouté. 

Le vaccin est réparti toujours sous froid dans 
des flacons de 17 ml sous un vplume de 3 ml, puis 
il est soumis à une lyophlllsation lente durant 
48 heures. 

Pour ce foire, après congélation des flacons 
dons l’appareil (*), on établit le vide tout en 
maintenant pendant 24 heures la température 
à - 3OoC, les 6 heures suivantes on réchauffe 
progressivement 0 la température ambiante et 
on continue à sublimer à cette température pen- 
dantl8 heures. 

Vingt-quatre heures après l’inoculation. les 
ceufs sont mirés et les morts éliminés. Les jours 
suivants les ceufs morts sont ouverts et la présence 
du virus de Newcastle recherchée dans le 
liquide allantoïdien par hémaggltitination sur 
lame de globules rouges de poulet. Le titre est 
exprimé en dose infectieuse 50 p, 100 pour l’oeuf 
embryonné (DIE SO) ; BANKOWSKI. CORSTVET 
et FABRICANT ont montré (3) que la dose vacci- 
nale était de 104,3 DIE,, si l’on voulolt obtenir 
une forte immunité onti-Newcastle. C’est la 
norme minimale que doivent montrer les con- 
trôles, norme aisément dépassée dans la pratique 
lorsque sont respectées les conditions de prépa- 
ration du vaccin. 

Après bouchage sous vide et capsulage, le 
vaccin est stocké dans des congélateurs a-20’~C. 

Choque flacon contient 50 doses de vaccin. 
Son nom de code est Polovio. 

b) Le titrage du constituant variole est égole- 
ment effectué sur œufs embryonnés,de 10 jours 
mais en partant d’un flacon lyophilisé corres- 
pondant au constituant variole aviaire et en 
maculant les ceufs selon la méthode de JOHN- 
SON et VAUGHAN (18) par le bout pointu de 

6. Contrôles de laboratoire. I’ceuf. Les inoculations sont faites jusqu’à la 

A. - Contrôles de survie des germes. 
dilution 10-B. Vlngt-quatre heures après I’inocu- 
lation, les ceufs sont mirés et les morts éliminés. 

Avant le mélange final qui doit constituer le Après le troisième jour les ceufs contenant des 

vaccin polyvalent, quelques millilitres de chaque embryons morts sont ouverts et les membranes 
constituant sont prélevés. Chacun de ces prélève- examinées. Lesixième jour tous les oeufs restants 

ments est mélangé 0 une certaine quantité de sont ouverts. Toutes les membranes chorio-allan- 

tampon de WEYBRIDGE de façon à obtenir pour toidiennes ayant présenté après le troisième 
chacun la dilution qu’il possède dans le mélange jour un œdème caractéristique avec pustules 

terminal. Cesdifférents prélèvements o~ns~ dilués. sont comptabilisées. 

véritables vaccins monovalents, sont répartis et Ces lésions étant la preuve de la ‘présence du 
lyophilisés de la même façon que le vaccin virus variole dans les oeufs. le titre en dose infec- 
définitif. C’est sur eux que se feront les contrôles tante oeuf 50 p. 100 DIE,, est calculé selon la 
de survie des germes et, pour les deux antigènes méthode des totaux cumulatifs. 
viraux, ceux de pureté bactériologique. Pour que le composant variole aviaire sat 

a) Pour le constttuant Maladie de Newcastle valable le titre doit être d’au moins 10” DIE,,por 

le titrage sera réalisé sur œufs embryonnés dose vaccinale poulet. 
de 10 jours. Le contenu d’un flacon lyophllisé c) Le titrage du constituant typhose est effec- 

tué selon la méthode statlstlque classique de 
(*) S+&es CO. Philadelphia. Pa, U. 5. A. la numération bactérienne en tube (11). Ce 
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titrage ne fait que confirmer l’évaluation du 
nombredegermes réalisésà l’échellede BROWN 
lors de la récolte des salmonelles. Nous avons vu 
que la suspension de solmonelles en tampon de 
WEYBRIDGE doit avoir un titre au moment du 
mélange final d’au moins 5 milliard5 de germes 
au millilitre. Les vaccins réalisé5 à Farcha pré- 
sentent des titres 5e situant entre 7 et 9 milliard5 
de germes au millilitre de récolte ce qui, tenant 
compte d’environ 50 p. 100 de pertes lors de la 
lyophilisation donne 100 million5 de germes 
viables par dose vaccinale. 

6. - Contrôles de pureté. 

Ils wsent non pas précisément à mettre en évi- 
dence la stérilité bactériologique des composants 
viraux du vaccin et l’absence de souillures du 
composant typhose plutôt que l’absence d’orga- 
nismes pathogènes. II est en effet difficile après 
passage dans l’appareil à lyophiliser d’avoir des 
produits totalement exempts de germes banals 
de contamination. 

Les contrôles sont effectué5 sur les produits 
monovalents. Chacun d’eux est ensemencé en 
bouillon ordinaire, en bouillon VFanaérobie, sur 
gélose SABOURAUD, en bouillon spécial pour 
la recherche des mycoplosmes. Après 3 et 8 jours 
d’étuve, des contrôles de croissance sont effectué5 
et le cas éch&nt des identifications menées à 
bien. 

Pour les lots de vaccins où le composant variole 
a été produt en ovoculture, il eût été nécessaire 
d’adjoindre un contrôle d’absence du virus RIF, 
soit par la méthode d’interférence (24) soit par le 
tes+ COFAL. II s’agit là de techniques qu’il ne 
nous est pas possible de mettre ordinairement 
en cwvre. Toutefois, étant donné la source des 
ceuf5 utilisés (élevage fronçais très soigneuse- 
ment contrôlé et apparemment indemne de leu- 
case wscérale), il y  a peu de chance5 que des 
virus leucosiques aient été présents dans le 
vaccin. On se rappellera par ailleursque ces lots 
étaient destinés à vacciner des volailles d’impor- 
tation, elles-mêmes non assurément indemnes 
de leucose. 

C. Contrôles d’eff!cocilé. 

Pour chaque lot de vaccin dix poulets de race 
locale âgés de deux à trois mois sont utilisés. Six 
d’entre eux reçoivent une dose de vaccin par 

injection intramusculaire dans les muscles pec- 
toraux. Les quatre outres servent ,de témoins. 
Trois poulets vaccinés serviront au contrôle du 
composant Newcastle, trois à celui de la variole 
sviaire. 

- Maladie de Newcastle. 

Une prise de sang (2 millilitres) est faite sur 
chacun des poulet5 avant la vaccination. Une 
réaction d’inhibition’de l’hémogglutination selon 
la méthode de HIRST (procédé bêta : virus cons- 
tant-sérum dilué) (1) est réalisée sur chaque 
sérum afin de mettre en évidence l’absence 
d’anticorps inhibant I’hémagglutination. 

Trois semaines plus tard une nouvelle prise de 
sang est effectuée sur les poulet5 et une nouvelle 
réaction d’inhibition de I’hémogglutination est 
effectuée sur chaque sérum. Le sérum des ani- 
maux vaccinés doit inhiber jusqu’à la dilution 1 : 
20 dix unités hémogglutinantes pour que I’im- 
munité acquise par les poulet5 vacciné5 soit taxi- 
dérée comme convenable. On remarquera au 
passage. ce qui est connu, que la souche BAN- 
KOWSKI est une faible génératrice d’anticorps 
inhibant I’hémagglutination. 

Cette immunité sera en plus vérifiée par une 
épreuve virulente réalisée 40 jours après la vacci- 
notion avec la souche pathogène P. 63 (*). Trois 
oiseauxvaccinés résisteront à l’inoculation intra- 
musculaire de 0.5 millilitre de liquide ollantoïque 
d’œuf5 infectés par la souche P.63alorsque deux 
témoins inoculés mourront dans un délai de 
8 jours. 

- Variole aviaire. 

Trois poulets vacclnés et deux témoins sont 
éprouvés 40 jours après la vaccination avec une 
souche pathogène locale de variole oviaire par 
scarification sur la crête. Chez les vaccinés appa- 
raissent en 48 heures sur les stries de scarifica- 
tion des croûtes sèches qui tombent en quelques 
jours ; il n’y o aucune généralisation dans la 
bouche et les sinus. On est en présence des 
réactions d’allergie vaccinale communes à toutes 
les varioles (19). Chez les témoins par contre, 
après un épisode congestif des traits de scarifi- 
cation, les vésicules et les pustules n’apparaissent 
que 6 à 8 jours après l’inoculation. Ces lésions 

(*) Souche fran+e originaire de l’Institut Pasteur de 
PUS 
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épithéliomateuses sont nombreuses et souvent 
deviennent confluentes autour de I’œil. II n’a 
jamais été obtenu cependant de généralisation 0 
la bouche et aux sinus sur les oiseaux que nous 
avons éprouvés. 

( flacon repris dans 50 ml d’eau). Aucun trouble 
morbide ni apparemment aucun retard de 
cro\ssonce chez les LEGHORN comparés à 
50 poussins témoins n’est noté en 6 mofs d’obser- 
ation. 

- Typhose avioire. 

La valeur de l’immunité conférée par la vacci- 
nation à l’égard de la typhose devrait être confir- 
mée par une épreuve virulente comparable aux 
épreuves imposées à l’encontre de l’immunité 
anti-Maladie de Newcastle et de l’immunité 
antivarioliqix II 

Dans ce but, plusieurs tentatives ont été effec- 

Par simple mesure de sécurité, et pour tenir 
compte de la disparition d’une immunité paren- 
tale pouvant interférer avec I’lmmunisation, l’âge 
préconisé pour la vaccination a été, porté à 
3 semaines. L’expérience de 25.000 poussins 
Environ. vaccinés dans ces conditions et suivis 
jusqu’à l’âge de 2 mois, montre le I+n fondé de 
cette recommandation. 

tuées qui se sont toutes soldées par des échecs. 
En effet il n’a jamais été possible de transmettre, 
de quelque manière que ce soi!, la typhose aux 1 
témoins non vaccinés. De ce fait, la valeur de 
l’immunité vis-à-vis de cette affection n’a jamais 
pu être prouvée QU laboratoire, vaccinés et 
temoins se comportent après l’épreuve virulente 
de la même façon sans montrer aucun symptôme 
de maladie. 

Devant cet état de fait il est logique de penser 
que la protection réelle et reconnue conférée *ux 
poulets «sur le terrain » vis-à-vis de Solmonella 
goliinorum doive être attribuée au nombre très 
élevé de germes contenus dons chaque dose “QC- 
cinale. Réciproquement, il est normal de conclure 
qu’un vaccin qui répond aux normes établies 
quant au nombre des germes contenus par dose 
vaccinale procure une immunité effective contre 
la typhose même si cette immunité ne peut être 
démontrée QV laboratoire par l’inoculation d’une 
souche pathogène. 

III. - UTILISATION 
DU VACCIN POLYVALENT 

Un utilisateur de Bangui a signalé avoir 
jusqu’à 4 p. 100 de pertes dues à des paralysies 
chez les poussins vaccinés à l’âge de 5 à 6 S~~OI- 
ries. C’est effectivement un fait qui a été constaté 
au laboratoire sur des poussins LEGHORN éle- 
vés dès leur naissance en poulaillers comme 
l’étaient ceux de Bangui ; on a pu observer 
2 poussins, montrant des troubles nerveux (in- 
coordinotlon motrice) 3 jours après I’interven- 
tion et mourant paralysés 2jours plus tard. A 
l’autopsie, on notait de nombreuses pelotes de 
ténias dont l’action sur le système, nerveux des 
oiseaux est connue. Dans les conditions d’élevage 
de I’Afrlque centrale et tenant compte des cycles 
parasitaires, on s’aperçoit que I’âgede6semoines 
est la période où les jeunes poulets pevxent 
héberger le maximum d’helminthes (Roilletino, 
Choonotoen~o. Hymenolepis mais aussi Ascoridia), 
quand ce ne sont pas des coccidies; ce fait ex- 
plique en partie la genèse des accidents. II est 
toutefois indéniableque lecomposant Bankowski 
du vaccin possède un indice de neuro-virulence 
plus élevé que les souches lentogènes (Hitchner 
61, La Sota) et qu’il puisse être lui aussi respon- 
sable d’accidents nerveux. 

1. Innocuité - Age de la vaccination. 

Lors de la conception de ce vaccin, on pouvait 
redouter que l’association des 3 antigènes ne se 
montrat pathogène. II était déjà reconnu que 
chacun d’eux pris séparément était d’une inno- 
cuité parfaite pour le Poussin d’un jour (3,18.28) 
mais on ne savait rien des effets du mélange. 

Une ample pratique montre que la vaccination 
à 3 semaines est parfaitementtolérée. C’est l’âge 
que nous recommandons plutôt que celui de 5 à 
7 semaines dans les conditions des élevages avi- 
coles familiaux et améliorés d’Afrique centrale. 

Dans ce but, 50 poussons de race locale âgés de 
quelques jours et 50 poussins LEGHORN âgés 
de 1 jour sont inoculés par voie intramusculaire 
avec 1 ml de vaccin reconstitué (contenu d’un 

Chez les oiseaux âgés de plusieurs mois, voire 
chez les adultes. la vocclnation est parfaitement 
supportée. pour autant qu’ils ne soient pas en 
état sanitaire instable. Sur les poulets de race 
locale vacclnés sans discrimination, parasités 
masswement par les helminthes déjà cités ou 
infectés latents de typhose. il est en certaines cir- 
constances possible d’observer une certaine mor- 
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tallté post-vaccinale. C’est pourquoi nous nous 
permettons d’insister sur l’âge de 3 semaines déjà 
recommandé pour la vaccination, pratique qui 
de surcroît conduit, on le verra plus loin, àune 
immunité de longue durée. 

II paraît superflu d’ajouter car il o déjà été 
insisté sur ce point, que la vaccination doit 
s’effectuer par voie intramusculaire, la dose 
étant de 1 ml de vaccin reconstitué obtenu après 
reprise de la pastille lyophilisée dans 50 ml d’eau 
distillée. Pour l’inoculation, on choisira une 
aiguille courte et fine : le duvet sert écarté en 
soufflant dessus et l’aiguille sera enfoncée là où 
la peau est glabre. 

2. Pouvoir immunigène - Durée de l’immunité. 

Cette recherche a été conduite au laboratoire 
pour les composonis Newcastle et variole ; les 
résultais enregistrés ont été largement confirmés 
dons la pratique. Ainsi qu’il a été dit au mo- 
ment des contrôles, en ce q”, concerne le 
composant typhose, on a dû se contenter des 
résultats enregistrés sui- le terrain. 

- Maladie de Newcastle. L’expérience a 
été réalisée à deux reprises avec des résultats 
identiques. Cinquante volailles (poules et coqs) 
de race LEGHORN blanche reçoivent à l’âge de 
3 semaines 1 ml de vaccin par voie intramus- 
culaire. 

Aux âges de 2 mois, 6 mois, 12 mois et 18 mois 
(la plus longue période expérimentée), 6 oiseaux 
reçoivent par les voies nasales, oculaires et tra- 
chéales le virus de Newcastle souche patho- 
gène P 63 (liquide allanto~que d’ceuf infecté dilué 
au l/lOO) en même temps qu’à chaque fois deux 
témoi~ns non vaccinés nés de In même écloslon et 
enireienus avec les vaccinés. Ces derniers font 
dans les huii jours une maladie de Newcastle 
à prédominance symptomatologique nerveuse et 
meurent ; la santé des vaccinés reste bonne ; les 
poules en ponte ont continué à pondre. Un Inci- 
dent néanmoins est digne d’être rapporté : les 
coqs vaccinés puis éprouvés 18 nws après la 
vocclnation ont été remis deux mois après 
l’épreuve virulente au contact de poules non 
vaccinées : une dizaine de jours plus tard, la 
maladie de Newcasile décimalt ces dernières, 
laissant les coqs Introduits en parfaite condition ; 
il est tentant en ces circonstances d’accuser ces 
derniers d’avoir Introduit le contage. 

II ressort néanmoins de ces contrôles qu’une 

immunité d’au maris 18 mois suit la vaccination 
3u POLAVIA. 

- Variole aviaire. Les mêmes oiseaux vacci- 
nés, déjà éprouvés contre la maladie de New- 
castle, sont éprouvés les 3e. 7e, 13e ei 19e mois 
avec une souche pathogène locale de variole 
aviaire par scarification de la crête, en même 
temps qu’à chaque fois 2 témoins non vaccinés 
n’appartenant pas forcément à la même éclosion. 
Ces derniers réogisient classiquement en 6 0 
10 jours par un épitheliomo contagieux alors 
que les vaccinés présentent une évolution abor- 
tive en 2 à 3 jours sauf un sur six des coqs éprou- 
vés le 19e mois. 

II apparaîi donc que l’on puasse compter sur 
une excellente immunité d’au moins un an. 
18 mois même pour certains oiseaux. II paraît 
important de faire remarquer que les oiseaux 
vaccinés présentaient tous avant les épreuves 
virulentes de nombreuses petites croûtelles noi- 
râtres sur la crête et les borblllons. cicatrices vrai- 
semblablement témoins de réinfections locales 
varioliques par piqûres de moustiques infectés. 
II s’agit d’ailleurs là d’une observation extrême- 
ment commune sur nombre de poules d’Afrique 
centrale, Non seulement on se gardera de pren- 
dre ces croûtelles pour d’authentiques lésions 
varioliques, mais bien plus elles doivent avoir 
l’heureux effet de vaccinations de rappel. A toui 
prendre, l’immunité antlvariolique engendrée 
par le POLAVIA doii durer la vie économique 
des volailles. C’est ce que l’on constate dans un 
élevage du laboratoire et dans des parquets de 
pondeuses près de Fort-Lamy où depuis I’lntro- 
duction du vaccin polyvalent la variole est clini- 
quement Ignorée sur les oiseaux vaccinés. 

3. Utilisafion sur le terrain. 

Introduit au Tchad en novembre 1963, le 
vaccin av,iaire polyvalent jouit maintenant d’une 
estime certaine en Afrique centrale et même 
occidentale (Niger, Côte-d’Ivoire). II n’est qu’un 
éleveur de la République du Congo et une sta- 
ifon avicole camerounaise qui préfèrent faire 
appel à d’autres vaccins. 

Le tableau 1 montre qu’il tend à supplanter les 
auires vaccins avlaires produits par le labora- 
toire de FSrcha. Si deux d’enire eux (HITCHNER 
et vaccin inactivé) restent utilisés dans certains 
élevages, c’est, en raison de problèmes spécifi- 
quement locaux. 
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II est difficile de donner une Impression d’en- 
semble sur l’efficacité de la vaccination. Les Hi- 
sateurs s’accordent pour dire qu’employé en 
milieu sain le POLAVIA protège contre les3 mala- 
dies pour lesquelles il est préconisé : cela doit 
être vrai, pensons-nous, pour la variole et la 1’ 
typhose dont on est sûr qu’elles existent. En 
milieu infecté de typhose, I’eftïcaclté est moins 
nette. Cdte réflexion montre tout l’intérêt de la 
vaccination dès le jeune âge, pour autant queles 
poussins proviennent d’accouveurs indemnes 
d’infection typho-pullorique. 

nisés. Sur une bande de 250 poulets de 4 mois 
vaccinés à deux reprises (à 3 semaines et à 
3 mois), la mortalité due à la maladie de New- 
castle o été lourde ; I’anamnèse indiquait que 
ces oiseaux avaient connu un épisode d’éryt,hro- 
blastose dans leur jeune âge, si bien qu’un doute 
puissant peut être émis quant à l’intégrité de leur 
système immuno-formateur. II est àsignaler enfin 
qu’un élevage non vacciné a perdu la totalité 
de ses sujets et que les volailles locales, non 
vaccinées ont presque totalement disparu des 
environs de Fort-Lamy. Au moment où ces lignes 
sont écrites, I’éplzootie gagne rapldement vers 
le Sud du Tchad, affirmant l’opinion émise dans 
I’introductlon. 

Dans sa forme actuelle. le vaccin ovlaire poly- 
valent est relativement satisfaisant.lA notre sens, 
il doit être perf..ctible. Dans un premier temps, 
on pourrait éventuellement remplacer la souche 
BANKOWSKI txxr une autre souche cultivable 

Unetrès récente incursion de maladie de New- l 
castle dans la région lomyfortaine vient encore 
de montrer le bien fondé des propositions émises. 
Sur les 6.000 volailles environ de races amélio- 
rées vaccinées qui s’y trouvent, la protection a 
été parfaite pour plus de 4.000. Sur le reste, on a 
observé une immunité partielle avec envi6 
5 p, 100 de mortalité, des râles respiratoires et 
une chute temporaire de ponte : les autopsies 
pratiquées indiquaient que ces oiseaux partle- 
lement immuns étaient soit massivement pora- 
sités par des ténias, soit porteurs d’infectlon 
ovarienne typho-pullorique. Les coupes histolo- 
giques de trachées ont montré une réaction 
proliférative de défense de la muqueuse et non 
de nécrose comme chez les poulets non immu- 

sur cellules hétklogues rna~s à neurovirulence 

; : 
moindre si cette dernière détermine une immu- 
nlté d’aussi longue durée que la souche BAN- 
KOWSKI. L’autre perf..ctionnement à apporter 

sera l’adjonction d’un Immunigène spirochétose 
actuellement à l’étude. Ainsi ce vaccin apporte- 
ra-t-il vraiment une aide encore plus efficace uu 
développementdel’avicultureen Afriquecentrale. 
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Canine nocardiosis due to Nocardia caviae 

by MOSTAFA (1. E.). CERNY (L.) and CERNA (1.) 

Department of “eterlnory Palhology 
Universtty of Khartoum. Sudan. 

The literoture on canine nocordiask is briefly reviewed and critically dis- 

cursed. 
AM dercriprion iz given oflesionr in iwo cases. The hlrtopothologlcol changes 

are thore of a purulo-granulomatour procers in both naturolly ond experi- 
mentally infected animais. 

Experimenir bave confirmed +ho+ the identity ofthe organism rerponrible for ~ 
the direare in the +WO cases as Nocordia coviae. It occurs as comporat~vely long 
bronched beaded filaments which are parfiolly acid-alcohol-fartand unhamo- 
genously Grom-pasiiive. Culiurer were obfoined oerobically on different media 
and iheir cuIIuraI and biachemical chorocferirtics are dercribed. The ontibiotic 
sensiiivity was determined in vitro. 

The inoculation tests hove proved +ha+ Nocordia covioe is pathagenic to dogr. 
monkeyr, rabbfts, gulnea piga and mice. 

INTRODUCTION 

In the literature, canine nocardiosis is largely 

subjected to confusion. Different species of the 

genera, Acfinomyces & Nocordio, are thus bla- 
med for the disease. 

In their article, «A Sudanese actlnomycosis » 
CHALMERS ond CHRISTOPHERSON (1916/17) 
referred ta the organism of canine nocardiosis 
as Nocordio conis. BAUDET (1934) described 

three cases and suggested the name Cohnisfrep- 
tothrix conis. 

BALOZET and PERNOT (1936) reported a 
case of canine meningitis ond der&s&ted on 
organism which they claimed to be the first 
record of Actinomyces asteroides from the dog. 

EROMS (1939) described the disease in two 
dogs with a chronic purulent productive inflam- 
motion ofthe peritoneum and pleura : a histopa- 
thological picture typical of actlnomycosis was 
revealed in both cases. Three other cases of 
canine actinomycosis were described by MAR- 
TIN (1942). The lesions were in the lungs, liver 
and abdominal covity. They consisted of a fibrous 

capsule surrounding areas of massive infiltro- 
tion with polymorphonuclear leukocytes, lym- 
phocytes, histiocytes and other mononuclear 
cells ; rosettes were occosionally observed with 
peripheral radiating clubs and granular centres. 
It was only in 1948 that BREED, MURRAY and 
HITCHENS were able to list Actmomyces anis 
among the ill-defined species of Nocardia. 

GINSBERG and LITTLE (1948) wclated a strict 
aerobe from two dogs. The organisms isolated 
differed in their morphological, cultural and 
pothogenic characteristics. The organism isolated 
from the first case was acid-fat, highly patho- 
genic to rabbits (mice were raistant) and resem- 
bled Actinomyces asteroides of MAC CALLUM 
(1902) in a11 features ; the other one was non- 
acid-fat, markedly hoemolytic ond nonpatho- 
genic to loboratory animais. 

According to MANSI (1952), the disease in 
Egypt was common in an acute septicaemic 
form with swelling of all lymph nodes. 

THORDAL-CHRISTENSEN and CLIFFORD 

(1953) reviewed the literature concerning canine 
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actinomycosis and described a case of canine 
distemper complicoted by actlnomycotlc lestons 
in the lungs, kidneys and other abdominal organs. 
An ucid-fast organism slightly different from 
N. osteroïdes was isolated. lt produed no lesions 
in guinea pigs and rabbits which were Injected 
intraperitoneally ; slmilar results were obtained 
in the latter after intravenous imxulation. 

wa produced experimentally in,rabbits. guinea 
pigs and a pup ; mice were found to be refrac- 
tory. Eight odditional cases were also reported by 
AWAD and OBEID (1962) ond susceptibility of 
rabbits and guinea pigs was confirmed. 

The first case of canine nocardiosis in the 
American literature wa recorded by BOHL, 
JONES, FARRELL, CHAMBERLAIN, COLE and 
FERGUSON (1953). They descrlbed the clinical, 
bacteriological and pathological picture of Q dog 
spontaneously infected with Nocordio osferoïdes. 
The latter conformed to the one isolated by 
GINSBERG and LITTLE (1948) and BALOZET 
and PERNOT (1936). Two other cases which 
were associated with canine distemper as a 
primary disease were added by CROSS, NAGAO 
and MORRISON (1953). 

In 1963, FAWI, OBEID and HASSANEIN repor- 
ted the disease in four other dogs ond Nocordio 
osteroides was said to be the cause. 

In his article, « Complement fixing antidotes 
in Nocordia with special reference to dogs», 
FAWI (1964) used a strain of Nocordm osiemdes 
obtoined from a dog which had died of the 
disease. Sera for the experiment were collected 
from nine other dogs suffering from nocardiosis. 

MATERIAL AND METHODS 

More cases of canine nocardlosis were repor- 
ted later - two by BLAKE (1954) and a fatal one 
by FROST (1959). 

BROWN and OSBORNE (1962) recqrded a 
case with omental and hepatic lesions and no 
purulent perltonitis. 

In New Zealand, the disease was firstly recor- 
ded by MANKTELOW and RUSSELL (1965). 
They isolated Nocordio species from granuid- 

-. 

Two naturally infected dogs (94166 ond 105/66) 
were obtained from the Veterinary Hospital, 
Khartoum. Autopsy was corried out and material 
vas made available for histopathology, bacterio- 
logy and experimental inoculation. 

3 rabbits, 4 guinea pigs. 4 mice, 1 monkey and 
1 dog were inoculated with cultures (94166 ond 
105166) originally isolated from the two cases. 
This WIX carried out through the intravenous, 
intramuscular and intraperitoneal routes. 

Solid and fluid ordinary media were used for 
cultivation. These included Sugar media, Litmus 

matous pleuritis III two sheep dogs. I he organism milk and nutrient broth containing 37.5 unit8 of 
isolated was very obviously a low-grade patho- penicillin per 1 ml. of medium. Thesugars used 
gen as demonstrated by negotive transmiwon werearabinose,glucose,glycerol, lactose, monni- 
tests in guinea pigs, mice, rabbits and pups, tol, rhamnose and xylose. Production of urease, 

In the Sudan, the disease was officially recorded indol and tryptophane desaminase were tested 
in 1942. The Annual Report of the Veterlnary using the urea-indol medium (modified medium 
Services, Sudan (1942), deolt with three cases ; of Ferguson by ROLAND, BOURDON ond 
all characterlzed by very large swelling on the SZTURM) as indicated in Milieux de Culture 
side of the neck which revealed, in a state of (1961), Tome II by H. CASSAGNE. Editions de la 
purity, an octinomyces morphologically indis- Tourelle, St-Mandé, France. 
tinguishable from A. fmcinlcus. The only diffe- Antibiotic sensivlty test was carried out using 
rente detectable by microscopic examination Oxoid multodisk (code no 11-140) on blood ogar 
was that it wos not in the least degree acid-fat. plates. Smeors of pus ond cultures were stained 
The condition was ogain recorded in the Annual by Ziehl-Neelsen and Gram’s method. Represen- 
‘Report (1956/57). tatlves of cultures were sent to London School of 

AWAD (1959) reported two cases ; one showed Hygiene and Tropical Medicine for confirmation. 
discharging fistulae in neck and thorax while a Tissues from both naturally and experimen- 
cervical fistula and various lung abscesses were tally infected animal5 were examined bacterio- 
revealed in the other. The organism was a Gram- logicallyand hlstologlcally. Sectionsfrom various 
positive, acid-fast branching filamentous aerobe formalin-fixed organs were stalned with haema- 
and was confirmed as N. osieraides var. gypsoides. toxyl~n and eosin, Ziehl-Neelsen and Gram’s 
It grew readily in normal media. The disease method. 
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RESULTS surface wasmoist with a mostly yellowish puru- 
lent centre. 

Clinicolly-detectable lesions : 

The clinical diognosis vas canine nocardiosis 
in bath animais. The latter, showed gradua1 
weakness and general signs of emaciation. 

The first case presented a deep perforated 
wound in close proximity to the root of the penis 
(Fig. 1). The axilla contained purulo-necrotic 
lesions and o few pea-sized nodules. These were 
dull red in colour, looked Ihkeedematous haemal 
lymph nodes and extended downwards to ~nvolve 
a considerable part of the Thorax. Their pus 
content vas blood-stained, mealy in consistency 
and contained smoll granules. 

In the kidneys, liver and spleen. a varying 
number of similar yellowish foci vas’ present. 
The lesions in the kidneys were of a” embolie 
nature and showed clear indication of a hoema- 
togenous spreod. The spleen was also wollen 
and hyperoemic. 

Histopothology : 

The second case was characterised by two cer- 
vical fistulae extending from the seventh cervical 
vertebra to the upper part of the scapular spine. 
The lesions were associated with purulonecrotic 
involvement of the subcutis.: 

The choracteristic histopathological changes 
were almost the some in both noturol and expe- 
rimental animols. The main features of aI/ 
lesions were those of a pur,ulo-granuiomatous 
process with its usual arrangement and cellular 
content ; the purulent process being lis domlnont 
feature. This conslsted of a thin fibrous capsule, 
lymphocytes. plasma cells, epithellads and a” 
intensive polymorphonuclear leukocyti,c infiltra- 
tion in the central part ofthe nodules. 

Morbid anotomy : 

Port-moriem examination revealed interna1 
and external lesions in both cases. These amoun- 
ted to a deep purulent process with a fistula loca- 
lised beside the root of the pais and closely 
related to the inguinal canal in the first case : the 
subcutaneous tissue was Involved and revealed 
blood-stained exudote. The process involved a 
bigger part of the abdominal subcutis and that 
of the hind limbs. The inguinal lymph nodes 
were swollen, moist and hyperaemic. The ax~llar 
region presented simllar lesions. 

In sections stained by Gram’s and Ziehl-Neel- 
se” methods. Grom-positive, partially ocid-fart 
beaded long branching filaments were eosily 
seen under the microscope. 

Isolation of the organism 

Primory cultures from both cases (94166 and 
105/66) were aerobically obtained in ordinary 
media at an optimum temperature of 37oC. 
Representatives of these were confitmed os 
Nocordio covioe *. 

In the second case, two cervical fistulae closely 
reloted to the scapular spine were found to bave 
their ramifications beside the seventh cervical 
vertebra. The purulo-necrotic process was in no 
way different. The pleura vas involved, the heart 
dilated and presented few foci wlth purulonecro- 
tic centres. 

Further examination of both cadavers revealed 
that lungs. kidneys, Iiverand spleen wereaffected. 

The lungs were characteristically showered 
with foci which varied in size and oppearence. 
Some were greyish and nodular while others 
were dull red ond prominent resembling hae- 
morrhqc infarcts I” colour ond shape (Fig. 2). 
Their diameter ronged from few milllmeters to 
2-3 cms. They projected above the surface and 
showed a thin caver of tibrinous exudate. The tut 

Growth appeared in 24 heurs in ordinary 
media. On nutrient, glycerin and serum agar 
slopes, it developed by age into a greyish nodulor 
growth whlch wos mostly formed of spreading 
flat colonies with a thin chalky whitish surface 
and lobate edges (Fig. 3). Some colonies projec- 
ted from the surface ond showed a mealy consis- 
tency. tency. 

Blood agar WQS in no way dlfferent apart from Blood agar WQS in no way dlfferent apart from 
a light touch of a dirt like oppearence which was a light touch of a dirt like oppearence which was 
confered onto the colonnes : no haemolysis WQS confered onto the colonnes : no haemolysis WQS 
“oted after 30 days of incubation. “oted after 30 days of incubation. 

Uense growth vas also obtalned on Lowens- 
tein-Jensen and Dorset’s egg media ; the former 
being superior to others in yield. Colonies 
appeared ca peach or creamy heaped-up 

(‘) Weore ,ndeb+ed to Dr. 1. G. MURRAYofthe London 
School of Hygiene and Tropical Medicine, Gower S+E~+, 
London W. C. I., for canfirming the identity of the orga- 
nism. 
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Fig. 3. - (Right) Two weeks’old culture on on agor slape 
(Mi) Two weelks’oid culture on Lowenrtein-Jenren medium. 
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growth which increosed Ofter 5 dtiys ‘&f incuba-. Morphology : 
tion and coalesced in a mealy crumpled l,rregular 
yield covered with a thin chalky coating. Other 

Microscopic examination of pus from boih na- 

colonies were single and centrully depressed or 
turol and experimental lestons revealed the pre- 

conical with radial furrows r-unning dowl’ Iheir i 
sence of comporatlvely long breached beaded 
filaments (Fia. 4) ; these were I)artially arid- 

chalky whitish surface. The edges were mosily 
irregular. lobate or crenated (Fig. 3). Lowens- ~ 
tein-Jensen’s medium lest, its greenish. colour in 
the areas of growth and changed slowly to a 
fawn-yellowish one. 

Penicillin, added ot 37.5 units 1 ml. of nutrient 
broth, had no adverse effect on the growth. The 
initial colonies appeared in 16 heurs of Incuba- 
tion ai 37 OC ; these were greyish floating colonnes 
surrounded by minute pin-pointed,ones. In 24 to 
48 heurs, the surface of the broth was covered by 
a nodular growth of greyish white colonies 
which were connected by a fine w&-lilw mesh. 
This increased rapidly and changed into a thick 
floating wrinkled pellicle in two weeks. Presu- 
mably, it sonk io the bottom eit‘her spontoneously 
or after shaking ihe fluid ;, ihe latter remoined 
clear in spiteoffewweb-Iikefragmentsofcolonies 
that soon settled again tb leave an unclouded 
broth. No adherent granular growth took place 
ot the bottom ofthe tubes as in th& case of Nocqr- 
dlo farcinica (Mostafa 1967). 

,_ I  

alcohol-fast and unhomogenously Gram-posw 
tive. Some of the beads were highly basophihc. 
Similar features were presented by cultures in 
spjte of the excessive mechonical fragmentation 
du& to smeoring. 

Similor chalky whiiish growth wos obtained in 
a11 sugar media used. In two weeks, acld was 
onlyformed from glycerol, glucose and monnitol. 

In litmus miIl<, et 37oC, the organism grew 
well as pale yellowish flakes ; the medium was 
not clotted but was slowly acidified in two weeks. 

Urea test was posltlve III six to ten heurs but 
both indol and tryptophane tests were negatwe. 
In 24 heurs, nitrate was reduced to nitrite. 

The antibiotic sensitivity test was carried out 
using sensitivity discs on blood and nutrlent agar ; 
results were a5 follows : 

Chloramphenicol 10 mcg + * 
Erythromycin 10 mcg ++ 
Novobiocin 5 mcg +++ 
Oleandomycin 5mcg - 
Penicillin l.iunit- 
Streptomycin 10 mcg ++ 
Sulphafurarole 10 mcg ++ 
Tetracycline 10 mcg + 

Fthogenicify : 

The cultures proved to be highly infectious for 
dogs, monkeys, rabbits, gufnea pigs ond mice. 
Ttie Intravenous Inoculation of culture emulsions 
in rabbit, monkeyand dog induced generalisation 
and eventual death in 6 to 11 days. Numerous 
small greyish-yellowfoci-werescattered through 
out all organs especially heart, lungs, brai”, 
kidneys, v~scera and serous membranes. 

Guinea pigs succ.umbcd in 7 to 30 days after in- 
traperitoneal Inoculation of culture emulsions : 
mice survived for 3 to 6 months. The intramus- 
cular inoculation provokèd a local abscess for- 
mation in rabbits and guinea pigs ; adjacent 
lymph nodes were involved with eventual laie 
generolisation. In one rabbit, fluid pus was 
discharged ; healing was apparently complete 
and only ascarwas left 9 months after inoculation. 

DISCUSSION 

Canine nocardiosis appears to be world-wide 
in distribution ; the onset being mostly slow 
through a bite or II wound, with eventual gene- 
ralisation and death. Nocardia osterofdes vas 
mostly blamed for the disease. In the available 
literature, Nocordio cavioe wa only mentioned in 
relation with otitis media in a guinea pig (SNIJ- 
DERS, 1924), and thus leaving our strains as the 
sole isolates frdm dogs. 

Contrary to the findings of CROSS et al. (1953) 
and THORDAL-CHRISTENSEN et CII. (1953), we 
bave not found any association with canine 
dlstemper, not only in these two cases but also 
in other cases which were not included. The 
dlseose in dogs is spontaneous and fatal : lesions 
being of a purulo-granulamatous nature. The 
intravenous and Intraperitoneal Inoculations of 
cultures were also fatal to dogs, monkeys, rabbits. 
guinea pigs and mice : thus, no justification for 
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the statement of BLAKE (1954) that nocardiosis 1 Thev showed sensitivitv in vitro to Novo- 
itself moy rarely be fatal unles; it is a complico- 
ting factor to sorne other diseases. 

biocin, streptomycin. erythromycin, sulphafu- 
razole, slightly to Chloramphenicol and tetra- 
cycline but not to penicillin or oleandomycin. 
AWAD (1959) reported on the sensitivity of his 
strains to chloramycin, terramycin and not to 
tetracyn. In a negative result of a simultaneous 
inoculation of culture and penicillin in a rabbit 
ond a guinea pig. he concluded that the organism 
wos sensitive to penicillin 05 well. 

