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Si éparses soient-elles, les publications relative5 
à l’anatomie macroscopique de l’appareil diges- 
tif des Camélidés sont nombreuses ; c’est ainsi 
que l’estomac polygastrique du Charnew, a été 
souveni décrit, en ra15on de ses porkularités 
morphologtques (1). 

Par contre, l’étude histologique de l’appareil 
dlgestif n’a donné lieu qu’à des travaux incom- 
plets ; nous avons tenté ici d’en faire une étude 
systématique (2), 

Cette étude histologique est en effet fondamen- 
tale car elle ouvre des horizons 5ur la physlo- 
logie. 

2) Toutefoir, noùs n’envisageonr par ici l’étude du pha- 
rynx digestt et der glandes annexes du tube digestif. 

Ainsi, la plupart des récents travaux relatifs à 
l’étude fonctionnelle des estomacs du Chameau 
mettent l’accent sur la structure des divers 
compartiments gastriques. Ces dix dernières 
années, SCHMIDT-NIELSEN et ses collabora- 
teurs, spécialisés dans l’étude du métabollsmede 
l’eau des Mammifères adaptés à /a vie désertique, 
ont travaillé dans ce sen5 et obtenu d’intéressonts 
résultats dans le domaine de la physiologie 
gastrique du Chameau. Nous-mêmes, au Congrès 
de Médecine Vétérinaire du Caire en 1964, nous 
avons présenté un rapport sur l’anatomie micros- 
copique des estomacs de cet animal. 

Le présent travail porte sur 28 chameaux 
adultes du Soudan ei d’Egypte. 

Les pièces ont été fixées au formol à 10 7’ ou 
au liquide de Bouln e+ incluses à la paraffine ; 
des séries de coupes de 10 0 20~ d’épaisseur 
ont été effectuées. 
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Les méthodes de coloration suivantes ont été Chez de nombreux sujets la lèvresupérieure 
utilisée5 : hématoxyline-éosine, oran. mvcicar- 
min, van Gieson. 

1. - BOUCHE 
a) Lèvres. 

La face interne des lèvres est revêtue d’une 
muqueusedermo-paplllaire kératinisée. 

La propria, faite de plexus de faisceaux essen- 
tiellement collagènes, présente un corpi papil- 
laire qui est très développé par endroits. 

La limite entre la propria et la sous-muqueuse 
est peu marquée. 

Cette dernière, très lâche, renferme des fais- 
ceaux conjonctif5 Infiltrés de graisse et des fais- 
ceaux musculaires qui s’irradient Isolémentà par- 
tir de la couche musculaire sous-jacente. 

En profondeur, la sous-muqueuse renferme des 
gland&5 muqueuses labiales ; celles-ci sont irré- 
gulièrement disséminées sur toute l’étendue des 
lèvres. 

Là où s’implantent les premiers poils, I’épi- 
thélium s’amincit brusquement et devient un 
épiderme corné. 

Le chorion, qui est encore relativement épais 
et dense, au voisinage même du passage de la 
muqueuse dermepopillaire au revêtement cu- 
tané. diminue d’épaisseur au fur et à mesure 
qu’on s’en éloigne : il est plus lâche, par suite de 
la présence de nombreuses cellules adipeuses. Ce 
dernier fait vaut également pour I’hypoderme. 

Simultanément, le nombre de POI~S augmente 
ainsi que celui des glandes sébacées ; il n’existe 
pas de glandes sudoripares. 

Les lèvres du Chameau se caractérisent encore 
par l’existence de nombreux poils tactlies du type 
herbivore (KROLLING et GRAU). 

La lèvre supérieure, fendue vers l’ouverture 
buccale, est divisée jusqu’aux narines par une 
gouttière étroite, le philtrum : elle est revêtue 
d’une muqueuse derme-paplllaire en continuité 
avec la muqueuse buccale et la muqueuse du vei- 
tibule nasal (vestlbulum nase). 

Vers la commissure labiale, le caractère de 
muqueuse derme-papillaire persiste souvent 5ur 
une courte étendue, et ceci en présence des pre- 

offre une ouverture de profondeur et de largeur 
variables dans laquelle se trouvent souvent des 
débris de nourriture ; l’existence de cette ouver- 
ture n’a CIUCU” rapport avec l’âge, la race ou le 
sexe. 

Il s’agit d’une invaginatlon épithéliale simple, 
qui prend exceptionnellement, par déposition 
de nombreux lymphocytes dans la propria. le 
caractère de crypte tonsillaire. 

b) Joues. 

Les portions peu étendue5 de muqueusejugale. 
dépourvues de papilles oni la même structure 
que les lèvres. 

La muqueuse des papilles jugales est beaucoup 
plus mince que celle des parties lisses de /a]oue. 

Quelles que soient la forme et la iaille des 
papilles, il existe un corps papillalre primaire 
comprenant une trame conjonctive riche en 
vaisseaux et en nerfs. 

Dans les papille5 minces et pointues, ce réseau 
5e relâche légèrement grâce 6. la présence de 
cellules adipeuses isolées ; par contre, les papilles 
larges. épaisses,:étalées, se caractérisent par une 
accumulation plus importante de cellules grais- 
se”st?s. 

De la couche papillare primaire partent des 
corps papillares secondaires plus petits, presque 
aussi développés à la base des papilles pointues 
et dans les papille5 étalée5 que dans les portions 
lisses de la muqueuse jugole ; ils manquent ce- 
pendant à l’extrémité des pop~lles polntues 
(fig. 1) ou n’y sont que faiblement développés. 

Le réseau conjonctif relativement lâche de lu 
propria et de la sous-muqueuse se caractérise 
en certains points par une accumulation Impor- 
tante de lymphocyte5 et par la présence de 
glande5 muqueuses isolées. Au pourtour des 
canaux excréteur5 de ce5 glandes qui s’ouvrent, 
le plus souvent, en n’importe quel point de la 
surface papillaire et, plus rarement, dans les 
zones lisses de la muqueuse, on rencontre des 
follicules lympholdes isolés (fig. 2), 

rmers poils. 
Au-delà. aooaraissent des oaoilles dont la 

c) Palais. 

forme, la disp’o;ition, la taille el ‘I’o’rientation sont 
variables (HEGAZI. 1945, TAYEB, 1950) ; on les 
étudiera à propos des joues. 

Le palais (palois dur. hard paloie, harter Gou- 
men) offre, dans la réglon des crêtes polatines, 
un épithélium pavimenteux stratifié kératinisé, 
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qui s’applique sut- un corps papillaire bien déve- A l’extrémité de la papille conjonctive, on ob- 
loppé, fréquemment pourvu de liaisons transver- serve de plus grosses cellules qui s’aplatissent ou 
sales (fig. 3 a), 

Auxextrémités du corps papillaire, les couches 
épithéliales sont souvent très rmnces (fig. 3 a). 

La proprio comprend une couche épaisse for- 
mée essentiellement de fibres collagènes qui se 
disposent en faisceaux orientés dans toutes les 
directions et traversée par de fins vaisseaux et 
par des capillaires. 

fur et à mesure que l’on s’élolgne de la propria, 
perdent leur noyau et se disposent les unes ZUT 
les autres comme des écailles. 

Près de la base osseuse du palais, cesfaalsceoux 
se relâchent progressivement : on y  trouve de 
nombreux amas de cellules graisseuses de 
diverses tailles. 

La proprio et la sous-muqueuse comprennent 
un réseau dense de faisceaux conlonctifs essen- 
tiellement collagènes qui se caractérisent, immé- 
diatement sous l’épithélium, par la présence d’un 
réseau capillaire dense ; il n’existe pas de tissu 
érectile. 

La couche la plus profonde, la plusépaisse. est 
faite de faisceaux defibres collagènes, associées 
de façon très lâche ; dans les mallIes deces fais- 
ceaux se trouvent de nombreux dépôts de cel- 
lules adipeuses ainsi que des artères et un tissu 
érectile de veines musculeuses. 

Dans la zone semi-lunaire aborale du baurre- 
let polatin existe un tubercule inosrf(pap~llo inci- 
sivo) ; même s’il n’est pos séparé du bourrelet 
palatin par un sillon. ce bourrelet est toulours 
de couleur plus claire et de surface presque lisse. 
Les papilles y  sont isolées. Le corps papillaire 
Est moins développé que sur le bourrelet pala- 
tin, le tissu conjonctif de la propria et de la sous- 
muqueuse est lâche ; on y  rencontre quelques 
glandes muqueuses. Ce territoire peut être CO~~I- 
jéré comme une zone de transition vers le palais 
roprement dit. 

En région aborale du palas, là où les crêtes 
palatines disparaissent, l’épithélium augmente 
d’épaisseur, tandis que le corps popilioire dimi- 1: 
nue de hauteur. 

A la couche mince du tissu conjonctif dense de 
la propria fait suite une sous-muqueuse lâche ; l ’ 
celle-ci se caractérise essentiellement par la I 
présence de nombreuses glandes muqueuses 
dont les cnnaux excréteurs sont, très souvent, 
entourés de follicules lymphoïdes isolés (fig. 3 b). 

La portion orale du palais est transformée en 

Comme la portion aborale du bourrelet pala- 
‘1”. le tubercule incisif est traversé par le canal 
~oso-polof~n qui se termine en cul-de-sac. 

Ce canal est revêtu d’un épithélium cylindrique 
;tratffié qui se définit par divers caractères 
\Cg. 5 a). 

D’après 10 topographie et la morphologie des 

bourrelet palotin. noyaux. l’épithélium peut être divisé en trois 

La muqueuse derme-papilloire Q une grande couches, bosale. moyenne et superficielle. 

épaisseur : le sfratum corneum d’aspect stratifié La couche bas& offre des noyauxovales. étroits, 
(fig. 4 a) est particulièrement développé. placés les uns à côté des autres, qui opparalssent 

A la surface du bourrelet palatin, on observe foncés à I’hématéine-éosine et présentent de 

des papilles mnces, mas denses, qui se déta- nombreux granules de chromatine, situés sur- 

chent CIU montage de la préparation ; ces pa- fout à la périphérie. 
pilles sont comparables aux papilles filiformes La couche moyenne est environ trois fois plus 
de la langue du Cheval ou du Chat. épaisse que la couche basale. Les noyaux, éga- 

Le corps papillaire conjonctif, très mince et lement de forme ovale, sont un peu plus gros ei 
très long (tÏg. 4 b) dépasse la limite inférieure du dlsposés irrégulièrement ; ils sont beaucoup 
stratvm corneum, là où les papilles son+ déve- plus clairs que ceux de la couche basale et ren- 
loppées. ferment peu de granules de chromotine ou pos 

Les cellules changent d’orientation autour de du tout. 
la couche germinative (sirotum germinotwum), La couche superficielle, enfin, présente des 
unistratifiée ; elles n’entourent plus concentrique- noyaux qui ont, de nouveau, une disposition 
ment le corps popillaire mais se disposent sui- régulière, parallèle ; ils apparaissent plus foncés, 
vant l’axe longitudinal de la papille ; en surface, et contiennent quelques granules de chromatine. 
elles prennent l’aspect imbriqué des tuiles d’un L’épithélium se caractérise par un fait rernar- 
toit. quable : la présence de chromofophores (fig. 5 b). 
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PLANCHE 1 

1. -Extrémité d’une papille, joue, HE, 
Périplan 8/3,5. 

2. ~ Follicules lymphailques entourant 
un conal excréieur glandulaire, 

HE Pér,plon 8J3.5. 

3. - Palois, dans 10 région des rréter polol~nes (a), 
pcrrtion aborale (b), HE, Pértplon 8/3,5. 
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PLANCHE 2 

4. Bourrele+ palotin, papilles filiformes (o), engrène. 
ment de I’éptthélium et du corps pop~llo~re (b), HE, Péri. 
plan 8/3,5. 
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Ces cellules. très polymorphes, qui sont le 
plus souvent rondes ou en goutte d’eau, ont, 
fréquemment, de nombreux prolongements qui 
déforment la membrane basale et prennent place 
le plus souvent, par la majeure partie de leur 
.corps cellulaire, dans la couche moyenne, quel- 
quefois. aussi, dans la couche basale ; on ne les 
rencontre jamais dans la couche superficielle. 

elles sont immédiatement sous la proprio dans 
les autres portiqns du voile du palans. 

Lescanauxexcréteurs, de même que les artères 
et les veines, ont une enveloppe relativement 
épaisse de couches plus ou moins concentriques 
de tissu conjonctif: cettestructvrecorrespond aux 
cordons déjà signalés. 

Alors que les chromotophores exrstent en 
grande quantité en de nombreux points du canal, 
d’autres sections en sont, par contre, totalement 
dépourvues. La présence de granules pigmen- 
taires ne se limite pas aux seuls chromatophores ; 
on en observe encore, en quantité relativement 
abondante. dans les cellules basales (fig. 5 c), dis- 
séminés dans les cellules de la partie moyenne 
de l’épithélium, et concentrés à la surface des 
cellules dans la couche supertÎc~elle. 

Au voisinage des conoux excréteurs, on trouve 
frès souveni de volumineux ornos lymphocyfoires 
qui aboutissent, dans certolns cas, à /a formation 
de véritables follicules lymphoides solitaires. 