In their ariicle «Identification of Nocardio 
covioe (ERIKSON) Nov. Camb», GORDON 
et al. (1962) reported that 5 of the 15 stroins of / 
N. covioe added to their collection were received 
as PI osferoïdder and were considered misnamed : 
nine were specifically unidentified. The remai- 
ning strain that corne to them bearing aspecific- 
name, N. covioe, was isolated from an infected 
middle car of a guinea pig and deposited in the 
national collection of type cultures (N. C. T. C.) 
by SNIJDERS (1924). 

The presence of the disease in Khartoum Pro- 
vince necessiates thorough methods of diagnosis 
and greater masures of observation in others 
parts of the Sudan where the diseose cannot be 
excluded as a hldden spreading problem. There 
may be Little agreement as to the species of 
Nocardia involved but we hope that this work 
Will stimulate investigators in the Sudan toassert 
that although closely related. N. coviae could 
easily be distinguished from N. osteroïdes 
(CORDON et al. 1962). 

Our strains differed from those of GINSBERG 
et al. (1968) and AWPD (1959) in being infective 
for mice, ond. in contrat to the second strain of 
the former, ‘they were nonhaemolytic. partiolly 
acid-fast and pathogenic to laboratory animais. 

AWAD et al. (1962) reported on the sensitivity 
(in vitro) of N. osferoïdes isolated from Sudanese 
dogs to terramycin and chloromycetin. Two out 
of 5 cases responded to a combined treatment 
with penicillin and terramycin or streptomycin. 
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RÉSUMÉ 

Les auteurs, après avoir passé en revue les diverses observations dbjà publiées 
de nocardwre canine, montrent combien était imprécis à l’origine le genre de 
I’actinamycète en couse. 

C’est l’espèce Nocardio asleroides qui a été rencantrée le plus fréquemment 
cher le chien, isolée de lésions diverses (ménlngile, périIoni+e, pleur&& puru- 
lenie. pleurésle gronulomateure. abcès du foie, abcès du poumon. etc...). 

Danr i’abservation pr&ente, il s’agit de deux cas nolurels de nocardioze du 
chien, étudiés 0 la cIlnique vétérinaire de Khartoum (Soudan). 

Chez le premier animal, les lésions visibles élaient constituées par une plaie 
~Tsiuleuse de 10 région rngulnole et der lésions nécrotlquer et purulente de la 
région axillaire. 

Les autopsies montrèrent que, do?s Ier deux cas, la nocardiore étai1 généra- 
lisée ; der nadules actinomycoriques, dont la taille variait de quelques milli- 
métrer à trois cenlimèfres. parsemaient les poumons, les reins, le foie et 10 rate. 
Histologrquement ces Iérionr étaient absolument clarriques. 
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Dans le pus prélevé au cenire de ces noduler, I’exarmn microscopique mon- 

trait un aciinomycète i7 longs filamenls ramiflés. gram-positif, dont I’ocidoréris- 
+mce était vormble. 

Celui-ci fui isolé airémeni. par culture a6robie sur les milieux ordinaires ; 
Ier colonies d’asped crayeux, blanc grisâtre, opporurent en 24 heurer. Des 

cultures luxuriantes furent obtenues sur les milieux de Lowenstein-Jensen ef de 
Darsei. Non hémolyiique, ce+ actinamycète, abrolument insensible à la. péni- 
cilline mois sensible à lo Novobioclne. I’erythromycine, la streplomycine et au 

sulphafurorole, fut identifié dans les deux cas à Nocordia covbe. 
Ces deux souches étaient irès poihogènes pour le chien, le ange, le lapin, le 

cobaye e+ Ia souris. comme le montrèrent les inoculations exp6rimentoler (évo- 

lution fatale en 6 à 11 jows oprès l’inoculaiion intraveineuse, pour les irons 
première5 erpèces). 

Dans les deux observationr rappariées. cette infection spécifique évoluait 
seule e+ ne pouvait pas ê+re considérée comme secondaire ou ossoci& 0 une 

maladie classique du chien (du type Carré par exemple) ; d’autres cas rant 
venus depuis confirmer ce pouvoir pathogène essentiel. 

II y o donc lieu de considérer dérarmolr qu’à côié de la nocardiose canine 0 
N. osferoides. existe une nocardiore du chien, cliniquement IdeMque et à évolu- 

tion fatale, due à N. cwioe. 

Nocardiorir del perro courado par Nocardio cwioe 

Se pasan en revisto y se discuten las ertudior ya publicada sobre la nocor- 
dioslr del perro. 

Se dercriben 105 lerianer encontradar en dos C~IOS. 
Leriones purulentar yfirtular SO” las modificaciones histopaiol6gicas ocurrldas 

en 10s animales naturalmente y experimentalmente infeciados. Se identificd 

e, germen cousu, de ,a enfermedad como Nocardio cwioe en 10s dos c~sos. 
Aporece el dicha bajo forma de filamenios ramiflcodos, relativomente largor, 

porcialmente dcido resisknies e irreguiarmente gram poritivos. 
Fue oirlado par cultiw aerobio en varia medior. Se describen SUI carocierk- 

ticas bioquimicas y culiuraler. Se determin6 su seniibilidad para con 10s onti- 

bioticas. 
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kV. Elev. Méd. ~6,. Pays +rop.. 1968. 21, 2 (191-201). 

Le traitement de la coccidiose des ruminants 
domestiques par L’ “amprolium” 

Chlorhydrate du chlorure de 1 (Camino-2n- 
propyl-5-pyrimidinylméthyl) 2-picolinium* 

par Simon GRETILLAT et Georges VASSILIADES 

(*) Nous remer .cions 10 compagnie Merck. Sharp et Dohme qui o porticip6 au financement de cette expérience. 

RÉSUMÉ 

L’x Amprolium » [Chlorhydrate du chlorure de 1 (4amino-2n-propyl-5 pyri- 

midinylm&hyi) 2.plcoIintum] déjo utilise dom la prophylaxie et le traitement des 

coccidiorer aviaires a été essayé avec succès dons la thérapeutique de Ia cocci- 

diore des ruminants domestiques au Sénégal. 

Pour Gter les risquer de rurinfestatlon ou de réinfertation en cours d’expéri- 

mentation. ont & désinfect& et rtér~llsér périodiquement les stalles. instrumenis, 

outils en contact avec Ier animaux, oins1 que Ier vètements et chaussures du 

PWSO”“d 

Le produit anticoccidien u+~I~sé pour ces essais est une poudre soluble dans 

l’eau. renfermant 20 p. 100 d’Amprolium, et odministr6e per os le matin à jeun. 

Les contrôler du taux d’infertation (nombre d’oacystes par gramme de fèces) 

mn+ faits LIV~+, puis 6, 12, 20 et 30 jours après le début de Ia cure. L’omél~ora- 

tien de l’étai général (disparition ou régresslan partielle der troubler morbides, 

gain de poids) son+ comparés avec le comportement el l’étai de témoins non 

traités à 1’ « Amprolium ». 

12 chèvres. 18 moutons et 12 YCWX otteinir de coccidiore intestinale aigué 

son+ répartis en loir de 2 à 3 animaux sur lesquels sont testés les doses suivantes : 

50. 100. 200 et 400 mg,k,lo. en une dose umque. 

200 mg/k!la/jour, pendant deux jours conrécutifr. 

25. 50, 100 el 200 mg/kdo/jour. pendant 4 jours consécutifs. 

SO mg/kilo/jour, pendant 6 ]ows cons&utifr. 

50 mg/kilo/jour. pendant 8 ]OU~ consécu,%. 

Les rérultats les plus intérersantr (touxd’infertat~on diminué de 90 0 95 p. 100 

oméhorotton de I’étot g&&al. gain de palds. dans les trois semaines qui suivent 

le début de ,a cure) sontobtenus avec ladosede M mg/k,lo/jour pendont4jours 

conrécuf~fs : une dore unique, même &I~V& (28X et 400 mg/kilo) étant insufi- 

rente pour abouler Q une guértson cIlnique. 

En conclusion, I’« Amprolium » ulil& eer os sous forme de poudre soluble 

dons Veau et renfermant 20 p. 1M) de produit oc+lf permet de +raifereficocemenI 

/es caprins, ovins et jeunes bovins attetnts de coccidiore aiguë ou ruboigué. 

Lo dore rmnimum active er+ de SO mg/kllo/jour pendant 4 ou rmeux 6 jours 

consécutifs. 

Comme pour ICI plupart des antipararitaires internes, des dorer moyennes 

renouvelées plusieurs purs de sutfe sont plus actives qu’une dore élevée unique. 
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La coccidiose intestinale des gros et des petlts 
ruminants est une protozoose très répandue au 
Sénégal. 

Sous-alimentés et très amaigri5 pendant la 
période de disette correspondant à la saison 
sèche,~+s a,nimaux en début d’hivernage sont 
sujets .à des troubles gastro-intestinaux dus au 
changement brusque d’alimentation (rares gra- 
minées dures et ligneuses remplacées par de 
jeunes pousses abondantes et très riches en eau). 

Cesaccidentsdigestifssensibilisentlomuqueuse 
intestinale et favorisent la prolifération des cocci- 
dies chez les sujets les plus affaiblis dont la plu- 
part sont des porteurs chroniques. 

De véritables épidémies de coccidiose aiguë 
apparaissent d’août 0 novembre et sont en géné- 
ral très meurtrières pour les jeunes bovins, 
O”I~S et caprins. 

Les fortes pluies d’hivernage transforment très 
vite les parcs et enclos en bourbiers et rendent 
très difficile la prophylaxie d’une maladie séws- 
sant à l’état endémique dans des troupeaux 
élevés en milieu coutumier où certaines mesures 
d’hygiène générale sont pratiquement inap- 
plicables. 

En conséquence, et particulièrement pour ces 
dernières raisons, les recherches entreprises sur 
la coccidiose des rumin&ts domestiques au 
Sénégal ont porté sur le traitement de cette para- 
sitose. 

Plusieurs séries d’essais thérapeutiques ont été 
réalisés sur veau, mouton et chèvre, infestés 
naturellement ou expérimentalement, le produit 
anticoccidien essayé étant I’« Amprolium N 
Chlorhydrate du chlorure de 1 (Camlno-Zn- 
propyl-5 pyrimid!nylméthyl) 2.picolinium. 

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

Nombre d’animaux en expérience : 12 chèvre 
adultes, 18 moutons adultes et 12 veaux. 

Les animaux atteints de coccidiose chronique 
sont soumis à une diète de 4 jours destinée t 
déséquilibrer leur milieu digestif pour sensibiliser 
leur épithélium intestlnal et faire apparaitrr 
une coccidose aiguë. (5.10° à 5.105 oocyster 
par gramme de fèces). 

Les animaux sains sont infestés expérimenta- 
lement et massivement par des souches d’Eimeric 
isolées et conservées au laboratoire. (2.10b e 
2.10~oo~y5te5administrépero5àchaqueanimal)~ 

Pour limiter au maximum les, risques de réin- 
estatlon au cours de I’expérlmentation et éviter 
linsi de grosses erreurs dans les résultats qui 
ioivent pouvoir être interprétés sui- 165 plans 
;tatistique et biologique, les précautions et les 
mesures d’hygiène générale suivantes ont été 
rises : 

a) animaux répartis par lots de 3 à 4 mainte- 
7~5 en stabulation dans des stalles à sol et à 
xrois cimentés, isolées les unes des autres. 
désinfectées et stérilisées quotidiennement ou 
lance-flamme, 

b) désinsectisotion hebdomadaire des locaux 
zt obturation des ouvertures avec des treillis 
moust;qualre pour éviter tout transport éventuel 
d’oocystes par les Insectes et partlculièrement les 
mouches, 

c) blouses du personnel stérilisées périodique- 
ment, gants et bottes désinfectés à l’entrée et à 
la sorte par passage dans un bain d’eau de javel. 

Accès du bloc expérimental rigoureusement 
interdit à toute personne ne participant pas à 
I’expérlmentotion. 

Le produit anticoccidien utilisé est une poudre 
5oluble dans l’eau, renfermant 20 p. 100 d’Am- 
prolium, administrée per os (solution aqueuse), 
le matin à jeun, I’allmentatio~n normale n’étant 
reprise que 6 heures après le traitement. 

Les contrôlez d’infestation et d’efficacité sont 
faits respectivement avant le traitement et dans 
les semaines qui suvent (6, 15, 20 et 3Oe jour), 
par examens des fèces avec dénombrement des 
oocystes par gt-unme d’excréments. 

Expérimentation chèvres 

12 anomaux parosltés avec les espèces suivan- 
tes : Elmerlo arloingi : E. ninakohlyokimovoe ; 
E. porvo ; E. chnsienseni. sont répartis en 4 lots 
de 3 animaux comportant chacun un témoin et 
deux sujets traités aux doses suivantes (poudre 
renfermant 20 p. 100 d’Amprolium). 

Lot no I : 25 mg/kilo/jour, pendant 4 jours 
conskutifs. 

Lot no II : 50 mg/kllo!jour, pendant 4 jours 
consécutifs. 

Lot no III : 100 mg/kllo/jour, pendant 4 jours 
consécutifs 

Lot no IV : 200 mg/kilo/jour. pendant 4 jours 
consécutifs. 
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fnferpréfaffon des résuffofs. 

A. Animaux témoins. 

Les quatre chèvres non traitées font une cocci- 
diose clinique classique : amalgrlssement. oné- 
mie, diarrhée sanguinolente. Deux d’entre elles 
meurent 21 et 26 jours après I’infestation. Leur 
autopsie révèle des lésions de congestion au 
niveau de I’lntestin grêle avec de nombreuses 
zones de concentration coccldlennes : taches 
blanchâtres de 2 à 3 mm de diamètre (2 à 3 par 
cm% de surface de muqueuse intestinale). 

La courbe moyenne des témoins (graphique 1) 
(nombre moyen d’oocystes par gramme d’excré- 
ments en fonction du temps d’expérimentation) 
traduit une coccidiose clinique classique, avec 
chuie normale du nombre moyen d’oocystes par 

gramme de fèces dans les 30 jours suivant le 
iour où le taux d’infestation est maximum. 

B. Animaux traltés. 

Par rapport aux témoins, les améliorations 
suivantes sont enregistrées dans tous les lots. 
48 h après le début du traitement : 

- disparition de la diarrhée, 
- baisse brutale du nombre d’oocystes par 

gramme d’excréments, 
- amélioration sensible de l’état général sur 

des animaux très fortement amoindris par une 
~nfestotion massive. 

Les courbes (graphique i) montrent une baisse 
brutale du nombre d’oocystes par gramme d’ex- 
créments, particulièrement celle correspondant 
au lot no II (50 mglkg). 
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Graphique 1. -Courbes d’efficacité (chèvres) en fonc- 
tion du nombre d’oocystes par gramme de fèces ou cours 
des 30 jours suivan+ le troifemen+. 

Avec 25 mg/kg, à une chute moins rapide 
succède une remontée légère SUIV~~ d’un palier. 

Avec 100 mg/kg, la décroissance est rapide 
ei très importante, mois elle est suivie d’une 
remontée sensible pour descendre ensuite gra- 
duellement à un taux relativement bas. 

Avec 200 mg/l<g. la diminution du nombre 
d’oocystes par gramme d’excréments est iden- 
tique nus se molntient par la suite à un taux 
supérieur 0 celui obtenu avec des doses de 50 et 
100 mg/kg. 

Réduction du porosifisme. 

(D’après le nombre d’oocystes pargramme de 
fèces avant et 30 jours après le traitement). 

Lot no ~1 : 25 mg/kg., 80 p. 100. 
Lot no II : 50 mg/kg.. ,. .__. 96 p. 100. 
Lot no Ill : 10; mg/kg.. 94 p, 100. 
LotnoIV:200mg/kg .._._... 9Op.100. 

Dons tous les cas, le traitement a abouti à une 
baisse du parasitisme suffisante pour entraîner 
une guérison clinique. 

L’examen des courbes montre que la dose de 
50 mg/kg est la plus active, 100 et 200 mg/kg 
donnent des résultats inférieurs. Cela, laisserait 
supposer qu’au-dessus d’un certain seuil, I’Am- 
prolium serait moins facilement absorbé au 
niveau de la muqueuse intestinale. 

Autopsies de contrôle sur deux animaux guéris 
cliniquemeni. 

Deux autopsies de contrôle pratiquées sur des 
animaux deux mois après I’infestation expéri- 
mentale et un mois et demi après le traitement 
confirment les résultats trouvés aux examens 
copralogiques. 

a) Animal oyant reçu 50 mgjkg pendant 4 jours. 
Maigreur. Persistance de quelques amas cocci- 
diens blanc grisâtre ou niveau de la paroi de 
l’intestin grêle. Muqueuse intestinale d’apparence 
normale. 

b) Animai oyant reçu 100 mg/kg pendant 4 jours. 
Absence de toute lésion macroscopique de 
coccidiose. 

Expérimenfafion moutons 

18 animaux parasités par les espèces suivan- 
tes : Eimerio nrnokohlyokimovoe ; E. porvo ; 
E. fourei ; E. orloingi ; E. ahsoto ; E. infricota : 
E. chrisiensem, sont répartis en 6 lots de 3 sujets 
dont un témoin non traité. 

Les premiers essais WI- chèvres ayant montré 
l’efficacité de la dose de 50 mg/kg/jouy pendant 
4 Tours consécutifs, les tests sur moutons ont été 
faits pourconfirmer surov~ns les résultatsobtenus 
sur caprins et voir dans quelle mesure une dose 
élevée serait susceptible de remplacer un traite- 
ment étalé sur plusieurs jours. 

Les différents lots sont traités aux doses sui- 
vantes : (poudre renfermant 20 p. 100 d’Ampro- 
lhum). 

Lot “0 I : 50 mg/kg, dose unique. 
Lot na II : 100 mg/kg, - 
Lot no Ill : 200 mg/kg. - 
Lot no IV : 50 mg/kg/jour. pendant 4 jours 

consécutifs. 
Lot na V : 50 mg/kg/lour. pendant 6 jours 

consécutifs. 
Lot na VI : témoins non tratés. 
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Interpréfofion des résulfofs. 

A. Animaux témoins. 

Chez les moutons non Waltés. le parasitisme 
coccidien reste élevé, avec persistance de la I 
diarrhée et amaigrissement. A l’autopsie, I’intes- 
ii” grêle est fortement congestionné avec de très 
.nombreuses lésions coccidiennes. 

B. Animaux traifés wec une dose unique. 

lot no I (50 mg/kg, dose unique) : aucune 
amélioration n’est enregistrée à la suite du trai- 
tement, Persistance du parasitisme 0 un taux 
élevé avec diarrhée et amaigrissement. 

lot no II (100 mg/kg, dose unique) : légère 
baisse du “ombre d’oocystes par gramme d’ex- 
créments mais aucune amélioration clinique. 

Lot “0 111 (200 mg/kg, dose unique) : aboisse- 
ment très lent du parasitisme coccidie”, et persis- 
iance des lésions coccidiennes déjà établies. 

Par rapport aux témoins, baisse légère du 
parasitisme mais sans jamais aboutir à une 
guérison clinique. 

C. Animaux froifés mm doses mulf+. 

Lot “0 IV (50 mg/kg/jour pendant 4 jours) : 
diminution rapide du nombre d’oocystes par 
gramme d’excréments entraînant l’arrêt de la 
diarrhée et un gain de poids avec amélioration 
de l’état général. 

Lot “0 V (50 mg/kg/jour pendant 6 jours)’ : 
mêmes constatations que dans le lot précédent 
avec de meilleurs résultats sons cependant obte- 
nir une guérison parasitologique. 

Rédocfioo du porosilisme. 

(D’après le nombre d’oocyste par gramme de 
fèces avant et 20 jours après le traitement). 

Lot “0 I : 
50 mgjkg/jour pendant 1 jour nulle. 

Lot”o II: 
100 mg/kg/jour pendant 1 jour 50 p, 100. 

Lot “0 Ill : 
200 mg/kg/jour pendant 1 jour 80 p, 100. 

Lot “0 IV : 
50mg/kg/jour pendant 4jours 88 p. 100. 
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Lot no v  : , de coccidiose aiauë. La diswrition tror, rakde 
de I’Amprolium ,u niveau 4” tissu int&tino’l en 
est sans doute la cause. 

50 mg/kg/jour pendant 6jours 95 p, 100. 
Lot no VI : 

témoins 65 p, 100. 

Chez les moutons ayant revu des doses multi- 
ples, une amélioration clinique générale rapide 
et complète coincide avec la baisse du nombre 
d’oocystes par gramme d’excréments. A l’au- 
topsie, il est remarquable de noter l’absence de 
lésion macroscopique de coccidiose. 

Les courbes (50 mg/kg/jour, pendant 4 jours, 
et 50 mg/kg/jour. pendant 6 jours) montrent la 
baisse rapide du nombre d’oocystes par gramme 
d’excréments chez les animaux guéris clinique- 
ment. La guérison parasitologique n’est cepen- 
dant jamais obtenue. 

Une dose unique même élevée est insuffisante 
pour entraîner la guérison d’un movlon atteint 

5 

4 

Graphique II. -Courbes d’efficacité (moutons) en 
fonction du nombre d’oocyster par gramme de fèces au 
cours des 20 jours suivant le traitement. 

Expérim,entation veaux 

12veauxoriginairesdu Ferlo(région de Diour- 
bel, République du Sénégal) atteints de coccidiose 
intestinale aiguë ou subaiguë sont groupés en 
6 lots de 2 animaux. Les examens coprologiques 
révèlent un très fort parasitisme à coccidies avec 
par ordre de fréquence les espèces suivantes : 
Eimerio wyomingensis. E. ouburnensis, E. zurni, et 
plus rarement E. bovis, E. ellipsoïdolis, E. cylin- 
drico et E. subspherica. 

Très maigres, anémiés avec une diarrhée pro- 
fuse et parfois sanguinolente, ces jeunes bovins 
sont soumis à une diète de quatre jours pour 
obtenir un affaiblissement de l’état général avec 
hypothermie et augmentation du parasitisme 
coccidien, le nombre d’oocystes par gramme 
d’excréments passant de 5.103 à 5.104 et même 
5.105 chez les sujets les plus malades. 

Compte tenu des résultats obtenus sur caprins 
et ovins, les essais sur jeunes bovins ontété menés 
de manière h déterminer les différents taux 
d’efficacité d’une quantité déterminée d’Ampro- 
lium (400 mg/kg), administrée quotidiennement 
en 1,2, 4 et 8 fois. 

Les différents lots d’animaux sont traités aux 
doses suivantes : (poudre renfermant 20 p, cent 
d’Amprolium). 

Lot no I : 400 mg/kg, administration unique. 
Lot w II : 200 mg/kg/jour, pendant 2 jours 

consécutifs. 
Lot no Ill : 100 mg/kg/jour. pendant 4 jours 

consécutifs. 
Lot no IV : 50 mg/kg/jour, pendant 8 jours 

consécutifs. 
Lot no V : témoins non traités 

très fortement parasités en début 
d’expérimentation. 

Lot no VI : témoins non traités 
moyennement parasités en début 

d’expérimentation. 

Interprétation des résultats. 

A. Témoins. 

Lot no V : animaux fortement parasités en 
début d’expérimentation : 
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P. = Poids e” kg 

Persistance du parasitisme coccidien à un 
taux élevé. A l’autopsie : phases sexuées (macro- 
gamétocytes. microgamétocytes. oocystes intra- 
cellulaires) très nombreuses dans les cellules 
épithéliales de I’intestln (iléon, cæcum, colon). 

Lof i-10 VI : animaux moyennement parasités en 
début d’expérimentation : 

Augmentation très nette du nombre d’oocystes 
par gramme avec apparition de diarrhée et 
amaigrissement (coccidiose aiguë). A l’autopsie : 
intestins congestionnés avec lésions coccidiennes. 

6. Animaux trortés : 

Lot no I : 400 mg/kg, dose unique : améliora- 
tion clinique mais persistance d’un nombre élevé 
d’oocystes au gramme. Après autopsie : intestin 

grêle congestionné avec lésions apparentes de 
coccidiose. Nombreuses phases sexuées dans les 
cellules de la muqueuse Intestinale (jéjunum. 
iléon, colon). 

Lot no II : 200 mg/kg, 2 jours : amélioration 
clinique notable avec diminution de 70 p. cent du 
parasitisme coccidien. Autopsie : intestin d’ap- 
parence normale mais phases sexuées endogènes 
encore relativement nombreuses noiamment au 
niveau du c~curn. 

Lot no 111 : 100 mg/kg, 4 jours : guérison cli- 
nique complète (disparition de la diarrhée, aug- 
mentation de poids) ; baisse Importanie et rapide 
(93 p, cent) du nombre d’oocystes au gramme. 
Muqueuse intestinale d’apparence normale, pas 
de lésions coccfdiennes ; très rares phases sexuées 
endogènes. 
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Lot n” IV : 50 mg/kg, 8 jours : guérison clinique 
et parasitologique complète et rapide ; mêmes 
observations que pour le lot Ill! 

Réduction du oorasitisme. 

(D’après le nombre d’oocystes par gramme de 
fèces avant et 30 jours après le traitement). 

,Loi “0 I : 
400mg/kg/jour,admini5trationunique 51 p.100 

Lot “0 II : 
200 mg/kg/jour pendant 2 jours 70 p, 100 

Lot no Ill : 
100 mg/kg/jour pendant 4 jours 93 p, 100 

coi no IV : 
50 mg/kg/jour pendant 8 jours 93 p, 100 

Lot no v  : 
témoins 58 p. 100 

Lot no VI : 
témoins augmentation du parasitisme. 

Une dose unique élevée d’Amprolium (400 mg/ 
kg) est sans effet dans le traitement de la cocci- 
diase des jeunes bovins: La même quantité 
d’anticoccidien administrée en deux fois deux 
jours consécutif5 donne de meilleurs résultats 
mais est cependant insuffisante pour aboutir 0 
une guérlson clinique qui est obtenue avec le 
même poids d’Amproiium divisé en 4 ou 8 doses 
quotidiennes (100 mg/kg/jour. pendant 4 jours 
ou 50 mg/kg/jour. pendant 8 jours). 

L’Merprétatlon de la représentation graphi- 
que des contrôlés faits avant et après le traite- 
ment est la suivante : la courbe 1 (400 mg/kg) est 
plus proche des courbes 5 et 6 (témoins) que la 
courbe 2 (200 mg/kg/2 jours) gui tend à se rap- 
procher des courbes 3 et 4 (100 mg/kg/4jours) et 
(50 mg/kg/8 jours) mais avec cependant une forte 
augmentation du nombre d’oocystes par gramme 
de fèces entre les 20e et 3Oe jours après le traite- 
ment. 

Graphique Ill. -Courbes d’efficacité (veaux) 
en fonction du nombre d’oocystes par ~romme de fèces au cours des 30 jours suivant le traitement. 

Retour au menu



L’efficacité maximum de I’Amprolium est 
obtenue avec une dose quotidienne de 50 mg/kg 
administrée pendant 4 ou mieux 6 jours consé- 
,cutifs. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les travaux déjà réalisés à l’aide de I’Ampro- 
lium dans la prophylaxie de la coccidiose caprine 
‘(FITZSIMMONS, 1967) ou de la coccidiose bovine 
(PEARDON, BILKOVICH, TODD et HOYT, 
1965), ainsi que dans le traItement des eimerloses 
,ov,ne (HAMMOND. KUTA et MINER, 1967) ei 
bovine (CASORSO et ZARAZA. 1963 : NEW- 
MAN, 1966 : et HAMMOND, FAYER et MINER, 
1966) permettaient déjà de considérer la dose de 
25 à 35 mg par kg de poids vif comme efficace, 
la cure étant poursuivie pendant 14 jours pour 
#HAMMOND. KIJTA ei MINER, 1966, 21 jours 
pour HAMMOND, FAYER et MINER, 1967, mais 
143 mg/kilo/jour pendant seulement 5 jours 
donnent aussi des résultats appréciables (HAM- 
MOND, FAYER, et MINER, 1966). 

D’après nos essais, la dose minimum de poudre 
renfermant 20 p. 100 d’« Amprolium » à utiliser 
,dans la pratlque courante pour le traitement des 
coccidioses caprine, ovine et bovine est de 
50 mg/kg/Jour pendant 4 ou mieux 6 jours 
‘consécutifs. le matin à jeun. Si la durée de la 
cure ne poseaucun problèmepratiqueen élevage 
contrôlé et intensif, I’adminlstratlon d’aniicocci- 

dien pendant plusieurs jours consécutifs risque 
d’être un inconvénient non négligeable dans le 
cas d’élevage extensif, par exemple en Afrique. 

En ce qui concerne les tests réalisés avec I’Am- 
prolium employé à dose unique ou deux jours 
de suite, les résultats obtenus par NEWMAN, 
1966 (2 g par veau en une seule administration), 
et par CASORSO et ZARAZA, 1963, (0,25 g par 
veau pendant 2 J~U~S) sont difficilement comparo- 
bles aux nôtres. En effet, 400 mg/kg en lune seule 
dose et 200 mg/kg/jour pendant 2 jours sont 
inactifs alors que les auteurs précédents obtien- 
nent des résultats spectaculaires avec guérison 
rapide. II est vra que certaines omisswns et 
lacunes relevées dans ces deux travaux rendent 
délicate toute interprétation ei discussion des 
résultats obtenus. En effet, NEWMAN tout 
comme CASORSO et ZARAZA. ne donnent pas 
le poids de leurs animaux, ce qui rend impossible 
le calcul de la dose par unlté de poids vif d’ani- 
mal en expérience. D’autre part, il n’est nulle 
part précisé dans leurs textes s’il s’agit de pro- 
duit à 100 p, cent ou d’un mélange ne renfer- 
mont que 20 p. cent de produit actif. 

Insf!tut d’Elevage ei de Médecine 
vétérrnom des Pays Tropicaux. 

laboraiorre National 
de Recherches Vétérinaires 
de Dokor-Honn (Sénégal) 

« Amprolwm » [Chlarhydrate of1 (4.amino-2n-propyl-6 pyrimidinyl-methyl) 
2.picalinium chlarlde] olready ured for treatment ond prophyloxir of wiw 
coccidioris bar been tried with SUCCBSI in the therapy of rum~nont coccidioris in 
Se”&. 

TO avoid the risk ofruper~nfestofion ond reinfeslotion during the experiment. 
ihesiollr, instruments. moteriols in contactwilh the anima16 as well OI the clother 
ond shoes ofthe staff, were dirlnfeckd ond slerllised regulorly. 

The coccidiocldal produc+ used in there tri& wos a water-soluble powder 
containing 20 p. 100 Amprol~um. odminirtered by month. in the morn~ng. before 
feeding. 

The lwel of infestation was measured by the number ofaocyrts per grom of 
faecer, before and at 6.12. 20 ond 30 days o»er the beglnning of treatment. The 
~mprovement in generol condition (disoppearance or regresrion of rymptomr. 
gain in weight) are compored with the condftion of controIs net treated with 
« Amprolium ». 
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12 gooh, 18 sheep and 12 calves with atute intestinal coccidiosis were divided 
into groups of2 or 3 animais on which the following doses were teîted : 

50, 100, 200 and 400 mg/kg in one dose. 

200 mg/kg per day on +WO conrecu+~ve doys. 
25, 50, 100 ond 200 mg/kg per day on 4 consecuiive dayr. 
50 mg/kg per day on 8 consecutive doyr. 

The mas+ intereriing resulir (infes+a+ion rote reduced by 90.95 p. 100, ~mpra- 
verneni in generol condition, gain in weighi during the ihree weekr following 
the anse+ of treaimen+j were obtained with +he dose of 50 mg/l<g per day for 

4 cansecutive dayr : a ringle dose, even at 200 and 400 mg/kg. was ~nsuffic~eni 

ta bring about o clinicol cure. 
In conclusion « Amprolium » given by month in +he form of a water-ralubie 

powder coniaining 20 p. 100 of active ingredient, is efficient in the +reo+men+ o 
ocute or subocute coccidiosir in goois, sheep and calves, 

The minimum effective dose is 50 mg/kg per day for 4 or, betier, 6 conse- 
cutive days. 

As with mari treoimenir for interna! parasites, a medium dose repeaied an 
severol successive dayr IS more effective +hon o single high dose. 

RESUMEN 

En Senegal, se odminlrtr6 con exito paro el iratamienio dg Ia coccidioris de 10s 
rumiantes domésticor el « Amprolium » [clorhidroto del cloruro de 1 (4.amino- 

Zn-prapil-5 pirimidinilmetil) 2-picolinium] ya uiilizado pqrs IB proflIaxio y ei 
trotomienta de 1as coccidiaris de las oves. Pore impedir 10’ nergor de ruperin- 
festocion o de reinfertacion duranie 10 experimenioci6n SB deriniecioron y 
esterilizaron 10s plozas, 10s inrtrumentos, en cantacro Con 10s cm~rnales, oricamo 
10s vestidor y rapaios del perranol. 

El praducto coniro ICI coccldiorls, utilizodo para érros ensayos, es un polvo 
soluble en el agua, cobiendo 20 p. 100 de Amprolium, y adminisirodo per os 
par la mofiana en ayunar. 

Se hocen 10s controler del nivel de Infertaci6n (ntimero de oocistos par gmmo 

de hecer) onies, luego a lx 6, 12, 20 y 30 diar el comienzo de1 troiamienfo. Se 
comporo la mejora del estado general (desaparicion o regreso porciol de Iaz 
perturbaciones morbidas, aumento de peso) con el compartamiento y el eriodo 

de 10s testigor no traiador con el « Amprolium ». 
En 12 cobras, 18 corderos y 12 terneros atocador par 10 coccidiosis intestinal 

aguda, iormando grupor de 2 o 3 animale% se comproban 10s dorIs rlguienIes : 

50, 100, 200 y 400 mg/kg, en una dais unico. 
200 mg/kg/dia, duronie dos dias consecuiivos. 
25, 50, 100 y 200 mg/kg/dia, durante 4 diar cansecutivos. 
50 mg/kg/dia, duronte 6 dias consecutivos. 
50 mg/kg/dio, duranie 8 dios consewtivos 

Se qbtienen 10% resuliados m& iniereronies (dlrminucidn de 90 à 95 p, 100 del 

nivel de Infertacitin. mqoro del ertado general, aumenio de peso, duronte 1~1s 
trer w~unos luego el camienzo del traromiento) con Ia doris de 50mg/kg/dio 
duronte 4 dias consecui~vos : ero inruficlente uno dosis rinico, aOn elevada 
(200 y400 mg/kg) para obiener uno curacian. 

En conclurih, el « Amprol~um », uilllzado per OP balo forma de polvo soluble 

en el aguo y cabiendo 20 p, 100 de producto activa permute el tratamiento eficor 
de las cobras, ovejas y ierneras oiocados par uno coccldiasis aguda o rubaguda. 
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Er de 50 mg/kg/dio Ia dasis activa minima adminisfroda durante 4 o mejor 

6 dior consecutivos. 
Como para 10 mayor parte de ix medicamentos antiporasitorios internos. 

las dosir medias adminislrodas de nuwo durante varias dia sin interruption 
son m6r adivas que una dosis importante Onica. 
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Étude du pâturage naturel à Madagascar 
Productivité, conséquences pratiques 

par P. GRANIER, J. LAHORE. P. DUBOIS 

RÉSUMÉ 

Les auteurs on+ étudié Ier pôiurager naturels des régions de l’ouest et du 
moyen-ouert Malgacher et déterminé l’influence de divers fadeurs sur leur pro- 

ductivit6. 
Les résultats enregistk an+ permis de dégager des donn&s pratiques. tant 

pour le paturage que pour le image et de formuler des règles d’exploitation 
rationnelle. 

L’analyse des conditloos géographiques et humaines dans les r6gions étudiées, 
permet d’attribuer au moyen-ouest une vocation d’&evage semi-intensif, alors 
que dans I’ouert l’élevage devra etre conduit sur le mode extensif. 

1. -INTRODUCTION 

L’immensité et l’homogénéité des savanes à 
Madagascarjustifient uneétudede la productivité 
du paturage naturel qui dans certaines zones est, 
et demeurera longtemps, la seule alimentation 
du bétail. S’il est important de connaître la bio- 
logie des espèces dominantes et les rendements 
pour évaluer les charges à l’hectare possibles, 
il est non moins important de préciser les consé- 
quences des différents modes d’exploitation, sur 
l’évolution des associations végétales afin d’être 
en mesure de favoriser les bonnes espèces four- 
ragères, d’augmenter les rendements, et de 
maintenir l’équilibre entre différentes strates 
graminéennes. 

Le pâturage naturel étant constitué par une 
association d’espèces qui n’ont pas la même ropi- 
dité de croissance et les mêmes exigences. il est 
certain que l’exploitation par fauchage, pâturage 
ou lamiseàfeu risquedefavorisercertainesespè- 
ces qui seront les plus résistantes et par consé- 
quent les moins productives. 

La mise en évidence du facteur écologique res- 
ponsable de l’évolution permet de dégager une 

technique d’exploitation qui doit, pour être 
rationnelle. maintenir à la fois les rendements, et 
un certain équilibre dons la végétation. 

La présente étude a été effectuée sur les pâtu- 
rages du Centre de Recherches Zootechniques 
et Fourragères (C. R. Z. F.) de Kionjasoa 
(Moyen-Ouest) et porte sur une période de trois 
années. Une comparaison a été établie avec les 
pâturages de l’Ouest (C. R. Z. F. de Miadano). 

II. - ÉTUDE ÉCOLOGI~~E SOMMAIRE 

1. - Facteurs physiques. 

On peut brièvement résumer l’étude des fac- 
teurs physiques en précisant que la pluvibmétrie 
(1.650 mm) est asez élevée pour une zone d’éle- 
vage extensif et que des températures avoisinant 
OoC en hiver provoquent un arrêt total de la 
végétation dans le Moyen-Ouest. 

Si les limons argileux du Moyen-Ouest sont 
assez bien pourvus en matière organique et 
insuffisants en Phosphore, et les sols sablonneux 
de l’Ouest assez bien minéralisés, la topographie 
joue un rôle Important, par suite de l’existence 
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d’un colluvionnement des parties basses au détri- 
ment des parties supérieures. 

La différence de granulométrie. ajoutée à des 
différences climatiques entre le Moyen-Ouest et 
l’OueSt font que des associations végétales Iden- 
tiques y  constituent des grwpes écologiques 
différents. L’association HyporrheniolHeteropogon 
se rencontrera d’une part sur les terres de 
plateau non lessivées dans le Moyen-Ouest et 
d’autre part sur les dépressions améliorées par 
un léger colluvionnement dans l’Ouest (1.300 mm 
de pluies). 

2. - Les facteurs biotiques. 

L’influence de l’homme prend une certaine 
importance du fait que l’éleveur est sédentaire ei 
qu’S de rares exceptions près, il ne pratique pas 
la transhumance. 

Le bétail étant surveillé mais non gardé ration- 
nellement, les effets du broutage sélectif prenneni 
de l’importance. Le boeuf a tendance à faire dis- 
paraître les espèces qu’il préfère, et pâture plus 
volontiers les zones où l’herbe est courte ce qui 
accentue le déséquilibre entre une zone pâturée 
et une zone sous-paturée. (Le rôle écologique de 
l’élevage dans la dynamique des swones à Mada- 
goscor - P. GRANIER- D. E. S. Université de 
Madagascar - avril 1967.) 

Ill< -MÉTHODES D’ÉTUDE 
DE LA DYNAMIQUE DE LA VÉGÉTATION 

A. - Méfhodes ufilisées. 

Evolufion de la végétation : mise en place de 
carrés témoins permpnents. Relevé de la surface 
de recouvrement par espèce sur une fiche milli- 
métrée à l’échelle de I/F++. 

Relevé phytosociologique. 
Mise en évidence des associations végétales 

par la méthode de Braun-Blonquet. 

Etude de la productivité. 

Sur une surface homogène, caractéristique de 
l’association étudiée, déhmitatlon de carrés de 
4 me ayant un coin commun le long d’une ligne 
matérialisée par une ficelle. Tous les 10 jours de 
janvier à juin, la hauteur moyenne des touffes par 
e$p&ce est notée et l’herbe coupée à 2.5 cm du sol 
sur un carré. Les rendements sont calculés par 
espèce puis cumulés. 

On établit ensuite une courbe de l’évolution 
des rendements en fonction du temps. 

Diuers traifements sont appliqués à chaque 
parcelle et répétés l’année suivante. 

B. - Efode phytosociologique. 

Le relevé ci-dessous donne un aspect phytoso- 
ciologique de l’association végétale dominante 
dans le Moyen-Ouest. 

Fc 

% 
:réquena 

6.6 

80 

6 

0.8 

5 

186 

7.65 

8.78 

0,32 

03 

0,04 

0.05 

Total 17.64 

On voit que deux espèces dominent dans 
l’association, ce sont I’Hyporrhenio r,ufa et I’Hete- 
ropogoo confortus, deuxandropogonékscommuné- 
ment répandues en milieu tropical: Les autr&, 
importantes en phytosoclologie, sont négligea- 
bles sur le plan de la productivité. 

Par l’étude comparative des relevés phytoso- 
ciologiques effectu& sur des parcelles ayant 
subi des traitements différents, on peut mettre en 
évidence l’influence d’un facteur sur l’évolution 
de la végétation. 

Le surpâturage a pour effet d’augmenter la fré- 
quence et le recouvrement de base des espèces 
non oppétées (Imperoto. Arrstldo) et d’accélérer 
I’évolutlon dans un sens regressif. 

Le sous-pâturage, en l’absence de feux avec la 
reconstitution de I’humus et les conséquences que 
cela entraîne, est le pomt de départ d’une évolu- 
tion progressive transformant le pâturage en 
formation secondaire buissonnante puis orbus- 
tive et arborée. 
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1 40 L’oppéiibllité : Les pyrophytes ne sont pas 

Si l’on considère le cas des pâturages mis àfeu 
régulièrement, on constate que l’évolution des 
légumineuses est cyclique. Sur un 501 lessivé, 
durci, dépourvu de matière organique, les Iégu- 
mineuses se réinstallent plus facilement que les 
graminées (dépendantes de I’Azote dans le sol). 
Ces légumineuses (Indigofera, Eriosemo, Crota- 
ioria) non concurrencées par la strate grami- 
néenne, occupent une partie de l’espace libre 
et n’étant pas broutées, enrichissent le sol en 
azote par leurs litières et la désagrégation 
de leurs racines. Cette amélioration, physique 
et chimique permet aux graminées de se 
réinstaller, de végéter et de supplanter les Iégu- 
mineuses jusqu’à la prochaine mise à feu. où le 
cycle recommence. 

La richesse d’un pâturage en légumineuses 
naturelles doit donc être considérée comme un 
facteur négatif. Elle permet d’évaluer approxi- 
mativement la date de la dernière mise à feu et le 
stade d’évolution. 

les pyrophytes. 

L’exploitation du pâturage par le bétail pro- 
voque l’extension des pyrophytes (Imperafo, 
Aristida) par suite des compétitions interspéci- 
fÏques qui jouent toujours en faveur de celles-ci, 
et pour diverses raisons : 

10 la rapidité de croissance : I’imperafo et 
I’Aristida ont une croissance accélérée par le 
passage du feu et sont les premières à occuper 
l’espace aérien et la couche superficielle du sol. 

20 Le mode d’occupoiion de l’espace : I’Aristido a 
un port procombant et une touffe âgée de 3 ans 
peut dépasser le mètre carré - il se propage par 
des rhizomes, son plateau de tallage s’accroît 
sans cesse, et la touffe élimine progressivement 
toutes les espèce5 environnantes. 

L’lmperofo a des rhizomes très résistants, pro- 
fonds, riches en réserves et à couse de sa socia- 
bihté élevée élimine les autres espèces. 

30 La +riodicité saisonnière : Ces deux espèces 
adaptées aux feux et à la sécheresse, peuvent 
refaire un cycle à n’importe quel moment de 
l’année, alors que les Hyjmrrhema et Heferqogon 
dépendent étratement de la pluviométrie. Le feu 
lève immédiatement la dormante sur les touffes 
d’Aristide et d’lmperoto. 

systématiquement broutées, comme les bonnes 
espèces fourragères ; ce qui leur donne un 
avantage certain dans la compétition. 

50 L’accumulation des réserves : l’appareil raci- 
navre des pyrophytes est extrêmement dense et 
profond, ce qui permet, en pérlode sèche, une 
accumulation importante des réserves, alors que 
les Hyporrhenio et Heteropogon ont un enracine- 
ment superficiel. 

C. - Efude des cycles végétofifs de I’Hyparrhe- 
nia ef de I’Heteropogon. 

Légèrement avant le début des pluies, les 
cycles végétatifs redémarrent lorsque s’effectue la 
migration des réserves raclnaires accumulées au 
COU~-5 de la saison sèche (nitrates) vers les inno- 
vat1ons. 

Les phases caractéristiques du cycle végétatif 
de I’Heteropogon peuvent être résumées ainsi : 
pour le Moyen-Ouest : 

- Montaison I/II1 
- Floraison 21/lll 
- Fructification ISjlV 
- Dispersion des diaspores Fin avril 

Quant à I’Hyporrhenio rufa, plus lent, son cycle 
est le suivant : 

- Montaison I/II1 
- Floraison 3O/lll 
- Fructification 9!V 
- Dispersion des diaspores Mi-mai 

On remarque que si la montaison débute en 
même temps, la période qui précède la fructit- 
cotion est beaucoup plus étalée cher I’Hyporrhe- 
nio. On sait que chez I’Heteropogon, la fructlfi- 
cation est extrêmement rapide à partir du 
moment où apparaissent les étamine5 qui peuvent 
être observées facilement sur ces plantes ané- 
mophiles. 

En résumé, le cycle de I’Heieropogon est beau- 
coup plus court, et surtout, ce qu’il importe de 
remarquer lorsqu’on veut faire du foin c’est 
que la période qui convient pour le fauchage se 
réduit dans la pratique à 2 semaines pour 
I’Heteropogon, et que pendant les 2 semaines, il 
y  a de fortes chances d’avoir des pluies, puis- 
qu’ellessesituentdu1~~au15 mars(Préfloraison). 

Si l’on considère I’Hyporrhenia. on,voit que cette 
période s’étale sur tout le mas d’avril, et que les 
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pluies étant prajiquement terminées, les risques 
de pertes seront réduits. 

Sur le plan purement physiologique, notons 
qu’en fauchant à la fin du mois de mars, la coupe 
ne modifie pas le comportement de I’tfeteropogon 
qui 0. terminé son cycle et se met naturellement au 
repos. II n’en va pas de même de I’Hyporrhenia 
qui, 6 cette date en est à la montoison ou au début 
de la floraison et les recherches récentes prou- 
vent qu’à ce stade : 

- «les épis préformés détournent I’alimen- 
tation de la plante et leur concurrence, empêche 
l’évolution des talles secondaires ou des bour- 
geons qui étaient en instance. » 

- «qu’il est probable que les apex provo- 
quent aussi un blocage hormonal de tous les 
bourgeons non encore démarrés et destalles 
insuffisammenl avancés » (1. DUTHILL). 

Pour I’liyporrhenio, cette période correspond 
donc à un arrêt total de la végétation, et à une 
élimination importante des réserves exportées 
avec le maître brin. Si, toutes les années, l’asso- 
ciation est fauchée précocement, il s’en suivra 
une élimination progressive de I’Hyparrhenio au 
profit de I’Heteropogon. 

Comparaison avec l’Ouest. 

Les cycles sont 0 peu de choses près identiques 
dans l’Ouest et le Moyen-Ouest, où l’on observe 
également un décalage d’un mois dans les fruc- 
tifications de ces 2 espèces. On peut rapprocher 
de ce fait l’observation effectuée à Kianjasoa sur 
la longueur des cycles au cours d’années à plu- 
viométrie très dlfférentes (année pluvieuse et 
année sèche). II semble que la pluie a une 
influence marquée sur les rendements mais ne 
modifie pas sensiblement la longueur des cycles 
ce qui est un fait d’ordre très général. 

D. - Exigences écologiques : 

L’Heferopogon contortus : est une espèce très 
plastique. pantropicale. peu exigeante et résis- 
tante aux feux. Sa présence n’a pas de valeur 
significotlve. elle indique seulement l’existence de 
feux répétés. On la retrouve sous tous les climats. 
et sur des sols très différents. 

L’Hyporrhenio rufo : est exigeante en matière 
organique. On la rencontre sur des sols bruns 
foncés contenant le plus souvent plus de 2 p. 100 

de maiière organique et possédant une bonne 
structure. Elle est très sensible à la présence d’élé- 
ments fins en surface et ne supporte pas le pas- 
sage répété des feux, ni le surpâturage. Elle est 
beaucoup plus exigeante en eau que I’Heferopo- 
gon et réagit nettement aux effets du sous-solage. 

IV. - RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 
ET APPLICATIONS 

a) Mise en évidence de la compétition entre les 
espèces dominantes : 

SI un ~Pâturage constitué par l’association 
Hyporrhenio-Heieropogon est exploité toutes les 
années à la même époque, avant la fructiftcatmn 
de I’tiyporrhenia, le faciès « Hyparrhenio » n’ap- 
paraît pas et cette espèce fimt par disparaître. II 
suffit de laisser en défens un carré témoin pour 
voir apparaître le faciès dès le mois de mars. 

Dans les graphiques no I et no II on remarque 
sur les courbes correspondant aux parcelles 
fauchées chaque année l’existence de 2 pics qui 
représentent la montaison des 2 espèces. Sur 
les courbes correspondant aux parcelles fauchées 
après un temps de repos supérieur à 1 an, le pic 
de I’tieferopogon n’apparaît pas, parce que ce 
dernier est gêné par la concurrence de I’Hypor- 
rhenio, plus vigoureux du fait de l’allongement du 
temps de repos, qui afavorlsé l’accumulation des 
réserves. 

b) Mesure de la productivité : 

Etude effectuée d’après la méthode des carrés 
coupés tous les 10 jours dons des parcelles aux- 
quelles on applique les traitements suivants : 

Objet A. - Fauchée tous les ans. 

Objet 6. - Fauchée après un temps de repos 
supérieur à 1 an. Les htières sont fauchées et 
enlevées en fin de saison sèche lorsque la végé- 
tat1on est 0” repos. 

Objet C. - Mise à feux en saison sèche. 

Observotrons effectuées : 

- Pluvlométrie entre choque coupe, 
- rendement par espèce et global, 
- o/. de chaque espèce, 
- stade végétatif à chaque coupe. 
- hauteur moyenne des touffes, 
-.fréquence des espèces. Evolution, 
- hauteur des regains. 
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RESULTATS 

- lnfiuence de la longueur des temps de repos 
wr les rendements : 

Graphiques no I et nOIl. 

La courbe A correspondant à la productivité de 
la parcelle fauchée l’année précédente fait oppa- 
raître les points suivanis : 

10 En février, début des observations, la par- 
celle fauchée l’année précédente a un rendement 
supérieur à la parcelle B, parce que cette der- 
nière, laissée au repos toute la saison sèche, a été 
débarrassée des pailles sèches (litières) avant le 
début des pluies ; la parcelle A a donc une cer- 
taiw avance, avance qui correspond aux regains 
de début de saison sèche. 

30 Les cycles étant plus précoces que dans la 
parcelle B, la pluviométrie tardive (pluies en fin 
avril) provoque un regain de croissance moié- 
rialisé par un P pic 0 ce moment-là. 

La courbe B correspondant à la productivité de 
la parcelle laissée au repos l’année précédente, 
se distingue de la courbe A par : 

a) un décalage dans le temps que nous avons 
déjà expliqué, b) un pic de I’Heteropogon moins prononcé, 

c) un pic de I’Hy$wrrhenio beaucoup plus haut. 
Dans cette parcelle I’Hyporrhenio non fauché 
l’année précédente a pu reconstituer ses réserves 
racinaires, et n’a pas subi de pertes importantes 
par «écimoge» comme dans le cas où il est 
couk au stade de la montaison. 20 La courbe possède 2 pics très nets qui cor- 

respondent à la «flambée de croissance» de Conséquences pratiques. 

I’Heieropogon en mars et de I’Hyporrhenio en avril. La mise au repos permettant d’avantager 
II faut noier que cette «flambée de croissance » l’espèce fourragère la plus intéressante et d’aug- 
se situe un peu avant la moniaison. mater les rendements, on peut se permettre de 

PRODUCTIVITE 
en r,v.rm!o 
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15FL”R,E.i w., 1 &L - 2 * JUIN 

ne pas faucher ou faire pâturer la totalité des 1 - Influence de la dote du fauchage sur l’évolo- 
surfaces mais laisser en défens 113 ou 114 de i iron de I’ossociofion : 
chaque parcelle chaque année et d’effectuer une I Le graphique na III Illustre l’influence d’une 
rotation des sous-parcelles. ~ coupe précoce sur une association composée de 

Si un hectare peut produire chaque année ! 2 espèces qui n’ont pas la même vitesse de crois- 
10 tonnes d’herbe verte, avec une rotation par 1 sance. Le fauchage d’une graminée après la 
tiers des mises ou repos on peut obtenir une fructification ne provoque pas de modifications 
production d’environ 8,5 tonnes sur 2,/3 d’hectare dans les cycles végétatifs suivants. Ckst le cas de 
seulement. Ceci permet d’abaisser le prix de I’Heferopogon qui même lorsque le fauchage est 
revient du foin, l’augmentation des rendements précoce (mars) a terminé son cycle. Ceci explique 
réduisant le nombre d’heures des machines et de pourquoi les 2 courbes de I’Heteropogon dans les 
la main-d’oeuvre nécessaires. Les surfaces de Objets Aet Bsont pratiquement confondues, alors 
paturoges naturels étant presque toujours beau- qu’on remorque un décalage dans les rende- 
coup plus étendues que ce qu’il est possible ments et dans le temps entre les 2 courbes de 
d’exploiter rationnellement, cette mise au repos I’Hyparrhenia dans les objets A et B. 
n’est pas gênante et elle permet en fin de saison De plus, on sait que le fauchage répété (I pour 
sèche de fournir des litières abondantes, de effet de sélectionner dans une population les espèces 
reconstituer de I’humus et d’enrichir progressi- à cycles plus courts, celles ayant des cycles longs 
vement les sols. frnissont par être éliminées parce que non campé 
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‘2 m & P m 

Ceci peut expliquer pourquoi la floraison régulièrement que dans la savonesous-exploitée. 
raît plus t6t dans les associations exploitées D’autre part, le graphique no IV montre que si 

MOYEN OUEST MOYEN OUEST 
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on laisse à la aramlnée un temr>s de rer>os pour Etude de la dote du fauchage 
qu’elle puisse kconstituer ses r&wes,‘mêke si 
elle est fauchée en saison sèche, le cycle suivant : 

Le graphique no Ill montre, que I’Hyporrhenio 
est l’espèce qui présente le plus d’intérêt sur le 
plan fourrager par ses rendements et le fait 
qu’elle peut être fauchée plus tard, à un moment 
où le gaspillage dû aux pluies est négligeable. 
Par ailleurs. une étude bromatologique «Les 
Foins des Graminées naturelles » (rapport en 
cours d’impression) montre que les valeurs four- 
ragères (U. F.) ne varient pratiquement pas au 
cours de la saison du fanage. en ce qui concerne 
les bovins. 

- est retardé en saison sèche, 
- est plus élevé. 

Conséquences pratiques. 

SI l’on exploite régulièrement toutes les années 
la même parcelle à la même époque. on va pro- 
gressivement éliminer l’espèce tardive, ce qui va 
provoquer une baisse des rendements et un 
raccourcissement de la période des foins. Lafruc- 
tification des espèces tardives ne se fera pas, ce 
qui empêchera I’amélloration de la couverture 
du sol par les germinations qui sont nombreuses 
après les feux. 

C’est ainsi qu’il est relativement difficile de 
rencontrer à Madagqscar des. savones dans 
lesquelles I’Hyporrhenio domi,ne, sauf dans les 
zones sous-exploitées ou dans les zones à sols 
riches. Le respect du temps de repos est une règle 
absolue en matière d’exploitation des pâturages 
e+ so non-observation favorise I’Heteropogon, plus 
résistant au feu, moins exigeant et qui, par un 
mécanisme naturel (callus vulnérant) sait se 
mettre en défens au moment de la fructification. 

En se basant sur ces données phytosoclolo- 
giques on peut établir un plan d’exploitation fai- 
sant Intervenir le temps de repos. la rotation du 
paturage - la distribution de foin et l’appoint 
d’un pâturage de saison sèche (bas-fond). 

II y  a donc intérêt à attendre l’époque de la 
préfloraison de I’Hyporrhenio pour faire les foins. 
c’est-à-dire que la fenaison doit logiquement se 
situer de la fin mors au 15 avril. Plus tard, bien 
que les rendements augmentent. la lignification 
des chaumes diminue I’appétibilité et la diges- 
tibilité des foins. 

- Influence du feu. 
Pour de multiples raisons, le feu étant encore 

un « mal nécessaire » et devant être considéré 
comme un facteur écologique lorsqu’il est ques- 
tion de pâturage extensif, un objet C a été brûlé 
en saison sèche, 0 l’époque où les feux courants 
consument la savane. 

La courbe C du graphique no II indique les 
résultats obtenus sur une parcelle homogène et 
homologue des objets A et B. 

Ces résultats sont identiques à ceux obtenus 
par différents auteurs et en particulier DUCHAU- 
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FOUR et DOMMERGUES, et peuvent être résu- 
més ainsi : 

Le feu provoque une amélioration certaine 
mais tempotare (3 mois erwron) par suite de la 
levée de dormonce qu’il provoque, de la recru- 
+scence temporaire de l’activité microbienne, 
de l’accumulation des cendres qui relève le pH 
et de l’augmentation de la teneur en Azote 
minérol - qui est passée, 0 Kianjasoa, 3 mois 
après les feux de 1,l à 1,68 p. 100. Après cette 
amélioration temporaire la parcelle brûlée 
accuse des rendements inférieurs à crux des 
objets A et 8. 

II est certain que le feu est un facteur de degra- 
dation, mais si l’on ne peut pas ne pas brûler, 
il est possible de limiter les effets en effectuant 
une rotation des feux et surtout en respectant le 
!emps de repos. Le feu en lui-même n’a que peu 
d’action sur une savane plus ou moins ouverte, 
alors que le surpâturage des rega,ns après les 

feux favorisent les pyrophytes (Arisfido, lmperak) 
+ Par ailleurs, il est parfois indispensable pour 
lutter contre I’embroussaillement. 

- Influence de Jo pluvioméirie. 

L’expérimentation effectuée sur les parcelles A 
et B a bénéficié d’une succession d’années net- 
tement différentes sur le plan de la pluwométrie. 
Alors que la moyenne calculée sur les vingt der- 
nières années est de 1.650 mm, l’année 1966 a été 
une année très peu pluvieuse (1.100 mm) alors 
que 1967 peut être considérée comme une année 
pluvieuse (1.850 mm). 

Sur les grophlques no IV et no V on peut remor- 
quer que l’excédent des pluies provoque une 
nette augmentatnn des rendements qui est régu- 
lière alors que la modification de la longueur des 
cycles semble être influencée par d’autres 
facteurs. 

Dans le graphique no 1, correspondant à une 

MOYEN OUEST 

Retour au menu



année peu pluweuse l’existence de pluies tar- 
dives, provoque la pousse de regains, l’herbe 
n’ayant pas atteint ses potentiahtés maxima en 
avril. II y  a intérêt dans ce cas à laisser ces regains 
en défens jusqu’à la saison sèche, si l’on ne veut 
pas épuiser le pâturage. II faut attendre pour 
exploiter, que les souches émettent de nouvelles 
inflorescences qui sont souvent pauvres, aber- 
rantes (formes de résistances). 

Pertes de matière skhe en saison sèche. 

Au centre de Recherches Zootechniques et 
Fourragères de Kianjasoa une étude a été effec- 
tuéesur l’exploitation des regains de l’association 
HyporrheniolHeferopogon en saison sèche par des 
bcwfs au pâturage. Cette étude a permis de 
mettre en évidence, par la méthode des cages 
grillagées, une perte de matière sèche pendant 
les rmxs d’août et septembre. 

Sur des échantillons prélevés dans les cages 
grillagées au début et à la fin de la période 
de pâture, ramenés à la matière sèche, on a 
constaté une perte de poids de l’ordre de15 p. 100 
sur une période de 40 jours. 

Les cellules continuant à respirer, il y  a : 

- Dans un premier temps, une perte d’eau 
et de gaz carbonique. 

- Dans un deuxième temps, des actions dias- 
tasiques qui ont pour résultat une production 
d’alcool et d’acide carbonique. 

V. - COMPARAISON 
ENTRE LE MOYEN-OUEST ET L’OUEST 

Tableau no 1, graphique VI et VII. 

L’étude comparée de la productivité de I’assc- 
ciotion HyporrheniolHeieropogon effectuée dans 

i 
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les Centres de Recherches de Kianjasoa (Moyen- 
Ouest) et Miadano (Ouest) fait apparaître des 
rendements bruts nettement supéreurs à Miadana 
(18 t/ha au lieu de 11 t/ha). 

De plus, une caractéristique est essentielle, et 
réside dans l’existence de regains à Miadana, où 
les carrés coupés entre janvier et février par- 
viennent à nouveau à la même hauteur en mai. 
A Kianjasoa il n’y a pratiquement pos de 
différences entre les carrés coupés entre janvier 
et mai, la repousse étant uniformément négli- 
geable. 

C’est dire combien le milieu en soison des pluies 
est nettement plus favorable pour la pousse de 
l’herbe dans l’Ouest que dans le Moyen-Ouest. 

Le tableau ci-après, indique la hauteur des 
‘regains en fonction de la date de la coupe. 

On peut remarq”er que sur les carrés coupés 
jusqu’au 20 février les regains de I’Heieropogon 
aiteignent au moins 55 cm de hauteur le 6 mai, 
hauteur qu’ils atteignaient à la date de la pre- 
mière coupe (Tableau no 1). 

Les fact&rs écologiques qui influent sont les 
suivants : 

La topographie : Les terres utilisées à Miadana 
ne sont pas des plateaux, mais des terres basses 
en dépressions plus ou moins fermées ce qui 
modifie la répartition locale des pluies. Alors qu’à 
K~an]asoa les plateaux se drainent au profit des 
nappes situées beaucoup plus bas, à Miadana les 
terres collectent des quantliés d’eau supérieures à 
l’importance des précipitations. En outre ce dra- 
nage latéral enrichit en bases les terres des 
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OUEST 

dépressions. II y  a une compensation édaphique 
h la sécheresse relative du climat. 

La roche-mère : les analyses des sols font oppo- 
mitre que les terres de l’Ouest sont bien mieux 
‘minéralisées que celles du Moyen-Ouest (en P, 
K. Ca, Mg). 

Lo gronuiométrie : les plateaux du Moyen-Ouest 
sont des limons argileux qui ont un pouvoir de 
rétention élevé, alors que les terres sablonneuses 
de l’Ouest maintiennent des réserves perma- 
nentes d’eau en profondeur et qu’à quantités 
égales la fraction « eau disponible » est beaucoup 
plus grande dans un sol sablonneux que dans un 
sol argileux. 

La température : les moyennes supérieures d’en- 
viron 10 degrés dans l’Ouest favorisent la crois- 
sance de l’herbe. 

En conclusion. les mêmes associations végé- 
tales, ont dans l’Ouest, en saison des plumes. plus 
d’eau, de chaleur et de sels mineraux que dans le 
Moyen-Ouest, facteurs écologiques qu’une simple 
comparaison de la climatologie ne permet pas de 
dégager (la hauteur des pluies moyenne de 
Miadano &ant que de 1.300 mm enwron). 

Conséquences pratiques. 

II est possible dans l’Ouest d’exploiter le pâtu- 
rage naturel régulièrement deux fois par an, 
sans modifier I’kquilibre de la végétation. Il est 
nécessaire d’observer une rotation dans le 
rythme d’exploiiation des foins et du pâturage 
des regains. 

Ceci peut être schématisé de la manière sui- 
vante : 

Pâturage au début des Foin en mars/ayr~I 
Année pluies 

I Foin de regains en mai Pâturage des regains en 
saison rkhe 

Foin en m~r~/ovr~I Pâturage au début des 
Année pluies 

II Pâturage der regains en Foin de regains en mai 
saison-sèche 

Repos èn saison-sèche 
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VI. -APPLICATIONS. 
MODE D’EXPLOITATION 

DU PATURAGE NATUREL 

On peut, à partw de l’étude précédente, dégo. 
ger les règles à observer dons I’exploitatior 
rationnelle du pàturage naturel. Les technique! 
mises w point sont valables pour les zones étw 
diées mais peuvent, modifiées en fonction dt 
climat et de la végétation être appliquées QV> 
autres associations végétales : 

10 Respect du temps de repos : 
Pour éviter la dégradation d’un pâturage, i 

faut qu’au moment de la mise en exploitation, 
l’herbe ait eu le temps d’accumuler sufiisam- 
ment de réserves dans ses racines. En milla 
iropical, à scusons sèches marquées, le temps dr 
repos nécessaire peut être très long (de 6 mois à 
1 an) en saison sèche, et relativement couri 
(2 mois) en saison pluvieuse. 

20 Rotation dons l’exploliation des parcelles : 
Nous avons vu que le fauchage répété sélec- 

tionnait les espèces à cycles courts, et que si ICI 
même parcelle était exploitée toutes les années à 
la même époque on modifiait la composition du 
pâturage et on provoquait une diminution des 
rendements. 

II est donc Indispensable de mettre au repos 
successivement chacune des parcelles. et de 
veiller à ce que le fauchage ou le pâturage ne se 
fassent pas deux années consécutives à la même 
,date sur la même parcelle. Nous avons donné 
ci-dessus d,es exerwples de plans d’exploitatjo,ns 
avec rotations. 

30 Coicul de la ch,orge en bétail en fonctron de la 
~roductiwté : 

Pour éviter aussi bien le sous-pâturage que le 
surpâtwage, il faut accorder lacharge à l’hectare 
à la productivité des parcelles en fonction de la 
saison. Si pour le Moyen-Ouest, la productiwté 
annuelle moyenne de la savane est de l’ordre de 
1 g à 2 g/ma/]our, elle est d’environ : 3,s à 
5 g/m~/jour. pe,nda,nt la période de croissance de 
l’herbe. La charge à l’hectare, dat donc varier 
dans le même sens. Nous avons vu ég&ment 
que cette productivité varlait en fonction de la 
hauteur des pluies - l’éleveur doit dont &re 
amené à utiliser des surfaces plus ou moins 
grandes. III lui est Wcile dans la pratique de 
modifier le nombre de têtes de bétail. 

40 Mm en défens des fxxcelles brûlées : 

Si l’on ne veut pas augmenter le pourcentage 
des pyrophytes dans le pâturage, il faut attendre 
que les bonnes espèces fourragères soieni par- 

, venues à une hauteur exploitable (35 cm en 
minimum) avant de ICLISSW pâturer les repousses. 

_ Le feu est un moyen économique pour nettoyer 
, les parcelles, et «régénérer » l’herbe, mals si 
, l’on veut limiter ses effets régressifs sur les sols 

et la végétation, il faut d’une manière absolue 
éviter de faire surpâturw les parcelles Immédia- 
tement après leur muse à feu. 

50 Fobricoiian de foins : 

II est nécessaire de respecter les mêmes règles~ 
1 pour le fonage que pour le pâturage. d’autant 
: que le passage de 10 faucheuse provoque des 
1 exportations de matières bien plus importantes que 
1 le pâturage, le bétail se contentant souvent d’un 

« écremage » irrégulier de l’herbe. 
Lorsqu’un pâturage est constitué de 2 espèces 

dominantes, il ne faut pas régulièrement faucher 
en se basant sur le cycle de la plus rapide sinon 
on élimine la deuxième, d’où l’introduction de Ia~ 
rotation dans l’exploitation. 

Notons que dans l’Ouest. étant donné I’exis- 
tence de regains. il est possible de faire pâturer 
une parcelle ou début des pluies et de faner les 
regains. 

VII. - CONCLUSION 

Une Etude phytosociologique et écologique du’ 
pâturage naturel et en particul,ler l’application 
de la méthode des carrés contigus coupés à 
interval,les,,réguliers, dans une surface homogène, 
a permis de chiffrer I’iniluence de divws facteurs 
sur la pr,oductivité du pàturage. 

La com,paraison des courbes de croissance de 
Ilherbe dons des objets différents nous a amené à 
préciser des règles de l’exploitation rationnelle 
et à d,ég,ager des do,n,nées pratiques. aussi bien 
pour le pâturage q,ue pour le fanage. 

Notons que les lois de l’exploitation fourragère 
en milieu tropical ne d’iffèrent de celles des pays 
tempérés que par l’influence de l’alternance des 
saisons qui est plus marq8uée en milieu tropical. 
Mais dans le fond,, les principes sont les mêmes. 

Cette étude nous permet également de distin- 
guer des vocations différentes, en motike d’éle- 

( vage entre le Moyen-Ouest et I’Ouesi. Bien que la 
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productivité de l’herbe soit inférieure dons le 
Moyen-Ouest à celle de l’Ouest, cette région, 
a par ailleurs des potentialités supérieures. Les 
possibilités d’intégration de l’élevage à I’agricul- 
turc grace à l’introduction d’une sole fourragère 
dans l’assolement, la mise en valeur des collu- 
viens riches et des bas-fonds montrent qu’il n’est 
pas économique de conserver le pâturage naturel 
dans leszones 0 peuplementdense. Desconditions 
géographiques et humaines font que les sols doi- 
ventproduirebeoucoupplusqueles 1.200 U.F./ha 
que l’on peut exploiter par pâturage 0” 
fauchage, et la vocation de cette réglon est I’éie- 
vage semi-intensifassocié à l’agriculture dans les 
zones peuplées et situées à proximité des circuits 
de commercialisation. 

Dans l’Ouest, le problème est très différent. et 

en dehors des grandes plaines rizicoles la VO<~- 
tion est bien l’élevage extensif. II est certain que 
ce mode d’élevage est perfectible, ne serait-ce 
que par la mise en application des données pré- 
cisées ci-avant qui permettraient d’améliorer la 
charge à l’hectare. Des réserves de foins, et des 
réserves de fourrages verts sur pieds, même 
cultivées sur des surfaces réduites améhoreraient 
l’alimentation du bétail et limiteraient les pertes 
de poids qui sont désastreuses pour le bétail en 
fin de saison sèche. 

et de Médecine vétérmoire des Pays tropcaux. 

RégIon de Recherches vétérinaires 

et zootechniques de Madagascar 0 Tananarive, 

SUMMARY 

The authors studied ihe natural postures in the west and mid-west of Mada- 
goscw. ond deiermined +he Influence ofvar~aus factorr on their productivity. 

The resuItr recorded bave yielded information ai practicol value concerning 
the pasiures, haymaking and the formulation ofsyrtemr of rationol exploitation. 

AnaIysis of the geographlcoI and human conditions in the regionr studied 
show thot the mld-west is suitobIe for remi-lntenrive catlle-rearing, whereas in 
the wesi i+ should be extensive. 

RESUME N 

M”di0 de 106 parror “(Lt”rotes en Mdogascor. 

Productividad. co”rec”e”cior pr.i‘icos 

Lor outorer eriudioron 10s postas naturales de las regiones del oeste y del 
media-oerte de Madagascar, y determinaron 10 influencia de V~~I~II faclorer 
sobre su produclividad. Los resultados notadar permilieron ertablecer dafos 
prkticor concernienter a las pastos asi como o la henificacik y se formuloron 
reglas de explotac16n racional. 
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Expériences d’embouche des porcs 
avec mise au pâturage 

par 1. GILBERT, P. CAPITAINE, H. SERRES 

RÉSUMÉ 

Deux expériences remblabler, une en saison sèche et une en saison des pluies, 
ont été e?iecutéer pour évaluer I’éconanw d’aliment canceniré qui peut être 
réolirée en mettant sur du pâturage les porcs 0 l’engrais, entre les poids de 

50 et 100 kg. 
Trois traitements alimentaires ont 6+6 appliques à savoir la rtabulotion perma- 

nente habituelle, la sortie sur pâiurage artificiel et la sortie sur pâturage naturel. 

Les principaux résuIt& sont les ruivanfr : 
Le pâturage naturel abaisse l’indice de consommation du concentré de 

0.3 unité environ, et le pâiurage artificiel de 0,4 unité réalisant une économie 
de 15 kg et 20 kg respeci~vemeni de concentré pour engraisser les porcs du 
poids de 50 0 100 kg. 

A Madagascar, et notamment dans le Moyen- 1 1. -MATÉRIEL ET MÉTHO,DES 
Ouest, les éleveurs de porcs ont des exploitations 
de polyculture du type familial. Ils ont à leur Le matériel animal est constitué de porcs Large 

disposition un grand nombre de vallons plus ou White. race très répandue à Madagascar, pesant 

moins marécageux, appelés \ici « Bas-fonds », au départ 50 kg. 

non cultivés. Dans chacune des expériences trois lots ont 

Les porcs sont élevés soit en stabulation per- 
été constitués qui recevaient les traitements 

manente, soit avec mise ou pâturage dans ces 
suivan+s : 

bas-fonds pendant la journée. Lot A = Stobulation permanente, deux repas 

L’étude présente se propose d’étudier si la de concentré par jour (Témoin). 

mise au paturage entraîne une diminution de Lot B = Pâturage artificiel matin et soir, un 

consommation d’aliment concentré, amenant repas de concentré le soir. 

ainsi une économie pour l’élevage. Lot C = Pâturage naturel matin et soir, un 

Dans un premier temps, l’embouche a été repas de concentré le soir. 

étudiée entre les poids de 50 0 100 kg car les La première expérience a été réalisée avec 
essais précédents ont montré que les porcelets 16 animaux par lot, la seconde avec 8 animaux 
supportaient mal la mise à l’herbe, et subissaient par lot. 
une infestation massive par les vers parasites, Le lot A recevait deux repas par jour à7 heures 
notamment les ascorides. et 0 17 heures. 

Une expérience a &é réalisée en saison sèche Les lots B et C sortaient à leur pâturage de 
(du 22 avril au 17 juin 1965) et une en saison des 6hà10hetde15hà17h.A17heures,ilsrece- 
pluies (du 24 février au 16 mal 1966). nient leur repas concentré. 
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Durant l’expérience de saison des pluies, le 
soleil d’été a provoqué des coups de soleil au 
cours de la pérlode d’adaptation, et les horaires 
,de sortie aux pâturage ont été ramenés aux 
heures suivantes : 6 h 30- 9 h et 16 h -17 heures. 

Le pâturage artificiel était constitué par du 
Brachiorio ruzizwws de plateau. d’une qualité 
moyenne au cours de l’essai de saison sèche, car 
il était à la maturité des graines (80 cm de haut). 
Le principe du pâturage tournant a été utilisé 
‘avec clôture électrique. le changement de par- 
,celle étant effectué sans attendre que le pâturage 
soit rasé ; de cette façon, il n’a pas été détérioré 
malgré la tendance du porc à fouir la terre. 

Le pâturage naturel était fourni par un bas- 
fond proche, avec un centre tourbeux, où les 
animaux étaient en liberté. Pour l’essai de saison 
des pluies, afin d’éviter la remontée deux fois 
par jour à la porcherie, une petite porcherie 
type local sur 501 en ciment a été construite en 
bordure du bas-fond pour les animaux du lot C : 
le protocole d’alimentation et d’horaires de 

sorties restant le même que pour les animaux 
du lot B. 

La végétation du bas-fond était haute et obon- 
dante, constituée principalement par du Ponicum 
maxrmum (herbe de Guinée) accompagné d’es- 
pèces plus petites et plus fines comme le Leersio 
hexandra et le Ponicum glandulfërum, ainsi que 
des cypéracées dans les points les plus humides. 

La quantité de concentré distribuée a été déter- 
minée selon l’appétit des animaux en fixant le 
temps de repos à vingt minutes pour les lots B 
et C et à deux faix vingt minutes pour les lots A. 
Si un lot finissait sa ration en moins de vingt 
minutes, celle-ci était augmentée le lendemain et 
inversement. Un équilibre a été atteint au cours 
des quinze jours de période d’adaptation, les 
porcs ont ensuite assez régulièrement augmenté 
leur consommatlon (voir les courbes de consom- 
mation). 

la composiiron de la provende disfribuée est 
donnée dons le iobleou I. 
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Ces aliments ont été soumis à l’analyse qui a 
donné les résultats consignés dans le tableau 2. 

TABLEA” VII 

Une différence significative au seuil 0.05 appa- 
raît entre le lot A et lots B et C. Aucune dfférence 
n’apparaît entre les lots B etc. 

Les animaux en stabulatlon permanente ont 
eu une croissance plus rapide que celle des 
animaux allant au pâturage, leur supériorité 

1’ étant de sept kilos environ en 57 jours d’expé- 
rience. Ceci revient à dire que les animaux du 
lot A ont atteint le pads de commercialisaiion 
une semaine avant les animaux des lots B et C. 

II. - EXPÉRIENCE DE SAISON SÈCHE 

A. - Croissance. 

30 Croifs quotidens moyens en gmmmes par 
semo~ne et par animal (tableau 4). 

II est à noter que les variations de croissances 
hebdomadaires sont parallèles pour les trois 
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lots, ce qui est un phénomène assez constant 
dans les expériences d’alimentation. 