Autour des renfoncements épithéliaux, dont 
certains sont profonds. la proprio est beaucoup 
plus épaisse. 

On y  observe de nombreuses infiltrations lym- 
phocytaires ; leur développement est quelque- 
fois si important qu’on peut parler de cryptes 
tonsillaires. 

d) Voile du palais. e) Langue. 
Le voile du palas (palois mou, soft poiale, 

weicher Gaumen) offre,chez le Chameau, une par- 
ticularité anatomique que les Arabes désignent 
sous le nom de « gulia >> (consulter CHAUVEAU. 
;LESBRE DROANDI. HEGAZI) ; la << guIla>> 
,n’existe que chez le mâle. 

La langue es; recouverte d’un épithélium 
pavimenteux, stratifié, IkérotlnisP. d’épaweur 
variable. 

Macroscoplquement, c’est un repli muqueux 
dont la surface est fortement plissée et pourvue 
de nombreux renfoncements épithéliaux ; le 
plus souvent, cette surface est entièrement molle ; 
rna~s on peut y  sentir qu&lquefols des cordons 
fermes et sinueux. 

Cet épithélium se rattache h une bosole 
conjonctive, différenciée en papilles primaires 
et secondaires. 

En face dorsale, sur les bords et vers la face 
inférieure de la langue, la muqueuse offre un 
revêtement papilloire. 

La « gulla » comprend un épithélium pavi- 
menteux stratifié kératinisé, avec un corps popil- 

les papilles filrformes ont une structure compa- 
rable à celles du Cheval, à cette différence que 
chaque papille conjonctive primaire se clive 
très souvent, en surface, en de très fines papilles 

:laire bien développé. Le tissu conjonctif de la ; seconda’res. 
propria est très dense et présente d’lmportantes Les papilles coniques rappellent celles des Rumi- 

,Infiltrations lymphocytalres (quelquefois II existe riants domestiques. 

,de véritables nodules lymphoides) ; il forme ; les papilles fongiformes sont surtout nombreuses 

néanmoins une couche très mince. en région antérieure de la langue, en particulier 

Vers le centre du replu. la texture du con,onc- sur les bords et vers la face inférieure. Leur 

iif ie relâche ; les faisceaux, orientés dans toutes ’ structure est analogue à celle des papilles fongl- 

les directfans, se dissocient So!t par la présence formes des autres animaux domestiques ; elles 

d’amas graisseux, soit parl’existencedefoisceaux sont pourvues de bourgeons du goût. 

de fibres musculaires striées ou de conjonctif Les papiles coliclformes offrent quelques par- 

lâche. ticularités. 

Entre ces divers.tissus existent de nombreux Macroscopiquement, elles s’élèvent à peine 

ornas de glandes purement muqueuses pourvues 1 au-dessus de la muqueuse enwronnante. 
de leurs canaux excréteurs, des artères et des 1 Le bord externe du vallum se relève en partie 
veines. sur la papille elle-mème, de sorte que le chenal 

Alors que, dans la << gullo », les glandes se qui répond au sillon de circumvollatlon et donne 
trouvent dans la profondeur de lasous-muqueuse, accès aux bourgeons du goût, est fort étroit. 
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Du côté du bord externe du vallum, I’éplthé- 
hum povimenteux stratifié est épais vers I’extré- 
mité (fig. 6) : il s’amincit brusquement vers la 
mi-hauteur. En même temps. le strofum corneum 
se réduit jusqu’à disparaître complètement 
dans le tiers inférieur. 

Du côté du bord interne du vollum, et dans les 
deux tiers inférieurs, l’épithélium a son minimum 
d’épaisseur, précisément là où se localisent les 
bourgeons du goût ; l’épaisseur augmente 
progressivement jusqu’à la surface libre de la 
papille ; parallèlement, l’épithélium se kératl- 
nise. La lkératlnisation s’intensiiie du bord du 
vallum vers le centre papillaire, où elle est maxi- 

effet, la structure de ces glandes rappelle celle 
des glandes homologues des animaux domes- 
tiques. 

Les glandes muquevser sont les suivantes : 
glandes sous-maxillaire, sublinguale, glandes 
buccales dorsales et ventrales, nombreuses 
glandes de la sous-muqueuse buccale, glandes 
labiales et palotlnes, glandes de la portion diges- 
tive du pharynx et de la gullo, glandes de la base 
de la langue. 

Les glandes séreuses sont représentées par la 
porotide, les glandes jugales moyennes et les 
glandes de Von EBNER. 

cc&tre, il est très peu marqué dans les parties 
inférieures du vallum (fig. 6) et peut même dis- 

La structure du corps papillaire varie avec la 

paraître. La propria est faite de fibres conjonc- 
tlves associées d’une manière beaucoup plus in- 

conformation de l’épithélium ; il est bien déve- 

time que dons les territoires ~~ISI~S. 

loppé dons les points où celuwc est épais ; par 
I’cesophage offre un repli muqueux dirigé en 
arrière : peu élevé par côté, ce repli acquiert 
toute sa hauteur ventralement, c’est-à-dire vers 

II< - CSOPHAGE 

le larynx ; il n’existe pas dons la portion dorsale 
de I’cesophage. 

Dans sa Darile initiale. à hauteur du lorvnx. 

Là encore, la représentation lymphocytaire est 
importante, surtout à proximité des bourgeons 
du goût. 

La sous-muqueuse renferme ,de nombreux 
amas de glandes séreuses qui s’étendent jusqu’en 
profondeur pour se placer entre les faisceaux 
musculaires de la langue : leurs canaux excré- 
teurs s’ouvrent au fond du fossé papillaire(tÎg.6). 

En face inférieure de la langue, et dans la 
région de la pointe, immédmtement sous I’épi- 
thélium, existe un cordon conjonctif de la gros- 
seur d’un crayon, effilé en avant et en arrière : 
on y  observe par endroits des groupes de cel- 
lules cartilagineuses : il s’agit, vraisemblable- 
ment, d’une lysso rudimentaire. 

La base de la langue offre des papilles longues 
et minces, isolées et disséminées. L’épithélium, 
relativement mince, n’est que faiblement kéra- 
tinisé et repose sur un corps pop~llo~re bien déve- 
loppé qui, à son tour, s’appuie sur une forte 
papille conlonctive primaire. Cette partie de la 
langue est pourvue de nombreuses glandes 
muqueuses. 

f) Glandes de la covilé buccal?. 

Nous Ilmiterons l’étude des glandes salivaires 
à une simple énumération, voire une ciassifica- 
iion suivant la nature de la salive secrétée ; en 

Làoù le repli est peu accusé, l’épithélium pavi- 
menteux stratifié kératinisé s’appuie sur un corps 
papillaire peu élevé ; par contre ce dernier o 
son développement maximum en même temps que 
le repli SIgnalé. 

Le tissu conjonctif de la proprio comprend, 
dans les parties basses du repli. de nombreuses 
fibres élastiques qui diminuent en allant vers le 
milieu ; dans la portle moyenne, immédiatement 
sous la sous-muqueuse lâche et très mince, on 
observe de nombreux faisceaux musculaires, 
émané8 de la couche musculaire interne de l’ceso- 
phage ; il n’existe pas. d’ailleurs, dons cette 
portion de l’organe, une orientation bien définie 
des fibres musculaires. 

De nombreuses glandes muqueuses sont dissé- 
minées entre les faisceaux musculaires ou sont 
noyées dans le conjonctif de la sous-muqueuse. 

Les autres portions de I’cesophage ont, en 
principe. la même structure (fig. 7). 

L’épithélium, pavimenteux, stratifié, kératinisé, 
repose sur un corps papillaire bien développé. 

II n’y a pas de muscuioris mucosoe, de sorte que 
la propria et la sous-muqueuse ne peuvent être 
séparées l’une de l’autre. Dans la sous-muqueuse 
se trouvent de nombreuses glandes muqueuses : 
leur nombre et leur taille diminuent légèrement 
dans la portion thoracique de l’oesophage. La 
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PLANCHE 3 

6. - Popllle calidorme, HE, Périplon 8/3,5. 7. - CEsophage. HE, Pkpla’n 8,3,5. 
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PLANCHE 4 

9. +Zelluler wminaler, 
extrémité d’un pli primaire, HE, Périplan 8/X,5. 

10. -Cellules rum~noler, ~II secondaire. 
rommet (a), base (b), parile moyenne (c), 
HE, Périplon 8/3,5. 
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musculature striée sui s’étend iusau’au vestibule 1 satale, un épithélium pavimenteuxstratiiiécorné , 
l rumina1 forme une spire interne plane et une 

spire externe saillante. 
q;i présente’ un engrènement très intime avec la 
propria. 

Ill. - ESTOMAC 

a) Rumen. 

Macroscopiquement, le rumen offre des zones 
où la muqueuse est lisse et des zones où celle-ci 
présente des plis de hauteur et de longueur va- 
riables, d’où son toucher plus rugueux. 

Les plis sont fonction de l’état de réplétion et 
du degré de contraction de la musculeuse : mais, 
indépendamment de ces formotmni. le revê- 
tement interne du rumen offre des modalliés 
structurales. 

La muqueuse du rumen (fig. 8a et b) est 
fortement kératinisée ; le stratum corneum se 
détache nettement des couches plus profondes. Le 
corps papillaire n’est observé que dans les points 
-encore n’y est-11 que faiblement développé - 
où existent de légères élévations muqueuses. 

La propria est formée d’un réseau conjonctif 
très dense (fig. 8 a), fait essentiellement de fibres 
collagènes et de fibres élastiques isolées : ce 
réseau se continue par une sous-muqueuse sans 
limite bien tranchée. 

Par suite du relâchement progresslfdu conjonc- 
tif sous-muqueux, la muqueuse peut 5e déplacer 
facilement sur la musculeuse. 

II n’existe pas de muscuIorI5 muco5oe, sauf 
quelques fibres musculaires lisses isolées. 

La musculeuse offre un agencement différent 
suivant le secteur examiné ; à l’examen histolo- 
gique, elle a une orientation longitudinale ou 
transversale très varmble. 

D’autres points de la muqueuze (fig. 8 b) pré- 
sentent de petites papilles qui font salIlie dans la 
lumièreet rendent lasurfacerugueuseautaucher, 

Comme seule particularité, signalons le faible 
développement de la sous-muqueuse. 

Le rumen du Chameau se caractérise, on le 
soit, par l’existence de lobes dorsal et ventral, 
connus le plus souvent sous le nom erroné de 
socs aquifère5 et que nous appelierons ici cellules 
du rumen (celluloe ruminis). 

La présencede piliers ou de cloisons primaires, 
secondaires et tertiaires permet de diviser ces 
cellules en logettes identiques. 

L’épithélium de ces cellules est, dans la région 

L’étendue de cet engrènement, aInsi que le 
développement du corps papillaire, offrent de 
nombreux aspects. 

A I’extrémlté des replis primaires (fig. S), le 
corps papillaire est généralement peu développé: 
souvent, l’épithélium n’offre pas d’engrène- 
ment avec la propria. Par contre, c’est au 
sommet des plis secondaires et tertiaires 
(fig. 10 a), que l’engrènement est le plus marqué : 
propria et épithélium s’intriquent à ce niveau en 
formant des prolongements digltés ou filiformes; 
des prolongements bifurqués ou trifurqués de 
l’épithélium assurent son union intime avec la 
propria. 

Cette même structure se retrouve dans les plis 
primaires, par côté et en-dessous d’un ligament 
élastique qui plonge longitudinalement à I’inté- 
rieur de ces plis. Toutefois, la hauteur de I’en- 
grènement esi beaucoup moins importante. 

Au fur et à mesure qu’on s’éloigne du sommet 
des plis l’engrènement se modifie. 

Dans la partie moyenne des plis de tous ordres, 
les portions d’épithélium situées entre les papilles 
sont généralement coniques avec la base tournée 
w-5 la surface ; quelquefois. le sommet. qui 
regarde vers la propria, est épaissi (fig. 10 c). 

A la base des plis. l’aspect est encore différent 
(fig. 10 b) : cette fois, l’épithélium pavimenteux 
stratifié Ikératinisé offre des prolongements épi- 
théliaux très larges, mawfs, séparés les uns des 
autres par un corps pap~llalre étroit. 

La propr~a présente également des aspects 
différents suivant les polnts envisagés. A I’extré- 
mité des plis primaires, elle est souvent peu 
marquée : ailleurs, 5a hauteur diminue comme 
celle de 50” corps paplllaire et celledes renfon- 
cements éplthéiiaux (fig. 10). 

La vascularisation de la proprio est plus riche 
que dans +O~S les autres secteurs du t-urne” revê- 
tus d’une muqueuse derme-papillaire. 

La propria et la sous-muqueusesont bien déli- 
mitées dans les réglons proches du plancher du 
rumen : à cet endroit, des faisceaux isolés de 
fibres musculaires lisses s’irradient depuis la 
muqueuse glandulaire ,usq”e sous la muqueuse 
derme-paplllaire. 