On en conclut que les animaux des lots B et C 
se sont accoutumés assez facilement à leur mise 
au pâturage, bien qu’il y  ait changement de 
mode de vie (plein air) et changement d’alimen- 
tation (herbe verte). 

B. - Consommation. 

10 Consommaiion de @vende cor jour et par 
animal (moyennes par lot) (tableau 5). 

Les animaux du lot A présentent une augmen- 
tation de la consommation régulière et classique 
pour les porcs élevés uniquement à la provende. 

Les animaux B et C ont une variation de la 
consommation parallèle. La consommation reste 
stationnaire pendant les premières semaines, 
puis monte ensuite régulièrement. 

20 Gain de poids iota1 et Indices de consomma- 
tion (tableau 6). 

Les indices de consommation ont été calculés 
par rapport à Ici provende consommée sans 
tenir compte de l’herbe. Le pâturage représente 
du point de vue économique une quantité négli- 
geable comme il sera exposé plus loin dans les 
bilans financiers. 

Des différences significatives apparaissent 
entre les lots A d’une part, B et C d’autre 
part. 

La rmse au pâturage des porcs entraîne donc 
une économie considérable de provende, notam- 
ment pour le lot sur pâturage artificiel. 

Remorque : Les animaux allant au pâturage 
présentaient une conformation nettement meil- 
leure que celle de ceux qui sont demeurés en 
stabulation. Bien que les mesures d’épaisseur du 
lard n’aient pas alors été effectuées, on peut 
affirmer après avoir vu les animaux abattus. 
que les animaux de pâturage présentaient moins 
de gras. 

r 
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III. - EXPÉRIENCE DE SAISON DES PLUIES 

A. Croissance. 

10 Poids moyens et croissances (tableau 7) 

croissance 50,4 i 3,8 38,6 t 2,s 43,s L 3.0 

20 Observations : Les lots ont été retirés de 
l’expérience quand ils atteignaient cent kilos à 
des dates différentes car ils ont eu des vitesses de 
croissance inégales. 

Entre les lots A, B et C comprenant chacun 
8 animaux, il apparaît des différences significa- 
tives au seuil 0,05 entre les lots A et B, et non 
entre les lots A et C et B et C. 

Les animaux en stabulation pe&nanente ont 
eu une croissance plus rapide que ceux sortant 
au pâturage, leur supériorité étant de 7 à 12 kg : 
en 56 jours d’expérience, ils atteignent le poids 
de vente entre une et deux semaines avant les 
autres, ce qui confirme les résultats de I’expé- 
rience de saison sèche. 

30 Croits quotidiens moyens en cyummes par 
semaine et par onrmol. 

Les varfations de croissances hebdomadaires 
sont parallèles pour les lots A et B, ce qui entraîne 
les mêmes remarques que pour l’expérience de 
saison sèche. 

t 
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Pour le lot C, les variations ne sont pas paral- 
lèles. ce qui est probablement dû au fait que le 
lot C étolt dans une porcherie séparée et dans 
une ambiance différente (situation en bas-fonds. 
porcherie de style local). 

0. -Consommation. 

10 Cansommof!on moyenne de provende par jour 
et par animal. 

La consommation de provende n’a pas la 
même allure que lors de l’expérience précédente: 
elle présente ici une augmentation régulière 
pendant les six premières semaines de I’expé- 
rience. 

Pour les lots A et C, on constate une diminution 
de consommation de provende en fin d’engrais- 
sement. 

La même remarque que pour l’expérience de 
saison sèche peut être faite : les animaux allant 
au pâturage étalent mieux conformés et moins 
gras. 

20 Gain de poids total et rndrces de consom- 
mation (tableau 10). 

Des différences apparaissent enire les lots 
A, B et C. 

Les résultats en saison des pluies présentent 
donc une remarquable concordance avec ceux 
de saison sèche, et ceci malgré un temps de 
pâturage inférieur (tableau 11). 

, 

II semble que les porcs au pâturage artificiel 
consomment davantage d’herbe qu’au pâturage 
naturel, ce qui diminue la consommation de pro- 
ende, améliore l’indice de consommation, mais 
diminue en même temps la vitesse de croissance. 

IV. - INTÉRET FINANCIER 

Pour l’engraissement des porcs entre 50 et 
100 kg, la mise ou pâturage naturel abaisse 
l’indice de consommailon de la provende de 
3,3 environ par rapport à la rtabulation perma- 
nente et la mise au pâturage artificiel l’abaisse 
de 0.4 environ. 

Les provendes utilisées pour les différents lots 
:oûtent le même prix dans le commerce, à savoir 
20 FMG le kg. 

Le pâturage naturel économise 15 kg de pro- 
vende, soit 300 FMG. 

224 

Retour au menu



provende, soit 400 FMG. 
Le pâturaqe artificiel économise 20 ka de r~ence : cewndant. DW iuaement à I’œil sur les 

,  ,d 

animaux vivants, il est apparu nettement que les 
ammaux sortant au pâturage étaient nettement 
moins gras que ceux de stabulation libre. mieux 
conformés et plus alertes. La méthode paraît à 
recommander pour la production ,de géniteurs. 

Ce gain n’est pas négligeable pour le paysan 
lorsqu’on sait que le salaire officiel d’un manceu- 
vre journalier est de 130 FMG par jour. 

Un &veur engraissant un lot de dix porcs 
aura gagné trois mille FMG par le simple fait de 
laisser ses animaux dans un bas-fond matin et 
soir. 

Des mensurations de carca~es n’ont pu être 
effectuées sur ces animaux à la fin de I’expé- 

Institut d’Elevoge 
et de Médecine véiérinolre des Pays tropicaux. 

Région de Recherches vétérinaires 
ef zootechniques de Madagascar d Tananarive. 

SUhWARY 

Experimentr with fdkning pigr on posture 

Two rimilor experimenir, ane in the dry semon ond ihe 0th~ in the roiny 

season, were made in order to asses~ the savtng of concen+ra+e made porrible 
by the fattening on paslure of pigs belween 50 ond 100 kg. 

Three dietory regimes were opplied : 

1. Permanent hourtng ; 2. Grozing on leg ; 3. Grazing on permanent pasture. 

The main ~SUI~S are OI follows : 

The consump+m of concen+ro+e 16 reduced on permanent pasfure by about 
0.3 unit, ond on reeded pasture by 0,4 unit, saving respectively 15 kg and 20 kg 
of concentrate for the fotiening afp~gs wetghlng belween 50 and 100 kg. 
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R-s. Elev. Méd. “ét. Pays rrop., ,968. 21, 2 (227.266). 

Emploi pratique des analyses fourragères 
pour l’appréciation des pâturages tropicaux 

BOUDET (G.). RIVIÈRE (R.). 

Insri+“+ d’&vage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux 
Mo,rons-Alfort-94 

RÉSUMÉ 

Les +OU~ de matières s&ches, de matières azotées brutes, de cellulose et de 
cendres constituent les éléments de calcul de 10 valeur bromototogique des 
fourrages. A partir de r&ultatr expérimentaux. les tabler hollandaises donnent 
dtreciement la voleur bramatologique d’un kg de matières sèches de fourrage 
en fonction du taux de ce/lu/ose et de cendres pour la valeur énergéhque et en 
fonction du taux de mati&res arot&r brutes pour les matières azotées digestibles. 

Par analogie à l’unité gras bétail (U. G. 8.) des pays~temp&és, un animal de 
rbférence de 250 kg pour les pays tropicaux peut être adapté comme Unité- 
Bétail tropical (U. 5. T.). La cowammotion tournalière théorique étant évoluée 
à 2,s kg de matière sèche pour100 kg de-poids vif, les besoins de I’U. B. T. son+ 
rapport& au kg de matière sèche Ingérée sous te nom d’Equiv&nt-Ration 
exprimé en unité fourragère et matière azotée digestible. 

Le dépouillement de plur de 500 analyses bramatologiques de plantes four- 
ragères tropicales. a mis en évidence : 

- I’~mportonce des pôiurages aérienr comme complément de Ia ration en 
matières azo+&z dtgestibler ou COU~P de la saison sèchetant sur steppes que 
S”T sa”o”es ; 

- l’importance périodique des espècer d’appoint pour assurer IQ nourriture 
du bétail sur steppes ; 

- le nombre limité d’espèces orsuront une ration d’entretien pendant une 
longue période sur steppes : 

- l’importance du temps de crois&> pour les espèces vivaces de savanes. 
la voleur bromotologique des repousser dépendon plus de ce facIeur que de la 
date de récolte. 

L’élevage pratiqué en Afrique tropicale, est : L’étude des pâturages (7) après définition des 
généralement de type extensif et les animaux ! types de parcours d’une région, doit préciser 
exploitent lavégétation naturelle ou secondarisée les plantes consommées. et à quelle époque elles 
des terrains de parcours. le sont, mais aussi évaluer la charge possible 

Le menu offert aux animaux varie dons le des porcours. 
temps et dans l’espace : pousses vertes ou pailles Cette évaluation des charges n’est powble 
de graminées annuelles, repousses de gromi- qu’en comparant aux besoins théoriques des 
nées vivaces, jeunes pousses, feuilles, fleurs, animaux, la productivité d’un parcours en 
fruits d’arbres et arbustes. matière verte ou matière sèche d’aliments appé- 
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tibles, la valeur de ces aliments étant exprimée 
en éléments nutritifs, énergie et matières azotées 
assimilables. 

Les expériences de digestibilité sont longues. 
et exigent de nombreuses répétitions pour appré- 
cler les quantités d’aliments consommés et les 
coefficients de digestibilité des différents princi- 
pes nutritifs. Dans un proche avenir, les études 
entreprises dans ce domaine à Dakar nous feront 
connaître avec précision l’utilisation que font 
taurins et zébus des principauxfourrages utilisés 
en élevage intensif. Mais, il est hors de doute, 
qu’il faudrait des décennies pour connaître de la 
même manière l’utilisation des fourrages consom- 
més sur les parcours naturels d’autant plus que 
les animaux y  pratiquent un broutage sélectif 
excessivement variable selon le lieu, la saison, et 
le stade végétatif de la plante rencontrée par 
l’animal. 

Les pays en voie de développement ne peuvent 
pas attendre aussi longtemps. II leur faut connaî- 
tre rapidement le potentiel de leurs immenses 
régions à vocation pastorale afin d’œuvrer pour 
en améliorer la productivité et les.transformer 
en protéines animales qui leur font cruellement 
défaut. 

II est donc indispensable d’exploiter les connais- 
sances déjà acquises pour dégrossir le problème 
de la productivité des pâturages et apprécier 
au mieux la valeur dés fourrages en énergie et 
matières azotées digestibles. 

L’examen des analyses de fourrages prélevés 
au cours des études entreprises par 1’1, E. M. V. T. 
fait apparaître la nécessité : 

10 d’adopter une technique de calcul simple et 
généralisable pour l’évaluation d’un fourrage 
en énergie (unliés fourragères) et en matières 
azotées assimilables (matières azotées diges- 
tibles) afin de pouvoir classer de façon grossière 
ces fourrages selon leur valeur : 

20 de fixer les besoins théoriques d’un animal 
de référence, en quantité ingérée, énergieet 
azote digestible afin de connaître si le fourrage 
considéré peut ou non satisfaire ces besoins ; 

30 de prélever les fourrages des parcours 
comme le faalt l’animal et selon I’appétibilité du 
moment afin d’avoir des valeurs réellement 
représentatives. 

La technique de travail étant commentée et 
déiinie, les principaux résultats obtenus sur 
pâturages seront exposés. 

1. -CALCUL DE LA VALEUR 
D’UN FOURRAGE 

Trois méthodes de calcul de valeur fourra- 
gère ont été appliquées à des échantillons de 
Digltarm “umfolozi”(9) prélevésàBamako-Sotuba 
en zone soudanienne depuis le début des pluws 
en mai, jusqu’à la pleine saison sèche, en février 
de l’année suivante (Tableau no 1). 

Le temps de croissance de ces &chantiIlons 
varie de 10 jours à 270 jours. 

Le taux de matière sèche est de 13 à 
14 p. 100 au début des pluies, puis évolue pen- 
dant la saison des pluies entre 20 et 25 p, 100 : 
cet enrichissement en matière sèche est dû à 
l’âge de la plante (40 à 140 jours) mals est indé- 
pendant du déroulement de la saison des pluies, 
cor des échantillons de 10 jours de croissance 
restent entre 15 et 16 p. 100 de matière sèche 
tout au long de la saison des pluies. A la fin des 
pluies, des échantillons de 10 jours ont 25 p, 100 
de matière sèche et la plante mise en défens 
passe progressivement de 35 à 90 p. 100 de 
matière sèche. 

Exprimée en p. 100 de matière sèche, 
le taux de matières azotées brutes est de 
15 à 18 p. 100 pour les jeunes pousses, 11 p, 100 
à 40 jours de croissance, 6 p, 100 à 2 mois, 
3,5 p. 100 à 3-4 mois, 2.5 à 2 p. 100 à partir de 
7 mois. Une pluie tardive d’octobre ayant permis 
le départ de jeunes repousses. une valeur acci- 
dentelle de 4 p, 100 apparaît alors. 

Le taux de cellulose reste voisin de 30 p, 100 
pendant le premier mois de croissance, puis 
oscille entre 35 et 40 p. 100. 

10 Utilisation des tables de Kellner (pays tempé- 
rés). 

L’évaluaiion de la valeur bromatologique de 
l’échantillon analysé s’effectue en affectant les 
différents composants de la matière organique. 
des coefficients de digestibilité d’un,e plante d’es- 
pèce botanique aussi voisine que possible et 
ayant une composition en matière sèche, cel- 
lulose et mdtières azotées brutes analogues. S’il 
n’y a pas, dans la table, d’élément ayant une 
composition en matière sèche similaire, I’échan- 
tillon de référence sera choisi dans une gamme 
de siccité comparable, la composition en cellu- 
lose et matières azotées étant analqgue par rap- 
port 0 la matière sèche. 
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4 

5 

6 

8 

9 

Pour l’exemple no 1, l’analyse de référence 
adoptée est le Millet fourrage (in 39 p, 160) à 
13 p, 100 de M. S., 1.3 p. 100 de M. A. brutes et 
4.1 p. 100 de cellulose. 

Les4principesnutritifsprinclpauxsontd’abord 
évalués SOUS forme digestible en p. 1.000 en 
leur appliquant le rapport 

Principes digestibles : 
Principes bruts 

Matières azotées digestibles :21.3 x %=Il,40 

Cellulose digestible : 44,2 x z = 23,70 

Matières grasses digestibles : 1,7 x g = 0.85 

Extractif non azoté digestible : 53,3 x g= 3260 

J 

L’ensemble des éléments nutritifs digestibles 
(T. D. N.) est la somme des résultats précédents, 
les matières grasses digestibles étant multipliées 
par2,25 : 

T. D.N.=11,40+2370+(0,85 x2,25) +32.60 

= 69.61. 

L’énergie métabolisable pour les ruminants est 
obtenue avec le produit : T. D. N. x 3.65 soit 
69,61 x 3.65 = 254.08 calories. 

L’énergie nette est ensuite calculée en sous- 
trayant à l’énergie métabolisoble. l’énergie de 
transformation estimée, pour les ruminants, à 
1 calorie par gramme de M. S. : 

254,08-134.90= 119,18 calories. 
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La valeur fourragère, en unités fourragères, 
est enFin obtenue en comparant l’énergie nette 
de l’échantillon ainsi déterminée à l’énergie 
nette de 1 kg d’orge calculée par le même pro- 
cédé ei évaluée à 1.880 calories pour les rumi- 

nants soit : z = 0,06 UF/kg. 

Le taux de matières azotées digestibles, 
calculé précédemment, est de Il,4 g par Kg, 

20 Utilisation des tables de Schneider. 

La technique de calcul est identique ainsi que 
les moyens de recherche de l’analyse de réfé- 
rence, l’avantage de ces tables étant que la 
plupart des coeftÏcients de digestibilité ont été 
obtenus expérimentalement en pays tropicaux 
avec des animaux de races tropicales. 

Pour l’exemple no 1, l’élément de référence 
est un mélange d’herbe d’Europe à un stade de 
floraison avancée (12 p. 186), ce fourrage de 
référence ayant 15 p. 100 de M. S., 2,7 p. 100 
de M. A. B. et 3,5 p. 100 de cellulose. 

Le calcul des unités fourragères est le suivant: 

M. A. D. 
74 

:21,3 xm=15.76 

Cellulose dig. : 44,2 x ,G = 31,82 

M. g, d. : 1,7x-= 088 
100 ’ 

E. N. A. d. :533 x 0 =3944. 
100 ’ 

T.D.N.=15,76+31,82+(0,88 x2,25)+39,44 

= 89,OO 

Energie métabolisable : 

89.00 x 3,65 = 324,85 calories 

Energie nette : 

324,85 - 134.90 = 189,95 calories 

189,95 
Valeur fourragère : 1.880 = 0,lO U. F./kg 

Matières azotées digestibles : 

21.3 
E x 74.= 15,8 g/kg de M. P. D. 

30 Utilisation des tables hollandaises transposées 
(tableaux 5 à 8). 

Les tables hollandaises (28) sont exprImées en 
U. A. (unité amidon) pour 100 kg de matière 

sèche de produit et nous avons transformé les 
valeurs U. A. en U. F. en leur appliquant le 
rapport U. F. = U. A. x 1,33. 

Les tables «graminées fraîches » ou «luzerne 
fraîche » sont utilisées selon /a nature botanique 
de I’échantlllon. 

Dans ces tables, les unités fourragères sont 
obtenues en fonction des teneurs en cellulose 
brute et cendres en p. 100 de matière sèche 
la valeur étant ensuite exprimée, pour I’ali- 
ment, en multipliant la valeur obtenue par le 
pourcentage de matière sèche. 

Dans la table «graminées fraîches», expri- 
mant les U. F. pour 100 kg de M. S., à 32,5 p. 100 
de cellulose et 10 p. 100 de cendres correspond : 
61,2 U. F. ; à 33,0 p. 100 de cellulose et 11 p. 100 
de cendres correspond : 57.2 U. F. et I’apprécia- 
tion des valeurs proportionnelles conduit à : 
58.0 U. F. pour 32.75 p. 100 de cellulose et 
10,7 p, 100 de cendres. 

Soit pour le fourrage no 1 à 13,49 p, 100 de 
M. S. : 

13,49 
loo x s = 0.08 U. F. par kg. 

Dans la table «matières azotées digestiblesde 
graminées fraîches », à 15,7 p. 100 de M. A. B. 
/M. S. correspond 11.4 p. 100 de M. A. D. : à 
15.8 p. 100 de M. A. B./M. S. correspond 
11.5 p. 100 de M. A. D. donc à 15,76 p. 100 de 
M. A. 6. correspondra 114,8 p. 1000 de M. A. D. 
IM. 5. Soit pour le fourrage no 1 : 

13,49 
loo x 114,8 = 15.5 g de M. A. D. par kg. 

40 Comparaison des résultats (tableau 2). 

Pour la voleur en unités fourragères, les tables 
de KELLNER fournissent des valeursfaibles pour 
es fourrages riches en eau. bien que riches en 
notières azotées et ‘pauvres en cellulose. Pour 
Aes fourrages riches en mailère sèche et cellulose 
es voleurs en unités fourragères seront fortes. 

Les tables hollandaises fournissent des valeurs 
Jien étalées, par suite du principe de calcul : à 
,n taux de cellulose élevé correspondant une 
/aleur faible. 

Les tables de SCMNEI DER donnent des valeurs 
sensiblement comparables à celles fournies par 
es tables hollandaises. Dans la série d’échan- 
cillons. donnée en exemple, 5 analyses aboutis- 
;ent à des résultati aberrants : no 5-6-11-12-13. 
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Unités fourragères, 
1 
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Ces variations apparaissent pour des échantil- 
lons riches ou très riches en cellulose et les coef. 
ficients dedigestibilitéde lacellulosesonttoujour~ 
élevés dans les tables de SCHNEIDER : 73 p, IOC 
pour les tiges de mas mûr, 72 p, 100 pour l’herbe 
d’Europe, aux environs de 60 p. 100 pour les 
autres éléments de référence. 

II semble que les tables hollandaises ne sures- 
timent pas lesfourrages, touten leur assurant une 
classification correcte en fonction de leur V&~I 
énergétique en unltés fourragères. Elles oni 
par ailleurs, le grand avantage de la simplicité 
du calcul. 

Pour les échantillons contenant plus de 50 p.lOC 
de matière sèche, l’utilisation dans les tables 
hollandaises, de la table «fan de graminées x 
fournit une valeur en énergie comparable à celle 
des «graminées fraîches » mais seulement dans 
la mesure où il n’est pas tenu compte des correc- 
tions pour cendres. 

Les valeurs sans correction (Ire ligne) et avec 
corrections (2e ligne) sont indiquées dans le 
fobleou no 2. Ces valeurs étant obtenues sans 
tenir compte de la composition en matières CILO- 
tées, forte pour le foin et faible pour de tels four- 
rages. il paraît préférable de ne point les utiliser. 

Pour la valeur en matlèrer aroiées digestibles, 
les tables de KELLNER semblent sous-estimer la 
valeur des échantillons riches en matières azo- 
tées (no 1 à 5) et surestimer celle des échantillons 
pauvres (no 10 à 16). Les tables hollandaises et 
les tables de SCHNEIDER aboutissent àdes résul- 
tats comparables à la condition d’extrapoler les 
tables hollandaises transposées «graminées 
fraîches» de la manière suivante : 

- de 8 à 3,5 p. 100 de matières azotées brutes, 
adopter un coefficient de transformaiion de 1/2. 
Idenilque à celui des dernières valeurs de la 
table, 

- de 3,5 à 2,5 p. 100 de matières azotées 
brutes, adopter un coefficient de transformation 
de 115, 

- pour les valeurs inférieures à 2,5 p, 100, 
adopter le coefficient 1/20. 

Les valeurs de matières azotées digestibles 
obtenues par ces calculs figurent CI” tableau 2, 
dans la colonne « tables hollandaises corrigées ». 

Elles reflètent assez bien les variations du 
coefficient de digestibilité expérimental des tables 
de Schneider qui, pour les exemples proposés, 

passe de 74 0 47 p. 100 puis brusquement à 
38,21 et 2 p. 100. 

II n’est pas question d’attribuer aux résultats. 
1 obtenus par cette méthode, une valeur absolve, 
: mais les tables hollandaises transposées con+ 
; tuent un moyen d’approche suffisant et satisfai- 

sant pour l’appréciation de la valeur des pâtu- 
rage? ainsi que l’ont montré de nombreuses 

I observations. 

II. - CHOIX D’UN ANIMAL DE RÉFÉRENCE. 
L’U. B. T. 

A partir de l’analyse d’un échantillon de four- 
rage, 3 critères sont susceptibles d’être pris en 
considérotlon pour son appréciation : 

- matière sèche du fourrage, 
- valeurénergétiqueexpriméeen unitésfour- 

ragères par kilogramme de produit, 
- valeur exprimée en grammes de matières 

azotées digestibles par kilogramme de produit. 

II est très difficile de classer une série de four- 
rages d’après leur valeur bromatologlque à 
partir de ces 3 critères. II est nécessaire de faire 
intervenir un subterfuge permettant /a synthèse 
de ces 3 données et ceci peut être obtenu par 
l’intermédiaire d’une ration théorique d’un ani- 
mal type. 

Les bovins africains adultes pesant entre 200 
et 350 kg, l’animal de référence adopté est un 
bovin de 250 kg correspondant à peu près à une 
demi-Unité Gros Bétail des pays tempérés. bien 
que la ration d’entreiien correspondante ne 

i doive servir qu’à la classification des fourrages. 
Cet animal de référence de 250 kg pourrait être 
appelé U. B. 5. (unité bown tropical). 

10 Poids de la ration journalière : 

Cette ration correspondra à 6,25 kg de matière 
sèche. En effet VOISIN (37 p. 122) pense qu’un 
animal peut ingérer 10 p, 100 de son poids 
d’herbe à 20 ou 25 p, 100 de matières sèches et 
CRAPLET (15 p, 257) prend comme base de calcul 
une consommation journalière moyenne de 
2,5 kg de matières sèches par 100 kg de poids vif. 

A la suite d’essais d’affouragement en cage à 
digestibilité, réalisé en 1958 au Centre de Recher- 
ches Zootechniques de Bamako-Sotuba. J. NU- 
GUES (14) conclut qu’un taurillon N’doma de 
160 kg consomme, en foin, 2,277 kg, 3,880 kg 
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ou 4,891 kg selon la qualité du produit soit 
2,0 kg, 3.57 kg ou 4.26 kg de matière sèche repré 
sentant : 1,24 kg, 2.21 kg ou 2,64 kg de matière 
sèche par 100 kg de poids vif. 

PEYRE de FABRÈGUES (32 p, 86) relève un, 
consommation de paille à 94 p. 100 de M. S. su 
parcours sahéliens, de 6 et 8 kg par jour pou 
des animaux de 265 et 350 kg soft 5,64 et 7.52 k! 
de matière sèche ou 2,20 et 2,14 kg de matièrs 
sèche pour 100 kg de poids vif. 

5 GRANIERet LAHORE (23), trouvent, pour de 
animaux demi-sang Brahman x Zébu. sur pâtu 
rage artificiel de Stylosonihes groolis, Chlori 
gayono et Brochiorio brmnfho, une consommotioi 
journalière d’herbe de 10.5 à 11 p, 100 du poid 
vif correspondant à 1,5 ou 2 kg de matière sèch’ 
pour 100 kg de poids vif. 

Ces quelques résultats concordent avec les ira 
vaux de LANDER (26 in 25) qui précise que le 
animaux peuvent CIVOIT une rotlon moins encom 
brante en pays tropicaux, et avec la notion d 
rassowment de CRAPLET(15 p, 257) : « la quan 
tité ingérée pouvant être très différente de 18 
,quantité distribuée, notamment pour les ali 
ments peu appétants tel le foin de luzerne ave 
lequel l’animal laisse d’abondants refus ». 

0 

l- 

c 

I- 

!S 

Au cours d’une première expérience en RépL 
blique Centrafricaine, BILLE a trouvé que le 
zébus-bororos consommaient plus de 2,5 kg d 
M. S. par 100 kg de poids vif lorsque l’herbe 5 
hgnifie et que le taux de matière sèche dépass 
30 p. 100. Ses premiers résultats corroborer 
ceux obtenus en élevage intensif (29 p. 68) o 
:plus le système fourrager est organisé, plus If 
possibihtés de libre choix sont réduites pou 
I’animal et moins les quontltés consommées sor 
élevées : 

Bien que les dépenses azotées soleni habituel- 
lement négligées pour les déplacements (15 p. 
245), (37 p. 127). II semble logique de prévoir 
une dépense azotée proportionnelleIà un travail 
léger. LEROY (in 39 p. 180.4). évalue les dépenses 
d’un bovin effectuant un travail léger à 112 ratlon 
d’énergie et 0,3 g de matières protéiques diges- 
tibles par kg de poids vif : soit pour un animal 
de250kg.1.15U.F.et75gdeM.A.D. 

Les besoins en énergie, évolués par ailleurs à 
0,4 et 0,8 U. F.. les besoins correspondants en 

0.4 x 75 

l Mode d’uIiIiia+ion Quantités consomméer 

de i’herbe 
en kg de M. s. 

par 100 kg de poids vif 
I 

Pbturage continu 3 kg de M. S./lOO kg de poids vil 
Pôturoge tournant. 2.7 kg - 
Pâturage rationné. 2,3 kg - 

Zéro pâturage 2 kg - 

Une consommation journalière moyenne de 
2,s kg de matière sèche pour 100 kg de poids vif 
peut donc être adoptée bien que : 

- devant un aliment très oppétlble, l’animal 
peut consommer davantage, 

- devant un aliment grossier, l’animal peut 
ovoir moins d’appétit et consommer moins, 

- des variations peuvent apparaître selon les 
individus, 

- digérant mieux la cellulose comme en 
témoignent les tables de SCHNEIDER, les rébus 
pourraient consommer plus d’herbe lignifiée à 
taux de matière sèche élevé. 

20 Besoins journaliersde I’U. B.T. :(Tableau ~3) 

Pour les besoins d’entretien en énergie de cet 
animal, LEROY et DELAGE prévoient 2.3 U. F. 
mais CRAPLET (15 p. 244) propose la formule : 

E = 1 5 + poids en kg. 
200 

portant les besoins 0 2,7 U. F. 

Les besans d’entretien en matières azotées 
digestibles sont évalués à 0.5 g par kg de poids 
vif, soit 125 grammes. 

Les dé@cements des bovins, toujours impor- 
tants en pâturage naturel. nécessitent une 
consommatlon d’énergie évaluée à 0,022 U. F. 
par kilomètre parcouru pour 100 kg de poids vif ; 
soit 0,055 U. F./km pour l’unité bovin de 250 kg. 
Les besoins pour déplacement peuv&t donc être 
évalués à 0,4 U. F. correspondant à un parcours 
moyen de 7.5 km en zones soudanienne et gui- 
néenne et pour la saison des pluies de zone 
sahélienne. Pour cette dernière. les besoins 
seraient de 0.8 U. F. en saison sèche, correspon- 
dant à 15 km de parcours. 

M. A. D. seraient de -i7sm = 26 g de M. A. D. 

pour des déplacements faibles et de 52 g de 
M. A. D. pour les grands déplacements. 

Ces besoins d’entretien comparés aux possi- 
billtés de la ration théorique de ,6,25 kg de 
matières sèches permettent de classer les four- 
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rages selon leur valeur bromatologique. La 

ration pourra être excédentaire, déficitaire ou 

équilibrée pour chacun ou l’ensemble des deux 

critères considérés, U. F. et M. A. D. Dans I’hy- 

pothèse d’une ration excédentaire, l’élément le 

plus défavorable, facteur limitant, servira à 

définir le gain possible de poids vif, à raison de 

0.33 U. F. et 17,s g de M. A. D. pour un gain 

journalier de100 grammes de poids vif, (*) ou la 

production laitière possible à raison de 0,38 U. F. 

et 60 g de M. A. D. par htre de lait. 

Un fourrage acceptable permet d’entretenir 

l’animal en lui fournissant une ration de 2,7 U. F. 

et 151 g de M. A. D. dans le cas de petlis dépla- 

cements ou 3.1 U. F. et 177 g de M. A. D. pendant 

* Ces besoins énergétiques e+ ozof& des animaux en 
croissance ou 0 l’engrais ont été définis en se réFérani 
aux nomes établies par Leroy (27 p. 50 et 73) pour 
des animaux de races amélior&r de pays tempérés. 

Des rk~lfots de iravaux récenk, non publiés, effectués 
à Madagascar. semblent montrer que les besoins éner- 
gétiques sont nettement supérieurs : 0,5 à 0,65 IJ. F. 

chez des métis Brahmon-zébu IOCQI ei 0.7 0 1 U. F. 
chez les zébus locaux peu précoces (non compris les 
besoins d’entretien) pour un gain quotidien de 100 g de 
poids vif. 

M. A. D. 
D’outre part, le ropportm octue!lement od.mis 

la saison sèche sur un parcours de steppes, et ces 

besoins d’entretien correspondent à un rapport 

M. A. D. 
u. moyen de 56-57. 

Si la ration présente un excédent d’énergie et 

de protéines susceptible d’assurer un gain de 

poids, ce rapport se maintient au même niveau. 

En revanche, une ration équilibrée pouvant 

assurer une production laitière acceptable en 

M. A. D. 
élevage extensiftropical aura un rapport ~ 

U, F. 

voisln de 80. 

M. A. D. 
Le rapport u. peut parfois prêter à 

pour des bovins à l’engrais, est de 80 4 90. Si I’on 
adopte le rapport le plus faible, les besoins azatéç 
deviennent. pour un gain journalier de 100 g de poids 
vif : 

25 g de M. A. D. pour 0.33 “. F. 

40 0 52 g pour des r&bus améliorés 
56 0 30 g pour des animaux peu précoces 

L’util isaiion d’autres normes, selon les races d’animaux, 

que celles qui oni é+é choisies pour ce++= étude, entraîne 
des modiflcoiians des tableaux en ce qui concerne leç 
besoins (tableau 3), les equivolents ration pour les gains 

de poids (tablenu 4) et les colonnes « bilan » (tableaux 
10-11-12). La méthode de travail demeure 10 même. 
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confusion car il exprime la proportion relative 30 Besoins de III. B. T. rapportés à la matière 
des éléments du fourrage. 

Un fourrage riche en énergie mais déséqul- 
libré pourra avoir un rapport inférieur à 56 tout 
en assurant un gain de poids si le taux de 
matières azotées digestibles est suffisant, mais il 
y  aura néanmoins un apport excessif d’énergie 
que l’animal ne pourra utiliser pour fabriquer de 
la viande ou du lait. Même s’il assure un gain de 
poids ou une production de lait, cet aliment ne 
pourra pas servir à compléter une ration en 
protéines. 

sèche ingérée. Equivalent-ration d’un kg 
de M. S. 

M. A. D. 

Les besoins de I’U. B. T. correspondant à une 
ratlon journalière de 6,25 kg de M. S.. peuvent 
être rapportés au kg de M. S. ingérée. Les besoins 
ainsi exprimés pourraient être appelés : « Equi- 
valent-ration » d’un kg de M. S. (tableau 4), 

Les méthodes de calcul ne fournissant que 
des valeurs approchées, la précision de la 
valeur de l’équivalent-ration ne peut être que 
relative. 

Avec un rapportmsupérieur ou égal 

à 80, un aliment pourra être pauvre en énergie 
bien que relativement riche en matières azotées. 
II pourra constituer un complément protéique 
alors que seul. il constituerait une ration défi- 
citaire. 

L’équivalent-ration suffisant pour assutw I’en- 
tretien de l’animal sera de : 

- 0,43 U. F. et 24 g de M. A. D. (4,8 p. 100 
de M. A. 6.) pour les petits déplacements. 

- 0.50 U. F. et 28 g de M. A. D. (5,6 p, 100 
de M, A. B.) pour les grands déplacements. 
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4’ Tables hollandaises iransposées et Equiva- 
lent-ration. 

Les tables hollandaises transposées étant expri- 
mées en U. F. pour 100 kg de matière sèche, 
la lecture de l’équivalent-ration en énergie est 
immédiate. II est également possible de délimiter 
les valeurs au-dessous desquelles, la ration d’en- 
tretien n’est pas satisfaisante tant pour les petits 
que pour les grands déplacements. 

Les tables hollandaises sont établies : 

- pour les graminées d’après la formule de 
DIJKSTRA (19) : 

Z=0,970(100-m)-0,3238y-=y2 

y= équivalent amidon pour 100 kg de M. S. 
m = cendres en p. 100 de M. S. 
y  = cellulose en p, 100 de M. 5. 
l’unité fourragère équivalant à 1,33 unité amidon, 
l’énergie en U. F. est égale à : U. F. = 1,33 Z, 

- pour les légumineuses, d’après la formule 
de DIJKSTRA (20) établie pour la luzerne 
fraîche : 

Z =0,7882(100-m)+0,1044y-&y2 

etu. F. = 1,33 z. 

Les matières azotées digestibles sont obtenues 
au moyen de formules établies également par 
DIJKSTRA : 

Graminées fraîches (18) 

V = 0,948 (x - 18) f  0,038 (m - 10) + 13.62. 

Luzerne frolche (20) 
V = 0,999 (x-22) + 0,046 (m-11) + 17,86 
où 
V = mat. orot. dig. en p, 100 de M. 5. 
x = mat. azot. brutes en p. 100 de M. 5. 
m = cendres en p. 100 de M. S. 

Les tables de matières azotées digestibles 
n’allant pas ou-dessous de 8 p, 100, pour les 
graminées : 

- de 8 à 3,5 p. 100, 
M. A. B. 

prendre M. A. D. = 2 

- de 3,5 à 2,5 p. 100. 
M. A. B. 

prendre M. A. D. = 5 

- en dessous de 2.5 p, 100, 
M. A. B. 

prendre M. A. D. = 2. 

Les diverses tables hollandaises transposées 
Jtilisées dans les calculs sont présentées ci- 
kssous : 

Tableau 5 : unités fourragères pour les gra- 
ninées. 

Tableau 6 : matières azotées digestibles pour 
es graminées. 

Tableau 7 : unités fourragères pour la luzerne. 
Tableau 8 : matières azotées digestibles pour 

a luzerne. 

50 Cas parficulier des fourrages souillés de 
terre : 

II est excessivement rare de rencontrer un 
oui-rage contenant plus de 10 p, 100 d’insoluble 
:hlorhydrlque (silice). Seuls les fourrages se 
Xveloppant sur sol hydromorphe inondé, à 
tiuilles et tiges coupantes, comme les riz sou- 
lages ou cultivés et Leersio hexondro peuvent 
atenir jusqu’à 17 p. 100 de silice. Mais en début 
je saison des pluies, les jeunes pousses sont 
ouilIées de sable par l’action mécanique des 
psses gouites d’eau et en saison sèche, le vent 
:t le passage répété du bétail ont également pour 
:ffet d’entraîner de fins grains de sable dans les 
laines des pailles. 

Ce sable, matériau inerte, n’intervient pas 
ions la composition de la plante mas il est 
+anmoins ingéré par l’animal. 

Deux échantillons de pailles de steppes ont été 
rélevés en saison sèche, à proximité l’un de 
‘autre, sur une parcelle protégée des animaux 
:t sur un parcours fréquenté par le bétail (2) : 

Mélange de pailles de Schoene~eldio grociiis et Arisfido fuoiculoio récolté en janvier (saison sèche) 

l Voleur fourragère Equivalent-ration 
M. S. 

M. A. B. Ce,,. Mot. min. Inr. CIH 
p.100 

p.100 p. 100 p. 100 p.100 
M. s. M. s. M. s. M. s. u. F. M. A. D. 

/kg S/I<S 
“. F. M. A. D. 

Défenr 96,lO 4,07 36.10 12.1 8.5 0,45 19.5 0.46 20 
pâturé 97,40 3.56 20.90 43.1 37,9 0,38 17,8 cl,39 18 
Comgé 97,40 5.30 31.14 15.2 10.0 0,s 25.8 0.55 27 

Retour au menu



Retour au menu



Retour au menu



M.A.D. 

12,4 

12,s 

12,6 

1*,7 

1*,* 

13.8 

13.9 

14.0 

14.1 

14,2 

14,3 

14,4 

14,5 

14,6 

14.7 
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M.A.D. 

6.9 
7.1 

733 

7.5 

7,7 

7,9 
830 
831 
8x2 
823 
834 
8x5 

836 
a*7 
838 

823 
930 

911 

932 

9,3 
994 

9,5 

9.6 

937 
938 

929 

10,o 

10,l 
10,2 
10,3 
10.4 
10,s 
10,6 
10,7 
iO.8 

I1.A.B. 