Le tissu conjonctif très lâche qui prolonge 
cette musculor~s mucosae (la muqueuse se déplace 
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bien sur l’organe frais) peut être considéré 
comme la limite entre les deux couches. 

Les plis pumaires offrent à leur extrémité un 
cordon arrondi ou aplatl de fibres élastiques 
disposées longitudinalement (iig. 9) : ces fibres 
ont leur origine dans la musculeuse du rumen. 

Elles sont recoupées par des fibres collagènes 
disposées d’une façon lamellaire et, dans certains 
cas, par d’autres fibres collagènes, formant des 
faisceaux isolés (fig. 9). 

Les dispositifs élastiques entourent, entière- 
ment ou partiellement, des artères à trajet lon- 
gitudinal qui émergent ou départ des plis secon- 
daires ; ces artères ne sont que très rarement 
accompagnées de fibres élastiques, et seulement 
sur un court trajet. Les ligaments enveloppent 
également, en partie, des nerfs et des veines, 
beaucoup plus nombreux d’ailleurs dans la 
sous-muqueuse. 

Au-dessous de ce tendon élastique se trouvent 
des frxsceaux de fibres musculaires lisses qui se 
disposent long~tudinalement à l’intérieur des 
plis (fig. 9) ; quelques-uns de ces faisceaux pren- 
nent origine dans les piliers du rumen, à partir 
desquels ils s’irradient dans les plis ; d’autres, 
par contre, se constituent à partlr de la couche 
interne de la musculeuse de l’organe. De cette 
assise musculaire, qui revêt dans sa totalité le 
plancher des cellules ruminales, portent obli- 
quement vers les plis de nombreux faisceaux 
musculaires : 11s s’étendent jusqu’au voisinage du 
faisceau longitudinal décrit àce niveau ; quelques 
faisceaux affectent une orientation longitudinale. 

Les plis secondaires et tertiaires offrent aussi 
quelques particularités : près de leur origine 
sur les plis primaires, les plis secondaires ren- 
ferment parfois un mince cordon élastique : les 
plis tertlalres en sont toujours dépourvus. 

La musculature longitudinaledes plis primaires 
se continue par un cordon un peu plus mince 
dans les ~11s secondaires et les traverse iur toute 
leur longueur ; par contre, les plis tertIare ne 
contiennent pas de fibres musculaires longitu- 
dinales. Les plis secondaires, comme les plis 
tertiaires, ne renferment que de très rmnces fais- 
ceaux musculaires à direction transversale qui se 
détachent de la couche Interne de la musculalure 

ligne sombre de chaque côté de laquelle la mu- 
queuse a une coloration différente. 

Microscopiquement, on voit comment, au fond 
des cellules ruminales, la muqueuse dermo-popil- 
laire est remplacée par une muqueuse glandu- 
lalre authentique. 

L’épithélium comprend des cellules prisma- 
tiques hautes avec un noyau basa1 ; elles se pour- 
suivent sans discontinuité par l’épithélium glan- 
dulaire (fig. 12). 

Les glandes (fig. 12) sont, le plus souvent, des 
glandes tubuleuses simples : toutefols, quelques- 
unes d’entre elles se ramifient dans leur portion 
terminale ou sont sinueuses : les glandes fronchis- 
sent rarement la muscu/ori5 mucoxe. 

L’épithéiium glandulaire est en continuité avec 
l’épithélium superficiel ; dans les portions situées 
du côte de la lumière de la glande, il comprend 
des cellules prismatiques. dans les parties plus 
profondes, des cellules cubiques ou pyromi- 
dales ; ces cellules ont un noyau rond ou ovale, 
qui est toujours placé dons la partie basale et 
s’oriente parallèlement à la base de la celluie. 
La plupart des cellules, y  compris celles de I’épi- 
thélium superficiel se distinguent, à fort grossis- 
sement, par la présence de granules très 
réfringents ; les cellules ont une réaction 
mvqueuse. 

La proprio est faite d’un tissu conjonctif lâche 
qui est très riche en lymphocytes, granulocytes 
ocidophiles, plasmocytes et présente également 
des mastocytes, mais 0 l’état sporadique. 

La musculoris mucosoe (fig. 12) comprend une 
mince couche de fibres musculaires lisses, conti- 
nue, traversée en quelques points par les extré- 
mités de tubes glandulaires : là où la muqueuse 
change de caractère, la musculoris mucosoe se 
poursuit encore un certain temps sous la mu- 
queuse derme-papillalre. 

La sovs-muqueuse est faite d’un réseau conjonc- 
tif à très larges mailles qui assure un bon dépla- 
:ement de la muqueuse. 

Déjà l’examen macroscopique permet d’y re- 
connaître un réseau vasculaire dense ; la 
muqueuse glandulaire fat donc ainsi très nette- 
ment contraste avec la muqueuse de type malpi- 

de l’organe. g”len. 
Macroscopiquement, on peut saisir une modi- La musculeuse du plancher des cellules rumi- 

fication de la muqueuse dans la plupart des cel- nales comprend une couche longitudinale et une 
lules ruminales : celle-ci est indiquée par une couche transversale. 

12 

Retour au menu



PLANCHE 5 

Retour au menu



PLANCHE 6 

16. - Réseau, base d’une cellule, HE, Pér,p,an 
(feuillet), amos de follicules lympholiquer dons 

8/3.5. ‘Il. -Zone de iransition (feuillet). 18. - Zone de ironsiimn 
la sous-muqueuse (a) e+ dans la proprio (b), HE, Périplan 8/3,5. 
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Gouffi+re œsophogienne. ce tendon : le nerf et laveine se placent souvent 1 , ?n dehors de lui. 
Les caractères de l’épithélium et de la propria 

de la, gouttière œsophogienne (sulcus œsophogicus) 
diffèrent un peu de ceux relevés dans les autres 
portions du rumen ; on y  trouve, de nouveau. 
un corps papillaire important rappelant celui des 
plis des cellules ruminales (fig. 13). 

Non seulement ce tendon élastique est en con- 
?exion avec des fibres musculaires extrinsèques 
i la portion pllsséedu réseau. mais aussi avec des 
Ibres détachées de la musculeuse propre de cet 
xgane qui s’irradient dans les plis. 

La propria est dense, peu épaisse : sa limite 
avec la sous-muqueuse est imprécise ; cette der- 
nière est peu marquée et enveloppe, en couche 
mince, les fibres musculaires des lèvres de la 
gouttière œsophagienne. 

Dans les plis primaires, il n’existe pas de cor- 
don musculaire longitudinal continu comme on 
:n rencontre dans les cellules ruminales. 

b) Réseau. 

Les fibres musculares ont un parcours plutôt 
sblique à travers les lames et s’orientent presque 
longitudinalement dans la partie supérieure des 
plis. 

La muqueuse du réseau comprend une région 
lisse et une région divisée par des plis en de 
nombreuses cellules réliculoires (cellulae reficuli). 

Quelquefois, des fibres longitudinales ténues 
peuvent envelopper le cordon élastique. 

Des plis primaires de ces cellules portent des 
plis secondaires ; des plis secondaires se déta- 
chent des plis tertiaires, et ainsi de sulie jusqu’à 
la formation de plis de cinquième ordre. Le 
niveau auquel se détachent les plis de l’ordre 
suivant est toujours inférieur à celui des plis 
d’origine. 

Par sa structure, le réseau du Chameau dif- 
fère beaucoup de celui des Ruminants domes- 
tiques. 

L’épithélium superficiel descellules réticulaires 
offre les mêmes caractères que celui des cellules 
ruminales (fig. 16). Les glandes se distinguent 
seulement de celles du rumen par le fait qu’elles 
sont plus hautes par endroits et plus denses, et 
présentent souvent descellules qu’on peut rappor- 
ter aux cellules de STOHR (fig. 15). Dans les 
parties du réseau revêtuesd’unevraiemuqueuse. 
la propria est faite de ilssu conjonctif lâche 
dans lequel on rencontre les mêmes éléments 
cellulaires que dans les cellules ruminales. 

MIcroscopiquement, les plis des cellules rétlcu- 
laires ne se distinguent pas particulièrement des 
plis des cellules ruminales. 

Une mince musculoris rnucosfx soutient la pro- 
pria ; généralement, on ne la distingue pas, 
surtout dans les plis les plus faibles, des faisceaux 
de fibres lisses de la musculeuse. 

Ce n’est que sur une faalble étendue, à l’extré- 
mité des plis primai-es (la partie même de l’or- 
gane qui. lors de la contraction, vient en contact 
avec le contenu stomacal), qu’ils sont revêtus 
d’une muqueuse derme-papillaire kératinisée : 
partout ailleurs, le réseau offre une muqueuse 
glandulaire typique. 

La sous-muqueuse ne comprend qu’une mince 
couche de conjonctif collagène qui se poursuIt 
sans discontinuité par le tissu conlonctif interposé 
entre les faisceaux musculaires. 

La muqueuse derme-papillaire de l’extrémité 
des plis présente, en rapport avec safonctlon 
mécanique, un corps papillaire bien développé ; 
de plus, le conjonctif de la propria est très dense. 

La muqueuse glandulaire se soulève partout 
en de nombreux plis à la formation desquels 
partlcipent toutes les couches qui viennent d’être 
citées, y  compris des faisceaux de la musculeuse 
du réseau (fig. 16). 

La limite entre la propria et la sous-muqueuse 
n’est pas nette : celle-ci se distingue seulement 
de la première par une texture plus lâche. 

Tous les plis du réseau renferment des vais- 
seaux et des nerfs qui se divisent en même temps 
qu’eux. Les plis primaires sont parcourus longi- 
tudinalement par des vaisseaux et des nerfs 
entourés ou doublés par un tendon élastique : 
seule l’artère offre des rapports constants avec 

Sur la coupe (fig. 14). la partie lisse de la 
muqueuse qui forme de molles ondulations, 
rappelle souvent les images relatives à la panse 
des Ruminants domestiques. La muqueuse dermo- 
pap~llalre qui offre une plus forte tendance 
à la kératinlsatlon et à la desquamation au 
sommet des plis, repose sur un corps popilloire 
peu développé, mais toujours bien délimité. 

La propria est faite de tissu conjonctif dense : 
elle se distingue bien de la sous-muqueuse qui 
est plus lâche. 
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Cette couche, comparaiivement à celle de la Dans la partie terminale du «segment » étu- 
portion lisse du rume”, n’est que faiblement dié, la muqueuse offre des plis qui augmentent 
développée ; il en résulte que la muqueuse du progressivement de hauteur ; ceux-ci se conti- 
réseau se déplace plus difficilement. La muscs- 
leke, en revanche, rappelle celle du rume”. 

nuent par les plis élevés et étroits de la partie 
initiale de la « portion intestiniforme de I’esto- 

Le réseau et la « portion Iniestlniforme » de 
I’esioilac ;Ont unis par un segment très mince 
(fig. 17) dans lequel on reconnaît aisément une 
grande et une petite courbure ; l’origine coincide 
avec la tÎn de la gouttière cesophagienne ; la 
terminaison se reconnaît facilement 0 la dilata- 
tion brusque de I’esiomac. 

Une partie de ce segment stomacal est revêtue 
d’une muqueuse derme-paplllolre qui dérive de 
la gouttière cesophagienne. 

Cette muqueuse devient glandulaire au-delà 
d’une ligne irrégulière ; les caractères de l’épi- 
thélium superficiel ei de l’épithélium glandulaire 
rappellent ceux qui ont éie décrits 0 propos du 
rumen et du réseau. A la limite des deux mu- 
queuses, les glandes sont dissociées ; l’épaisseur 
de la couche augmente 0 distance de cette limite; 
toutefois, elle est toujours plus faible que dans 
les autres portions de l’estomac (tïg. 18 b). 

Les glandes sont souvent bi- ou trifurquées 0 
leur extrémité et iraversent fréquemment la 
muscularis mucosoe. 

La propr~a de la muqueuse derme-papillaire 
est dense et forme un corps popillare bien déve- 
loppé ; celle de la muqueuse glandulaire est folte 
de tissu conjonctif lâche, renfermant de “om- 
breux lymphocytes, des plasmocyies et des gra- 
nulocytes éosinophiles. 

Dans la partie initiale de la muqueuse glandu- 
laire, avec l’apparition simultanée d’une rnuscu- 
JOilS rnucosoe, on constate que la sous-muqueuse, 
faite de tissu conjonctif lâche, augmenie d’épais- 
seur. Un auire fait Intéressant est la présence, 
dans ce segment stomacal, de nombreux folli- 
cules lymphotdes isolés sous-muqueux (fig. 18 a 
et b). Par endroits même, on renconire des for- 
matIons analogues aux plaques de PEYER. Dans 
la majorité des cas, la muqueuse es+ de siruciure 
uniforme (fig. 18 a) mais il se peut (fig. 18 b) que 
les follicules lympholdes Isolés s’étendent à ira- 
vers la muscuiar~s muc~scle, jusqu’à la propria : 
les glandes sont alors dissociées ou peuvent 
même disparaître complètement en certains 
points, si les follicules sont volumineux ou se 
groupent. 

La musculeuse n’offre rien de particulier. 

mac ». 

c) « Portion intestiniforme de l’estomac » 

(caillette, abomasum). 

D’emblée, nous employons le terme utilisé par 
DROANDI (1936) pour désigner la portion ter- 
minale de l’estomac. L’homologie des réglons 
gastriques n’ayant pas été possible jusqu’ici. 
nous en parlerons dans la discussion. 

Mocroscoprquement, la« portion intestiniforme» 
se caractérise dons sa partie initiale par des plis 
peu élevés qui augmenteni rapidement de hau- 
teur, pour devenir constamment égaux ; pour- 
tant, dans le détail, ces plis accusent des varia- 
tions individuelles. 

Dans la partie terminale de /a « portion intes- 
tiniforme » les plis deviennent hauts et épais, ou 
bien ils s’effacent brusquement sur une muqueuse 
glandulaire “on plissée et épaisse qui apparaît 
lisse ou divisée par de nombreuses entailles en 
aires gastriques (orme gosfricoe). 

Microscopiquement. le territoire pourvu de 
hauts plis esi recouvert d’une muqueuse glandu- 
hre. 

L’épithélium superficiel (fig. 19) est un épi- 
thélium cylindrique simple qui se poursuit sans 
discontinuité, par les cellules de glandes tubu- 
leuses et rectilignes. 

A l’occasion, ces glandes peuvent être romi- 
fiées dans leur segment terminal et traverser la 
musculoris murosae. 

L’épithélium supertkiel, l’épithélium glandu- 
Laure, les glandes dans leur ensemble ne diffèrent 
guère de ceux des cellules ruminales ou des 
cellules réticulaires. Seul l’agencement cellulaire 
ou la longueur des glandes offrent quelques 
variatlons. 

Dans la plupart des épithéliums glandulaires 
on peut définir, grâce au mucicarmin, une zone 
supranucléaire bien délimitée par rapport au 
cytoplasme environnant : cette zone est surtout 
nette dans la portlon distale des glandes ; elle 
se réduit vers la surface de la muqueuse. 

Les épithéliums supertÏciels offrent également, 
par endroits, cette même réaction, mais le plus 
souvent atténuée. 
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L’hématéine-éosine, et surtout I’azon, mettent n’offrent rien de particulier par rapport à 
en éwdence des granules dans les épithélium5 
superficiels comme dans les épithéliums glandu- 
laires ; ces granulesse distribuent le plus souvent 
dans la partie opicale des cellule5 (épithéliums 
superficiels) ou Irrégulièrement dons le cyto- 
plasme (épithéliums glandulaires). 

La proprio comprend, ICI également (fig. 19 a), 
du tissu conjonctif lâche avec de nombreuses 
infiltrations cellulaires rappelant celles qui ont 
été décrifes 6 propos des aufres compartiments 
gastriques. Elle a pour base une mince nw5cu- 
/arIs rn”cosoe. 

La sous-muqueuse offre un plexus fait essentiel- 
lement de fibres collagènes, riche en va~sseoux 
(fig. 19 b). 

La musculeuse comprend une couche circulaire 
interne et une couche longitudinale externe qui 
ne pénètrent pas dans les plis. La couche circu- 
Laure présente, à des intervalles réguliers, une 
densification de ses fibres, d’où la formatlon 
de faisceaux musculaires : cette densificatlon est 
à l’origine du plissement que l’on observe à I’œll 
nu. En fait, ce dernier n’est apparent que dans 
la pariie ventrale de l’organe : les plis diminuent 
en effet rapidement de hauteur vers la partie 
dorsale et tÏnissent par disparaître complètement. 

Dès les premiers plis hauts et larges, la 
muqueure augmente brusquement d’épaisseur 
(fig. 20). 

Les variations, d’ailleurs. sont tout à fait locales 
et n’obéissent à aucune règle définie. 

La surface est divisée par des sillons peu pro- 
fonds en aires gostrlques (oreoe gosirme). 

La muqueuse est traversée sur toute sa hou- 
teur par des glandes tubuleuses étroitement 
associées. 

Ces glandes sont droites ; seule leur extrémité 
terminale est sinueuse, spiralée ou pelotonnée. 

L’épiihélium superfiuel est un épithélium 
cylindrique dont les cellules ont un noyau situé 
près de la base ; il s’aplatit et 5~ continue par 
l’épithélium glandulaire. Ce dernier n’offre que 
des différences locales. 

Le col des glandes comprend des cellules à 
réaction muqueuse dont les caractères roppel- 
lent ceux observés chezd’outres animauxdomes- 
tiques (celiules accessoires). 

De même, les autres portions de la glande 
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d’autres espèces anir&s. 
Les cellules principales cubiques quf prennent 

les colorants basique5 sont rarement observées 
dans la partie moyenne des glandes, elles sont 
beaucoup plusfréquentes dans la partlesinueuse. 

Les cellules bordantes offrent leurs caractères 
habituels; elles sont nombreuses et s’accumulent 
dans la portion moyenneet rectlllgnedesglandes, 
quelquefois aussi dans la portlon sinueuse 

En raison de l’association frès étroite de ce5 
glandes, la propria est peu exprimée et les infil- 
trations cellulaires sont rares. 

Toutefois, dans la « portion intestiniforme », on 
rencontre des follicules lymphoides isolés. 

La musculoris mucosoe est formée de deux 
couches ; la sous-muqueuse n’est développée 
qu’à la base des plis ; dans les plis eux-mêmes 
il n’y a qu’une traînée conjonctive, richement 
vascularisée. 

** * 

Dan5 la zone des plis épais et élevés, existe 
également une muqueuse glonduhre fundique 
(fig. 21). Les eniailles des aires gostrlques sont 
moins profondes, mais spacieuses : les fossettes 
gastriques (foveolae gaslrlcoe) sont également 
moins marquées. 

Souvent, aussi, les glandes offrent dès leur 
portion supérieure, un parcours sinueux qui 
s’accentue vers la musculor~s rnt~o5~e. 

Les cellules bordantes diminuent rapidement 
de nombre et disparaissent brusquement ; après 
une faible zone de trans!tion, la muqueuse 
change d’aspect. 

Une zone glandulaire fundique est également 
représentée là où les plis minces et étroits se 
continuent 5~15 transltlon par la portion lisse de 
l’estomac. 

Les glandes sont beaucoup plus courtes que 
celles rencontrées dans les secteurs décrits et à 
peine plus longues que celles observées dans les 
plis hauts et étroitsde lu portion initiale de I’esto- 
mac. II s’agit Ici de glandes tubuleuses, splralées, 
ramifiées dans leur partie terminale ; les cellules 
accessoires sont à peine visibles ; par contre, les 
cellules principales sont .nettes ; quant aux cel- 
lules bordantes, elles s’observent surtout dans 
les segments sinueux des glandes. 
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Reste à décrire la muqueuse glandulaire pylo- la muqueuse atteint son épaisseur maximum 
rrque qui peut présenter des modalités s+ruc+u- (fig. 23 a) ; les glandes sont rectilignes dans leur 
des locales. portion InItiale et sinueuses dans leur portion 

Déjà à I’ceil nu, on remarque que les secteurs terminale. 
de la mvqueuse non plissée,v&i&des plisépais, 
se caroctérlsent par d’imporiontes aires gas- 
triques : par contre, 0 proximité des plis rmnces 
il n’existe pratiquement pas d’aires gastriques. 

La muqueuse qui s’étend jusqu’à l’ampoule 
duodénale (ampullo duodeni) esi, de ce fait, essen- 
tiellement lisse ; son aspect change seulement à 
hauteur du renflement pylorique, où elle est 
particulièrement élevée. 

La muqueuse offre une proprio dont la siruc- 
tvre rappelle ce qui o été décrit ; par contre, la 
sous-muqueuse est très lâche car elle renferme 
des cellules graisseuses ei des faisceaux muxu- 
laires. 

IV. - INTESTIN 

Ces différences apparaissent bien sur la 
figure 22. 

a) Intestin grêle. 

L’épithélium superficiel rappelle dans I’en- 
semble, celui que nous avons décrit jusqu’ici. 
Après une brève zone de transition, les cellules 
deviennent des cellules d’épithélium glandulaire 
ayant toujours les propriétés de cellules glandu- 
laires mucoides. 

1) Duodénum. 

Macroscopiquement, la portlon initiale du 
duodénum offre une dilatation, l’ampoule duodé- 
nale. 

Toutefois, les caractères de ces cellules sont 
généralement moins exprimés que dans les 
autres espèces domestiques. 

Dans les portions de la muqueuse pylorique 
préseniont des aires gastriques, les glandes sont 
souvent sinueuses sur toute leur longueur ; 
mpis, souveni aussi, elles sont rectilignes dans 
leur poriion initiale (fig. 22 a). Leur lumière est 
plus étroite et leur espacement est plus grand que 

Controiremeni aux animaux domestiques, les 
wllosités n’apparaissent pas immédlatemeni dès 
la sortie du pylore (fig. 23). 

Les glandes de ce secieur sont encore des 
glandes pyloriques typiques ; quant à I’épithé- 
Ihum supertkel, il correspond entièrement à 
celui de la sortie de l’estomac. 

La distance qui sépare les ouvertures glandu- 
laires esi plus grande que dans la réglon pylo- 
rique de l’estomac. 

Le tissu conjonctif de la propria, riche en lym- 
dans les autres secteurs de la muqueuse pylo- phocytes, est particulièrement développé entre 
rIque. ces secteurs glandulaires. 

Au fur et à mesure qu’on s’éloigne de cette En profondeur, les tubes offreni de nombreuses 
zone et que disparaissent les aires gastriques, ramifications ei le tissu conjonctif est, du même 
la muqueuse diminue de hauteur et les glandes coup, réduit ou minimum. 
sont toujours droites dans leur portion initiale Quelques m~llimèires en aval, l’aspect change 
(fig. 22 b) : elles apparaIssent très larges et encore (fig. 24a) : les ouvertures glandulaires 
évoquent des fossettes gastriques : elles son+ sont maIntenant beaucoup plus larges et devien- 
beaucoup plus iassées les unes conire les autres neni plus profondes. 
que celles étudiées jusqu’ici. Leur portion termi- Simultanément, la densité des glandes diminue: 
nale est sinueuse ou pelotonnée. le tissu conjonctif est légèrement plus abondant. 

Plus près du pylore, on observe les images Quand les portions terminales des glandes sont 
qui sont illustrées par les figures 22~ et 22d. plus larges (fig. 24 b). les premières glandes 
La muqueuse diminue de nouveau de hauteur sous-muqueuses sont visibles. 
et les glandes sont beaucoup plus courtes : par Elles n’existent d’abord qu’en faible quantité 
contre, leur calibre augmente ; leur parcours et n’occupent, dans la sous-muqueuse, que le 
esi entièrement rectiligne. sommet des plis ; on les observe pratiquement 

La sous-muqueuse présente de très nombreuses dans tout le duodénum. 
inclusions lymphoides. En s’accumulant, les portions superficielles des 

Le renflemeni pylorique esi une élévation allon- glandes s’étirent et l’on peut, pour la première 
gée de /a portion ventrale du pylore ; à ce niveau fois, distinguer les glandes de LIEBERKÜHN des 
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PLANCHE 10 

27. - Duodénum, HE. Périplan;813.5. 28. - 116~ HE, Périplon 8/x,5. 29. -Caecum, HE, P&,~I~~, qj,~. 
30. - Côlon ascendant, HE, Périplan 80,s. 
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glandes de BRUNNER et établir une démarcation 
entre le duodénum et le pylore. 

En même temps, on remarque les premières 
,cellules caliciformes dans l’épithélium wperfi- 
ciel. 

Dans les images décrites, où l’on observe une 
accumulation extraordinaire des glandes sous- 
m”queuses~ (fig. 24 b, 25,26 a) et un faible déve- 
loppement de la muscuJor~s mucosc~e, la limite 
entre la propr,a et la sous-muqueuse n’est guère 
possible. 

La muqueuse intestlnole change d’aspect ; on 
rencontre des villosités éparses, puis des zones 
,qui en sont dépourvues. 

Les plis nombreux et épais de la muqueuse 
(fig. 25, 26 a) renferment des glandes de BRUN- 
NER, entourées de tissu conjonctif en faible 
quantIté. 

La propria est bien développée et comprend 
essentiellement du tissu lymphe-réticulé diffus 
qui se concentre. par endroits, pour former des 
follicules clos isolés ; ceux-CI s’engagent par- 
tiellement dons la muqueuse (fig. 26 a). 

Au fur et à mesure qu’on s’éloigne du pylore. 
les villosités s’observent constamment (fig. 26 b) 
et les glandes de BRUNNER sont moins nom- 
breuses ; du même coup, les glandes de LIE- 
BERKÜHN apparaissent nettement. 

La sous-muqueuse est surtout bien développée 
dans; la région des plis ; on y  trouve du tissu 
adipeux en grande quantité. 

Au demeurant, les zones où l’on relève ces 
particularités se distinguent bien d’autres sec- 
teurs où réapparaissent des villosités plus éta- 
lées et de nombreuses glandes de BRUNNER. 