22,o 

22,1 

22,2 

22,3 

22,4 

22,1 

22,6 

22,7 

22,8 

22.9 

23.0 

23.1 

23.2 

23,3 

23.4 

23,5 

23,6 

23,7 

23,8 

23,9 

24.0 

24,1 

24,2 

24,3 

24.4 

24.5 

24.6 

Pi,7 

24,8 

24-9 

25,o 

25,1 

25,2 

*5,3 

25,4 

I.A.B. 

25,s 

L5,6 

25.7 

25,s 

25,9 

26.0 

26,l 

26,2 

26,3 

26,4 

x,5 

26,6 

26,7 

26,8 

26,9 

27.0 

21.1 

27,2 

2!,3 

27.4 

27.5 

27.6 

27,7 

27,t? 

27.9 

28,O 

28,2 

28,4 

28,6 

28,s 

29,o 

29,2 

29,4 

29,6 

29,8 

30,o 
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En appliquant le calcul des tables hollandaises 
à ces deux exemples, ces fourrages ne couvrent 
pas les besoins d’une ration avec grands dépla- 
cements. Les pailles sous pâture fournissent 
2,4 U. F. et en défens 2.9 U. F. 

Les plantes consommées par le bétail, sur sol 
non inondable, ne contenant généralement pas 
plus de 10 p. 100 de silice, ce taux de silice peut 
être considéré comme maximal et une correction 
peut être appliquée, en ramenant la composition 
du fourrage souillé de sable à 10 p. 100 de silice. 

Correction : 

Silice réelle : 37,9 p. 100 

Silice théorique : 10.0 p. 100 

Différence : 27,9 p, 100 

Matières minérales théoriques : 
43.1 -27,9 = 15.2 

Somme des éléments nutritifs : 
IOO-43,l = 56,9 

Somme théorique des éléments nutritifs : 
100 - 15.2 = 84.8 

Matières protéiques brutes théoriques : 

3,56 x 84,8 = 5 3. 
56,9 

20,90 x 8488 = 31 14, 
Cellulose théorique : --5r 

Ces nouvelles valeurs fournissent une valeur 
fourragère de 0,54 U. F. et 25,8 g de M. A. D., 
pour le produit débarrassé du sable. 

Mais lorsque l’animal ingère ce fourrage au 
pâturage, sur 97.4 parties de matière sèche, il y  a 
27,9 parties de sable. 

Sur les 6,25 kg de matière sèche de la ratio> 

il y  a donc 
27.9 x b.25 

94.4 
= 1.84 kg de sable et il 

reste 6,25 - 1,84 = 4,41 kg de matières nutri- 

+ives sèches, soit 1oo,~r41 = 4,52 kg d’aliment 

représentant : 2.4 U. F. (2.44) et 117 g de M. A. D. 
(116,6). 

La ration théorique ne renfermant que 4.41 kg 
d’aliment ne+, sa valeur calculée SUT les bases de 
l’équivalent-ration est également de : 

0.55 x 4.41 = 2,4 U. F. 
et ~27 x4,41 =119gdeM.A.D. 

Les résultats obtenus avec correction sont 
comparables aux résultats précédents et il n’est 

donc pas nécessaire d’effectuer ces calculs sup- 
plémentaires. En effet : 

6.25 kg deM.5. = 6,42 kg de fourrage à 
2,60 p, 100 d’humidité. 

6.42 x 0,38 = 2,44 U. F. 
6.42 x 18 =115,6gdeM.A.D. 

III. - APPRÉCIATION DES PATURAGES 
ET ANALYSES FOURRAGÈRES 

10 Application aux fourrages des Pays tempérés : 

Pour comparer avec profit la valeur des par- 
cours tropicaux et les plantes fourragères des 
pays tempérés, les calculs de I’Equivalent-ration 
ont été appliqués à la valeur fourragère des 
principales espèces citées dans les tables de 
Kellner (in 39 p. 160-5) (Tableau 9). 

Légumineuses. 

Le taux de matière sèche oscille entre 18,5 
et 24 p. 100, 
les matières azotées brutes entre 16.2 et 29,6 
p. 100 de M. S., 
la celluiose entre 28,O et 34.5 p. 100 de M. S., 
les matières mlnérales entre 6,O et 11.5 p. 100 
de M. S. 

L’équivalent-ration est toujours supérieur aux 
valeurs nécessaires à l’entretien de I’U. 6. T. 
avec grands déplacements et les rapports 
M. A. D. 
~ allant de 125 à 200 sont favorables à la 

U. F. 
production de lait. 

Graminées de pâture. 

Le taux de matière sèche owlle entre 16 
et 46 p. 100, 
les matières azotées brutes entre 7.3 et 20,6 
p. 100 de M. S., 
la cellulose entre 18.3 et 40 p. 100 de M. S., 
les matières minérales entre 6 et 11.2 p. 100 de 
M. S. 

L’équivalent-ratlon est toujours suffisant pour 
assurer l’entretien de I’U. 6. T. avec grands 

M. A. D. 
déplacements et le rapport u. allant de 56 

à 127 est très satisfaisant. 

Foins. 

Le taux de matière sèche est toujours voisin 
de 85 p. 100, 
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les matières azotées brutes oscillant entre 8 

et 13 p. 100 de M. 5.. 

la cellulose entre 26 et 39 p. 100 de M. S., 

les matières minérales entre 6 et 10 p. 100 de 

M. S. 

M. A. D. 
Avec un’ rapport u. de 89, I’équivolent- 

ration est satisfaisant pour Ier M. A. D. mais il est 

insuffisant en énergie pour le foin de pré médic- 

cre. 

Pailles. 

Le taux de matière sèche est toujours voisin 

de 85 p. 100. ! : 

les matières azotées brutes oscillent entre 3.5 

et 4,4 p. 100 de M. S., 

la cellulose entre 45 et 47 p. 100 de M. 5.. 

les matières minérales entre 5,5 et 65 p. 100 de 

M. S. 

M. A. D. 
Rapport r et &quivalent-ration dénotent 

l’insuffisance des pailles pour assurer l’entretien 

de I’U. 8. T. 

20 Application aux paturages intertropicaux. 

Les parcours de la zone intertropicale concer- 

nent 2 grands types physionomiques de végéta- 

tion : la steppe et la sonne. 

La steppe (36) est une formation herbeuse par- 

fois parsemée de plantes ligneuses. Les graml- 

nées vivaces y sont largement espacées et ne 

dépassent pas 80 cm de hauteur. Leurs feuilles 

sont étroites, enroulées ou pliées, principalement 

basilaires. Les plantes annuelles sont souvent 

abondantes entre les plantes vivaces. 

La savane (36) est une formation herbeuse 

comportant une strate herbacée supérieure, 

continue, d’au moins 80 cm de hauteur et une 

strate inférieure sous-jacente. Les graminées 

sont 0 feuilles plones, basilaires et caulinaires ; 

ces graminées brûlent ordinairement chaque 

année. Les plantes ligneuses sont généralement 

présentes. 

A. Parcours de sfeppe. 

En Afrique intertropicale, la steppe se ren- 

contre surtout sous cllmat sahélo-saharien (1) 

caractérisé par une pluviosité de 200 à 400 mm : 

elle émet des prolongements jusqu’à I’isohyète 

150 mm ou Nord et I’isohyète 550 mm au Sud. l 

Sous climat désertique saharien (l), caracté- 

risé par une pluviosité inférieure (150-200 mm), 

répartie en tornades accidentelles en juillet et 

août, la végétation du domaine Saharo-Sindien 

rst de type contracté avec rassemblement des 

Espèces ligneuses (Acacia raddwno) dans les lits 

des ouadi et développement d’une steppe subdé- 

wtique sur les formations sableuses adjacentes 

avec des touffes d’Arrsfido plumoso. Aristide pun- 

gens et Ponicum furgldum. 

Sous climat subdésertique sahélo-saharien (1). 

coractérlsé par une pluviosité de 200 à 300 mm 

répartie de juillet à septembre, la végétation du 

secteur sahélo-saharien du domaine sahélien est 

une steppe à graminées annuelles, clairsemées 

(Arlsfido mutobifis) et à touffes de graminées 

woces (Ponicum turgidum). Les arbustes y sont 

représentés par Acacia roddiona et Commiphoro 
ofrrcono. 

Le sud du climat sohélo-saharien avec 300 à 

400 mm de pluie est favorable à Ip steppe. Les 

graminées annuelles y constituent u,n tapis dense 

(Arisiido mutobrlls sur dunes et SchoenefeldJo gra- 

olis sur bas de pente). Les graminées vivaces y 

sont moins abondantes et plutet localisées sur les 

dunes à relief prononcé (Arisiida longifloro). Les 

arbustes sont abondants (Acacia senegal et Acoc~o 

raddiano). 

Entre les isohyètes 400 et 550 mm, au Nord du 

climat tropical sec sahélo-soudanais (l), la steppe 

à Aristrdo mutabilis et Erogrostls tremuia avec 
Acouo senegal e+Acoua albido fat souvent place à 

une savane constituée par des touffe5 d’Hypar- 

rhenk drssoluto, Cympobogon gigonteus et Andro- 

pogon goymus et un fopis d’espèces annuelles 

(Anstido mutobilis, Schrzachyrium exile). 

a) Exploitation de cette végétatron. 

La steppe subdésertique du climat saharien es+ 

strictement exploitée par l’élevage nomade, les 

chameaux étant dirigés vers les pâturages qui se 

développent a” gré des tornades. 

Sous climat sahélo-saharien, I’élgvage de type 

transhumant est la spéculation essentielle des 

habitants. Pendant la saison des pluies. les trou- 

peaux éclatent, s’abreuvent aux tiares tempo- 

raire set remontent le plus possible vers le nord 

en suivant le front de verdure. En fin des pluies, 

ils redescendent vers le sud et se concentrent pro- 

gressivement aux abords des bas-fonds où l’eau 

de la nappe phréatique est exploitée par des trous 
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de quelques mètres et ensuite, près des puits de Les ieunes DIanies consommées à cette oériode , 
plus en plus profonds. 

Au Nord du cllmat sahélo-soudanais, la popu- 
lation sédentaire cultive arachides et mil à chan- 
delles. Les troupeaux n’y transhument qu’après 
les récoltes, consommant les résidus de cultures 
(palles de mil, resies de fanes d’arachides), les 
repousses des graminées vivaces de la savane 
et les prairies aquatiques (bourgou) des mares 
temporaires et du ht majeur des grands fleuves 
(Sénégal, Niger). 

autorisent un gain de poids de 500 g/jour ou une 
production laitière de plus de 3 1. 

b) Potentiel fourrager de Jo sieppe. 

Les bovins se trouvent en présence de jeunes 
pousses de graminées au début de la saison des 
pluies. mais ces graminées aiteignent rapide- 
ment les stades montoison, floraison, fructifica- 
tion. Dès le début de la saison sèche le tapis gro- 
minéen n’offre plus que des pailles sèches et des 
inflorescences d’espèces annuelles, et des repous- 
ses d’espèces vivaces. Les bovins recherchent 
alors, un complément de ration dans les feuilles, 
les fleurs ou les fruits d’espèces ligneuses. 

La synthèse des études bromatologiques réali- 
sées à 1’1, E. M. V. T. dans cette zone : (2). (a), 
(22), (31), (32), (33), (34) aboutit ou tableau 
récapitulatif où soni indiqués (tableau no 10) : 

- l’époque de prélèvement ei de consomma- 
lion, 

- la plante et ses parties consommées, 
~ le nombre d’analyses ayant servi à I’éta- 

blwement de la valeur moyenne. 
- le taux de matières sèches en p, 100. 
- le taux de mailères azotées brutes en p. 100 

de matière sèche, 
- le ioux de cellulox en p. 100 de matière 

sèche, 
- le iaux de matières minérales en p, 100 de 

matière sèche, 
- la valeur fourragère du k&,d;,“rrage en 

U. F., les M. A. D. et le rapport U., 

- I’éqwvalent-ration d’un kg de M. S. de 
l’aliment en U. F. et M. A. D. 

Aux eremrtires pluies, les animaux s’abreuvent 
aux flaques d’eau formées ou cours des tornades, 
leurs déplacements sont limités et leur besoin 
d’entretIen réduit à 0,43 U. F. et 24 g de M. A. D 
par kg de matière sèche ingérée. 

Ces fourrages présentent un excès de M. A. D. 
de plus de 50 g par kg de matière sèche et ce 
déséqullibre-peut être résorbé par la consomma- 
iion d’une faible quantité de paille. 

Dès que les pluies sont install&es, lesgraminées 
annuelles lèvent et les espèces vivaces gramini- 
formes (à port de graminées incluant les Cype- 
racées), rejettent abondamment de souches ; ces 
pousses sont recherchées par le bétail, autorisent 
gain de poids et production laitière, et ont I’avan- 
tage de présenter un équilibre U. F.-M. A. D. 
très favorable à la oroduction laitière avec un 

M’ *’ D’ “G;in de 100. rapport m 

Les éleveurs recherchent d’ailleurs cette végé- 
tation le plus longtemps possible en conduisant 
leur troupeau vers le Nord, à mesure que 
s’wance le front de verdure. 

Dès /a pleine saison des piuies, les graminées 
annuelles forment leurs chaumes. Les espèces de 
dunes ne permettent plus qu’un gain de poids de 
100 g!jour ou une production laitière d’l litre. 

LES espèces d’ombre et de bas-fond, autorisent 
une grosse production de lait et de viande et leur 
excès de M. A. D. peut compenser le déficit des 
espèces de dunes. C’est d’aIlleurs à cette période 
de l’année qu’elles sont surioui recherchées par 
le bétail. 

A la fin des pluies, vers le 15 août, les espèces 
graminiformes sont en floraison. Les graminées 
ne permettent plus qu’une production d’l litre de 
lait ou 200 à 300 g de gain mais les cyperacées 
sont encore assez riches en protéines pour per- 
mettre une production de lait de 3 litres par jour. 

En début de saison sèche, les espèces gramini- 
formes sont en fructification mals permettent 
encore une production de 0,s htre par jour ou un 
gain de 100 g. 

Quelques légumineuses, apparaissant tardi- 
vement dans la végétation, sont alors cowxn- 
mées comme espèces d’appant. Elles fournis- 
sent une ration pouvant assurer une production 
de plus de 4 litres de lait par jour. 

En pleine saison skhe. 

La pleine saison sèche peut-être scindée en 
3 périodes : 
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1. 

2. 

3. 

4. 

I 

8.1 

16,3 

14.1 

11.7 

13.5 

8,8 

11.4 

165 

65 

70 

40 

112 

85 

63 
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les tempé&es sont relativement bosses : 
- une période fraîche d’octobre à février où 

- une période chaude de mars 0 mai où ic 
température s’élève : 

1 l 
réserves,en paille se raréfient mais les t-e55ouïce5 
du pâturage aérien se renouvellent avec la 
feuillaison des arbustes, particulièrement dans. 
les dépressions. 

I 

- une période chaude et humide à partir dt 
la mi-mai et jusqu’aux première5 pluies où Ic 
température reste élevée et où l’humidité de 1’01r 
s’élève favorisant la feuillaison et la floraison der 
espèces ligneuses. 

Au cours de ces périodes, les troupeaux 5~ 
déplacent beaucoup et les besoins d’entretien 
de I’U. B. T. atteignent OS0 U. F. et 28 g de 
M. A. D. par kg de matière sèche ingérée. 

Pendant la @rode fraîche de 10 saison sèche, 
seule la pallIe d’Erogrosfi5 iremulo peut combler 
les besoins d’entretien en énergie, les besoins en 
matières azotée5 ne sont jamais satisfaits par le5 
pailles de graminées. 

c) Appréoofron de la charge possible. 

i l Au cours de la transhumance de saison des 
pluies, les troupeaux ne consomment que les 
pousses les plus appétibles et n’entament prati- 
quement pas les réserves fourragère5 alors que 
l’abandon de la transhumance par fixation des 
nomades près de points d’eau permanents, a 
pour effet de limiter le choix des animaux et de 
réduire le5 réserve5 de saison sèche. 

Dans le cadre de l’élevage transhumant. le 
problème de charge ne se pose qu’en saison 
sèche au moment où les animaux soni concentrés 
près des point5 d’eau permanents. 

Avec une production moyenne de 150 kg de 
fruit5 d’Acacia roddiono (15 kg par arbre), et 
500 kg de paille dont la moitié est perdue par 
piétinement, un hectare de dune peut fournir en 
période chaude, 80 rations d’entretien sensible- 
ment équilibrées avec 1,5 kg de gousses et le lest 
5.r pailles, la quantité de pailles étant l’élément 
limitant. 

Les formes néotémiques (individu5 « échau- 
dés >>) des graminées, qui ne parviennent pas à 
faire mûrir leurs fruits par suite d’une insuffi- 
sance de pluviosité, constituent des aliment5 très 
riches, localisés aux secteurs nord de la zone où 
les pluies peuvent s’arrêter brutalement certaines 
années. 

Les repousses et infrutescences des espèces 
graminlformes vivaces constituent une bonne 
ration d’entretien. 

Les repousses des prairies aquatiques du Sud 
de la zone constituent une ration riche et nette- 
ment excédentaire en protéines, de même que les 
feuilles et fruits verts des arbustes qui, surtout 
appréciés des caprins, sont également consom- 
més en complément de ration, par les bovins. 

Acacia seyof. le plus apprécié (photo 1). est 
localisé aux zones dépressionnaires argileuse5 e+ 
les troupeaux se maintiennent en bon état dans 
la mesure où l’aire de parcours englobe des 
dunes pour assurer la ration énergétique et l’en- 
combrement et des bas-fonds pour le complément 
en matières azotées. 

II peut donc être justifié d’apprécier la charge 
possible de saison sèche d’une région de steppe 
par l’évaluation de la production de paille 0 
l’hectare de dunes en début de saison sèche, sup- 

l l xsant perdue la moitié de cette production, et la 
/ :onsommation des 8 mois de saison sèche évaluée 
i 240 ratlon de 5 kg de pailles. 

La charge possible de saison sèche serait 

l ’ llors : i Rdt en kg/l200, l’aire considérée pré- 

mtant en plus des graminées vivaces et un 
lâturage aérien de dunes et bas-fonds. 

Au cours de la période chaude, les po~lles de 
graminées n’apportent plus que les 2/3 des 
besoins en énergie et l’apport d’azote est négli- 
geable. 

Les graminée5 vivaces n’émettent plus de 
jeunes pousses et les animaux recherchent alors 
des feuilles sèches d’arbustes. des infrutescences 
d’espèces herbacées et des fruits d’Acacia qui 
sont particulièrement riches. 

1: 

Ainsi, pour une production de 800 kg de paille 
iui- dunes, et la présence de bas fonds pour Ij20 
ie la superficie, la charge peut être évaluée à 

I ’ I U. B. T. pour 3 ha de dunes. 
Cependant des pertes de poids spectaculaires 

;ont enregistrées à cette période de l’année bien 
lue la charge saisonnière soit souvent limitée 
i’l U. B. T. pour 7 à 10 hectares. 

Peuvent expliquer ces faits contradictoires : 
- L’insuffisance de l’abreuvement, les ani- 

naux recevant souvent moins de 30 litres d’eau 
mr jour. 

Au cours de la @Jode chaude et humide. les. 
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- La présence de caprins qui pillent littéro- 
lement les ressources du pâturage aérien dans 
le périmètre du point d’eau. 

- L’installation autour du point d’eau d’une 
zone surpâturée proportionnelle à l’importance 
du cheptel qui oblige les animaux à s’éloigner 
pour trouver un pâturage convenable. Le temps 
passé en déplacements sur la zone stérile, et en 
attente près du puits est trop important et les 
animaux n’ont plus les 8 heures nécessaires à la 
pâture effective. 

Pour limiter les pertes de poids il serait néces- 
saire de multiplier les points d’obreuvement et 
de séparer les aires de parcours des bovins et 
caprins. 

Un ensemble de parcours équilibré, exploitéen 
ranch d’entretien uniquement pendant la saison 
sèche, pourrait doncsupporterdans les condltlons 
optimales une charge d’un U. B. T. pour 4 ha, 
soit pr&s de 2.000 U. 8. T. par points d’abreuve- 
ment h la condition que ceux-ci soient distants 
de 10 km, ce qui correspondrait à 7.850 ha par 
point d’abreuvement. 

B. Parcours de sovone. 

La savane arbustive à arborée s’étale sur 
toute l’aire intertroplcale comprise entre la 
steppe et la forêt dense : 

- sous tlimat sohélo-soudanais (l), la savane 
arbustive est dominante entre les isohyètes 550 
à 750 mm, et caractérise la végétation du secteur 
soudano-sahélien du domaine soudanien : 

- sous climat soudano-guinéen (l), climat 
tropical semi-humide à une seule saison des 
pluies de 6 à 8 mois et à pluviosité de 750 à 
1.750 mm. la savane très arborée peutfaire place 
à la forêt claire et caractérise la végétation du 
secteursoudano-guinéen du domainesoudanien : 

- sous climat équatorial à deux saisons des 
pluies, la savane préforestière du domaine gui- 
néen se caractérise par sa localisation topo- 
graphique délimitée par les galerles forestières ei 
les forêts semi-caduclfoliées de plateaux. 

Pour [‘Afrique de l’Ouest. la xwane «souda- 
nienne » arbustive à arborée correspond oppro- 
ximativement aux limites, des types de tapis gra- 
minéens à Andropogon «An »de RA-RAY (35) 
et la savane « pr&forestière » aux types à Hypor- 
rhenia «H », bien que ces derniers pénètrent 
dans la zone côtière et les régions d’altitude du 
climat soudano-guinéen. 

B,. - Savanes soudaniennes. 

La différenciation des savanes est liée aux 
différents types de soi et à la variation de plu- 
viosité. 

Les sols cuirassés à gravillonnoire portent vers 
le Nord des buissons épars de Combreium micron- 
thum et vn tapis de graminées annuelles (Loudefio 
togoemis) et vers le Sud des graminées vivaces 
(Anodelphio ofzeliona). 

Les sols à horizon induré profond portent vers 
le Nord une savane arbustive à graminées an- 
nuelles (Andropogon spp. Pennisefum) et vers le 
Sud une savane arborée ou une forêt claire à 
Bambou et graminées vivaces (Andropogon tec- 
forum, Schirochyrium songuineum). 

Les sols colluviaux portent une savane arbus- 
tive à graminées vivaces (Andropogon goyanus), le 
couvert orbustif et la densité d’Andropogon aug- 
mentant vers le Sud. 

Les sols alluviaux à inondation temporaire 
portent une végétation herbacée basse ver5 le 
Nord (Pospoium orbiculore) et une savane her- 
beuse haute vers le Sud (Hyparrhenio rufo). 

a) Exploitation de 10 végétofron. 

Les troupeaux de village exploitent en saison 
des pluies le tapis herbacé des sols gravillon- 
naires et des sols profonds lorsque, ceux-ci ne 
sont pas occupés par les cultures. En saison sèche, 
ils pâturent les repousses après feux des sols 
alluviaux inondobles, les résidus de,culture, les 
débris de paille, les repousses de vivaces, et les 
jeunes pousses d’arbustes des sols profonds. 

b) Potentiel fourrager (Tableau 11). 

Références : 2-8-9-l O-l 8. 

Le temps de croissance (pérlode comprise entre 
2 coupes, ou entre la reprise de végétation aux 
premières pluies et la coupe) et la saison (saison 
des pluies, saison sèche fraîche, saison sèche 
chaude) ont une nette influence sur /a valeur des 
fourrages consommés. 

En savanes soudaniennes. les troupeaux de 
villages ont des déplacements limdés et les 
besoins d’entreten de I’U. B. T. sont réduits à 
0.43 U. F. et 24 g de M. A. D. par kg de matière 
sèche ingérée. 

Les espèces annuelles en cours de montaison 
assurent l’entretien des animaux mais leurs 
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repousses d’un mois autorisent un gain de poids et celles des terrains inondables pourraient être 
et une faible production laitière. déficientes en azote mais il y  a insuffisance de 

Sur sol à Inondation temporaire, Paspolum données pour ces dernières. 
orbiculore, exploitable entre les périodes d’inon- Les plantes des mares temporaires constituent 
dation, semble être la plante la plus intéressante. des fourrages d’appoint de qualité. 

Parmi les espèces VI~OC~~, Andropogon tecforum Les repousses d’Andropogon goyanus sont très 
est un fourrage riche et les repousses d’un mois à riches mais leur rendement n’assure guère qu’une 
un mois et demi permettent gain de poids et pro- journée de pâture à l’hectare et par mois. 
duction laitière. La consommation de cette espèce à l’état de 

Saison sèche fraîche (novembre à mars). réserve sur pied permettrait une charge d’un ?/2 

Pendant sa période de végétation. Pospalum 
animal à l’hectare tout en assurant son eniretien. 

orbiculare conserve sa valeur. Saison sèche chaude (mars à mai). 

Parmi les espèces vivaces, celles des terrains Les espèces de mares temporaires conservent 
gravillonnaires permettent l’entretien de l’animal leur valeur alors que les repousses d’Andropogon 
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gaynnus n’assurent plusque l’entretien de l’an+ tant l’attention des spécialistes pour l’améliorer 
mol sans la mutiler : 

Avec l’élévation du degré hygrométrique de 
l’air, la sortie des jeunes tiges et feuilles d’ar- 

Rythme de pâture : 

bustes assure un aliment d’appoint appréciable à Pâture continue de saison des pluies sur sol 
cette période de l’année. exondé wec une charge d-l/2 U. B. T. à I’hec- 

tore. 
c) Amélioraiion de l’exploitation des parcours. Pâture semi-continue de saison sèche sur sol 
Adapter les techniques d’exploitation aux inondable avec une charge d’1/4 U. B. T. à 

conditions économiques locales pour rentabiliser l’hectare et passage itinérant sur sol exondé. 
l’élevage, oblige à proscrire dans l’immédiat les 
moyens mécamques d’entretlen des parcours Feux : 

(girobroyeur, débroussallleur), et limite les pro- 
cédés onéreux de mise en réserve (foin, ensilage). 

Suppression des feux dans la mesure du pos- 
sible afin que le bétail puisse consommer pro- 

L’utilisation traditionnelle des parcourssemble gressivement le stock de pailles et de repousses 
en définitfve une technique très judicieuse méri- tout QV long de la saison sèche (photo 2). les 
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parcours étant débarrassés des refus par des i 
feux différés de début des pluies. 

Cependant les animaux ne consommeront les 
vieilles repousses que dons la mesure où ils l 
n’auront pas goûté aux jeunes pousses après 
feux précoces. Dans ce dernier cas, ils les 
refusent et la mise à feu générale devient une 
nécessité. 

’ 

I 
Débroussemeni : 

Débroussement sélectlf des parcours sur sol 
exondé, les espèces inutilisées étant recépées au 
collet et les espèces consommées rabattues à un 
mètre du sol. 

Les espèces les plus recherchées (Guero, DO- 
niellio) sont multipliées par le bétail et devien- 
nent envahissantes. 

Leur recépage en fin des pluies favorisera les 
repousses oppétées tout en dégageant le sol pour 
maintenir le couvert herbacé. Les porte-graines 
de Doniellio doivent être détruits pour éviter la 
prolifération dangereuse de cette espèce. 

Coexistence agriculture-élevage : 

Pour éviter l’intrusion des troupeaux dans les 
cultures, les terroirs de villages seront divisés en 
zone pastorale et zone agricole, cette dernière 
pouvant être exploitée en « Ley-Farming », des 
parcelles étant retirées de la rotation culturale 
pour constduer des prairies permanentes et les 
jachères pourront aussi être aménagées en 
jachères fourragères. 

d) Plantes fourragères cultivées. 

Sol exondé : 

En saison des pluies, un temps de croissance 
d’un mois à un mois 112 pour les graminées 
basses et de 2 ras pour Stylosonthes fournissent 
le meilleur fourrage. 

En saison sèche fraîche, Digrtoria « umfolozi » 
fournit encore des repousses intéressantes et 
Stylosonfhes d’excellentes repousses. 

La conservation de la production sur pied per- 
met sans travaux supplémentaires. d’assurer avec 
Digiforio, l’entretien du bétail jusqu’en décembre 
et l’apport d’énergie en saison chaude. Avec 
Sfylosonthes, le complément azoté est largement 
assuré et la réserve sur pied d’un pâturage cons- 
tltué de ces plantes associées. permettralent I’en- 
tretien du troupeau jusqu’en saison chaude. 

Si la distribution en vert de tiges de Pennise- 

Urn (photo 3) n’assure que l’entretien, le mélange 
Mucuno-Pennisetum constituerait un fourrage 
riche susceptible d’assurer la nourriture de 
bceufs de travail. 

Sol inondoble : 

Les repousses d’herbe de para (Brochiorio 
mutko) n’assurerait que l’entretien du bétail, alors 
que les jeunes tiges feuillées de Kudzu (Puerar~o 
nhoseoloïdes) sont excellentes. 

Sur les prairies arMicielles permanentes de sol 
exondé et pâturées en saison des plues, l’associa- 
tlon graminée-légumineuse ne semble pas favo- 
rable, un rythme de pâture d’un mois pour Digi- 
taria et de deux mots pour Sfylosonthes assurant 
une ration optimale. 

Cette ossociatlon serait, en revanche, à préco- 
niser sur jachère fourragère où la production 
pourrait être aisément conservée en réserve sur 
pied et pâturke par le bétal après l’enlèvement 
des récoltes. 

Sur sol inondoble, les zones peu ou acciden- 
tellement recouvertes par l’eau (bords de cuvet- 
tes) sont impropres à l’installation des rizières et 
seraient avantageusement aménagées en Kudru 
pâturable après la récolte du riz. Les rwières 
envahies par les Cyperacées et les riz sauvages 
pourraient être mises hors culture pendant 
quelques années et complantées en herbe de 
para (photo 4) pâturée également après la 
récolte du riz. Lorsque ces rizières présentent 
un faible niveau d’inondation, I’associatlon bou- 
turez d’herbe de para et boutures d’extrémités 
non aoûtées de tiges de Sfylosonthes ,seralt béné- 
fique à l’entretien du bétail en saison sèche. 

B,. -Savanes préforestières ef d’altitude. 

Les strates ligneuses de ces savanes sont clair- 
semées, pauvres en espèces et le tapis herbacé 
varie selon que le sol est profond ou présente 
un horizon concrétionné affleurant ou subaf- 
fleurant. 

Loodetio kogerensis domlne sur sol gravillon- 
naire en surface : Hyporrhenio chrysorgyreo, ~OU- 
delio orundinocea et Panicum phragmkxdes cons- 
tituent la base du pâturage sur sol 0 horizon 
gravillonnaire peu profond. 

Hyparrhenm diplondra domine sur, sol orgilo- 
sableux peu perméable et se trouve remplacé 
par Andropogon mocrophyllus sur sol profond 
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mieux drainé. Sur ces sols profonds, Andropogon 
fectorum et Beckeropsis uniseio se localisent aux 
stations ombragées. 

a) Exploitation de lu végétation. 

En région d’altitude, l’absence de iryponoso- 
miase, favorise l’élevage du zébu et les trou- 
peaux transhument vers le bas pays en S~IS~” 
sèche. 

En réglon préforestière proprement dite, I’éle- 
voge des taurins est peu développé. Les troupeaux 
de village sont rares et un, effort particulier est 
porté sur la création de «ranches» de produc- 
tion. 

b) Potentiel fourrager (tableau 12). 
Références : 3-4-5-12. 

Les déplacements journaliers des troupeaux 
sont toujours limités et les besoins d’entretlen de 
I’U. B. T. sont réduits à 0,43 U. F. et 24 g de 
M. A. D. par kg de maiière sèche ingérée, tant 
en saison des pluies et en petite sa~ion sèche qui 
ne modiiie guère la croissance des plantes four- 
rages, qu’en grande ason sèche qui dure de 
2 à 4 mois selon les réglons. 

Samn des piures et petite so!son sèche. 

Quel que soit le temps de croissance des 
repousses, les graminées vivaces assurent tou- 
jour5 l’entretien du bétail sur sol peu profond. 
Un temps de croissance d’un mois ossure le 
meilleur gai” de poids et la meilleure produc- 
tion laitière avec une charge possible de 
2 U. B. T./ha. 

Sur sol profond, la ration d’entretien est tou- 
jours satisfaite et le temps de croissance d’un 
mois environ est le plus favorable, alliani meilleur 
rendement et valeur fourragère optimale. avec 
une charge possible de 2 U. B. T./ha. 

Un temps de croissance de 3 semaines serait 
toutefois préférable pour tfyporrhenio diplondro 
et la pâture continue risque de favoriser cette 
espèce ou détriment des autres. 

Saison sèche, 

La repousse des graminées vivaces n’est ~mpor- 
tante que pendant les deux premiers mois de 
saison sèche et un feu de pleine saison sèche ne 
produit qu’une repousse négligeable. 

En début de saison sèche la repousse d’un mois 
présente une valeur excellente. Les ,eunes 
repousses assurent un gain de poids et la produc- 

tion du lait. Au bout de 2 mois de aso” sèche 
l’entretien est encore, ou assuré, ou largement 
satisfait 

Le fourrage produit se conserve ensuite ou 
tout-s de la saison sèche, avec une augmentation 
progrewve du faux de matière sèche. une dimi- 
nutlon des motv&res azotées et une constance du 
taux de celltlose. 

Au 4e mois de saison sèche, les besoins en 
énergie sont 5euls couverts mais les jeunes pous- 
ses et folioles de Donielllo oliveri sur sol gravil- 
lonnoire et d’Albizro zygio sur sol profond peu- 
vent apporter un appoint très satisfaisant en 
matières azotées. 

Les pousses basilaires de saison des plumes, 
telles que celles d’tlyporrhenro chrysorgyreo cons- 
tituent un fourrage non négligeable assurant 
l’entretien de I’U. B. T. 

Grâce à la forte humidité atmosphérique de 
cette zone climatique, les feux précoces ont la 
particularité de permettre la germination de gra- 
mnées annuelles comme Hyporrhenia confinis, 
avec une production de 800 kg de matière sèche 
consommable tout ou long de la saison sèche. 

La production des repousses de début de sai- 
son sèche est de 60 rations environ et compa- 
rable sur sol profond et sur sol gravillonnoire. 

La charge possib,le est donc fonction de la 
longueur de la saison sèche et pourra être 
d’l/2 U. B. T./ha pour une saison sèche de 
4 mois. 

Une pâiure continue des parcours est préfé- 
rable car elle assure un certain regoln dont la 
valeur fourragère est excellenie. 

c) Amélioration de l’exploitation des porrours. 

l Charges et rythme: d’exploitation. 

2 types d’exploitation peuvent être proposés. 
SI les troupeaux sont peu importants par rapport 
à la surface de savanes laissée libre par suite du 
nombre restreint d’agriculteurs, la ironshu- 
monce précédée de feux précoces esi la technique 
la plus valable. 

En saison des pluies, une charge de2 U. B. T./ha 
peut être envisagée 0 la condition d’exécuter 
ou minimum une rotation grosslère sut-2 ensem- 
bles de parcours. les animaux pâturant un mots 
sur l’un, un mois sur l’autre, Le nettoyage des 
parcours est réalisé par un feu différé de début 
des pluies tous les 2 ans, soit la moitié chaque 
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année, la partie non brûlée étant remise la Ire 
en exploitation. 

En saison sèche, les feux seront allumés 
15 jours à 3 semaines après les dernières pluies 
et les troupeaux seront introduits sur les terrains 
de transhumance 3 semo~nes plus tard. La sur- 
face à préparer est d’environ 1 ha par U. B. T. 
et par mois de saison sèche, et I’exploitatlon se 
fera en pfiture continue. 

La charge globale est alors de 4,5 ha par 
U. B. T. pour une zone à4 mois de saison sèche. 

Si les surfaces sont restrerntes et la transhu- 
mance difficilement réalisable. la zone de par- 
cours peut être subdivisée en 3 parcelles A, 6, C, 
la charge globale étant de 1,s ha par U. 6. T. 
2 parcelles A et B sont exploitées en saison des 
plues avec rotation du troupeau chaque mots et 
une charge saisonnière d’l U. B. T./ha. 

Cette rotation est maintenue en SCIISO~ sèche 
alors qu’une 3e parcelle C est brûlée 3 semaines 
après les pluies et ne sera mise en pâture qu’au 
3~ mois de Samson sèche. 

A la reprise des pluies. la parcelle A est remise 
en exploitation pendant que B subit un feu diHéré. 
puis A es1 retirée de la rotation au profit de Cet 
w-o à son tour brûlée en début de saison sèche. 

Cette technique a pour inconvénient le brûlis 
d’une parcelle par feu précoce où de ,eunes 
pousses sont tentantes et pour le bétail et pour les 
bergers qui sont plus soucieux de I’appétibiiité 

du moment que d’assurer la souduye de fin de 
saison sèche. 

La techmque du feu de contre-saison (photos 5 
et 6) appliquée au cours de la petite saison sèche 
est plus judicieuse mais nécessite une maîtrise 
absolue des feux courants de pleine saison sèche : 

La parcelle C, n’ayant pas brûlé en saso,. sèche 
et présentant des refus importants wx brûlée au 
cours de la petite saison sèche. 

A et B sont exploitées comme pr$cédemment 
jusqu’au stade montaison avancé du tapis gra- 
minéen. 

C est alors soumise 0 la pâture pendant 1 mois, 
B durant un mas. et les 3 parcelles S&ont livrées 
0 la pâture continue pendant la sxson sèche. 

En début des pluies, la pâture commence sw C, 
pendant que B subit un feu différé et A est mise 
en différé avec tous ses refus qui alimenteront le 
feu de contre-saison. 

l Aménagement des parcours. 

Les pâturages préforestlers ont urne productl- 
wté supérieure et plus uniforme que celle des 
pâturages soudanlens. mais leur résistance à 
la pâture est généralement plus faible. 

Hyeorrhenio chrysorgyreo sur sol gravillonnuire 
et Andropogon mocrophyllus sur sol profond pré- 
sentent un mauvais enracinement et sont are 
ch& au broutage. 
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Un surpâturage aura donc pour effet de dénu- 
der rapidement le sol avec entraînement subsé- 
quent des éléments fins et damage des sols 
argileux. 

La dénudation du sol favorise également la 
germination des espèces pionnières de forêt dans 
les stations ombragées (photo 7) et Horungono 
modogoscariensis, en particulier, peut se multi- 
plier rapidement et transformer la savane en 
hallier improductif (photo 8). 

L’évolution du couvert ligneux doit être suivie 
avec attention bien que la mise en différé pério- 
dique des parcours suivie de feu, devrait norma- 
lement assurer I’éqwilbre entre strates herbacées 
et strates ligneuses. 