Ce n’est que vers l’extrémité de l’ampoule que 
s’observent les caractères typiques de la mu- 
queuse duodénale (fig. 27). 

Lesvillosités sont alors bien distinctes ; elles 
sont très épaisses et remplies de tissu lymphoré- 
titulaire qui peut se différencier en follicules 
,clos isol$s, présents également dans la sous- 
muqueuse, souvent élargis au milieu et termlnés 
en pointe. 

L’épithélium superficiel présente désormais 
tous les caractères d’un épithélium intestinal 
avec un plateau strié très distinct et de nom- 
breuses cellules callclformes. surtout dans les 
partles profondes des cryptes de LIEBERKUHN. 

Le plus souvent. la musculoris mucosoe offre 
deux couches. 

Dans la sous-muqueuse. les glandes de BRUN- 
NER apparaissent comme des glandes tubulo- 
alvéolaires ramifiées ; les portions tubuleuses 
contournées peuvent s’étendre plus ou moins 
loin vert la musculeuse. Leur nombre diminue 
constamment dans le sens du transit intestinal. 
Dons les nombreux plis longitudinaux, elles sont 
étroltement associées. 

2) /éjunum. 

Les villosités du )élunum, comme celles du 
duodénum, sont très épaisses surtout dans 
leur portion apicale et renferment, outre de 
nombreux lymphocytes, des granulocytes éosino- 
philes, des plasmocytes et des mastocytes. 

La propr~a contient de temps en temps des folle- 
cules clos isolés ; des plaques de PEYER peuvent 
être observées. 

Les glandes de LIEBERKÜHN relativement 
espacées, dont l’épithélium est sans particula- 
rité, sont souvent très courtes, et repliées dans 
leur portion terminale ; elles franchissent la 
muzcuforis mucosoe ; cette dernière comprend 
deux couches. 

Quant à la sous-muqueuse, elle renferme du 
conjonctif lâche, remplacé souvent par du tissu 
adipeux. 

3) iléon. 

Outre la fréquente réduction des ‘glandes de 
LIEBERKÜHN et l’existence de villosités épaisses, 
presque quadrangulaires, I’iléon du Chameau 
(fig. 28), n’offre rien de particulier par rapport 
à celw des Mammifères domestiques. 

b) Gros intestin. 

1) Caecum. 

Lecaecum (fig. 29) présente, dans son en- 
semble, les caractères typiquesdu gros intestin ; 
remarquons que les cellules caliciformes ne 
sont quesporadiques dans l’épithélium. 

Les glandes de LIEBERKÜHN sont reiative- 
ment espacées les unes par rapport aux autres : 
elles son+ courtes, non sinueuses, souvent dlvi- 
sées dans leur portion terminale. Les anxx 
lymphocytoires de la propria se concentrent par 
endroits pour constituer desfollicules clos isolés ; 
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ces derniers peuvent franchir la musculoris DISCUSSION 
mucosoe, disposée en deux couches, et s’engager 
en pariie dans la sous-muqueuse. L’étude microscopique de la muqueuse de la 

Souvent, on observe des croières lympho- bouche et de l’cesophage du Chameau a montré 

tiques (les follicules solitaires sont réunis en folli- qu’il existait des différences par rapport aux 
animaux domestiques ; que, dons le principe, cules conglomérés, entourés d’une mince couche 

de tissu conjoncilf) ; la musculoris rnucosoe tra- 
versée est comme fissurée. 

ces différences n’étaient pas majeures, mais cor- 
respondaient surtout à des modifications spéci- 
fiques et fonctionnelles de structures connues. Ces cratères lymphatiques sont entourés par 

un bourrelet muqueux. 

Au bord de ce bourrelet, la portion terminale 
des glandes de LIEBERKÜHN est très souvent 
dilatée : ces glandes sont moins nombreuses et 
moins longues au niveau du cratère même. Par 
endroits, le caecum présente des plis longitude- 
naux très marqués : la muscuIarIs mucosoe et la 

Ainsi, toute la portion orale de l’appareil diges- 
tif apparaît comme une adaptation Idéale de la 
préhension d’une nourrrture dure et sèche, 
comme cela est souvent le cas dans les réglons 
désertiques. 

sous-muqueuse y  soni bien développées. 

L’épithélium pavimenieuxfortement kératin~sé 
exerce une fonction proiecirlce qui esi accrue 

/ par la présence de glandes muqueuses très nom- 
breuses, disséminées dans la calté buccale, le 

2) Côlon. 

Le côlon ascendant (fig. 30) offre peu de parti- 
cular~tés. Les glandes de LIEBERKÜHN sont 
beaucoup plus denses et plus longues que dans 
le caecum ;Souvent, elles ont un très grand dia- 
mètre, surtout dans leur portion terminale. 

Elles ont pour base une muscularls mucosoe 

pharynx digesilf ei I’cesophage. 
En même temps, grâce aux sécrétions, la nour- 

riture est comme lubrifiée ei peut ainsi iraverser 
facilement les pariions antérieures relatlvemeni 
étroltes de l’appareil digestif, jusqu’au rumen et 
ceci, même quand la nourriture est particu- 
lièrement sèche et que l’animal n’a pas pris de 
basson. 

En ce qui concerne les réservars gastriques, disposée en deux couches qui est traversée, par 
endroits, par de petlis follicules clos isolés. Les deux questions oni un Intérêt primordial : 

plis longitudinaux sont constants dans le côlon 1) quelle est leur fonction, dans la mesure où. 

ascendant. somme toute, II est possible de tirer des conclu- 

Le c6lan descendont offre également une suons d’ordre foncilonnel de données morpho- 

musculoris mucosoe en deux couches une couche logiques ! 

interne de fibres circulaires est visible ; quant 2) peut-on assimiler les réservoirs gastriques 

à la couche externe, elles’orienie surtoutdans le du Chameau à ceux des Ruminants domestiques ? 

sens longitudinal, mais, par endroits, elle n’offre 
pas d’orientotlon définie, est traversée par de . Fonction des réservoirs gastriques du Cha- 
nombreux falsceoux conjonctifs et acquiert une meau. 
grande épaisseur, surioui dons les plis longitu- 
dinaux (tig. 32). RWTEn. 

3) Rectum. 
Dons les zones lisses, le rumen du Chameau, 

nous l’avons vu, offre une structure qui diffère 

Le rectum a unesiruciure qui rappelle celle du singulièrement de celle observée chez les Rumi- 

côlon descendant. Signalons l’augmentaiion no- riants domestiques. 

table des cellules caliciformes ; les glandes sont Le rumen de ces derniers possède de nom- 

plus courtes et rnanx nombreuses. breuses papilles bien vascularisées ; sous l’action 
du contenu liquide de l’estomac, elles forment 

4) Anus. en partie des vésicules kératinisées (« verhornte 
Blase~~>>) épaisses, surtout, dons les points qui sont 

Sastructure nediffère pasdecellede l’anus des exposés aux actions mécaniques (KROLLING et 
animaux domestiques. GRAU, 1960). 
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PLANCHE 11 

31. - Cô,on, glandes. HE, Périplon ms. 3 
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Chez le Chameau, on n’observe rien de tel ; , cal : oioutons au’il n’existe vx de disoositifs 
une muqueuse derme-papillaire kératinisée, 
lisse, revêt la « portion lisse du rumen ». 

La panse des Ruminants domestiques, on le 
sait, peut être le siège d’une importante résorp- 
tion de liquide ; chez le Chameau, par contre, 
les données morphologique5 montrent que la 
majeure partie de la panse constitue un réservoir 
où toute déperdition de liquide est évitée. 

On désigne sous diverses appellations les 
lobes du rumen : << water bags ». << woter socs >>, 
« water cells », « water comportments », 
« poches à eau », « Wasserrellen », « Wasser- 
sticke >> (DROANDI, 1937 ; HANSEN et 
SCHMIDT-NIELSEN, 1957 : CLAIR, 1962, etc...) : 
on leur ottrlbue un rôle sans avoir les argu- 
ments morphologiques et fonctionnel5 carres- 
pendants. 

II est pour le moins étonnant de constater 
qu’un épithélium glandulaire a été décrit dons 
les formations citées, par de nombreux auteurs 
(BRANDT, 1841 ; MÜLLER et WEDL, 1850 : 
PILLIET, 1885 ; BOAS, 1890; DROANDI, 1936), 
5cms qu’il soit fait allusion à une éventuellefonc- 
tion de cet épithélium. 

C’est à HANSEN et SCHMIDT-NIELSEN (1957) 
que revient le mérite d’avoir fait une analyse 
détaillée des glandes qui se trouvent dons les 
cellules ruminales et d’en avoir tiré des conclu- 
sions ; en rafson de leur topographie et de leur 
similitude avec les glandes correspondantes, cher 
le Porc, les glandes des cellules ruminales s’ap- 
parenteraIent QUX glandes cardiales. 

Nos propres résultats (DELLMANN et FAHMY, 
1964), alors que nous ignorions encore le travail 
de HANSEN et SCHMIDT-NIELSEN, nous ont 
permis de tirer les mêmes conclusions ; nous 
preférons toutefois le terme plus bref de « celluloe 
ruminis» à celui proposé par HANSEN et 
SCHMIDT-NIELSEN de «oreoe glondulosoe soc- 
culotae ruminis » ; à notre avis, il est plus expli- 
cite. 

Le rôlr de réservoir d’eau attribué aux lobes 
du rumen chez le Chameau, par PLINE, puis par 
de nombreux auteurs, ne saurait être soutenu 
sur le plan morphologique. 

D’après la topographie des cellules ruminales, 
il semble impensable, en effet, que l’eau passe 
directement de I’cesophage aux cellules rumi- 
nales, sans être melangée avec le contenu stoma- 

morphologiques capables de réaliser une sépa- 
ration des constituants liquides et 5olidesoud’as. 
surer la retenue, pendant un certain temps, des 
constituants liquides. 

L’existence d’une authentique muqueuse glan- 
dulaire est également contralre à cette idée. 

Par contre, on peut supposer, avec plus de 
certitude, que la nourriture qui parvient CIUX cel- 
lules ruminales est soumise à une digestion et 
que, conséquemment, des produits de fermen- 
tation sont très vraisemblablement absorbés 
(HANSEN et SCHMIDT-NIELSEN). 

Le réseau capillaire, beaucoup plus dense. 
devrait jouer, dans lessecteurs à muqueuse vraie, 
un rôle favorisant. 

Un manque d’apport liquide dans la digestlon 
demande une compensation chez les animaux 
adaptés à la vie désertique (c’est le ca5 du Cha- 
meau) ; ou la nourriture sèche peut être digérée 
sous cette forme ou l’animal est en étai de 
la fluidifier. Retenant cette dernière thèse, on 
peut avancer que la fonction principale de la 
muqueuse glandulaire est une fonction secrétrice 
intense capable d’assurer une fluidificotion du 
contenu ruminal. 

Réseau. 

Dans le même sens. on peutenvisager la fonc- 
tion du réseau dont lastruciure, n’est pas diffé- 
rente de celle des cellules ruminales. De plus, 
sa communication large avec le rumen laisse 
supposer un passage réciproque des aliments 
dans les deux compartiments gastriques. 

A l’appui de cette thèse, nous avons I’organisa- 
tion particulière de la musculeuse dans les cel- 
lules rurmnales et dans le réseau : ces faits 
rendent invraisemblable I’lnterprétation de 
TAYEB (communication personnelle) qui met 
l’accent sur l’existence de «moceroiing cell 
gro”ps ». 

La couche interne de fibres circulares de la 
musculeuse est disposée de telle façon que la 
contraction s’accompagned’un raccourcissement 
des septo et d’une diminution de volume des 
cellules. Suivant l’ampleur de cette contraction, 
il se fait un mélange à l’intérieur des cellules ou 
un reflux dans la portion lisse du rumen ; à 
l’inverse, si la musculeuse se relâche, si les 
ouvertures placées entre les plis primaires res- 
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tent béantes, il se produit une aspiration du con- ‘~ déré comme le réseau, bien que sa fonction puisse 
ienu,delaportion lissedu ~~menver5lescelIules. être différente cher le Chameau et chez les Mam- 

mifères domestiques. II est probable que les faisceaux de fibres 
musculaires longitudinales, tout comme les 
ligaments élasiiques, ont une fonction impor- 
tante ; le mécanisme précis de leur portlupailon 
demande toutefois 0 être examiné expéri- 
mentalement. 

Après une zone de transition revêtue essentiel- 
‘lement d’une muqueuse derme-papillare, la 
portion de l’estomac désignée par DROANDI 
sous le nom d’« estomac intestiniforme», se 
caractérise, nous l’avons vu, par une zone 
glandulaire cardiale irès étendue, une zone de 
glandes fundiques bien délimitée et une zone de 
glandes pyloriques. 

l Homologie des réservoirs gastriques du 

Chameau. 

Du point de vue rie l’anatomie comparée, 
I’homologie des diverses portions de l’estomac 
du Chameau avec celles des Ruminants domes- 
tiques dat être examinée. 

Ce problème a été déjà abordé par de nom- 
breux auteurs (CUVIER, 1805 ; MÜLLER et 
WEDL, 1850 : BOAS, 1890 ; WEBER, 1904 ; 
DROANDI, 1937, etc...). 

Deux thèses s’affrontent : pour les uns, les 
divers compartiments de l’estomac répondent 
au rumen, au réseau et à la caillette (il n’exisie 
pas de feuillet) ; pour les autres, la «portion 
intestlnlforme » de l’estomac représenterait une 
fusion du feuillet ei de la coilletie. 

L’identification du rumen avec celu des Ru- 
minants domestiques ne fait pas de d~ftkulté ; de 
même, le compartiment suivani peut être consi- 

Le terme d’atrium proposé par TAYEB (com- 
munication personnelle) ne peut être mainienu 
sur le plan de l’anatomie comparée. 

Dans la littérature anatomique que nous avons 
consultée, l’existence d’un compariiment entre 
le réseau et la portion intestiniforme de l’estomac 
n’est pas mentionnée. 

Pourtani, aussi bien macroscopiquement que 
m~croscopiquemeni, ce compartiment se dis- 
tingue bien des portions voisines de l’estomac ; 
la quesiion se pose alors de savoir dans quelle 
mesure on doit le considérer comme étant le 
feuillet. 

II offre, en effet, une grande courbure et une 
petite courbure bien marquées, il s’unit 0 l’ex- 
trémité de la gouttière cesophagienne et présente 
partiellement un revêtement de type malpighien ; 
tous ces faits plaident en faveur du feuillet, même 
si une Identité morphologique et fonctionnelle 
avec l’organe correspondant des Ruminants 
domestiques n’est pas totale. 

S’il n’est pa5 possible, actuellement, de tran- 
cher définitivement cette question, nous pensons 
que des recherches d’embryologie et de 
physiologie (le5 premières sont commencées) 
pourraient fournir la solution du problème. 

L’« estomac mfesiiniforme » (selon DROANDI) 
correspondrait alors à la calletie des Rumi- 
nants domestiques. 

L’ampoule duodénale représente pratiquemai 
une zone de transition entre le pylore et le duo- 
dénum doni les caractère5 propre5 apparaissent 
progressivement. Nous n’avons pa5 irouvé de 
fat analogue chez d’autres animaux, dans la 
littérature anatomique consultée. 

Retour au menu



tine cres+s are absent the submucora ~ontoim rnucou5 glands. In 116 ~X+~(II porf 

there exisfs o network of eredlie veins. 

The soft polate. in the male. forms ihe SO called «guIla», a mucosal sac-like 

fold with numerous MPSB$ and mucov~ glands surrounded by a Ih~k loyer of 

connecflve t,rsue. 

The surface eplthelhum of the tangue IS differentlofed into filfform, conical, 

fungiform ond vallote pap~llae ; berider zrous glands @on Ebner) it contoins 

numerous mucou~ glands and a coonective tissue condensation resembling u 

lySSa. 

Wiih Ihe exception ofthe parofid gland, Ihe rmddle layer oflhe glands ofihe 

cheekr and vo” Ebner’r glands aII salivary glands are mucour glandr. 

Ai the lever ofthe iarynxthe erophogus conta~nr afold. A musculoris mucorae 

is absent. Muc~us glands ond a rlriated tunico muscularis are found over its 

entire length. 

The rumen conrists of a rmooth par+ and evagioat~onr ofits wall, the ruminal 

cells. The rmooih part is iined by a kerotinlzed cutoneous mucous membrane, 

the bottom ofthe rum~nal cells by a glandular mucous membrane. 

This mucous membrane is equally well develaped in the entire reticulum, o. 

moll porhon ofthe «+ranri+ionol port » (omasum ?) ond in the initial portion of 

fhe abomasum. In the primory folds of the ruminol cells and of the reticulum 

elastictendons wth close relation 10 fhe ar’leries are found. 

The obamarum is subdivided info three porhonr : the cardiac zone wiih nar- 

KW nol very high folds, +he fundic zone with thick and high folds and the pyk- 

rit zone wiih quite a few local varialions. 

The vnall intestine is chorocterized by particularly lhick villi and numerous 

lymphe-reticulor inclusions ; it is lhnked to +he rtomach by a transitionaI zone. 

the duodenol ampulla where the pylar~c mucou~ membrane changes progresri- 

vely into ihe mucous membrane of the small intestine. Brunner’s glands are 

found in the entire duodenum. they decreore in number foword the jejunurn 

The large intestine is chorocterized by numerous lymphe-reticulor inclusions. 

Conclurionr 

The function of fhe rumina cellr (celluhe rummales) of fhe dromedory bas 

been discursed ond it was concluded, that the rumen carmot be considered os o 

storoge organ for woter. In agreement wilh Schmidt-Nielsen e+ 01. the authors 

emphorize the gloodulor funciion ofthe ruminol cells ond the existence, at iheir 

level, of a digeshve process. It reemr thol the essenfiol function of there glands 

is io humidify ihe rumlnol contenl. The reticular cells (ce,,uiae reticuh) would 

hove o similar fundion ; al~menlory exchanges reem to take place beiween 

rumen ond reticulum. 

Ar for a fhe homology of the gartrlc compartmentr ofthe dromedary is con- 

cerned il is easy to Identlfy rume” ond relicuI~m wlth +he correspondent parts 

in the domestic ruminants. The aulhors describe a+ the exit ofthe reticulum a 

rnoll comparhent ofdifferenl morphology whose homology wiih ihe omosum 

of ihe damertic ruminants needr lo be establlshed by further ~nvertigat~ons. The 

x intestintform portton of the rtomoch » (occordlng 10 Droandi) corresponds to 

the obomorum. 

RESVMEN 

Conbibuci6n al ertudio de 10 onolomi~ micmc6pim 

del tubo d,gertiv0 del Cmle,lo 

- Ertudlo dercriphvo. 

Se encuentmn. en la mm de pasoje del fegumento 01 reveshmiento mucoso 

de 10s loblos, numerosos @or. sobretodo tactiles. Muchar gl6ndulor rnuco~~s 
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labiales exista en 10 rubmucosa. Se parte el labio ruperior par dor mitades 

moviles, independientes. mediante un surco hondo cubietio par una mucosa 

dermopopilar. 

Las mejillai mueriran papilarconicorqueforman uno mazoopreiada. A menu- 

do, atrwesa las dichas e, conducto excreiar de ,oî gldndulas mucosos aislados 

de 10 rubmucosa. El palador forma un rodeie palotino en su parie oral. Prerento 

e, epitelio numerosas papilas filiformes que se dercansan sobre un cuerpo papilor 

particularmente elevodo. 

Alla donde carecen las crertas polatinas. muchos gldndular muco~as existe” 

en 10 submucoso que contime una red de venas erédiles. 

El velu del palodar tiene un dirpositivo erpecial, 10 « gulia ». Se irata. en el 

macho, de un pl~egue mucoso sacciforme. que contiene numeroros vasos y glu- 

dulos mucosas rodeadas par uno capa erpesa de iejido conjuniivo. 

La superficie de la lengua muesfro un epitelio con papilos filiformes, c6nicor. 

fungiformes y caliciformes : ademds las gl6ndular de Von Ebner, se encueniron 

numeroras gl6ndulos mucasas. En 10 porte inferior de la lenguo est6 una for- 

moci6n de tejido conjuntivo que se porece a una iysro. 

San mucosm todas /as glondulas salivales, excepio ,a paratido, /a gi6ndulo 

jugal media y las gMndu,as de Van Ebner ; tienen ,a estruciuro de ,as glhndulas 

salivales clasicomente descritas. 

El edfogo prerento un pliegue CII nid de 10 loringe : no tiene muscuJoris 

murosne ; gldndulas muco~as y urm tunica muscular estriada existen horta la 

ponm La ponra comprende uno parte liso y células ruminoler, expans~ones 

de su pored. La porte liscI est6 revesiido par uno mucosa dermopapilar kera- 

iinizada. El welo de las céluior ruminales eso cubierlo par u11a mvcosa glandu- 

lar, que se desarrolia igualmenle en la red entera. uno pequefia parte de la 

CC porc~dn de transici6n » (C libre I ») y la parci6n inicial, del cuajar. Se encuen- 

iror, en 10s plieguer primorios de las células rum~noles y de la red iendoner 

elhsticor que tienen relacioner ertrechas con las arterior. 

El cuajar ilene ires partes : una zona cardial con plieguer estrechos, de 

peqoefio elevoci6n una zona fundica con plieguer erperos y elevadas y una 

zona pilchco que presenia dlferencias locales, 

Se cwocteriza e, inkskino delgodo par velloridodes parlicularmente erperas 

e mclusiones linforeticulares ; est4 hgado con el ert6mago par uno zona de 

konric~h la ampolla duodenal ; ,a mucosa plldrica va iransformandose en 

mucom del intestino delgado. Las gl6ndulor de Brunner existen en e, duodeno, 

pers su nOmera dismlnuye hacia el yeyuno. 

Se coracieriza el intesiino grueso par ,a presencta de numeroras inclusiones 

Ihnforeticulares. 

~ Esludio cr~t~co. 

1) Se discute la funcr6n de las célulor rum~nales (ceiluloe ruminis) del camello. 

No se puede considerar la ponro como un recepikula de ogua. De acuerdo 

con 10s Irobajos de Schmidi-Nielren y de sus calaboradorer, ,os autares noion 

10 impartanm de Ia funci6n glandulor de las célular rum~noles y de 10 existencm 

de un verdadero proceso digestive QI Rive, de ello~. A ,o que parece, la funci6n 

erenc~al de las glandulas es la reallracidn de la kuefocci6n del contenido rumi- 

nal. Tendrian una funci6n ~1m11ar las célulor reticularer (cel~~lae reticuli) y 

ocurrIrian lntercombios nutritives entre ,a panra y ,a red. 

2) Se considero 10 homolagio de 10s recep+6cu,os gdrtricos del camello. La 

panra y la red pueden tdentificarse ion la recept6culor carrespondientez en 

IOI rumiontes domérticos ; ,os outores describen, o ,a ralida de ia red. un 

pequek comporlimiento de canformaci6n y de estructura pecuiiores : 

pro su asimilocidn con el libre de ,os amiantes domésticos necesita oiras 

btisquedas. En cuonio o la « porcidn Intesiiniforme del estomaga » (segtin 

Draond,), se ,B puode comporor con el cuaj~~r. 
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Quelques recherches fondamentales 
sur le virus bovipestique 

2. - L’hémagglutinine bovipestique 
Relations antigéniques 

des virus pestiques et morbilleux (‘) 

cor A. PROVOST et C. BORREDON 
I, E. M. V. T. Laboratoire de Recherches Vétérinoirez de Farcha. Fort-Lamy, Tchad 

RÉSUMÉ 

Les (LU+~UTS on+ mis en évidence l’existence d’une hémagglutinine du VIWI 
bovipestique. 11s précisent queiquer condltionr de son obteniion. étudwnt quel- 
ques-unes de ses propriétés physico-ch~mlques et indiquent que les hématies 
du singe Eryfhrocebus paras sont Ier plus sensibler à ron action. A côté de I’hémog- 
glulinine parai1 exister un auIre antigène qui se fixe IUI ouS sur Ier globules 
rouges de singe mais n’est pas hémogglutinant. Les cultures celluIolres Infect&s 
ne présentent pas le phénomène de I’hémodrorption. 

L’hkmogglutinlne @que n’est par orsimilable aux constituants du précipi- 
iogène. L’un des oni~gèner de ce dernier (ont~gène thermolabile et inoctivé par 
I’éiher) préc~p~ie avec un sérum onl~morbiileux : 10 ligne de precipitation est 
difi&en+e de celle que donne i’hémogglufinine morbllleure avec ce même s6rum. 
II semblerait que ce SOI+ par leurs nucléocapsides et non par leuv~ hémagqluti- 
n~nes que les deux virus entretiennent des communautér antigéniques. 

La découverte empirique eifortu~te par HIRST 
en 1941 du phénomène d’hémogglutlnalion des 
hématies de poulet par les liquides embryon- 
naires de l’œuf de poule Infecté par le virus 
grippal, a ouvert l’un des plus fructueux chapitre 
de la virologie contemporaine ; il est hors de 
propos de le passer en revue ici. 

Le phénomène d’hémagglutination -tout au 
moins pour les familles des Myxoviridoe et Poro- 

myxoviridoe dons lesquelles on tend actuellement 
à ranger le virus de la peste bovine - est indé- 
pendant du pouvoir infectieux du virus. le pre- 
mier pouvant se monafester sans que le second 
existe et Inversement. L’explication ,en est oppor- 
tée par I’ultracentrlfugation différentielle et par 
la microscopie électronique qui montrent que la 
replicotion du VI~S. condltlon de son pouvoir 
infectieux. est liée à I’aclde nucléique constituant 
du corps ou « noyau » viral tandis que I’hémag- 
alutination est sous la dépendance de structures 

(*) A. Provori, R. Queval et C. Borredon ont publié ( de l’enveloppe du virion. 
sous. le titre « Quelques Recherches fondamentales sur 
le virus pertique » un premier arkle en 1965. Rev. Elev. Bien avant que soit connue la nature intime 

MAd. “ét. Poyr trop., 18. 4 (371-84). du phénomène, l’emploi de I’hémogglutination 
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et son inhibition par les sérums antiviraux étaient 
entrés dans une phase praiique. C’est ainsi que 
ces techniques sont depuis 20 ans utilisées pour 
titrer les liquides omniotiques et allanloques 
d’oeufs infectés par le virus de Newcastle, pour 
mesurer les anticorps d’oiseaux convalescents de 
pseudo-peste aviaire ou immunisés contre cette 
virose. On a même proposé de faire le diagnos- 
tic de /a maladie de Newcastle en recherchant 
directement I’hémagglutinine dans les extraits 
d’organes de poules infectées (17). II était tentant 
d’appliquer ces techniques et tout particulière- 
ment cette dernière au virus bovipestique. 