Le débroussement sélectif des parcours devrait 
également contribuer 0 la lutte contre les espèces 
envahissantes en réduisant les surfaces ombra- 
gées. II y  a cependant lieu de conserver les espè- 
ces ligneuses très utiles comme fourrages d’ap- 
point de pleine saison sèche. 

Daniellia oliveri (avec élimination des porte- 
graines). 

Albizio zygia. 
Naucleo lotifolio. 
Hymenocardio ocido. 
Ficus copensis. 
Piliostigma thonningii. 

Une diminution du couvert herbacé pourra 
être l’occasion d’un enrichissement du parcours 
en début des pluies par semis de Siyiosanfhes 
gracilis à 3 lkg de semences à l’hectare précédé 
d’un griffage du sol aux disques ou au rouleau 
0 lames, type « Marden ». 

d) Pâturages artificiels - Plantes fourragères. 

Les conditions agi-o-climatiques des savanes 
préforestières et d’altitude sont assez favorables 
à l’élevage d’animaux améliorés, qui rentabili- 
seraient une producfion intensive de fourrages 
avec leur grande productivité en viande et en lait. 

En saison des pluies, le fourrage produit par 
les 3 légumineuses est toujours riche et le temps 
de croissance le plus favorable est de 2 mois et 
demi. 

Pour les graminées, le temps de croissance 
d’un mois et demi donne le fourrage le plus 
nutritif. Après 4 mois, il y  a pour Cynodon plec- 
tostochyus et Ponicum maximum, une production 
de pousses de 20 génération et la valeur broma- 
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tologique devient supérieure à celle obtenue 
au bout de 40 jours. 

En saison sèche,.les légumineuses conservent 
leur valeur, même après 4 mois de végétation. 
Les graminées assurent une production de viande 
et de lait après 2 mois de croissance mais Melrnis 
minutifloro ne satisferait que les besoins d’entre- 
tien. Les repousses de saison sèche d’Andropogon 
goyo”“s conservent encore toute leur valeur *u 
bout de 3 mois, d’où l’intérêt de cette plante pour 
assurer la pâture en fin de saison sèche. 

Enfin, Tripsocum loxum conservé sur pied pen- 
dant 5 mois, peut encore assurer I’entretlen de 
I’U. B. T. ce qui est très Inféressant pour I’affou- 
ragement à l’auge de bétail amélioré. 

L’évolution de la valeur fourragère en fonc- 
tion de l’âge des repousses permet d’envisager 
l’installation de chaînes de pâture pour les éta- 
blissementsd’élevaged’animouxaméliorés, selon 
les principes suivants : 

- éviter l’association graminées-légumineu- 
ses, les rythmes optimaux de croissance n’étant 
pas concordahts, 

- pâture des légumineuses avec un, rythme 
de 2 mois et plus soit moitié de la saison des 
pluies, fin de saisons des pluies, fin de saison 
sèche, 

- pâture des graminées basses avec un rythme 
voisin d’un mois en saison des pluies et de 2 mois 
en début de saison sèche, 

- pâture d’Andropogon goyaws avec un 
rythme de 3 mois toute l’année, 

- pâture de Cynodon plectosiochyus avec un 
rythme de 4 mois en saison d,es pluies, et de 
2 mois en saison sèche, 

- réserve de foin, d’ensllage et de fourrage 
à distribuer en vert pour la pleine saison sèche. 

Pour une saison des pluies de 7 mois s’étalant 
d’avril à octobre, une chaîne de pâturage basée 
sur une charge annuelle d’l U. 8. T./ha, pourrait 
être envisagée avec les espèces suivantes : 

- graminées basses : 
Cynodon ~leciostochyus : lj5 de la surface. 
Setorio sphocelofo : 3/10 de la surface. 

- graminée haute : 

Andropogon gaymws : lj5 de la surface. 

- légumineuse : 

Stylosonihes gracilis : l/S de la surface. 
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- graminée haute tige pour ensilage de sep- 
tembre et fourrage vert de pleine saison sèche : 

rripsoc!Jm hum : I/l0 de la surface, 
cette espèce pourrait être remplacée en région 
à saison sèche très marquée ,par l’hybride 
« Pennisetum d collet rouge ». 

CONCLUSION 

Les taux de matière sèche, de mahères CIZO- 
tées brutes, de cellulose et de cendres consti- 
tuent les éléments de calcul de la valeur bromo- 
tologique des fourrages. 

Ce caIcuI peut être réalisé en affectant au 
fourrage analysé les coefficients de digestibilité 
d’un fourrage voisin botaniquement et oyant des 
taux de mati&re sèche, de matières azotées 
brutes et de cellulose comparables. Les analyses 
de fourrages et leurs coefficients de digestibilité 
peuventêtre extraitsdes tables de KELLNER(39) 
ou des tables de SCHNEIDER (12). 

A partir de résultats expérimentaux, les tables 
hollandaises (28) donnent directement la valeur 
bromatologique d’un kg de matière sèche de 
fourrage en fonction du taux de cellulose et de 
cendres pour la valeur énergétique et en fonc- 
tion du taux de matières azotées brutes pour les 
matières azotées digestibles. 

Pour une série d’analyses d’une plante dont la 
composition varie progressivement en fonction 
du temps de croissance, l’utilisation des tables 
hollandaises est à la fois rapide et évite I’évolu- 

tion de la valeur bromatologique en dents de 
scie dues aux changements succewfs d’éléments 
de référence. 

Par analogie à l’unité gros bétail (U. G. 6.) des 
pays tempérés, un animal de référence de 
250 kg pour les pays tropicaux peut être adopté 
comme Unité-Bétail tropical (U. B. T.). 

La consommation journalière théorique étant 
évaluée à 2,5 kg de matière sèche pour 100 kg 
de poids vif, les besoins de I’U. B. T. sont rap- 
portés au kg de matière sèche ingérée sous le 
nom d’Equivalen+Rotion exprimé en unité four- 
ragère et matière azotée digestible. 

La lecture directe des tables hollandaises four- 
nit la valeur Equivalent.Ration du kg de matière 
sèche de l’aliment. Cette valeur peu’t être compa- 
rée aux besoins théoriques de l’Unité Bétail 
Tropical et servir à la classification immédiate 
des fourrages en fonction de leur valeur broma- 
tologique. 

Cette classification pourra ultérieurement 
servir à l’établissement d’une échelle de valeur 
relative des fourrages comparables à celle de 
Vries (24) reprise par Delpech (17) pour les 
fourrages des pays tempérés. La cotation de la 
valeur d’une espece associée d la proportion 
relative de cette espèce, soit en poids (38). soit 
en présence (16) permettrait d’affecter à chaque 
pâturage une note sur 100. les possibilités de 
charge ayant été appréciées expérimentalement. 

Le dépouillement de plus de 500 analyses bro- 
matologiques de plantes fourragères tropicales. 
a mis en évidence : 
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1. ~Consommation, sur steppe, de jeuneî fru~tr 
d’Acacia seyof Del. par les zébus, en soiran sèche e+ 

2. -Consommation de jeunes pousses PUT nauds, 

fraîche. 
d’Hyparrheoio dtplondra (Hock.) Stapf, non brûlé en 
saison sèche. 

Retour au menu



7. - Plant& d’liaruogona modagascorieosrs km. ex 
Pair., insiallée à l’ombre d’Annono orenorto Thonn.. 
aprèrdiminuiion du couvertherbacéà loru~tedu pôiuroge. 
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l - le nombre Ihmité d’espèces assurant une - l’importance des pâturages aériens comme 
complément de la ration en matières azotées 
digestibles au cours de la saison sèche tant sur 
steppes que S”T scl”alles, 

- l’importance périodique des espèces d’ap- 
point pour apurer la nourriture du bétail sur 
steppes, 

ration d’entretien pendant une longue pérode 
sur steppes, 

- l’importance du temps de croissance pour 
les espèces vivaces de savanes. lavaleur broma- 
tologlque des repousses dépendant plus de ce 
facteur que de la date de récolte. 

Percentages of dry moiter, crude nitrogen con+eni. cellulose ond asher 
consiitute the bases ofthe bromaiologic value determination ofibe fadder. From 

experimental rerultr. +he Duich iobler give directly +he bromotoiogic value of 
one kilogramme of fodder dry moiier occording to the cellulose and oshes 
percentages +o respect with +he energetic value, and according io +he crude 

nitrogen rate io rerpeci with ihe digestible nitrogen. 
On the analogy of livertock un,+ (U. G. 6.) of the temperate counirier, a refe- 

rente animal of 250 kg con be taken as hvesiock unit in tropical countries 
(U. B. T.). The theoret~cal daily conrumption has been estimoted a+ 2.5 lkg of 
dry motter per100 lkg aflive weight, and the needs olU. 8. T. are refered +o the 
kilogram of ingested dry matier under the name of « Equwalent-railon » 

exprerred in fodder unit ond digesiible nitrogen. 
The onolysis of more ihan 500 feeding values oftropical fodder planir showed : 

- The ~mporlance of woody postures os feeding camplement in digestible 
nitrogen during ihe dry season in,the steppe 05 weil as in the ravannah. 

- The periodrcol ~mporiance of rame moke up specier in order lo recure the 
feeding of caitle in ihe rieppe. 

- The limlted number ofspec~es which are able io secure +he maintenance 
requirementr durlng a long period in +he steppe. 

- The importance ofihetime ofgrowth afthe perennial specier in savannoh, 

since ihe feeding value afthe innovoiians dependr more on ibis foctor thon on 
the time of horverting. 

RESUME N 

Los contenidas en moier~ar secas, en materias niirogenadas brutos, en fibra 
bruta y en cenizos cansf~luyen /os elementos de cdlculo del valor bromalologico 
de las forrqer. A partir de lx rerultador experlmentales. Ix tablas holondesar 
directomente don el valor bromoialogico de un kg de materias sec?s de forraie 

segbn el contenido de fibre y de cenizor en lo concerniente el valor energetico 
y regdn el contenido de materiar nitrogenodos bruias en la concerniente las 
materias nitrogenadar dlgesilbier. Referiendase a la unidqd ganodera U. G. B. 
de I~I paises templodos, se puede adoptar como unidad gonadera iropical 
U. B. T. un animal de referenc~a de 250 kg en 10s paises tropicales. Siendo evo- 
luado el consuma dmrio ieorico a 2,s kg de moteria seca poro 100 kg de peso 

vive, se relacionan con un kg de maierio seca ingerida las necesidades del U. B. T. 
Ilamodas « equivaleni-roiion », expresado en unldad forrojera y materla niiro- 
genada digerilble. 

El examen de mUs/de:500 analiris bramoiolagicas de plantor forrojeras +ro- 
picales mortrd : 
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ERRATA 

Tome XXI 2 - 1968 

Article BOUDET (G.) et RIVIERE (R.). - Emploi pratique des analyses 
fourragères pour l’appréciation des pâturages tropicaux. 

p. 239 tableau 6 
4e colonne (M.A.D.) Ire ligne : ajouter 8,5 

p. 249 tableau 10 (fin) 
5e colonne : ligne Blepharis lineoriifolio au lieu de 23.38 lire 23,2B 
Ire colonne : au Ileu de Grewio SP., lire Grewio spp. 

p, 253 tableau 11 (suite) 
Ire colonne, au lieu de Pierocorpus lucenx, lire Pterocorpos lucens. 

p. 261 tableau 13 
ligne Sfylosonihes grocilis, ajouter un trait dans la colonne mois 11. 
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Rev. Elev. Méd. Wt. Pays trop. 1968. 21, 2 (267-287). 

EXTRAITS-ANALYSES 

Maladies à virus 

68-077 SOYLE (J. J.). -Caractéristiques biologiques des variants à plages 
différentes du virus de la Sèvre de Io Vallée du Rift. (Biologlcal charoc- 
teristics of plaque variants of Rift Volley fever virus). Am. 1. vet. Res 1967, 
28 (125) : 1027.31. 

Deux vor~anis du virus de la fièvre de la Vallée du RIR ont pu Stre isolés, qui diffèrent 
par la taille de leurs plages. Celle-ci augmente lors de I’oddttion de d~éthylaminoéihyl- 
dextran (lOO,ug/ml) dons le milieu gélosé et dtmtnue lors de la réducffan de la concen- 
trolion du m~lleu en bicarbonate de sodium (c. optimale : 2.8 g/l). Sur des cultures 
de flbroblarier de souris, I’adsorption et 10 muliiplication du variant à pet~ks plages 
son+ plus rapides que celles du variant à grandes plages. Le premier est plus stable à 
560 Cet permet aussi d’obtenir un titre plus élevé. II tue les souris par la vole intrapéri- 
tonéale avec une dose 100 fois moins forte et dons un d6lol plus cour+. 

68-078 LARENAUDIE (8.) et collab. - Etude en microscopie électronique 
de I’hémadsorption provoquée par le virus de 1. psrfe porcine ofri- 
caine. Rec. Med. v&r., 1967. 143 (10) : 925-35. 

Les ouieurr oni 6tudié en mtcroscopte éiectrontque ie phénomène d’hémodsorption 
provoque par le virus de la pesie porcine africaine sur des cultures de leucocyies de 
porc. Les hématies se fixent directement sur la membrane cellulaire. sans IntermHaire 
de virions. II semble qu’il y a~+ une accumulation de I’anttgène hémadsorbont au ntveau 
de cette membrane, durant la synthèse de I’A. D. N. viral. Cerknes imoger montrent 
qu’à 1~ sariie des cellules, le v~rfan se couvre d’un morceau de io membrane cellulaire 
et peut être fixé par des h&na+ier. 

68-079 STONE (5. S.) ef HESS (W. R.). - Réponse rérologique du porc à 
l’injection de virus inactivés de la peste porcine africaine. (Antlbody 
response +o tnactivated preparat~onr of African swine fever virus in pigr). 
An, /. vef. Res., 1967, 26 (123) : 475.81. 

Le virus de la peste porcine africaine, dons les broyats de rote ou dans les cultures 
cellulaires, est inactivé par la P-propioloctone, I’acélyléthyléneimine ou par Ie giyci- 
doldéhyde à la concentration de 0,OS p. 100, ou bout de M) minutes 0 37” C. L’octiviié de 
fxaiion du complémenf n’es+ pas touchée par ces traitements. Les porcs ,nocu,és avec 
ces différentes préparations produisent des ont~corps fixant le complément et des pré- 
cipitines, mais n’y gogneni en général aucune pro+ec+~on. 

68-080 PILCHARD (E. 1.). -Essai de vaccins inactivés contre la perte por- 
cine : période d’induction de l’immunité. (Experimental inadtvated-wrus 
hog choiera voccine~ : Induciton period ofimmun~ty). Am J. vet. Res., 1967. 28 
(125) : 915.23. 

Différentes formes de vaccins inactivés wnwe 10 peste porcine ont été expérimentkes 
afin de vxcourcir Ia période d’induction de I’immunlté et d’augmenter le nombre des 
parcs protégés. Le virus inaclivé par 0.16 p. 100 de béfa-propioloctone a été utilisé, soit 
fixé chimiquement par dlozolation 0 des corps bodér~ens (Bordetek perlursrs), SOI+ 
mélangé à I’endatoxine de Solmonelia iyphimwum seule ou associée à un adjuvant de 
type Freund (&nu,s,on du type eau dans I’bu,,e). 

Ce même virus inadlvé fut aussi associé à du « Statolon » 0 8 p. 1W. 0 du s&um 
sp6ciftque onti-peste porcine, à de I’alglnote de No, 0 du WCCIII onti-rouget et m@me 
absorbé sur de 10 d,~,hylom,noé+hyl-ceIlvlore. 

Au bout d’une semoine le ler VOI~CI~ (avec Bordetella) prolège 3 des 4 vaccinés. 

Retour au menu



68.08, SATTAR (S. .A.), BOHL (E. H.). TRAPP (& L.). - Avortement CIes 
bovins par infection cxpérimentole avec le virus de la rhinotrachéite 
infectieuse bovine. (Aboriion in cotfle caused by experimental infection with 
infectious bovine rhinoirocheiiir virus). Corne,, “et., 1967. 57 (3) : 438-54. 
(Traducfion du résumé der auteurs). 

Sept vaches laihères gravides ont é+é infectees par deux souches de virus de RIB. 
51x de ces animaux ont perdu leur veau soit par avar+ement. soi+ par mer+ du foetus et 
résorpiion consécutive in vkra, SOI+ par noissoncc prématurée. Une seule vache a vèlé 
à terme. Une leucapénie est observée chez quatre des ctnq vaches examinées. Le virus 
est décelé chez tous les on~maux durant une période variant de 11 à 17 jours après la 
première infection, et durant 7 0 11 jours après I’inaculation d’épreuve chez deux des 
quatre vaches. Des anticorps neulralisants sont mis en évidence pour lal’efois le9ejaur 
après 10 première inkcilon. Le virus de la RIE es+ découvert dons les avarionr de trois 
vaches. L’examen hirtopathologique des iissus fcefaux o montré dons certains cas des 
foyers de nécrore dans Ie foie e+ les reins ainsi qu’un élargissement der septums tnterlo- 
bulotres du poumon. 

68-082 BROWN (A. L.) ef collab. -Tests campara+ifs d’efficacité pour le 
vaccin vivant antirabique préparé avec la souche Flury-HEP entre- 
fenue sur une lignée de cellules rénales de chien. (Comparative potency 
tests on modified live-wrus rabies wtcine produced fram, Fiury hrgh egg- 
passage virus grown on permanent dog kidney cell Ihne). Am. 1. vei. Res., 1967. 
28 (124) : 751-59. 

Plusieurs lois de vaccin anfirobtque ani été préparés avec la souche de virus Flury 
ayant subi 227 passages sur ceuf embryonné e+ 5 passages sur cellules BHK,,, puis 
adapiée 0 une lign& de cellules rénales de chien. Les titres obienur sur souriceaux 
nouveau-nés varient de 2 0 5,21 DL,, par 0,02 ml. Les sérums des chlenr vaccinés sont 
u+ilisés pour Ies tests de séro-neutralisaiion sur sovriceoux nouveau-nés. Des cobayes 
e+ des chiens vaccinés avec dtff&enter diluitons sont éprouvés ensuite par une souche 
virulente. 

Les rérultais varient selon les 10% de vaccins. Pour les bons lots, une diluiion à plus 
de I/l ,000 de \a dose vaccinaIe préconisée protège encore les chlenr ; chez Ier cobayes, 
I’tmmunisotton n’es1 obtenue qu’avec une dore 4 à 5 fois supérwre. II y o. moins d’anti- 
corps circulonk chez les chiens vaccinés avec la dilution à l/l.OoO que chez cwx qui 
repvent une dose plus concentrée. II existe une bonne carréIation entre 10 ieneur du 
sérum en ani~corps et Iu proiedion des animaux lors de l’épreuve. 

Les chlenr ef les cobayes, qui recoiveni Io souche HEP par Ia voie infra-cSbrale, 
survivent et sont protégés contre I’infection d’épreuve. 

Peste bovine 

68.083 SOURDIN (P.). - Durée de I’élimindion du virus pestiqve cher des 
bovinr immunisés mec un vaccin inactivé. Rev. Elev. Méd. véi. Pays trot., 
1968, 21 (2) : 141-44. 

La durée d’élimination du VITUS pestique u éte recherchée sur des bovins immunisés 
à l’aide d’un vaccin inaciivé, puis éprouvk 20 jours après Ia vacc~na+~an avec une souche 
pertique +rès virulente, inoculée sous Ia forme d’un oérorol. Le virus est recherche par 
inocuIotion des préIèvementr 0 des bovins sensibles. Après une période d’éclipse de 
3 jours, il est refrouvé dans Yorganisme der bovins pendant au moins 19 jours et n’est 
plus décelable 25 jours après le contac+ infectieux. 

68-084 PROVOST (A.), MAURICE (Y.) et BORREDON (C.). - protection 
antipestique conférée aux bovins par le virus de la rougeole. Applica- 
tion aux veaux passivement irnrnuns par anticorps maternels. Rev. 
Elev. Méd. véf. Pays ira& 1968, 21 (2) : 145-64. 

Utilisant la souche MB 113 Y du virus de la rougeole adoptée 0 Io culture en cellules 
rénoles bovines, iez auteurs montrent que I’inaculatlon intramuculo~re de ce virus au 
zébu réceptif 0 Ia peste bovine n’est swie d’aucune réaciton clinique bien qu’exirie 
une virémie. Les bovfnr inoculés son+ réristants pendant au moins 11 moir à la conta- 
minaiton bovipertique. CeNe immunité est d’origine humorale (présence d’ouihentiques 
anticorps ontipertiques) et peut-@ire cellulaire. Les bovins inoculés n’élaborent pas, ou à 
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de très faibles titres seulement, d’anticorps antimorbllleux. Les veaux immuns de perte 
bovineparonticorpscolortrauxsont]ust~ciobles de l’inoculationavec losoucheMB113 y 
qui leur confère une protection onllpestique 0 un 6ge ouquel le voctin antipertique de 
cultures cellulaires serait ineifcace. Devont le comportement biologique et immuno- 
lag,que particulier de celte souche morbille”re. ICI au+curr expriment I’opinion qu’elle 
o une Posit#on Intermédiaire enlre les VITUS pesliquer et morbilleux ouxuqels elle owoif 
emprunté divers conrfiiuanir oniigéniquer. 

68-085 CHABASSOL (C.) et POUSSOT (A.). - Culiure du virus boviper- 
tique lapiniré en cultures cellulaires KB. Induction d’effets cytopa+ho- 
gènes par action de la trypsine. Rev. Serv. bioi. v& Armees. 1967, 20 (4) : 
143-45. 

Le virus bovipestique lapinisé, inoculé sur des celiuler KB en fapis cellulaire. ne pro- 
voque par d’effets cytopothogènes bien que la culture reste virulente pour le lopin. 

Par contre. lorsqu’? es+ inoculé sur des cellules mises en suspension por trypsinaiion 
e+ que ces cellules sont à nouveau trypsinéer quatre jours plus tard, on observe I’oppa- 
rition d’effets cytopothogènes. 

Les cultures obtenues dans ce cas sont également virulentes pour le lopin. 
Les séries de cultures témotos soumises aux mémes trypslnations gardent un ospeci 

nornl*l. 
Celte technique pourront peut-être permettre de mettre en éwdence sur certaines 

cultures cellulaires der virusqui normalement ne présententpos d’effets cytopothogènes. 

Maladies bactériennes 

68-086 PROVOST (A.), RORREDON (C.). - Utilisation en Afrique Cen- 
trole d’un vaccin aviaire polyvalent. Rev. Elev. Med. vét. Poyr trop.. 1968, 
21 (2) : 165-79. 

L’éventail relativement rer+re~n+ der éptzaoties frappant les volailles autochtones 
d’Afrique Centrale, l’absence apparente d’infection leucorique chez ces oiseux, io 
rarefaction d’une main-d’oeuvre qualifiée imposant le minimum d’interventions vocci- 
nales et la nkcersité de I’immunisolton 0 large spectre des volo~lles d’importation, on+ 
conduit à I’odoption d’un voctin vivant lyophtllsé mixte contre Io moladte de Newcastle. 
10 variole ciaire et !a typhose, ~noculable en un seul temps dès Io 3e semoine de Io vie. 
Les deux premiers composants de cevocctn rond obtenus sur cellules bovines en culture, 
ofin de ne pas transmetire d’infections ovioires ; le trolslème fait appel 0 5. goiimorum 
souche 9 R. Après 4annkez d’expérience. les résultats enregiskéssur leterratn ronttrès 
rotisfoisonir. 

68-087 MOSTAFA (1. E.), CERNY (L.). CERNA (1.). -Canine nocordiorir 
due to Nocardio mvioe. (Actinomycore canine à Nocardm coviae). Rev. Eh 
Med. “6,. Pays ,ro&. 1968.21 (2) : 181-89. 

Les &des déjà publléer sur Io nocordiose comne sont passées en revue et discutées. 
Les I&ons observées dans deux cm sont d&crl+es en défoil. 

Des lksionr puruIen+es etder fistules sont Ier modificatlonr histopothologiques rencon- 
Mer chez les onimoux infectés no+urellementeI expér~mentolement. Le germe en couse 
dons cette maladie o 6té idenlifié dons les deux cas comme Nocordio cowoe. II opporait 
sous forme de filaments ramifiés. relativement longs, partiellement ocido-résirtonir et 
irrégulièrement grom-positifs. II o é+& isolé por culture aérobie sur difl&enk milieux et 
ses caradénsttques culturaler el biochimiques sont décrites. Sa sensibtlite aux anttbio- 
tiques o et& délerminée in vitro. 

68488 MATTHEWS (T. R.), TRUEBLOOD (M. S.).- Détection des préci- 
pitines contre Brucelh ori*. (Detecfion of precipitinr ogolnst Brucello ovis). 
Corne,, “et., 1967.5, (3) : 410.17. (Tradurlion du résumé des aufeurs). 

Cinq germes oyant des caroctértsliquer identiques 0 celles de Brucello ovis ont été 
isolés de béliers du Wyoming. Un antigène traité aux ultra-sons o été préparé 0 parfir 
de chaque souche. et der onltsérums de lopin préparés. 

Der plaques d’Ouchterlony furent utilisées pour mettre en Gdence lo prérence 
d’anticorps préclpitonts dans les sérums des lapins inoculés avec I’ontigène oo 8U aussi 
bien que dans les sérums de béliers présentant des sympt&nes cliniques d’epididymite. 
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Les sérums provenani de lapins non inoculés avec I’aniigène no 823 et ceux de brebis 
d’un on ne précipitaient pas CIWC ter mêmes ontigèner. Le test de l’anneau fut utilisé 
pour déceler 10 présence ou i’obsence d’anticorps précipiianis dons le minimum de 
temps. Ler résultais on, montr6 que les oniigèner dlluér dans un tampon de phosphate 
monoacide de sodium (pH 7.0, sel 0.50 p. 100) et les sérums dilués avec un tampon 
phosphaie monoacIde de sodium (pH 7,0, sel O$S p. 100) réagissent rapidement, sans 
précipitoiian aspécifque dans les sérums normaux. 

68.089 RANKIN (1. D.), TAYLOR (R. J.), NEWMAN (G.). - Protection de 
YB(LVX contre l’infection à Sdmonelb typhimurium <IV moyen d’un 
vaccin préparé à partir de Solmonc~h dubh (souche 21). (The pratec- 
tien of COIWP ogatnst infection with Salmoneiio ~y@Crwrium by means of o 
;;;~CI~: prepored from Salmonello dublin (rtrain 51). Vel. Rec.. 1967. 80 (25) : 

Le vaccin à Salmonelia dubfin (souche 51) protège Ies veaux contre I’~nieci~an orale 
par 5. iyphimurium. Seize des vingt-quatre veaux non vaccinés sont morir de salmanel- 
be aiguë après inoculation d’épreuve avec 5. iyfdkwrium tandis que sepides vingt- 
quatre veaux vaccinés soumis 0 la même Épreuve sont maris de 10 maladie (p = 0.02). 

Les vingt-cinq veaux qui on+ survécu à I’~noculot~on d’&preuve on+ été abattus à l’âge 
de douze semo~nes. Ni Ia souche vaccinale, ni Ia souche d’Épreuve n’a pu être reirouvée 
dons ,eur carcasse à ce moment. 

On pense que Ia proteckion peut ne pas être directement liée aux antigènes utilisés 
pour 10 réroiypie des souches de saImoneIler. 

La possibilité d’ocilan du vaccin, lorsqu’il es+ odminiriré par vole orale au lieu de Ia 
voie mur-cutanée, est discutée. 

Maladies diverses à protozoaires 

68.090 VERMEIL (C.). MARGUET (S.). - Sur la transmission de 10 toxoplor- 
mose par les helminther et leurs oeufs. Ann. Porasil. hum. camp., 1967. 42 
(3) : 283.84. 

D’après les observations des auieurr, le mécanisme de ironsmission des ioxoplasmer 
par Ier ceufr d’helminther paroriter n’est peut-êire par général, c’est-à-dire l’apanage 
de tous les oscaridés. S’il est valable pour Toxocara cafi. il ne peui pas tout expliquer 
dons la contarmnotion des herbivores et des rongeurs consommant des produits souillés 
par les ceufs de ces helminthes. 

68-091 GRETILLAT (S.), VASSILIADES (G.). - Le traitement de la cocci- 
diore des Ruminants domestiquer par l’a amprolium a,. Rev. Elev. Med. 
“et. Pays trop.. 1968, 21 (2) : 191-201. 

L’«Amprolium » [Chlarhydrate du chlorure de 1 (4.omino-2n-propyl-5 pyrimidi- 
nylméthyl) 2.plcolinlum] déjà uiilisé dans Ia prophylaxie e+ le traitement des cocci- 
diores avioirer o é+é essayé avecsuccès dons lathérapeuiique de Io coccidiore des rumi- 
nonts domestiques au Sén&gol. 

Pour éviier les risques de surinfestation ou de réinfertation en cours d’expérimenta- 
tion, ont 6té désinfect& ei s+6riIirés périodiquemeni les ~+~Iles. inriruments, ouiils en 
conioct avec les animovx, ainsi que les vêtements e+ choursures du personnel. 

Le produit onticorcidien utilise pour ces essais est une poudre soluble dons I’eau, 
renfermant 20 p. 100 d’Amprolium! et odmlnlrirée per os le ma+~n 0 jeun. 

Les contràles du +~LX d’infestatlon (nombre d’oacystes par gramme de fèces) sont 
faits ovoni, puis 6. 12, 20 e+ 30 jours après le débu+ de Ia cure. L’amélioration de l’état 
général (dispari+ian ou r6gresrion partielle des troubles morbides, gain de poids) soni 
comparés avec le comportement et V&+O~ de iémolns non irai+& 0 I’«‘Amprol~um », 

12 chèvres, 18 mouions e+ 12 veaux ofeints de caccidiore iniertinale aiguë sont répar- 
tir en loir de 2 0 3 animaux sur lesquels son+ tes+& les doses suivantes : 

50. 100. 200 et 400 mg/kilo, en une dose unique. 
200 mg/kilo/jour, pendoni deux jours consécutifs. 
25, 50, 100 ei 200 mg/kllo/jaur, pendant 4 jours consécutifs. 
50 mg/kilo/jour. pendant 6 jours canrécutiir. 
50 mg/kilo/jour, pendon+ 8 jours conr&uiifs. 
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Les P&U~+~+S les plus intéressonls (toux d’~nfestotton dlmi”u& de 90 h 95 p. 100, amé- 
lioration de I’&a+g6”&ol. gai” de palds. dans les Va~s semaines qui suivent le d6buI de 
la cure) rant obtenus avec Ia dose de 50 mg/kiia/jaur pendant 4 jours consécufifs : une 
dose unique, même élevée (200 ef 400 mg/kilo/jour) étant insuffisante pour aboutir 
à une guérison clinique. 

En~conclus~o”, I’« Amprolium » utilisé peros sous forme de poudre soluble dans l’eau 
et renfermant 20 p. 100 de produit oc+~f permet de traiter eFicoceme”t les caprins, ovins 
et jeunes bavons oiteinir de caccidiore aiguë ou subalguë. 

La dose minimole “clive est de 50 mg/kllo/jour pendant 4 ou mieux 6 jours consé- 
cutifs. 

68.092 VERGANI (F.). TORCI BENITE= (M. FL). - Obre*va+ionr sur les 
coccidier der volallle~ au Venezuela. (Observaclones sobre coccidior de 
oyes en “ener”elo). RW‘O “et. “e”ezoI.. 1967. lz(131) : 330-38. 

Les auteurs &udie”+ du point de vue morphologique et biologique quatre espèces de 
coccidies parasites de Gailus galius dameslrcus. II s’agit de E. acenwli”o, Tyrrer, 1929 ; 
E. maxima, Tyrzer, 1929 ; E. leneiia (Roillfet e+ Lucet, 1891) et E. “ecalrix. lohnra”, 1928. 
les deux premières &a”+ signalées pour la première fois au Venezuela. 

68.093 CALLOW (L. L.).-Observations sur Ier spirochèter des bovins 
+ransmi* par 186 tiques en Aurtrdie et en Afrique du sud. (Obrervoi~ons 
on fick-transmitied rpirochoeter of cattle in Ausirolm ond Sauth Africa). Brif. 
“et. ,.. 1967, 123 (11) : 492-97. 

La morphologie des splrochètes transmis par les tiquer et trouvés cher des bovins 
d’Auriral,e et d’Afrique du sud est étudiée. Tous les organismes examinés atteignent 
de 6.0 à 18,5$. Les rpirochèier provenant des deux pays se ressemblent, ayant trois à 
sept grandes sprales ondulées et respectivement des longueurs moyennes de 12,l et 
13.2~. Dans les deux cas il s’agit probablement de Borrelio iixiien bien qu’il sali admlr 
dans Ies ouvrager de réSre”ce de Ioxonomie que cet arganlsme atteint 20-30 p. Les spi- 
rachètes “‘ont é+é décelés qu’une fois dons les frottis sanguins d’hbtes outres que Ies 
bovins, paror~tés par Boophilur m~ropius. ble” que le rang de ces hôtes a~+ éié +ou,ours 

Descriptions de trois “ouveoux Protozoaire$ parasites de I’l”sedivore malgache 
5eiifer seforus : Achromahcur brygaoi (Bobesi,doe), Eimerio sefosi et Eimerio modogorco- 
rwsis (Eimeriidae). 

Un autre insectivore, Tenrec ecaudalus, héberge une Eimena dont les ookysies ont une 
morpholog,e très proche de ceux d’E madagoscoriensis. Les tiques r&olféer sur ies 
insectivores parasités ront rapportées : il s’og~t de Haemaphysal,s rrwlex. H elongola, 
ef, très rarement. H. Iheileroe. dont une des deux prermères espèces esf vraisemblable- 
ment le vecieur d’A brygooi. Le nom Achromoticus Diooisi, 1899, est consIdéré comme 
nom générique valable pour Ier Bobesiidoe qui se dwirent habituellement e” quaire. 

Ler I&ons cliniques et port-mortem d’un COI de theiierioseà T. o”“uIo1o cher”” veau 
de quatre mois SO”I décrItes, et en parf~cul~er deux Iérions ~“hobltueller. II s’agit d’un 
gonflement ced&mo+eux des paupières et de Ia conjond~ve mais (IVBC. ce qui cri éton- 
nant. peu de larmes ou d’&couieme”+ iacrymol. Lo prlncipole I&#on esf un ulcère de la 
canjonct,ve contenant de “ombreux bacilles de Koch. 

Ler autres lésions inhabltueller SO”+ celles de Ia paro, intentinale, “ombreuses. c~rcu- 
lairer, rouges et hyperplartiques. 
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68.096 FCl+.KERS (C.), KUIL (l-l.). - Hémato~o~irer chez les bovins. mou- 
tons et chèvres de Nigeria du nord. (Blood-porariter in miile, sheep and 
goats in northern Nigeria). Bull. epimol. Dis. *fi., 1967, +S (2) : 121-23. 

Les oukurr an+ recherché Ia présence d’hématozoaires chez des bownr, des moutons 
e+ des chèvres de Nigeria du nord. Les parosiier rwants on+ été trouvés cher les ani- 
maux spléneciomisés : Babesm bigemioa, Babesio bavis, iheilerio mules, Hoemoioxenus 
veiferus, Anapiosmo morginaie, Eperythrozaoo SP., Theileria ovis, Anaplasmo ovis, Boberio 
motosi, Barrelm ihe!leri. L’~mporionce passible de ces parorifes sur l’industrie du bétoll 
ou Nigeria du nord est brièvement ~ECU+& 

Trypanosomoses 
68-097 MWAMBU (P. ,A.).-L a re uence de la trypanosomiase du bétail f -.q 

dans des régions voisines de la ~Zone 0 moucher du Burogo sud. (The 
incidence aF coltle tryponosomiosis in oreos adjoining ihe routh Buroga fiy- 
belt). Re$ E. Air. Trypan. Res. Oig., 1965, 48-49. 

La fréquence de 10 tryponoromiore du béioil dans 10 région voisine de 10 zone à 
moucher du Busogo sud o été étudiée par l’examen de +raupeoun de beta 0 des inter- 
valles de 4 à 28 milles à I’intérieur en commengant par des Iroupeoux à Mjanji sur la 
rive du lac Victoria. On a trouvé que Ies taux d’lnieciion des iraupeaux prèr de 10 zone 
à mouches étaient plus élevés que ceux situer à de plus grandes distances. L’infection 
par des organismes du sous-groupe r. brucei et du groupe congaiense était limitée à des 
troupeaux vivant dans des réglons à quatre milles de Ia rive du lac, tondis que Ier infec- 
tions à T, vivox ont été +rauvéer dons des troupeaux jusqu’à 20 miIIer de Io rive du Iac. 

68.098 BAILEY (N. ,A). - Quelques obrervationr sur I’épidémiologie 
de la frypanoromiare humaine sur 186 rives nord-est du lac Vic- 
toria. (Some observaiions on the epidemiology oi humon trypanosomioris 
on the north-eosiern shores ai lake Victoria). Rep. E. Air. irypon. Res. Org.. 
,965, 49.51, 

En ce qui concerne la fréquence de Ia trypanosomiore humaine au Busago et ou 
Bukédi, Ouganda, l’année o présenté un accraissemeni général des relevér de COI de 
molodie du sommeil. Un des caracières de cei occro~ssemen+ a été le nombre de per- 
mnnes qut préiendaieni avoir élé eFiectivemen+ infeci&s à Bugota sur 10 baie de Mac 
Donald dans le Buroga sud. Bugoio est un centre ~mporiant de vente de poisson, en fin 
de semaine on peut Irouver 1.000 à 1.500 personnes venues souvent d’endroits très 
éloignés et avec 120 bateaux de péche échoués sur le rivage. La route qui donne juste 
passage 0 une Land Rover trwerse des taillis denses avec gh ei Ià des traces d’&Iéphonts 
ou de buffles. Ler isé-irér sont abondantes dans Ies fourrés, 10 maladfe du sommeil doit 
être conirac+ée le long de cette p~r+e. L’a%+~on concerne prerque excIusivement les 
hommes, ce ~UN confirme que I’infeciian est contractée en dehors de leur résidence 
hobi+ueIIe. 

68-099 RAADT (P. de) et collob. - Observations sur la période d’incubation 
delomalodiedurommeil.(Observa+ions on +Ix incubaiion periad ai sIee- 
ping sickness). Rep. E. Afr. Trypan. Res. Org., 1965, 51.52. 

Des observations sur Ia pérIode d’incubation des infeciians à T. rhadesiense chez 
I’homme pendanl 10 ironsmirrion expérimen+aIe à deux voIon+aires, on+ montré que les 
symptdmes apparaissoient aux alentours du 5~ JOUT, SUIVIS par une Inoculation positive 
à 10 P~U~IS verz le 6e jour et une élévatton de tempéraiure ou Be jour. Les frdtiî colorés 
des malades correrpondent à I’él&a+,on de température. 