Différents chercheurs, dont I<UTTLER (14). 
BROTHERSTON (4), l’un de nous (27) ainsi 
qu’HUYGELEN (8), se sont efforcés de trouver 
des propriétés hémagglutinantes àdivers extratts 
d’organes de bovins, de lapins ou d’œuf5 em- 
bryannés infect& par le virus pestique w-à-vis 
des hématies de nombreuses espèces animales. 
Aucune tentative n’a été couronnée de succès, 
les hémagglutinations erraiiques qui pouvaient 
se manifester n’étant pas spécifiques car non 
inhibées par un antisérum bovipestique. II y  a 
quelques années, PLOWRIGHT (24) concluait 
après quelques essais en cultures cellulaires, 
que le virus bovipestlque n’était pas hémaggluti- 
riant, opinion reprise plus récemment par 
SCOTT (37). 

Les recherches sur le virus de la rougeole. si 
proche du virus pestlque, ont donné matière à 
réflexion. Les propriétés hémagglutinantes des 
liquides de cultures cellulaires du virus de la 
rougeole pour les globules rouges de différents 
singes, mises en évidence par PERIÈS et CHA- 
NY (23), ont conduit aux techniques de mesure 
des anticorps anhmorbilleux dans les sérums (S), 
aux recherches de WATERSON, ROTT et EN- 
DERS-RUCKLE (42) sur la structure du virlon 
morbilleux et 0 la confection de nouveaux 
vaccins non pathogènes inattendus : les prépa- 
rations d’hémogglutinine purifiée donnent cher 
l’animal, comme chez l’enfant, naissance à des 
ontlcorps qui sont protecteurs et assurent I’immu- 
nité (21, 22). 

L’hémagglutinine du virus est constituée de 
sous-unités du peplos VI~~I (synonyme pour : 
enveloppe externe), à I’exclus~on de consti- 
tuants internes du virion : WATERSON a pu, 
en rmcroscop~e électronique, assimiler I’hémag- 

glutinine à des fragments de peplos portant des 
spicules périphériques. 

Un autre phénomène mtéressant est celu de 
I’hémodsorption des hématites de singes sur les 
cellules en cultures infectées par le VITUS de la 
rougeole (13). 

Les relations possibles entre le virus de la 
rougeole et celui de la peste bovine sont connues 
depuis que’IMAGAWA, GORET et ADAMS (10) 
ont montré que des sérums de bovins immunisés 
contre la peste neutralisaient le virus morbilleux 
en cultures cellulaires. Réciproquement, PLO- 
WRIGHT indiquait (24) que la rougeole de I’en- 
fant s’accompagnai d’une apparition d’anticorps 
sértques neutralisant le virus pestique adapté aux 
cultures cellulaires de rein de veau. Enfin, point 
important pour ce qui nous intéresse, WATER- 
SON, ROT et ENDERS-RUCKLE (42) démon- 
traient que le sérum d’un bceuf convalescent de 
peste possédait des anticorps inhibant I’hémag- 
glutinine morbilleuse purifiée, anticorps que 
l’animal n’hébergeait pas avant l’infection. Ces 
travaux ont été largement étendus par BOGEL, 
PROVOST et ENDERS-RUCKLE (1,2, 3) qui ont 
pu en falre une méthode rapide de diagnostic 
de la peste bovine, tout particulièrement utile 
pour la confirmation de peste à virus hypoviru- 
lents si fréquents en Afrique centrale. Le méca- 
nisme de cette réaction mettant en jeu un anti- 
corps sérlque spécifique et un constituant figuré à 
morphologieconnueen mlcroscopieélectronlque, 
on pouvait émettre l’hypothèse que des struciures 
identiques existaient sur le vit-ion bovipestlque. 
Cette hypothèse est corroborée par les images 
obtenues en microscopie électronique du virus 
pestique par PLOWRIGHT, CRUICKSHANK et 
WATERSON (25) où des spicuies et projections 
périphériques du peplos, morphologiquement 
semblablesàcelledu virion morbilleux.sont par- 
faitement identifiables. 

L’hémagglutimne bovipestique devenait dès 
lors un «être de raison » qu’il fallait mettre en 
évidence. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. - Souches de virus. 

a) Trois souches de wrus bovipestique ont été 
utIlisées : l’une est la souche RPKO/BK de 
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PLOWRIGHT et FERRIS (26) employée entre 3 cycles de gel-dégel. A partir de là, diverses 
ses 35 et 37e passages en cultures cellulaires de préparations sont effectuées : 
rein de veau, ainsI qu’une variante thermostable 
de cette souche (31) ; une autre est une souche 
pathogène DK transmissible par contact entre 
bovins : enfin, à l’occasion de quelques essais, 
on s’est servi de la souche BA de ISHII et TSU- 
KUDA (12) adaptée à I’ovoculture en ceuf de 
poule embryonné. 

b) Deux souches de virus de la rougeole ont 
servi pour ces expériences : la souche MB 113 Y 
de SCHWARTZ et ZIRBEL (36) adaptée à la 
culture en cellules bovines ; la souche Measles 4 
de Mme ENDERS-RUCKLE (6), 

2. -Cultures cellulaires. 

a) Cellules de rein d’embryon de veau, obte- 
nues et entretenues selon les procédés conven- 
tionnels soit en milieu 0 I’hydrolysat de lactal- 
bumine soit en milieu BEM de Eogle. A ces 
milieux on ajoute 10 p, 100 de sérum de veau 
sans anticorps antipestiques ou encore un sérum 
de veau identique mois dont les hétéro-aggluti- 
nines anti-hématies d’Eryihrocebus potas ont été 
saturées par séjour avec des globules rouges de 
cette espèce pendant 2 heures à 37 OC. En quel- 
ques circonstances le tapis cellulaire 0 resu après 
infection par le virus uniquement du milieu de 
Eagle sans sérum. 

b) Fibroblastes d’embryons de poulet obtenus 
par dlgestion trypsique d’embryons de 9 jours 
et mis en culture en milieu à I’hydrolysatde lac- 
talbumine à2 p, 100 de sérum de veau. 

c) Cellules de hamster, lignée BHK 21 -C13. 
entretenuesen milieu deEagled’obordàlOp.100 
de sérum de veau puis 0 2 p. 100 lorsque le tapis 
cellulaire est formé. 

d) Cellules humaines, lignée Hela, entretenues 
en milieudeEagleà10p.1OOdesérumdecheval: 
elles servent exclusivement à l’entretien du virus 
morbilleux. 

3. -Traitements des cultures. 

Au maximum de l’effet cytopathique engendre 
par le virus, liquides de culture et tapis cellu- 
laire résiduel obtenu par grattage sont récoltés 
et congel& à -2OoC ; ils subissent ensuite 

o) Simple centrifugation destinée à sédimen- 
ier les gros débris ; le surnageant de la centri- 
fugation entre en expérience. 

b) Concentration de ce surnageant au 1 : 20 
de son volume primitif par dialyse en sac de col- 
lodion à pores de 20 A contre de la polyvinyl- 
pyrrolldone en poudre, puis rétablissement du 
pH et de I’isotonicité par dialyse contre un tam- 

pon <I”X phosphates ;e. 

c) Traitement des préparations « a » par le 
mélange tween 80-éther selon une technique 
Inspiréede cellede NORRBY (18) : addition sous 
agitation magnétique à 4 OC de 1,25 p. 100 (p/v) 
de tween 80 ; après agitation pendant 5 minutes. 
addition à volumes égaux d’éther sulfurique 
débarrassé de ses peroxydes par le sulfate fer- 
reux ; agitation de 15 minutes à 4oC ; centrifu- 
gation : collecte de la partie aqueuse dons Ia- 
quelle on faali barbotter pendant 3 heuresà tempé- 
rature ordinaire un courant d’azote Fi 

d) Traitement identique des préparations « b » 
concentrées 20 fois. 

e) Traitement des préparations « b » a 
désoxycholate de sodium selon la technique de 
NORRBY (20) ; l’addition de 0,05 p. 100 de 
désoxycholate (p/v) est retenue : après agitation 
magnétique du mélange à température ordinaire 
pendant 15 minutes, on lui ajoute 0,,3 p. 100 d’al- 
bumine de bceuf en poudre (fraction V) comme 
stabilisateur. 

Selon que l’on part de cultures, de l’une ou 
l’autre souche du virus bovipestique en cellules 
bovines, aviaires ou de hamster (BHK 21). cul- 
tivées avec ou sans sérum, on obtient toute une 
variété de préparations qui seront précisées en 
temps opportun. 

A chacune des préparations ci-dessus citées 
correspond son homologue réalisé selon le même 
protocole à partir de tapis cellulaires et de 
milieux non infectés. 

Différents traitements physlco-chimiques leur 
ont été appliqués ; ils seront décrits en temps utile. 

4. -Globules rouges. 

On recueille en solution d’AIsever du sang~dë 
bœuf, chèvre, mouton, cheval. lapin, cobaye, 
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rat, souris, oie, poulet et de singe Eryihrocebu: 
potos. Après lavages, on prépare des suspensioni 
à 0.4 p, 100 et à 2 p, 100 en tampon phosphaté, 

5. -Phénomène d’hémodsorption. 

La réaction est réalisée selon la technique de 
VOGEL et SHELOKOV (40) sur des cellules de 
rein d’embryon de veau, des fibroblostes avioires 
et des cellules Helainfectées par les virus bovi- 
pestiques ou morbilleux, en utilisant les suspen- 
sions d’hématies à 2 p, 100 des différentes espèces 
ci-dessus citées. 

6. - Hémagglutinine morbilleuse. 

On utilise une hémogglutinine commerciale (*). 

7. - Production d’immunsérums. 

a) Le sérum antibovipestique précipitant est 
préparé sur lapin avec la souche Nakomura Ill 
selon les méthodes conventionnelles (38). 

b) Un immunsérum anti-hémagglutinine bovi- 
pestique est préparé par inoculation intramus- 
culaire à des lapins du mélange à parties égales 
du liquide de cultures de cellules bovines infec- 
iées avec la souche DK traité par le tween-éther 
(préparation c) et l’adjuvant complet du type 
Freund ; les lapins sont saignés un mois après 
l’inoculation, 

c) Un Immunsérum préclpitanianti-hémagglu- 
tinine morbilleuse préparée par le tween-éther 
et produit sur lapin, nous a aimablement été 
fourni par le Dr BOGEL, du Bundesforschung- 
sanstalt für Viruskrankhelten der Tiere, Tubin- 
gen. Allemagne. 

8. - Réactions in vifro. 

a) Hémagglutination. Elle est réalisée clas- 
siquement en tubes par mélange d’un volume 
(0.2 ml) de dilutions de I’hémaglutinine morbil- 
leuse. ou de l’une des préparations de virus 
pestique, d’un volume de diluant (tampon phos- 
phaté) et d’un volume d’une suspension d’héma- 
ties à 0.4 p, 100. On Iii après séjour d’une heure 
à 37oC ou de 4 heures à 25 OC. Le titre est 
exprimé par la dilution donnant 100 ou 75 p, 100 

(*) BEHRINGWERKE A. G.. Marburg-Lohn, Allemagne. 

d’hémoqqlutlnation : on exprime ainsi l’unité 
hémagc/l;iinante (U. H.) par 0,2 ml. 

L’inhibition de I’hémogglutination s’effectue 
par mélange d’un volume de dilutions d’un anti- 
sérum avec un volume (4 U. H. d’hémagglutlnine) 
puis après maturation du mélange pendant 
1 heure 0 37oC, addition d’un volume d’hémoties 
à 0,4 p. 100 lecture après 1 heure à 370 ou 
4 heures à 27 DC. 

b) Précipitation-diffusion en gélose. Elle suit 
les normes classiques déjàexposées (30) tant pour 
la préparation des précipitogènes bovipestiques 
que la réalisation des tests. L’écart entre les réser- 
voirs est soit de 4 soit de 10 mm. La réaction est 
effectuée aux températures de 40 et 27 OC. 

3. - Préparation de « vaccins ». 

Une préparation de virus bovipestique cultivé 
~ncelIulesd’embryondeveausanssérum,concen- 
orée 20 fois et ayant subi le traitement au désoxy- 
:holate de sodium. est émulsionnée à parties 
igales avec un adjuvant type Merck A 65 (45) 
Iréparé extemporanément. 