68-100 RAADT (P. de). - Une observation sur les réflexes tendineux au cours 
de la maladie du sommeil. (An observoiion on tendon reflexes during slee- 
ping rickness). Rep. E. Afr. Trypao. Rer. C%g., 1965, 53. 

Au cours der examens cliniques, cer+a:nr malades ont présenté une exagération des 
réflexes tendineux, surlouI du réflexe rotulien ei 0 un moindre degré du réflexe achll- 
I&n. Dons tour ces cas iI n’y ovoii ni insomnie ni troubles locomoteurs, mois ies liquides 
céphalo-rachidiens des malades ava~eni des trypanorames avec un léger accroissement 
des lymphocytes e+ du taux pratéinique. L’aspect clinique correspondaIt 0 une affection 
au début. Dans le derner des cas, les réflexes tendineux ont paru disparaîire tandis que 
s’accroissait le +aux des protéines. L’on croit que l’exag&ation des Mexes est patho- 
gnomonique d’une otiefnte précoce du ryrième nerveux centrol. 
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68-101 RAADT (P. de), BAKARI (N.). - D’ emmstration de l’accroissement 
des leucocytes éorinophiles aprk I’odministration initiale de médica- 
menti trypanocider. (Evidence ofon increose ofeosinophilic leucocytes ofter 
inttial administrotfan of on+~+ryponosomal drugr). E. A/,. Trypon. Res. Org. 
1965, 54-55. 

Des observoflons cIinIques ont été foltes relativement aux r&ctions de type Herxhei- 
mer chez des somme:lleux récemment infeclés. Une élévot~on der leucocytes eosino- 
philes rupérleure 0 50 p. 100 re man~fesie dons 86 p. 100 des cas immédiatement après 
I’adminMrotlon de Ia première dose du médicament utilisé pour le ira~tement. Ceci 
peut conduire à des indications uiiles pour I’éfobhssement d’un plan de traitement. 

68-102 RAADT (P. de), HAKT (G. H.). KIMBER (C. D.). - Application en 
clinique de la réaction de fixation du complément. (Chnical application 
ofthe complement fixation WI). E. Arr. Tryoan. Res. Org. 1965, 55-57 

Une réactton de fixailon du compl&~n+, où l’antigène est T. rhodeseose. a été mire 
au poini. 

2) La réaciian est négative dons Ier cas de rechute 00 les iryponasome% sont présenlr 
dans le liquide céphalo-rachidien mais non dons le rang ou Ier gongllonr lymphatiques. 

3) Un excès de biIirub,ne dam le sang altère Io r&ction. Des ictérlquer graves pré- 
senient der rérultats négoiifs bien que leur sérum n’ait pas acquis der proprlétér cmti- 
complémentaires. 

Chez 103 moloder confirmés dont I’aflection avoit moins de 3 remo~ner, n’ayant 
présent6 ni rechuie ni ictère, Ies réadfonr ont été positives raufdans quatre cas chez un 
porteur lain et chez trois malades au dernier stade de I’offection. Dans un groupe 
témoin de 204 personnes non tryponosoméer, on a observé seulement 4 fausses réac- 
tlons pos~ilver. La fréquence des cas anti-romplémentoires est faible, moins de4p. 100, 
et les effets anti-complhentairer ne sont pas permanents. 

68.103 RAADT (P. de), KIMBER (C. D.) et MBWABI (D. L.). - L’emploi de 
papier filtre pour recueillir des échantillons sanguins destinés à la 
réaction de fixation du complément. (rhe use offilter poper for collection 
d6yo;$ sompier for the complement fixation test). E. Afr. Trypon. Res. Org. 

Utilisant une méthode voisine de celle de Vairman ei 01. pour In r&ction d’lmmuno- 
fluorescence des +r&ponèmer. Ier au+eurs ont obtenu les rérultatr suivants pour79 mola- 
des : 21 spécimens étaleni anf,~complémen~olrer, Ier 58 outrer etment sol+ negatifs soit 
douteux. Cette méIhode (voir arlicle précédent) est bien inférieure à celle protlquée 
par ponction veineuse oh Ia fréquence der spécimens anti-complémentalrer est Infé- 
rieure 0 4 p, 100. 

68.104 KAADT (P. de). HART (G. H.) et BAKARI (N.). - V&zur des diffd- 
rentes méthodes de diagnostic dons la trypanoromiore humaine. 
(The relioblllty of carrent diagnostic melhods in human trypanosomlasis). 
Rep. E. Afr. Trrypan. Rer erg. 1965. 58-59. 

Chez 170 rommeilleux confirmér, on o analysé le pourcenfoge des examens posMs 
vivant les méthodes de dlognostlc ut~l~séer courommenI. 

Ler signes cliniques exposés : signe de WlnIerboIIom (ougmental~on de volume des 
gangllonr cerv~cwx portér~eurs) et chancre ne consliluent pmair qu’un diagnostic de 

68.105 BAKER (J. R.). BACHS (R.). LAUPER (1.). - Trypanowmerde mam- 
mifères rauuoges dans le nord-ouest du Parc ndional de Bcrengeti, 
Tantaie. (Trypanosomes of wild rnammolr in an area northwert of the 
Serengetr national Park, Tanzanie). Z. tro@omed. Por&t., 1967, 18 (3) : 280-84. 

Quatre-vingt-dix-repl momm~fères sauvages d’une zone vo~r~ne du parc naIional de 
Serengeh. en Tanzanie. ont clé examinés en vue de déceler latrypanosormore ou moyen 
de frottis de sang eI d’inoculatlonr de rang à der rots. Vingt-neuf (30 p. 100) étalent 
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parasités, seize par T. coogolense, douze par T. brucel sspp., cinq par T. viwx et un par 
T. uoi~oime (cinq présenialent plusieurs parasites). Cinq des souches,& T. brucei ont été 
inoculées à des personne5 volontaires qu’elles n’inferthrent pas. 

68.106 MSHELBWALA (A. 5.). - Pouvoir infectant de Trypanoromo rhode- 
riens pour les tré-fré nourries à travers une membrane animale. 
(Infectivity ai irypanosoma rhadesiense to +se+se fIles fed through animal mem- 
branes). Noi”re, 1967, 215 (5099) : 441. 

Cunningham n’est par arrivé à infecter par des rryponoromer du groupe brucei des 
G. pAlidipes noumes dans ces conditions ei o al+ribvé cet &hec à l’absence de formes 
couries cher le trypanosome 0 iion~me++re. 

L’auteur a repris desexpérlencesanaloguer par piqûreoiravers unemembraneani- 
mole. II est parvenu à infecter GI. polpolis uniquement par des formes longues de 
i. rhodedense e, à transmettre par la mouche ce +ryponosome à un cobaye. Le sang de 
ce damer o été conservé à - 79O C, et l’ouieur, en utihrant ce sang du cobaye infecté, 
a proiedé à plur~eurr essais d’infection de GI. ousien! ; il es+ parvenu dans un cas (après 
16 mois de conservoi~on du rang) 0 inferter cette espèce, qui au bout d’une pérlode de 
14 jours CI préseni~ des irypanoromes infectieux pour lo souris. 

L’ouieur conclut en défimtive : 

~ que les rérul+a+s négatifs enreg~rirés dons ces conditions particuljères d’alimen- 
+o+,on ne son+ pas dus 0 l’absence de formes couries : 

- que ce procédé d’expérlmentahon donne des indications plus précises que la 
transmission au moyen d’animaux ; 

- que lesfocleurs deiransm,rs,bi,ifédoiventê+re liés ou irypanosome, ou mammifère 
haie e+ 0 cerlo~ns caractères individuels de lo mouche 

- que lo conservation par le fro,d des trypanosomes métocycllquer est en mesure de 
favoriser des recherches identiques. 

68.107 JONES-DAVIES (W. J.). - Une souche de Trypanorama vivox rérir- 
tante au bérénil chez LE bovins. (A berenilLréristant siroin of Iry~onosoma 
vivm in mitle). Vei. Rec.. 1967, 81 (22) : 567-68. 

En Nigerio du nord, le troitemeni cour0111 de cas de iryponosomiase bovine à Try- 
paoosoma vivm par le bérenil, à lo dore de 3.5 mg/kg. n’o pas donne de résultats satis- 
fa~sonir. i’inocuio+~on de sang à des veaux molnienus indemnes o provoqué une infes- 
toiion qui a é+é réduite par des doses de 3,5 et7 mg/kg de bérénil. 

Les veovx éiolent également sensibles ou traitement par I’homldium 0 la dose de 
1 mg/kg e, le somonn U Ici dose de 0,25 mg/kg, 

Mycoses 
68.108 MARIAT (F.), ADAN-CAMPOS (C.). - La technique du carré de 

tapir, méthode simple de prékvement dam Ier mycoses ruperficieller. 
Ann. hi. Pasieui, 1967, 113 (4) : 666-68.1 pl. (Msum6 des auteurs). 

Descr~pi~on d’une méthode simple pour I’isolemeni des champignons pathogènes 
kérotinophiles ou ouires, à partir de lésions mycosiques superficielles. C’est un corré 
de tapis de laine stérile que l’on fratie sur ID lésion et qw seti ensulie 0 ensemencer des 
milieuxréleciifr. Celte technique peut être également utilirde avec rurcèr pour la recher- 
che sysiémaiique de champignons pothogèner sur des surfocer cutanées huma~ner ou 
anlmoles apparemmeni sonnet, olnsi que SUT divers maiériels. 

Parasitologie 
68.109 DOBSON (C.). - Modifications pathologiques liéer aux infertationr 

par Oerophogortomum columbianom chez le mouton : observations 
hématologiquer cher les moutons infestés expérimentalemenf et ch& 
der animaux indemnes de parasiter. (Pathological changes ossocioted 
wl+h Oeso~hagorLwnum coiumbionum infestations !n rheep : hoemoiologicol 
observations on control worm-free ond experimentolly infested sheep). AM. 
1. ogric. Res., 1967, 18 (3) : 523-X (Traduction du résume de l’ouleur). 

L’ouieur a érudi& durant 10 semoines les modifications du nombre d’érythrocytes e+ 
de globules blancs du sang de moutons auxquels on oai foii absorber plusieurs doses 
de iowes d’0esophogosiomum coiumbianum. 

Les moutons ont pr&enlé des pertes de globules rouges et d’hemoglobine, et le 
volume du culot de sédimeniaiion o diminué après l’infestaiion par 0. columbionum. 
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L’ougmentatlon de la dore infertante o provoqué I’augmentotlon de 10 gravité des 
symptômes : I’é+a+ de résistance de l’h61e o aussi affecté I’lmage sanguine. 

Dons toufer les infestations, les valeurs absoiuer calculées pour le rang. c’est-e-dire 
l’hémoglobine corpusculaire moyenne (HCM), le volume corpusculaire moyen (KM), 
et la concentration d’hémoglobine corpurcula~re moyenne (CHCM), n’ont pas changé 
de focon significative sauf dans les infestotians les plus graver, 00 le volume corpuscu- 
laire moyen a augmenté un moment. Le type d’anémie prédominant ou cours de ces 
expériences était normocytique~normochromique. Lorsque le ~olurne corpurculo~re 
moyen augmenia~t, I’anéme était du type mocrocytlque-normochramique. Durant la 
première infestotian avec 2.000 Iarveî. l’anémie tendait 6 devenir microcyllque-hyper- 
chromique, mais ces modiflcatlons n’étalent pas significatives. 

Des observotionz sur I’intertln ont indique que l’un der facieurr ~nfl”en$an+ le dévelop- 
pemenl de I’an&-nie &+ai+ les lésions étendues des +iss”s ca”s&s par les larves : 11 en 
résultait une hémorrogle chronique der muqueuses. 

Ceci se justifierair par le fait que des an&Gr apporoissent également durmi les 
seconder infestoiions lorsqu’il n’y a plus de population d’helminthes adultes. Les numé- 
rai~onr de globules blancs cher “n certain nombre de ces mo”+onr ronl ~“III rapporiéer. 
Les modiflcotions les plus significotlves son+s”rven”es après la seconde infestotian, ben 
qu’un accra~rremen+ général a11 été noté après toutes les premières ~nfestallonr : des 
accroissements considérables sont s”rven”s dans les granulocyler el les leucocyter 
éosin6philes. Les n”m&raiionr de leucocytes neutroph~les ont baissé durant toute I’in- 
festation. Tou+es les valeurs normales obtenues pour Ia concentrot~on d’hémoglobine. 
le volume du c”la+ de rédimentat\on. les n”m&otionr d’érythrocyter, les VCM. HCM 
et CHCM e+ les numérationr de globules blancs ont él& comparées favorablement wec 
les voleurs citées par d’autres chercheurs. 

68.110, STAMPA (Ci.), SERRANO (P. M. H.).- Errais sur l’efficacité du 
u Citarin n, nouvel anthelminthique de « Bayer ‘8. Thérapeutique des 
helminthioser gastro-intestinales des ruminants en Angola. (Ensaior 
sobre II eflciêncio do « Citorin ». navo mi-helmintico do « Boyer », na tero- 
pêuiica dos helmintiaser gastro-lntestlnois dos ruminanies, em Angola). Acte 
wt., Nova Lisboo, 1966 : 1-9. (Inrt. Inver+lga@o veterlnaria de Angola-Sepa- 
rator ,,“A). 

Les expériences sur l’action thérapeutique ef la toxicité du a Ciiorln » soni décrites. 
Ce,an+helminthiq”es’est révélétrèr eficace contre les nematoderder ovins et des bovins 
et d’une grande imporiance &onomiq”e en Angola. Une dose de 6 mg/kg (1 été admi- 
nistrée par injection sous-cutanée et “ne dose de 15 mgikg par voie orole. L’action d” 
médicament a é+é rapide sur Ier sirongyloider gostro-intertfnoux mois plus lente sur les 
arcaridér. La fo~ble dose nécessaire rend I’adminisfratian de ce1 anthelminthique facile 
et pratique. 

Des &+“des sur 10 +oxici+& du « Cilarln » onf prouvé qu’il pouvoii être odminisfré sans 
danger. 

68-111 GÜRALP (N.), DOGRU (C.). -Localisa+tion de Cystkercur ovis chez 
Ier moutons et Ier chèvres en Turquie. (Distribution of Cyslicercus mis in 
sheep and goots ,,, Turkey). “et. Fol<. Dem., Aok. Univ.. ,967, 14 (2) : 237. 

0,06 p, 1W des moutons et 0.24 p. 1W des chèvres. étaient parasités par C. wis. Chez 
qudre der mouions infestés, les kystes étoient localisés dans le cceur et chez deux outrer 
I’infestatmn &+a3 générolirée. 

On o découvert un seul kyste a” cca,r chez les chèvres Angora. 
Tous les mimmm malades wo~enl de 2 0 4 ans. 
Deuxcimns non parasitéson+éténo”rr~savecq”a+rea” cinq kystesviablesqui. après 

54 et 55 jours sont devenus adulter. L’autopsie de choque chien a révélé 10. présence de 
quaire Taeoio avis. 

68.112 THOMAS (R. J.). - Persistance da I*infes+aUondap8tumgeppar dcr 
nématoder parasites des moubns dons une région d la raison des pluies 
d’dté. rhe IU~YIYOI of paslure infestalion wi!h nemotode porosites of sheep 
in a summer rainfd areo).). 5. a,fr. vet. me*. As., 1967.38 (2) : 181-83. (Traduc- 
f(O” du résumé de I’ou,eur). 

On g fut des numérationr d’mufs d’helminther trouvés dans les fées d’agneaux nés 
au COU~~ d’une période s’étendant de février à mai dons le haut veld de l’est du Tronr- 

27.3 

Retour au menu



68-113 GÜRALP (l-4.). OGUZ (T.). - Etudes SUI 10 répartition des prorites 
chez Ier chèvrer angora en Turquie. (Siudier on the dis+ribu+ion of porositer 
,n angora goair in Turkey). “et. Fok. Derg., Ankara. Univ., 1967, 14 (1) : 55-63. 

Lo chèvre angora tient une place imporiante dans I’industrie animale turque par sa 
produciian de laine mohair. Des recherches on+ été faites sur 10 Equence de res pora- 
sites internes et externes. 

Les dix chèvres examinées ont é+é parasi+& 0 100 p. 100 par divers proiozoa~rer 
(7 espèces différentes) et helminthes (28 espèces) et à 90 p. 100 par des arthropodes 
(7 erpèces). 

A port les praioroaires e+ les ectaporasites, 2.221 trémotoder adulies, 6 iénior, 
14.412 némotader et 25 larves de Penloslom,dae son+ découverts cher Ies animaux 
exomlnér. 

68.111 MITCHELL (J. R.). - F re .q uence e+ lieu de’prédilection de Cyrticercur 
bovin (incrmis) chei Ier bovins en Ougondo. (HOufiglwi und lieblingssitze 
des CYS~~CWCUI bavis (inermir) bei Rindern in Uganda). Fleisch Wirhchop, 
1967, 47 (9) : 977.J9. (Résumé de i’outeui). 

A l’abattoir de Kampala, 12.000 bovtns âg& de 3 à 6 ans, dont 90 p, 100 de bceuis 
e+ de toureaux ont été SOU~K à un examen virant à déterminer Io présence de Cyst~ercur 
bovissuivont les dispositions de la loi rurl’inrpertian desvIandes en vigueuren Ouganda. 
3.473 de ces bovins (28.94 p. 100) étalent atteints de cyri~cercose dont 2.341 (19,5 p. 100) 
avomi rmns de 12 cysticerquer et 1.132 (9.4 p, 100) plus de 12. Les cyri~cerques élolent 
localisés dons les mvrcler der épauler (28,9 p. 100 des cas), dans Ia langue (20,54 p. ‘IOO), 
dam le mur (15,3 p. 100). dans les muscles maticoteurs (12.32 p ,100). dons le dm- 
phrogme c/.‘lZ p. 100), dans les murcles adducteurs (5.1 p. ?OO), dans Ie foie (1.2 p. lO0). 
dons d’auires parties, esophage, bosse, poumons. re~nr, gongltonr lymphatique et 
dans d’autres muscler (9,94 p. 100). 

II y ovoit $oIemen+ des rysticerques calclfiér dans le trzur (20 p, 100 des car), dons Ia 
musculature de la tête (18,86 p. 100) e+ dons le reste du corps (32,97 p. 100). 
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68.116 KEITH (R. K.). - Etudes sur la résistance des veaux a I’infertmtion 
expérimentale par Ouophrrganomum rodiatum (Rudolphi. t803). 
111. Augmen+o+ion de 10 résistance par de multiples infestations au 
stade Imrvaire. (Sfudler on resirtance in calves ta experimentol Infection wilh 
the nodulor worm, Oesophogosfomum radiatum (RudoIphi, 1803). III. The sIimw 
lotion ofresisionce by multiple ~nfeci~ons with IarvaI stages) Ausi. 1. agric. Res., 
1967, 18 (4) : 707-11. 

L’ouieur note l’influence de muliipler infertations d’Oesophogortamum mdialom ou 
slode Iorvrxre sur I’augmentotion de la rérislonce des veaux à la rélnfertation par ce 
pal-orite. Des doses espacées de Iarve~ infestantes son1 données aux veaux. et les infes- 
tations en résultoni sont supprtméer au début du quokième stade par I’admlnlstratian 
d’un onthelmlnthlque. 

LB numérafion des ceurS, le nombre de vers odulte~ frowés 0 I’aufopsie. et les modi- 
ficoiians pathologiques observées dans I’intestln 0 10 suite d’une dose d’épreuve indu- 
queni que les veaux ré,nfes,és montrent un degré élevéde résMance. 

Les gains de poids des veaux reinfestés sont net+emenl inférieurs à ceux des veaux 
iémotnr durant la période d’expor~t~on aux Infertotions Iarvo~rei. 

Les r&ulia+r font penser que les produits immunagéniquer des vers adultes, eI des 
larver m troisième ou au début du quatrième rfade sont qualifativement semblables. 

60.117 KOZAR (Z.). KOZAR (M.). - Etudes expérimentales chez leo souris 
du traitement de 1. trichinose (thiobendazole, neguvon, cortisone, 
a~ulen,rérumr). (Experimentol studws in rmceon theiherapyoftrichinellosis 
(thiobendarole, negwon, cortisone, a~ulm. sera)). k+o Porascl. pal., 1967, 14 
(15.ZT) : 133.61. (Trodudion du résumé des auteurs). 

Au cours de 4 expériencer réalisées sur 500 souris parasilker par T. spirolfs, les éiudes 
ont port& sur I’oction porasitologlque (nombre de Iawes dans les muscles) et clinique 
(mortahté e+ tempr de survie. poids wf et courber de fempéraiure) de composés (Ohio- 
bendozole, Neguvon), agirronf sur les larves des muscles, et de médicomenk sympto- 
moiiques (Cari~sone, ozulen. sérum normal. sérum immun). Un traitement combfné a 
aussi &é appliqué 0 diffkrents momenir. Le Ihlabendazole a tu4 Ier larves mSme oprès 
leur enkyrtemen, dans les muscles. On o obtenu laguér,son 0 98-99 p. 100. Le Neguvon 
n’a montré qu’une faible ociian. Les sérums, normal et immun, n’ont pas pu rédulre la 
gravité de l’infection. II en a été de même avec Ier troiiements à la corIirone e+ à I’ozu- 
@ne. Conirairement 0 ce que l’on croit généralement. 10 cor+~sone, odmimsfrée au bouf 
de 2 semaine: d’infecIion n’a par aggrave I’infestotion. 

On a trouvé que l’action porosl+olog\que ne s’accorde pas avec I’image clinique. Le5 
onimaux don+ les parasites oni été d&trults à plus de 90 p. 100 n’ont par vu leur santé 
s’améliorer etsont morts 40 0 501ours oprèr la fin du traitemzni. La cortisone, I’ozvlen. 
ou les sérums, au moins auxdoses etduroni les périodes d’adm~nlr+ration utillséer, n’ont 
pas Sac+ion préventive. 

68.118 ELEK (P.), DURIE (P. H.). - Histopothologiedes réactions de veaux 
a I’infeclion expérimentale à Desophqostomum redidiatum (Rudolphi, 
lBU3). II. - RémIion de I’h6te sensible à l’infestalion par une seule 
dore de Iarues. (The hisfopathology ofthe reotiionsofmlver to experimental 
infeciion with the nodulor wxm. Oesophog~lomum radmfum (Rudolphi, 1803). 
II - Reaction of the rusceptlble host to Infectlon with a ringle dose of larvae). 
Aust. ,. Agi,c. Res., 1967. 18 (3) : 549-W 2 pl. (Tradvdion du r&um~ des outeurr). 

Les aspects h,r+apatholog,ques de Ia réponse de I’hôte à Oeso$hagos,om”m rodiafum 
onf élé étudrés chez des veaux, élevés sans poros~tisme. oprèradministrohon d’une seule 
dose de 5.000 0 10.000 larves ~nfestonter. 

Lo pén&ration des I~r~es o provoqué principalement des modificotlonr de 10 parai 
intestinale et n’a pas ét6 suIvIe de symplômer cliniquer. 

Cinq & sept jours après I’infertotion. une oblitérotlon des peIils V<IISW~UX rangulm 
par ICI prohf6raIion endothéhale et I’~~c~mularion périvosculaire d’hisiiocyter et de 
lymphocytes est apparue, ~urfouI au voisinage des I~r~es hisfofropiques. resremblanl à 
une réaclion d’hyperreosibllité de type retardé. rinflammotian qui a suivi a paru 
faciliter Ia phare histotroplque en désorgonwanf le +ISSU produit outour des Ixves ou 
troirlème stade de leur d&elappement. La mlgrotion der larves au quatrième stade 
vers le colon et les changements conréculifr cm cinquième stade 6Ia1ent accompagnés 
d’lnfiltrationr de leucocfles éosinophller dons 1~ paroi de I’intesim avec accumulation 
de ces cellules aukxur et h I’intérleur des glander muqueuses. en parkulier dans le 
colon. Les abcès der follicules qui en résullent. rerremblant aux Iér~ons actives rencon- 
tréer dans les coldes ulcéreuses ont guéri lentement avec formolion de granulomer 
contenant des cellules géantes. La caractéristique d’une réponse secondaire de la pro- 
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duction de ceIIuIes du plasma est apparue reulemen+ dons les nodules lympholdes 
enflammér drainant des sections du gros intestin où sont localisés les’vers adultes. Lo 
guel-~son de Ventérite aiguë aboutit à lafibrore et à I’hyperplasie de ICI paroi intestinale. 

Entomologie 
68-119 ITARD (J.). - Chromosomes de Glarsiner (Diptero-Muscidae). C. R. 

Acod. Sci., Paris, 1966, 163, série 0 (19) : 1395-97. 

Ler chromosomes romaiiques ont été mis en évidence, 0 poriir de la morse nerveuse 
péri-cesophagienne ei des iubes de Molpighr de lo pupe âgée de 24 h, chez deux espèces 
de glosriner : 

Giossino iachinaides Wesi.. qui possède 2 n = 6 chromosomes pratiquement identique5 
quand à I<I forme et aux dimensions (5 à 6~ de long). 

Giossioa morsit~nz morsilons West., qui possède 2 n = 10 chromosomes diff&enciés 
en 6 grands chromosomes (longueur : 5 p environ) e+ 4 peiits chromosomes (longueur 
102p). 

68.120 HULLEY (P. 8.). - Chromasorner mitotiquer de Glmrino pallidipes 
Awten. (Mitotlc chromosomes ofGiossina poliidipes Ausien). Nature. 1960, 117 
(5132) 977.79. 

En suivant lo iechnlque dkriie por ITARD, I’auieur o pu mettre en éwdence, à partir 
du ganglion nervwx de puper originaires de Io vallée du Zombère, les chromosomes 
en miiose de Giossmo fiollidipes. Cette’erpèce, qui appartient ou sous-genre Glossino 
(groupe morriions), possède 2 n = 8 chromosomes, différenciés en 4 grands chromo- 
somes (7.80~ de long), 2 chromosomes moyens (572 p de long) et 2 petits chromosomes. 
(1,68~delong). 

Ainsi, parmi Ies trois seules espèces de Glossines dont les chromosomes ont pu être 
&udi&s, 11 opporoît des di%rences dans le coryoiype non seulement enire espèces 
appartenant a des sous-genres différents. mois 6galement entre espèces opparienant à 
“” même rous-genre. 

68-121 HARLEY (1. M. 6.). -Elevage de glosriner dons des conditions mi- 
ndureller dans une cage en plein air 6 Lugala. (Glorsina breeding under 
remi-natural conditions in an ouidoor cage a+ Lugaloj. Rep. E. Afr. iryfian. Res. 
Oig. ,965, 44-45. 

L’odeur rapporie Io conrtrudion ou mois de moi en plein air d’une gronde ccge en 
tulle de plosiique pourglorsines. La cage mesura~tenviron 6 mètres de long sur6 mètres 
de large et 3 mètres de hout, et recouvro~t un petit taillis à quelque distance d’un bloc 
forestier à Lugala. Le but é+oi+ de voir ce que I’on pouvait oblenir,comme production de 
pupes. Des mouches tré-+s& ont été iniroduites dons Io cage, oppartenont à trois 
espèces : G. pall~dipes, G. pol@dis fuscipes e+ G. brevipaipis, dons chaque espèce 
environ 1.000 femelles et 50 mdies. Choque jour l’on Plo@t un mouton dons Io cage 
pour la nourriture des moucher. 

Au début on o enregislré une forte mortollté attribuable aux prédateurs, ou photo- 
tropisme pos~t~fdes mouches et 0 I’ollmentation. 

1) Les prédateurs éiaient surioui représentés par Ier fourmis et il o foliu un ceriain- 
iemps pour s’en déborrosrer. 

2) Phoiotropisme : le5 mouches se poseni de préférence sur le plafond et le hou+ des 
parois de lo toge, quand le soleil éclaire celle-ci. les mouches volètent le long du plafond 
qu’elles heurient sons cesse et beaucoup doivent mourir d’8puirement. On o remédié à 
cet inconvénient en plaçant au-dessus de Io cage et en face de Io park supérieure de lo 
paroi nord une toile d’emballage. 

3) Alimentation : les glossines ont montré peu d’attraction pour les moutons enlrovés- 
ou Immobihsér qui Ieuréloient présentés, eiétaientirès agressives pour les observoieyrs 
pénétrani dans la cage. On o remplac6 les moutons par de jeunes bestiaux ploc& dana- 
des trovoik Ce changement a entraîné un meilleur rendeme”+ de lo productmn des 
pupes et une agressivité moindre pour les obrervoteurs. 

Des renrejgnements intéressants ont été obtenus pour Io production des $upes et Io 
ponie Iorvoire. L’estimation des populationr par copiure est pratIquement peu réoli- 
sable, le toux de mortalite poroît encore très 6levé et ,II a fallu réintroduIre souvent 
d’autres moucher. En décembre lo production des pupes a éte de 404 pour G. pallid@s, 
619 pour G. polpolis fusciper ei 1.255 pour brevipalpis. 
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Un point ~ntéressont est 10 sélection du gîte larvo~re, les pupes de G. pall~@es et de 
G. polpaiis fuscipes ont été trouvées sous les souches près du taillts ou à l’intérieur. tandis 
que les pupes de G. brevipolpis étaient trouvées dans le sable quelquefois à 10 cm de 
profondeur ou pied des parois ce qui I&I~ supposer que les iemelles de G. brevipoipir 
laissent tomber leur larve d’une hauteur de 2 à 3 mètres. 

68.122 PERSOONS (C. J.). - Capture de G. pallldlpes et de G. palpolir fus- 
cipcr par l’emploi de pièges odorants. rroppfng of G. poilidipes and 
G. palpalis fuscipes “ring scented trops). E. Afr. Trypon. Res. Org., 1965, 46-47. 

L’auteur, après avoir poursuivi ou loboratoire des expbriences peu cancluonier 
relatives aux stimuii olfacliis chez deux espèces : G. morsitons et G. pallidipes. s’est 
propos& de vérifier I’actton de certains ex+raiIs odorants sur les +sé-ts6 dans la naiure 
pour éiablfr une méihode qui permettrait uItér~euremen+ de mettre en évidence des 
tsé-tsé dons der régions où elles sont peu abondantes. 

Des &rons amovibles de deux sortes de pfèges : ptèges de LANGRIDGE el pièges 
de MORRIS éio~eni enduis deux fois par sematne d’extrails de peau de porc. 

D’après Ier résuitatr de I’expérience. i’extroit qui. au début, anlrofl G. pallidipes n’a 
pas provoqu& une ougmentailon des captures de G. plpaiis @oIement presente dans 
la région. La posttion e+ Ie type des pièges ont influenc& Ier résulI& de I’expér~ence. 

68.123 UILENBERG (G.). - Amblyomm~ chaboudi Rage~, 1964 (lxodidoe). 
Elevqe mu hborotoire. Description de 1. larve. Observations complé- 
mentaires sur la nymphe. Ann. Parrxt. hum. camp., 1967,42 (3) : 343-51. 
(Résumé de l’auteur). 

L’ou+eur rapporte les résvltats de l’élevage ou labora+o,re des différents rtoder de la 
tque Amblyommo choboudi Rageau, 1964. sur Ier iortuer Pyxis orachnaides, Testudo 
rodioto et T. planicauda, ainsi que sur lopin. La durée du cycle (qui est celui d’uneitque à 
trots hôtes) est très longue sur les tortues poiklloihermes. P. orochooides rembl,e mieux 
convenir à celte tique que les autres tortues et le lapin. Lo larve est décrite et ~ilurtrée, et 
Ia description de Ia nymphe est complé+& Quelques différences avec les nymphes et les 
larves d’A. voriegalum. seule autre espèce du genre 0 Madagascar. sont indiquées. 

68.124 KOHLER (G.) et col+ab.- Contribution à +a connaissance des tiques 
de Syrie. (Uniersuchungen ZUT Kenntn~s der Zeckenfauna Syriens). 2’ fro- 
penmed. Pomrit., 1967. 18 (3) : 375-81. 

De 1963 à 1966. des tiques ont été récoltées sur plus de 9.000 animaux domesifques et 
sauvages de ioute 10 Sym 18 espèces apparienant aux genres Argas, Ornithodoros. 
Hyalommo. Boophilus. Rhipicephoius, Hoemaphysalis, Ixodes et Amblyommo ont &é Iden- 
tifiées. 

L’accurence saisonnière, ia spécificllé de l’hôte et Ia transmission de Bobesia et 
Theilerio sont discutées. 

Chimiothérapie - Thérapeutique 

68.125 HOEVE (K. van) et GRA+NGE (E. B.). - Obrervm+ionr sur +a chimie 
sensibilité au Me1 B oprér tranamirrion cyclique. (Observation on Mel B 
sensttlviiy dter cyclim fransmiwon). Rep. E. Afr, Trypan. Res. Org. 1965, 63-64. 

Deux riabtlotr chtmio r&s+on+ ou Mel B ont été transmis par voie cyclique ei oprèr le 
premier passage par Ia mouche, les souris infectées ont été traltéer au Mel E ; aucune 
des souris n’a élé gu&ie. ce qui prouve qu’après une transmission cyclique il ne se 
produit aucune perte de la chtmio r&is+ance ou Mel 6. 

68.126 CVNNINGHAM (M. P.) et GRAINGE (E. 6.). -L’effet d’un traite- 
ment par le bérénil ch& du bétail wmnt d’être exposé 6 une infection 
na+ure++e par trypanoromcr. (The efiec, of beren,, treatment ,n coltle 
beiore expasure to naiural Iryponosome infedionr). Rep. E. Afr. Trypon. Res. 
Org.. 1965, 64. 

DIX bestiaux traités par le bérénil et dix non traités ont été pendant 9 jours exposés 0 
un risque &v& d’infectton. Au ?OC jour. le bétafl a été ramené à IF A.T. R. 0.. e1 réexa- 
miné 0 différents mlewalles par inoculat~onr à Io souris et examens d’étalements 
sanguins. 
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68-127 RAADT (P. de) et collab. - Chimio résistance provoquée au bérénil. 
(Induced resisianreto berenil). Re@ E. Afr. Tryoon. Res. Org., 1965, 64-66. 

Cette chimlo résiriance au bérénil a 6th provoquée au cours d’expériences foi& pour 
obtenir des onti-sérums chez der Iapinr vis-à-vis d’une souche de T. rhodesiense. Ce++e 
souche de trypanosomes maintenant baptisée E. A.T. R. 0.977 n’a par réagi 0 une dore 
infra curative de bérénil chez le lopin e+ autant qu’on Ie sache, n’avait pas été pr&& 
demment exposée au bérenll. L’Infection chez 10 souris es+ restée InrensibIe aux doses 
maximales tolérables. C’est la seule souche de trypanosomes pathogénes qui pour Ia 
première far s’est irauvée acquérir une chimie résiriance absolue après une dose 
initiale infra curolive de béréniI. 

68-128 PANDA (N. C.). -Action taenicide du dichloropbène cbet Ier volail- 
les. rhe taeniacidol ac+~dn of d,chIarophen in pouIfry). Ve?. Rec., 1967, 81 
(14) : 342-43. (Troductioo du r&umé de i’ouieur). 

Trois sérier d’expériences onI été faites pour &aluer I’action ioenicide du dlchloro- 
phène cher les volailles. Deux renis pondeuses Whiie Leghorn ont été ~rrx~ées avec ce 
médicameni. Le troilemenl au dichlorophène est +rès efficace contre Ies infesiaiionr de 
taenias (Raillieiina) cher les volailles, mol5 n’assure pas 10 proteciian conire une réinfes- 
tatlon. En raison de 10 prépondérance des hoter intermédlolrer, c’est-à-dlre caIéopières 
eifourm~s, ou vorsinage des pouIaiIIers, Ia r&p&+iiion du traiiementeri recommandée en 
vue d’une prophylaxie efficace. 

68-129 KI NGSBURY (P. A.), CURR (C.). - Efficacité et toxicité de I’boloxon 
utilisé comme anthelminthique chez Ier moutons en Australie. (Effi- 
c~ency and ioxiciiy ai haloxon os on anthelminiic for rheep in AusiroIia). Ausl. 
“ef. ],, 1967, 43 (5) : 166-70. (Traductmn du r&umé des ouleurs). 

Les auieurs décrivent der expériences sur le pouvoir anthelminthique et Ia toxiciié 
du haloxon (B. V. ei C.) chez des mouIons, en Australie. 

Administré par voie orale 0 Ia dose de 35-50 mg/kg, il agit sur Ies némoioder au 
stade adulte dans l’estomac e+ I’lntestin grêle, mois iI est inefficace dans le ~Ion. Une 
dose de 20 mg/kg élimine virtuellement à 100 p, 100 les Hoemonrhur coniwtus aduIier ei 
~mmaiures. On consIdère que I’holoxon devrait surtout être u+iIss& dans ce deuxième 
but en Australie sous forme de breuvage économique odmfnistré durant Io soison des 
pluter d’été à 10 dose un~farfie de 805 mg dans une suspension de 7 ml. 

Ainsi la dore serait suffisanie pour +uer les H. confortus chez les mouions adultes, e+ un 
nombre ro,ronnoble de Trichoslroogylus spp. chez les moutons sevrés, ei cher ies agneaux 
une dore adéquate (35-89 mg/kg) élim!neroit +O~S les némaiodes de I’ertomac ei de 
I’~“tesiln grêle. 

Les expériences faites en lobaratoire pour eiudier 10 ioncité, e+ Ier iesir fa~tr sur le 
ierrain sur plus de 4.000 moutons provenoni de 15 fermer ,de Nouvelle-Galles du Sud, 
confirmen+que 10 marge derécuriié, éhni donné lotaxicit6 orserforte pour les agneaux 
sains, étail plus de 5 fois supérieure, eI dans cerioins cas, plus del0foir supérieure. 

La mura-toxicité rmze en évidence par I’atoxie du membre porrérieur apparaît deux 
à six semaines oprès I’adminislrotion de Ia dore cher enwron 95 p, 100 der mou+on,r 
auxquels on ovn~f donné 150 mg/I<g de médicaments. 

Le coefficient de sécuri+&, sous ce rapport, é+oli cependant 3 fols supérieur pour les 
agneaux e+ jusqu’à 6 fois rupémur pour Ies mouions adulies pour une dose recom- 
mandée de 805 mg. 

Des statistiques suggèrent qu’on ne devrai+ pas donner de +é+rachIorure de carbone 
pendant quelques jours, ou moment de I’adminisfroiian d’haloxon. ‘l 

Physiologie - Physio-climatologie 
68.130 OSBALDISTON (G. W.). - Influence de Ia température ombianfe 

sur la viabilité des poussins. (Effe~t of Air iemperoiure on the viabilily of 
chickens). Vei. Rec.. 1967. 81 (3) : 70.74. (iraducfion du r6sum6 de l’auteur). 
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68-131 MICHELL (A. FL). - Liquides corporels et mtdadie nutritionnelle. 
(Eody fluidr ond olimentary diseare). Vet. Rec.. 1967, 81 (1) : 2-9. 

L’auteurétud~ les Troubles physiologiquesen iioiron wec iesmoladies nuk~i~ooneiles 
et les prfnc~pes de leur disparlhon par le traitement par les liquider et les électrolytes. 
Après quelquer consldérotlons générales, II décrit le rôie joué par le hquide extracel- 
Iulaire. et ses perturbations : déshydratallan, dépléiton sodfque, Irap grande hydrata- 

tion : par le Itquide iniracelluhre etses carencer en pofowum : et par I’équflibre bose- 
acide. 

Puis il passe en revue les imtements expérimentés jurqu’à présent. 

68-132 RAOUL (Y.).- Physiologie de 10 vitcamine A. Bull. Sac scient. Hyg. 
aliment., 1967. 55 (7-8-9) : 204-14. 

L’ouieur CO,,C,U+ que reule une analyse b,och,mique de plus en plus poussée de choque 
ionci~on physiologique de lo vitamtne A permetira évenluellement de degager un effet 
initial de l’une d’entre elles. 

Alimentation, carences, intoxications 
68.733 MILLER (T. 6.). IDUMA (L. E.). - Nutrition des iPbur en Nigeria du 

nord. 2. Importance de suppléments de carotène. (Nutrition of zebu caftle 
m norihern Nigerla. 2 The importance of carotene supplementr). Exp. Agr~c., 
1967, 3 (4) : 287-93. 

L’importance de suppléments de carotène dans I’altmentation des zébus Peulhr blancs 
a été étudtée au cours de trois expér!ences. Des géntsser étotent soumises à 2 n~~caux 
d’olimeniatlon avec et sans carokène Celles quf recevaient la ratlon ia plus riche, mon- 
+rèren+ un gotn de poids VI~ de 90 g par tête et par jour, mois le lot 0 bar regime ne 
répondtt pas à un supplément de cordène. La relohon entre I’almenfofion avec des 
graines de coton e+ Ia carence en wtam~ne A, étudtée en comparant ter toux de deplétton 
des jeunes génisses ollmenlées avec des graines de coton comme compléments à un 
m&Ionge de tourteau d’arachldekorgha, a montré que Ier graines de cofon peuveni 
aggraver la dépléifon de carofène/vllamine A dans le foie. Des complknenis de caro- 
tène, sous forme de 60 grammes d’huile de palme rouge. donnés aux vacher avoni et 
a& le vélage n’ont pas réursi à améliorer lateneur en vitomne A du I~I+. La sécrétlan 
totale purnol~ère de carotène et de vitamine A dons ie lail a é+& Irapfo~ble pour main- 
tenir des réserver rufisonter dans le foie des veaux 0 io mamelle. 

68.134 BARNES (1. M.). - Champignons toxiques cl aflatoxine. 00x1~ fuungi 
with spectal rekrence to aflotoxln) Trop. Sci., 1967, 9 (2) : 64-74. (Traduclran du’ 
résumé de I’aufeur). 

La découverte de l’action toxique des oflatoxiner sur Ier oiseaux et Ier mammifères, 
es+ brièvement comparée aux reloltons fates sur d’aulres toxines fongiques nulrlbler àm 
I’homme e+ aux anomaux. L’tnlérét porté à I’aflotorine réside dans son action corc~no- 

gène très pumante chez certaines espèces. mair les espèces dtfèrenl de manière frap- 
ponte dons leur sensibilité à I’ocl~on aigué ou chronique des ailaloxmes. De ce fait, il est 
dtificile detlrer des concIus~ons sur 10 senslbllité de l’homme 0 ces +cwnea Le faf que le 
ancer du fo,e chez I’homme es, commun à cer,a,nes réglons du mande où ,a contami- 
nation fongque des aliments peut être ~mportonte fait penser à une assocIa+ion possible., 
mais demande confirmation. L’adton immédiote de I’oflatoxine sur les cellules hépo- 
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tiques ert saulIgnée e+ une action passible avec I’ADN peu+ être Ii& à l’action caïcino- 
gène. Cependant, un temps très long peut s’écouler dons la vie d’un roi entre Ie morneni 
d’abzorptlon de I’oiiatoxine e+ celui de l’apparition des +umeurs. En agriculiure, I’aciion 
toxique olgué ei wbaiguë de I’oflatoxine er+ plus importante chez les animaux domes- 
tiques et i/ est souligné qu’elle n’a pas +oujourS rapparb uniquement aux Iérions hépa- 
tiques. 

La nécessité de penser ou rNe possible joué par des toxines fongiques dans I’éilologie 
de malades d’or,g,ne inconnue est recommandée. 

60-135 “AN HORN (l-l. l-l.), FOREMAN (C. F.). RODRIGUEL (A E.).- 
Effet d’un fort complément d’urée sur la consmnmation d’dimenfs et 
la production laitière des vacher laitières. (Effe~t ofhigh-urea rupplemen- 
tation on feed intoke and milk production of dairy cowr). J, dairy Sci.. 1967. 
50 (5) : 709-14. (Traduci,on du résum6 des auieurs). 

Deux expériencer ont été faites afin d’étudier les effeis de l’urée sur I’appéhce de Ia 
ration alimentaire, sur 10 production laitière et I’éconamie de i’utilisaiion de I’azaie. 
Dans ICI première expérience Io convxnmation de concentré o été étudiée sur 20 vaches 
miser dans deux carrés latins de 5 x 5 équilibrés par les effets rériduoires. L’oddiiion 
de 2,2 e+ de 2,7 p. 100 d’urée ei de 159 et 19.0 p. 100 de mots au concentré, en r&dui+ de 
façon significative (P < 0.01) In consommation, mois il n’y a pas d’inieracilan enire 
l’urée et le mm Lo production loltière apparaît ê+re directemeni en relation avec Ia 
consommation de roncentr6 (P < 0,Ol). Cette dernière re trouve égaIem>ni rédulie 
(P < O,O5) par une ration conrenan+ 1,9 p 100 d’ur& et 4,7 p, 100 de mélasses. 

Dans lasecondeexpérience, 24vacher divisées en 3 groupes pour un essai alimentaire 
continu de BO jours oni bté nourries avec des raiions ~rocalor~ques ei oyant Ia même 
teneur en oraie. Les groupes 2 e+ 3 ont reçu de I’ensiloge additionné de 5 kg d’urée par 
ionne métrique au momen+ de la mw en silo. Le compIémen+ azaié est constitué par 
de 10 farine de soja dans les concenirér destinés aux groupes 1 et 2 et de l’urée pour le 
groupe 3 (1 p, 100). 

La producilon Ihhère, 10 conrommation d’ensilage, de concentré et de foin. et les 
gains de poidr vif (en kilogramme par jour) sont rerpeciivemeni pour Ier groupes 1. 
2et3: 

. 
production lahere .._._... .._.. 26.2 25.2 25.2 
ensilage ._. _. _. _. ., 23,ll 22.7 236 
concentré............................ 11.1 11,5 ,11,2 
foin ._._._._,_._............_._...... 2.3 2.3 2.3 
goin de poids ,_ ,. <. <, _<. ,. <, 0,34 0.36 0.38 

Les diffhrences dons In production et la comporiiion du lait ne son+ p?s s$gnificatives. 

68-136 DEMARQUILLY (C.), JOURNET (M.). - Valeur dimenfaire der 
foins condensés. I. Influence de la na+ure du foin et de la finesse de 
broyage sur ICI digestibilité et la quantité ingérée. Ann. Zooierh., 1967, 
16 (2) : 123.50. (Rérumé des ouleurs). 

(hachée dons un hoche-paille), broyée (dans un broyeur muni d’une grille à mailles de 
3 mm de dmmètre) e+ condensée (broyée pus agglomérée). Un foin de Ihzerne et un 
foin de graminées on+ été présentés sous deux lhnes, hath& et condensée, mals les 
fa,nscondens& corresoondoleni~3iinessesde brovaaed,fiéren,er,5mm, 3 mm,,,5mm 

ie éoole à celle ,noérée sous 

NOUS wons distribué à des mouhn~, maintenus en cage à méh.boI~rme, 3 foins de 
graminées et 3 foins de~luzerne prérenfér sous différentes formes. Deux foins de gro- 
minées et deux foins de Ihrerne on+ &+é pr&en+& od iibiium IOUS 3 former : normale 
(hachée dons un hoche-paille), broyée (dans un broyeur muni d’une grille à mailles de 
3 mm de dmmètre) e+ condensée (broyée pus agglomérée). Un foin de Ihzerne et un 
foin de graminées on+ été présentés sous deux lhnes, hath& et condensée, mals les 
fa,nscondens& correspondolenià3iinessesde broyaged,fférenier,5mm, 3 mm,,,5mm 
et ils ont été distribués roi+ ad hbitum soit en quantité fimit& égole à celle ingérée sous 
forme de foin hach&. 

Le broyage des foins, suiv, ou non de lo rmse en ogglomérér, entraîne une diminution 
très variable de leur diges+ibili+& (O,4 à 15,1 poin$) pour 10 matière organique ; ce++e 
diminution est d’autont plus importante que le niveau d’ingestion est éIev6 et que le 
broyage est plus fin. Elle affecte beaucoup piur Ier conrtituanfi der membranes que les 
constituants cytoplosmiques. Elle est beaucoup plus ~mpariante pour les foins de gro- 
minées sue mur Ier folnr de luzerne. 

Le broyage des foins, suiv, ou non de lo rmse en ogglomérér, entraîne une diminution 
très variable de leur diges+ibili+& (O,4 à 15,1 poin$) pour 10 matière organique ; ce++e 
diminution est d’autont plus importante que le niveau d’ingestion est éIev6 et que le 
brovaae est dus fin. Elle oScie beaucouo oius Ier conrtituanfi der membranes que les 

dus ~moariante pour les foins de gro- 

En revanche les foins broyés et wrtwt les foins condenr& sont ingérés en quaniltés 
beaucoup plus grondes que Ier foins hachés correspondah : suivant les foins de 36 à 
96 p. 100 pour Io matièresècheetde326 62 p. 100 pour Ia moiièreorganique digesiible. 

La dlmlnuifan du temps de séjour des fofns broyés ou condensés dans le tube dlgesfif, 
plus sphalement dans le wmen, permet d’expliquer en majeure porire I’ougmentation 
des quonil+& ingérées et Ia diminuiion de Ia digestiblliié des foins. Les conséquences 
zootechniques du broyage e+ de Ia mise en agglomérés des foins sont dircuth. 
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L’auteur analyse ensuite Ier diHérences spécifiques entre Ier réglementations natio- 
noles des pays suivants : Danemark, Fronce. Allemagne Occidentde. Autriche. Italie. 
Gronde-erefogne. Swse, Suède, Pays-BI 1%. Norvège, Belgique, U. S. A. et Canada. 
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68-140 NORMAN (M. J. T.). - Comparaison des rendements des bovins de 
races tropicales croisées et de race loccde Shorthorn cdimentés sur 
paturoge à Kotherine. (The comporai~ve performance of irop~cal crosrbred 
and local Shorthorn beef cottle on native pasture a+ Katherine, N. T.). Ausi. 1. 
exp. cgr,<. on,m. Husb., 1967.7 (26) : 217-24. 

Le pdr vif et les caractéristiques der corcmse~ de génisser castrées de croisement 
Brohmon x Hereford, Afrikander x Hereford ei Afrikander x Sharihorn ont été 
camporés avec ceux de génisses cariréer de race locole Shorihorn aIimen&s sur pôh- 
rage 0 Kofherine. entre 1962 et 1965. Les grouper de TOCBI différentes son+ divises en 
vue d’expériences d’alimentation en hlver, c’est-à-dire avec et sons tourieou d’arachide 
donnéà,ado~ede2iivresparjourdepui~ debv,juinjusqu’audébu+de,asoiranhumide. 

Sans complémen+ alimentaire, les gains moyens de poids des bovins B x H, A x H. 
A x 8 et 8, enire juin 1962 et mol 1965 sont rerpectivement de 0.49 ; 0.37 ; 0,36, e1 
0,23 par jour. Avec une ra+ion complémen+ée, Ies bovins atteignent le poids d’abattage 
une année plus iâ+ : Ier gatns de palds moyens der bovins B x H, A x H et 8 entre 
juin 1962et mai 1964roni respect~vemeni de 0,61. 0,63 ei 0.50 I~vres porjaur(il n’y o pas 
de groupe A x 8). 

Sans ratton complémento~re, le rendement a I’abaiioge e+ lo proporiian de graisse 
des bovins B x H son+ supérieurs e+ IQ proportion de murcles e+ d’or lnférleure 0 ceux 
des autres races. Avec une ration complémentaire, iI n’y a par de différences netles dans 
le rendement à I’obaiioge ou 10 comporiiion de 10 corcosse entre ies races. 

Les mesurer des apilluder IhermoréguIatricer der bovins Shor+horn locwx, par Ia 
détermination de leur température corporelle, montrent que ceux-ci r’adapleni à I’ag- 
grerr~on iherrmque. 

Pâturages - Plantes fourragères 

68-141 BOUDET (G.) ef RIVIÈRE (R.). - Emploi pratique des analyser four- 
ragères pour I’oppréciotion des pâturages tropicaux. Rev. Eh Méd. véi. 
Pays trop., 1968, 21 (2) : 227-66. 

Les iaux de mot~ères sèches, de moi~ères azotées brutes, de cellulone et de cendres 
conriituent les éléments de coIcuI de Ic1 valeur bromotalogique des fourrages. A parIir 
de résultats expér~mentoux, les tables hoIIonda,rer donnent d,rectement 10 va,eur bro- 
moialogique d’un kg de matièrer sèches de fourrage en fonction du toux de reIIulose et 
de cendres pour 10 valeur énergéiique ei en fonction du +OU~ de mat~èrer azotéer brutes 
pour Ier matières azotées digestibles. 

Par moiagie 0 l’unSgros bétail (U. G. B.) des pays iempérés, un animal de référence 
de 250 Ikg pour Ies pays iropicoux peui êireadopfécomme Unfié-Bétail tropical (U.B.T.). 
La conrommotian journalière théorique é+on+ évaluée à 2.5 kg de matière sèche pour 
100 kg de poids vif, ies besoins de 1’“. B. T. son+ rapport& ou kg de maiière sèche 
ingérée ~OUI le nom d’Equivalen+-Ration exprimé en unIté fourragère ei matière oro& 
digestible. 

Le dépouiilement de pIus de SO0 analyses bromaiologlques de planter fourragères 
tropicales, o mis en évidence : 

- le nombre limité d’espèces asrurani une raf~on d’entreilen pendant une longue 

68 -142 GRANIER (P.), LAHORE (J.). DUBOIS (P.). - Etude du pâturage 
naturel 0 Modogarcor. Productivité, conréquencer pratiquer. Rev. Eh. 
Méd. “6,. Pays trqb., 1968, 2, (2) : 203-17. 

Les wteurs ont étudié les p8iurager naiurels des régions de Voues+ e+ du moyen-aues+ 
malgocher et dérerminé l’influence de divers facteurs sur Ieur productivité. 

Ler résultats enregistrés oni perrmr de dégager des donnees pratiquer, tani pour le 
pâturage que pour le image et de formuler des règles d’expIoi+o+fon rationneIle. 

L’analyse des condiiions géographiques et humaines dans Ies régnnr &udi&s, permet 
d’aitrlbuer ou moyen-oues+ une vocoi~an d’&levage seml-intensif, olorsquedons l’ouest. 
l’élevage devra @Ve conduit sur le made extensif. 
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68-143 ROBARDS (G. E.), LEIGH (J. H.). MULHAM (W. E.). - Choix mli- 
nmntciire du mouton sur paturaSe semi-aride de plaine riveraine. 
4. - Un pâturage b Danthonla cacspitoro. (Selectian of dtet by sheep 
grazing semi-arid postures on fhe Rlverine Plain. 4. -A Grarslond (Danlhonio 
coerpiloro) commun~ty). ht. ,. exp. Agnc. Aoim. Hurb., 1967, 7 (20) : 426.33. 

Lo ration choisie par des moutons mérinos se nourissont sur paturage à Daofhonia 
coespiforo Goudich. o été déterminée par I’onalyre de rejets provenant de béliers 
mérinos ayoni des fisfuIes cesophagiennes. Les évoluot~ons wueIIes ainsi que les échan- 
tillons pr&vés à 10 mo~n ont permis de déterminer Io quaMit& de fourrage disponible. 

Au printemps une gronde proportion de Io roCon est constituée d’espèces annuelles. 
En ét&, lorsque les espèces présentes dons le pâluroge sont peu impotionies, Donthon,a 
coespilosa compose le principal de Io rotlon. En p81uroge ~ntenrlf, lo quantité de mofi&re 
sèche et de cellulose de medicogo polymorphe L. dons Io rolion o augmenté olors que 
Daolhonia coespifoso diminuofi. La teneur en ozole et lo digestiblllt& in vitro, du p&uroge 
et du iourroge mangés ou printemps. ont diminué comme Io djrponibilité de fourrage 
diminuait en pâfuroge intenst Ces voleurs étment plus bosser en et& qu’au prinlempr. 
mais montraient peu de changement wec I’occroissement de Io p8ture. La qualité du 
phturage, évaluée d’après Io teneur en azote et Io dtgesffbtlité. ourat+ été sufisonte, 
mhe por un été sec comme celui qui rurv~nt duront cetfe étude. pour permettre aux 
moutons de grossir. 

A coure de l’absence d’une espèce r&ir+an+ à Io sécheresse. copoble de produire des 
quantités appréctables de fourrage durant lo période d’été et d’automne. II est ~mpro- 
bable qu’un système boré sur lo rotation des pâturages ou la jachère puisse être trouv4 
quf augmente Io produclion onimole à partir de ce type de pîturoge. 

68-144 GREENWOOD (E. A. N.). DAVIES (H. L.), WATSON (E. R.).- 
Croiosmnce d’un pa+uraSe annuel sur terre vierge dons le sud-ouest de 
l’Australie wec les eflets de 1. charge et de l’engrais azoté. (Growth of 
an annual posture on virgtn land in southwestern Aurlral~a lncluding effeds of 
stocking rote ond nitrogen feerIiIizer). Ausl 1, agric. Res.. 1967. 18 (3) : 447-59. 
(iraducfioo du r&um& des auteurs). 

Des moutons ont e+& aliment& durant 4 ann&s sur pôturage à Bromur mollis L. et 
Jrifoiium sublerrooeum L., semés sur terre vierge. Trots toux de suIfote d’ommonlum onI 
été combinés à deux charger dIfférentes. 

Les charger de 8 et 12 moutons 0 I’hertore ont des actions semblables sur le toux de 
croissance des prairies et ont influé sur Io composition botanique seulement durant In 
seconde et Io troisième année de pâture. 

Le sulfate d’ommonium o occru lo proportion de B. moiils e+ de plonter spontanées, 
et o réduit T. sublerraneum et les dicoiylédonéer spontanées. B. mollis n’a persisté qu’aux 
endroits d’application de sulfate d’ammonium. T. subferraneum, sans engrais azoté, o 
prédominé durant 3 ans. PUIS II d’minué 0 40 p. 100 lo cinquième onnée. Là où l’engrais 
o été oppltqué en grondes quontttér, le trèfle ne s’es+ par mainIenu m&me à Io charge Io 
plus élevée. 

La production annuelle de matière sèche des proirles n’oyant par regu d’engrais 
azoté étant pauvre (6.000 kg/ho). Les couses possibles en sont discutées. Le rulfofe d’om- 
monium a augmenté la croissance hivernale les premières années de l’expérience. 
Ensuite, de gronder quonIiI& de poille se sont accumulées sur le sulfate d’ammonium, Io 
régénération éto,+ pauvre et I’engrats azoté inefficace. 

Les courbes de croissance der esoècer sem&r sont données et discutées. 

Zootechnie - Elevage 
68-145 GILIEERT (G.), CAPITAINE (P.). SERRES (H.). - Expérience d’em- 

bouche des porcs avec mise ou Pti+tumSe. Rev. Elev. Med. v&. Pqs trop., 
1968. 2, (2) : 219-25. 

Deux experiencer semblables, une en sotson sèche et une en sotson des plues, ont 
été effectuées pour évoluer I’&conomie d’aliment concentré qui peut être réalisée en 
mettant sur du paturage les porcs à I’engrois. enIre les poids de 50 et 100 kg. 

T~ONS tvxtements olimentoirer on! été oppliquéz 0 savoir lo sfobulotion permanente 
habituelle. la sortie sur pâturage orttficiel et Io sortie sur pôturage naturel. 

Les prlnclpoux résultotr sont les suivants : 

Le pâturage naturel aboIsse I’indlce de consommof~on du concentré de 0.3 unIté 
environ et le pôiuroge artificiel de 0.4 unité réahsant une économie de 15 kg et 20 kg 
rerpedivement de concentré pour engraisser les porcs du poids de 50 à100 kg. 
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68.146 Mc INTYRE (K. H.). - Etude comprée des perfmn.ance* de vacher 
hifières en été et en hiver sous climat subtropical. (A comporot~ve study 
ofihe performooce ofdoiry cows durIng wmmer ond winter in a subtropical 
clinmie) Aurf ] exp. *gric. Mm. HA., 1967,7 (28) : 400-07. 

rétude a été effectuée durant 196 jours 0 Biloela, dons le centre du Queensland, sur 
deux groupes de vacher australiennes Shorthorn Illowara acclimatées, les unes ayant 
vêlé en mai et le; aubes en novembre. 

Elles ont é+é nourries en stalles Individuelles avec 10 même roiion de composition 
connue, et bien que n’ayant par accès au pâturage, elles étaieni exposées 0 des condi- 
lions climatiques normales. 

Bien que ie premier groupe ait produit nettement plus de lai+ (lait standardisé à 
40 p. 1.300) duront les deux premiers mois, Ia différence dans la production iotale n’était 
par rignificotive. Le premier groupe QV~\+, en moyenne, un poids plus élevé au départ, 
ei après correction de celui-ci par onalyre de covariance, Ier différences dons la pro- 
duclion de lai rtandord~sé à 40 p, 1.000 entre les groupes ont &+é supprimées les deux 
premiers mois. En comparoiron, les élévoiians de tempéraiure rectole, du rythme res- 
piraioire et de la consommation d’eau durant l’été &Oient peu importantes. Durant une 
période parI~cuI~èremen+ chaude, on a constaté qu’il existe une corréIa+ion signiiicatlve 
entre I’humidifé relative et Io température reciale e+ Ie rythme respiratoire d’une part. 
etentre ,o+empérotureambl~nlesur le rythme respiratoire d’autre pari. L’action cambi- 
née de ICI iempérature ambiante et de I’humidité reloiive sur Ia iempéroture rectale et 
le rythme reipiratoire est oussi significoiive. 

D’après cette expérience, il résulte que, nourri de façon appropriée, le bétail de +ype 
européen acclimaté en milieu subtropical produft ouian+ en été qu’en hiver. 

68.147 CARNEIRO (G. G.), MEMORIA (1. M. P.). - Influence du sexe et de 
Ia race sur les gains de poids de veaux 2ébus. (Efeito de sexe e de roga 
sôbre o gonho em pêso de bererros zebus). Arches Est. Ve+., minas Geroir, 1966. 
18 : 17.27. 

Ler gains de poids de veaux zébus nourrir en partie duron+ Ier 84 derniers jours de la 
suson sèche et sur p~3,urage de Jnraguo (Hyparrhenia ru@ (Nees) S+apf) durant les 
168 jours de Ia soison des pluies rani reIo+és. 

Les mâles son+ pIus lourds et prennent pIUs de poids que lez femeller de même race 
bien que soumis ovx mêmes conditions. bien que soumis ovx mêmes conditions. 

La moyenne des gains de poids au bout des 168 jours de saison des pluies es+ la sui- La moyenne des gains de poids au bout des 168 jours de saison des pluies es+ la sui- 
vante : Gir : 80.7 kg : Gurerai : 101,5 kg : et Ne,,ore : 100,1 kg. La moyenne de touier vante : Gir : 80.7 kg : Gurerai : 101,5 kg : et Ne,,ore : 100,1 kg. La moyenne de touier 
Ier races est de 94,l kg. La moyenne de +~US Ies gains de poids ou boui de 252 jours es+ Ier races est de 94,l kg. La moyenne de +~US Ies gains de poids ou boui de 252 jours es+ 
rerpeciivement de : 109 kg : 136.7 kg : 131.1 kg : 1256 kg, Les différences de poids rerpeciivement de : 109 kg : 136.7 kg : 131.1 kg : 1256 kg, Les différences de poids 
entre les races rani statistiquement significatives, dues aux diiférences entre Gir, entre les races rani statistiquement significatives, dues aux diiférences entre Gir, 
Gurerat e+ NeIIore. La différence entre Guzerat e+ NeiIore n’es+ pas sia+isIiquemenf Gurerat e+ NeIIore. La différence entre Guzerat e+ NeiIore n’es+ pas sia+isIiquemenf 
significative. significative. 

Le fat+ de comparer Ies poids obtenus au bout de 252 jours aussi bien que ceux des Le fat+ de comparer Ies poids obtenus au bout de 252 jours aussi bien que ceux des 
168jours duranilasaison des pluwr ov poids iniin desveaux ne modifieque Iég&rement 168jours duranilasaison des pluwr ov poids iniin desveaux ne modifieque Iég&rement 
Ier moyennes et n’a par d’importance pratique. Ier moyennes et n’a par d’importance pratique. 

68.148 AMPY (F. R.), KHAN (M. A). DAGHIR (N. J.). - Comparaison de h 
production cher des poulets de mce white Leghorn, Egyptienne Boladi 
etFlrloumr.(Compariron ofproduc+~oniroilsomongrlrainsofwhiteLeghorn, 
Egypi~an Bal& ond Fayoumi breeds ofchicIens). Trop. S<i., 1967,9 (2) : 94-103. 
(Trad”ct,“n du résumé de I’a”teur). 

Les données recueillies Ion de ces expériences ont montré que les poulets white 
Leghorn avaient Ie +aux de cïo~ssance le pIur élevé e+ cedX de race Fayoums le taux le 
pIus bas. La nourr~iure nécessaire par gain unitaire &ai+ de 4.03, 4,32 et 4,37 g pour 
lez whte Leghorn, les Egyptien Modi et les Fayoums ou cours de lo première 
expérience. Les valeurs correspondant pour Ia seconde expérience &aienI de 3,66, 
4,E et 3.90. L’alimentation nécessaire pour le gafn d’une I~vre ougmenialt de 
0,750 livrer après chaque période de 14 jours durani le premer ess111 et de 0,807 livres 
durant le deuxième. Lo produciion moyenne d’ceufs annuelle était de 271 pour les 
poules white Leghorn, 170 pour les Balad,, ei 141 pour les Fayoums. Le poids moyen 
des ceuis était de 56,6 g, 4/,6 g et 46.7 g rerpect~vement pour Ies poules wh~te Leghorn, 
Egypiiennes Bolodi et Foyoums. Lo nourrfiure consomm& par kg d’czufr produit 
état! de 2.74 kg pour les premières, 4,47 lkg pour les secondes e+ 4.71 kg pour les +Toi- 
s&nes. Les races égyptiennes donnaien+ un pourcenfage en jaune légèrement rupé- 
rieur et des coquiIier d’oeufs plus épolsres que les white Leghorn mois ces dernières 
produralent descwfs de meiIIeuresformes que Ies races égyptiennes. L’indice de Hough 
est le plus élevé chez les Foyoumr ei le plus bar chez les Leghorns. 
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Lo fertilité était maximale en automne pour les trois races, tandis que la meilleure 
période d’éclosion et le meilleur pourcentage d’éclosion rurveno~ent durant I’hiver 
pour les whife Leghorn et les Foyoums et durant I’outomne pour les Egyp+,enner B&d,. 

De iouies les races abserv&r, les white Leghorn étalent des productrices d’eufs plus 
efficaces que les races égyptiennes. Les roces égyptiennes 6toient supérieures aux white 
Legharn par certaines caractéristiques (épofsseur de 10 caquiile, jaune en pourcentage 
élevé, maturité précoce. âge 0 50 p. 100 de production) mals celles-ci étaient probo- 
blement compensées par 10 médiocrité d’autres caractères importants. Des essais pour 
améliorer les white Leghorn par croisement avec les races égypknnes sont de voleur 
douteuse. 

68-149 ROBERTSON (1. S.), WILSON (J. C.), MORRIS (P. G. D.). - La 
Croissance chez de* bwinr cortrés. Craisrmce, composition de 10 
cmrcorse et développemen+ sexuel chez de* t~ureoux; des bowillonr 
et des bovins castrés suivant In méthode de Baiburtcjan. (Growth in 
cosiroted caille. Growfh. corcase compositton and sexuaI developmeni in bulls. 
skers ond cattle casiroted by Baiburlcjan’s mefhod).V~t.Rec..1967.81(4):88-103. 

L’influence de Ia castration conventionnelle su,von+ 10 méthode de Baibuticjan (Cas- 
tration russe) ou de Ia non-castration o été d&rmin& en mesurant Ia productton et les 
caractères sexuels de 12 bovins Herefard x Frisons par traitement. Au cours de I’expé- 
rience. on leur a donné une ration ollmentaire du type « borley beef» depuis l’âge de 
4 mois jusqu’à ce qu’ils atteignent le poids vifopproximattf de 940 livres au moment de 
l’abattage. 

SIX animaux pour chaque méthode ont été mis dans des stalles Individuelles, les six 
autres groupés dans une cour. Les taureaux étaient nettement supkrieurs aux bouvillons 
en ce qui concerne le gain de potds vif, I’eficactté de conversion des aliments et 10. qualit 
de la carcasse, bien qu’inférteure dans le classement des corcosses, tandis que les bovins 
castrés SUIV~~~ la merhode russe étaient Intermédtoires, ressemblant aux bouvillons 
plutôt qu’aux taurewx. Les taureaux porquks étaient les plus oct~fs, mois leur entretien 
ne présentait pas de dtfftculfér réelles. Un accroissement significatif du pourcentage de 
maigre dans les c~ïcasses des anfmoux parqués état+ Ia plus grande différence trouvée 
entre les systèmes d’habttoi. 

La comparaison des taux de fructose rém~nale et d’actde citrIque. et du poids et de 
l’histologie des organes génitaux a montré que Ia sécrétion ondrogénique était Ia plus 
élevée cher les taureaux. Lo plupar! des an~moux castrés suivant Ia methode russe 
ressemblaient à des bouvillons. mois cher quelques-uns, la sécrétion androgénique a été 
mise en évldence. D’après les résuliots, il esiste une ossocio+ion k-m& entre I’oclivi+& 
androgénique e+ lo teneur en maigre de In corcosse. B~en que Ia sférilité ne soit pas 
assurée dans tous les COS par 10 méthode russe de castration. on sugg?xe que l’emploi 
de cette technique pour modliier la compcwt~on de 10 colosse peut &ire b&Mque. Le 
ta”ïe<lu sembIe le plus adapte à ,a production de viande maigre. 

68-150 ALIM (K. A.). - Le développ ement de l’élevage du hétoil et de 10 pm- 
duction laitière en Egypte. rhe development of cattle breeding and milk 
production in Egypt). Wld Rev. amm. Prad.. 1967. 3 (12) : 27.33. (R.&sum6 de 
I’OuleU~). 

En Egypte, le b&ail ordinaire et le buffle constituent des facteurs essenttels de I’éco- 
nomie agricole et reprérenienf environ 75 p. 103 du tok des uni+& du cheptel. Leurs 
effectifs globaux ont augmenté de 562.003 téles de bétail (boeufs e+ vaches) e+ de 585.000 
buffles el bufïlonnes, en 1920, à 1.558.ooO et 1 S24.000, en 1960. Lo densité des bufflonner 
et des vaches laitières est d’environ 0.64 par hectare de terre cul+iv& et II I’on ajoute le 
nombre des mâles arrivk à i’ôge adulte ef les animaux, on ab+fen+ une charge à I’hec- 
tare de 1.36 p. 100 tête ce qui est patiiculiérement élevk. Cette denrit6 exceptionnelle 
s’explique par la nkesr~té d’avoir des an~mouxde trait pour les travouxagricok. et du 
b&ail pour donner du lait. 

La plupart des bovins se trouvent dons les provinces septenlrionales du pays, à 10. fois 
parce que Ia vaste superficie du delta du Nil leur offre plus d’espace et parce que cette 
région s’adapte mieux que les autres aux condltionr requIses pour I’extstence normale 
des animaux. Le climat y est semi-tropical avec deux saisons bien dktincter : l’hiver et 
l’été. L’hiver y est doux avec quelques précipilattons de pluie au nord du delta. tandis 
que l’été est chaud et sec. 

L’&vage se trouve gêné par le monque de fourrage, qut provient de l’augmentation 
de Ia population animale. nkesraire pour répandre au rapide accroissement de Ia 
population humolne. L’omélaoratmn du cheptel demande d’autre port un régtme ali- 
mentaire meilleur. ce qui est en rapport wec I’indusfrioliratlon du pays et I’ougmento- 
tion du revenu moyen deser hobttanfs. 

II existe de grandes possibilttés <amélioration du niveau de la production du cheptel 
local, à la conditmn d’accroître Ia produdion des foins et des pailles. Cependant. tek 

287 

Retour au menu



améliorotian incombe complèiemen+ au gouvernemen+ égyptien, car il n’existe pas en 
Egypte d’éleveurr privés possédani leurs propres méthodes traditionnelle5 d’élevage et 
de reproduction. A pariirdel954, legouvernemeniacréédesceniresd’expérimentation 
de gronde dimension e+ a importe de Hollande des bovidés de 10 race Frisonne. Quel- 
ques-uns de ces centres élèveni égalemeni der races locales en vue de leur améhoratian. 
Le rapport expose Ier condltionr qu’exige le developpement de l’élevage et fait des 
recommandoilons concernant Ia sélection du bétail et les WOYOUX expérimentaux de 
recherche. 

Industries animales 
68-151 ALDRIN (3. F.). - Expérimentations sur Iacongélatib’n de poissons en 

raumvre. Rev. gén. Frod. 1967.58 (10) : 1221-38. 

Après un brefapergu sur I’uiiliration du procedé de congéIa+ian en soumure, I’auieur 
en donne les avantages (simplicité. coO+ peu élevé, ropidlté) et les inconvénienis (rancis- 
remenl), puis il étudie Ies coractkrisfiquer de diWren+s iypes d’inr+allotion de congela- 
iion applicables aux produits de 10 pêche. 

Des ~~SOIS, effeciués en Côte-d’Ivoire en 1966 sur huil espèces de pqisrons et un crus- 
tacé, sont rapport& : technique de congélaiion, tests e+ anolyres. 

D’après I’lnterprétaiion des résuliats. ce proc&d6 se révéle inlérersant parce qu’il es+ 
rapide. ce qui est +rès imporiant en climat tropical. II ossure un saloge normal. Mois il 
nécessite une préréfrigérotian e+ wrtout un glaçage après congélaiion. Le poisyan peut 
être fumé sans inconvénients. Un riackoge de 2 mois à- 200 C n’a que peu d’iniluence 
sur Ier produits congel& Le tow. de chlorures esl le même que celui des poissons récem- 
ment congelés. 

En annexe 0 ce+ atiicle, les techniques de IabaraIojre soni décr;tes e+ Ier dlfférenis 
rérultoir consignés dans des tobleoux. 

Bibliographie 
68.152 HAYFLICK (L.) et col,&. éd. - Biology of ihe mycoplosma. Ann. 

N. Y. Acod. Sri.. 1967, 143 (1) : l-824. 

L’acodémle des Sciences de New York v~eni de publier une magnifique mire au point 
sur Ia biologie des mycopIasmes. En 824 pages. 174 auteurs on+ présenté 84 articles 
traitani de +O~S Ier aspecir de ce qu’es1 Ia « mycoplormologie ». branche nouvelle de la 
microbiologie. Les temps ne sont plus. en effet, OU le microbe péripneumonique etait 
conridéré comme un ultra-virus un peu particulier capable de se dkvelopper dans Ies 
milieux ~EU& de bact&riaIogie. Nombreuxsoni ceuxqui considèreni mainienantque les 
mycopIosmes forment un embranchemeni singulier à côté des Schyzomycètes et des 
Protozoaires : leur absence de paroi badérienne. la siruciure de leur membrane cel- 
Iuloire proche de celle de la cellule animale, leurs m&aboIismes lipidiques e+ respi- 
raioires originaux tendent à accréditer ceite ibère. 

L’analyse complète de l’ouvrage conduirai+ irop loin. Les palhologisies v&rinoires 
tropicauxseront Intéressér par la communication de M. SHIFRINE e+ R. N. GOURLAY : 
R&~i~ons &roIogiques de Nlycopiasmo mywides avec d’au+res bactéries, où est pariai- 
terneni mise en évldence la vaste distribution du gaIaciane péripneumonique dans 10 
noiure, hi+ qui pourrait jeter une ombre sur 10 voleur der tests séroiagiques. Une com- 
munication de R. N. GOURLAY ei C. H. DOMERMUTH sur un test d’inhibiiion de Ia 
croissance de M. mycoider ouvre de nouveaux horizons sur I’immunolagie de Ia péri- 
pneumonie. 

Trais ahcles ont trait à la pleuropneumonie caprtne, maladie trop souveni consi- 
dérée comme mineure mais dont les pertes compiobilisées son+ en Toi+ conrid&obIer. 
II erigrand temps qu’elle suscite un renouveau d’intérêt dons les laboratalres d’Afrique. 

Le chercheur sera rassuré par les amrmotions de R. H. LEACH qui individvake dans 
le sein des soucher bovines de mycoplormer 8 groupes sérologlques sans rappork 
entre eux. 

Le raptde survol de ce numéro des Annales ne peut lolsser dans l’ombre les impor- 
tants travaux consacrés aux mycoplasmes humains (plus de Ia maiiié de l’ouvrage). En 
réonce, rapporir et d~scusr~ans n’ont par confirmé Ies hypothèses qui +endalen+ 0 ancré- 
miner les mycoplarmes dans I’étiologie des leucoses. II a &é amplemeni démonire 
depuis lors qu’,Is n’y étaient queder hâies de possagesanr,rlgnlfication. 

Le volume ne cdte que quelques dollorr. On ne peut quevivement recommander à 
fou+ muobiologirte comme à ceux qu’inikerse la poihologle compdr& de se le pro- 
curer. 

A: PROVOST. 
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