Une préparation homologue est réalisée avec 
âne hémogglutinine morbilleuse commerciale 
,préparée par la méthode tween-éther) tItrani 
i.000 U. H/ml. Chacun de ces «vaccins» est 
noculé sous le volume de 2 ml par voie sous- 
:utonée à la base du fanon de 2 zébus de ruce 
~ororo ; la sensibilité de ces animaux à la peste 
)ovine a été attestée par le fait qu’ils ont été oche- 
és en République centrafricaine, territoire libre 
le la maladie depuis de nombreuses années. et 
xx l’absence d’anticorps neutralisant le VITUS 
>ovipestlque dans leur sérum. La cinétique de 
eur sérologie est suivie par les réactions de 
neutralisation en cultures cellulaires ei d’inhi- 
ution de I’hémagglutination morbilleuse (3). 
auarante cinq jours après la vaccinaiion. ils 
eçoivent un aérosol de virus bovtpestique viru- 
?nt souche DK (28) en même temps que 

témoins. 

RÉSULTATS 

.-Essais d’hémagglufination directe. 

Après de nombreux échecs ou cours de diffé- 
ents essais utilisant les liquides de culiures de la 
wche RPKO en cellules rénales bovines et toute 
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~ traitement des hématies oar la trvosine. II une variété d’hématies de différente5 espèces, 
on o enfin obtenu des hémagglutlnations de titre 
variable dans les conditions suivantes : souche 
virulente DK. culture de 20 jours en cellules 
r&nales bovines avec un milieu 0 10 p, 100 de 
sérum de veau. concentration des cultures ou 
1 : 20. Avec cette préparation, I’hémoggluti- 
notion est évidente avec les hématies de souris 
(titre 23, de rat (2l), de lapin (2%), de cobaye (2%) 
et de singe Eryihrocebus pofas (P). 

, 

La spécificité du phénomène est confirmée 
par une inhibition de I’hémagglutination avec un 
sérum de lapin antibovipestique dont les hémag- 
glutinines naturelles sont ou préalable saturées 
vis-à-vis de l’une ou l’autre des variétés d’héma- 
ties : en présence de cet antisérum. il n’y a plus 
d’hémagglutination. 

Pour ôter tous les doutes quant à une possible 
activité hémoggiutlnante du sérum apporté par 
le milieu des cultures cellulaires, une prépara- 
tion hémagglutinante est réalisée d’une part 
avec un milieu sons sérum. d’autre part avec 
un milieu au sérum de veau absorbé avec une 
épaisse suspension d’hémoties d’E. potas. Le 
phénomène o toujours lieu pour les hématies de 
cette espèce. II est bon d’ajouter qu’aucune des 
préparations réalisées en contrôle avec des 
cultures non Infectées ne montre de propriétés hé- 
magglutinantes. 

o. été montré pour les hémagglutinines de cer- 
tains myxowrus qu’une mucoprotéine présente à 
la surface des hématies génait I’hémagglutina- 
tion : le traitement par la trypsine permet de s’en 
débarrasser. On oddltionne une suspension 
d’hématies de patas à 3 p. 100 à parties égales 
avec une solution de trypsine (1 : 250) à 
0.03 p, 100 : on inactive après 130 minutes à 
37oC en ajoutant un volume égal d’inhibiteur 
de la trypsine (*) puis après lavages, on réalise 
une suspension 0 0,4 p. 100 de ces hématies 
trypsinées. Le titre obtenu en hémagglutinotion, 
n’est pas supérieur à celui de la préparation 
d’hématies de la même saignée non traitées. 

Incidemment, on peut faire remorquer ici que 
I’hyperformolage des hématies d’E. pofas por la 
technique de FAUCONNIER les rend inagglu- 
tinables. 

Dons la suite des expériences (hormis pour 
I’hémodsorptlon) et tenant compte que c’est avec 
les globules rouges de singe que l’on obtient le5 
meilleurs résultats, seules ces hématies seroni 
utilisées. 

- modification du substrat cellulaire. II est 
de connaissance pratique que la ‘culture des 
myxovirus etvirus apparentés en cellules bovines 
est généralement accompagnée d’une chute de 
leur pouvoir hémagglutlnant ; ainsi en est-il 
par exemple pour le virus de New&stle (9, 34) 
e+ la souche MB 113 Y de virus morbllleux. Dans 
cet esprlt, des cultures de la souche DK sont réa- 
Il&s en cellules de hamster BHK21 - Cl3 et, 
après un passage en oeuf embryonné. de la 
souche ovionisée BA en fibroblastes de poulet. 
L’effet cytopathlque à cellules étoilées et poly- 
caryocytes apparaît classiquement, en 4 jours 

pour lescellules BHK21. en une dizaine de jours 
pour les fibroblastes aviaires. 

L’agglutination des hématies de singe est très 
stable ; il ne paraît pas y  avoir d’élutlon comme 
pour I’hémogglutinine du virus de Newcastle. 
Lorsque l’hémagglutination s’est produite, on 
peut remettre les hématies en suspension en 
secouant les portoirs : 51 on les abandonne de 
nouveau, I’hémagglutination se reproduit. Le 
processus peut être plusieurs fols répété. 

II o paru préférable de pratiquer les réactions 
en tubesdeverre plutôtqu’encupulesdeplex~glas 
où les hémotles de mammifères ont parfois ten- 
dance à donner des figures de pseudo-agglutina- 
tion (41). 

Les titres de I’hémogglutinineobtenue parois- 
saient être relativement modestes pour une pré- 
paration concentrée ; divers facteurs d’amélio- 
ration possible furent envisagés : 

Les préparations de ces dernièrei cultures ne 
se montrent pas hémogglutinantes vis-à-vis des 
hématies desinge ni de poulet. Par contre, celles 
issues des cultures de cellules BHK 21 le sont 
mais à des titres comparables à celles issues de 
cellules bovines ; une seule préparation s’est 
montrée hémagglutlnante av titre 2’O sons que 
l’on ait pu analyser les facteurs qui ont permis 
d’atteindre ce titre. 

- modltîcation du miheu de culture. II n’est 
pas apparu ou cours des deux essais réalisés 
sur le même lot de cellules rénales bovines cul- 
tivée5, les unes en milieu à I’hydrolysat de loc- 

(*) Egg white trypsin inhibitor. N. B. C. Cleveland. 
Ohio. IJ. 5. A. 
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talbumine, les autres en milieu de Eagle (avec les tapis cellulaires infectés de virus pestique 
sérum de veau adsorbé par des hématies de patas devaient présenter le phénomène d’hémadsorp- 
dans les deux cas), que le milieu apportait de tion d’hématies sensibles à la surface des cellules 
~Changement notable : le titre obtenu pour la productrices de virus. II n’en est rien. Les essais 
r>réparation concentrée 20 fois n’a été que de , réalisés wec les souches RPKO/BK, DK et BA 
23, ce qui intrinsèquement est faible. 

Par contre on a constaté que l’omission du 
sérum du milieu de culture, outre qu’il débar- 
rassait de l’obligation fastidieuse de la satura- 
tion des hétéro-agglutinines, permettait d’obtenir 
des titres hémagglutinonts plus réguliers à condi- 
tion de recueillir le milieu d’entretien lors de la 
lyse totale du tapis cellulaire ; on verra pourquoi 
plus loin. 

-Traitement des récoltes. On sait depuis 
les travaux sur levirus morbilleuxque letraite- 
meni des préparations hémagglutinantes par le 
+ween 80 immédiatement suivi d’addition d’éther 
éthylique (7, 19, 42) produt une augmentation 
des titres hémagglutinonts. Ainsi en est-il de 
l’hémagglutinine bovipestique mais à un degré 
plus modeste puisque l’on ne gagne qu’une dilu- 
tion (26 au lieu de 23). La préparation au tween- 
éther est inhibée jusqu’à la dilution 27 d’un ~rn- 
munsérum antipestique de lapin. 

Le traitement de I’hémagglutinine morbilleuse 
par le désoxycholate de sodium u des effets équi- 
valents à celui du tween-éther (20). Appliqué à 
I’hémagglutinine bovipestique, il ne permet 
toutefois pas d’augmenter le titre de la prépa- 
ration. 

En conclusion de ces essais, le protocole de 
préparation de I’hémagglutininequi a été adopté 
est le suivant : infection par /a souche virulente 
DK de cultures cellulaires de rein d’embryon de 
veau ; dans les trois premiers joursaprès I’in- 
fectlon. entretien des cellules en milieu de Eagle 
simple jusqu’à la lyse cellulaire complète : trois 
cycles de gel-dégel ; centrifugation pour élimi- 
ner les débris : concentration au 1 : 20 par dia- 
lyse sous-prewon contre de la polyvinylpyrro- 
lydone en poudre ; restauration du pH et de I’iso- 
tonicité par dialyse contre un tampon phosphaté : 
centrifugation clarifiante : traitement au tween- 
éther selon la technique décrite. Les préporatmns 
se conservent plusieurs semaines à4OC. 

2. - Essais d’hémadsorption. 

En parallèle aveccequi est connu pour levirus 
morbilleux (13), il était logique de .penser que 

dans les systèmes cellulaires cités et en utilisant 
les hématies de différentes espèces n’ont jamais 
donné la moindre image d’hémadsorption alors 
que celle-ci est manifeste pour les hématies de 
patas avec la souche morbilleuse Measles 4 cul- 
tivée en cellules Hela. 

3. - Nature physico-chimique de I’hémaggluti- 
nine. 

Quelques tests simples permettent de s’en faire 
une idée. 

o. - Relation entre le titre infectieux et le 
titre hémagglutinant. Une préparation de la 
souche DK obtenue dans les conditions ci-dessus 
décrltes (x 20) esT titrée en cultures cellulaires 
rénales bovines en même temps que la même 
préparation traitée au tween-éther (T-E) et celle 
traitée par le désoxycholote de sodium (DSO). 

Les titres infectieux des préparations et leur 
titre hémagglutinant s’établissent ainsi (par 
0,2 ml) : 

Titre Titre 
infec- hémagglu- 
tieux tinant 

Préparation x 20 2’ 2% 
Préparation T-E 0 25 
Préparation DSO 0 24 

II est vraisemblable que le titre infectieux rela- 
tivement modeste de la préparation concen- 
trée 20 fois s’explique par l’inactivation interve- 
nant au cours de la dialyse. 

b.-Traitement thermique. Le chauffage à 
56 OC des préparations est suivi de leur titrage 
mmédiat. Les chiffres permettent d’établir le 

graphique 1. 
Le chauffage de 30 minutes à 62oC abolit 

otalement les activités hémagglutinantes des 
,rois préparations. 

c. - Traitement par le méta-periodate de 
;odium (35). On mélange à parties égales une 

solution 4 de méta-périodote de sodium et de 
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Graphique no I 

5 - pr6paration X 20 - SDC 

TE 

01 
30 60 120 

temps en minutes 

Graphique 1. Inactivation thermique 
des pr&p~ra+~onr d’h&mogglutinlne bovipertique. 

‘En ordonnée, les titrer son+ porl& en log,. 
x 20 : concentré 20 fois par dyolyse ; SDC : traitemenl 

~por le dkoxycholate de sodium : TE : traitemal par le 
Tween 80 puis l’éther éthylique. 

chacune des préparations : après 30 minutes G 
température ordinaire, l’agent oxydant est neu- 
tralisé en apportant du glucose 0,l M (concen. 
irotion iinale dans la solution) puis on recherche 
l’activité hémaggluiinante des préparations. 

Elle esttotalement abolie par ce traitement. 

d. -Traitement à la trypsine. Aux différente: 

hémagglutinantes. Toutefois. en postulant I’exis- 
tente d’une hémagglutinine du virus pestique. 
hémagglutinine qu’ si elle existait, devait être du 
point de vue structural et antlgénique très proche 
de I’hémagglutinine morbilleuse puisqu’un 
immunsérum antipestique inhibe cette dernière, 
on pouvalt tenir le raisonnement suivant : en 
saturant les récepteurs globulaires, sites d’at- 
tache de I’hémagglutinine morbilleuse sur les 
hématies de potos, par les préparations citées 
plus haut, on doit empêcher l’attachement ulté- 
rieur de I’hémagglutinine morbilleuse et donc 
empêcher I’hémogglutination. C’est effective- 
ment ce qui se produit. 

Les préporatlons de la souche RPKO/BK en 
cellules rénales bovines (liquide de culture pur, 
dialyséou traité par le tween-éther)sont chacunes 
diluées en progression arithmétique de raison 
2 sous le volume de 0.2 ml. On ajoute à chaque 
dilution 0,2 ml d’hématies de patas à 0.4 p, 100 
et on laisse incuber1 heure à 37oC. Les hématies 
sédlmentent, faisant la preuve de l’absence 
d’activité hémagglutinantedirectede cettesouche 
de virus bovipestique. On remet les hématies en 
suspension par agitation et on ajoute dans tous 
les tubes 2 unltés hémagglutinantes d’hémagglu- 
tlmne morbilleuse sous le volume de 0,2 ml. On 
inclut des témoins de l’activité de I’hémagglu- 
tinine morbilleuse et de la stabilitéde la suspen- 
sion globulaire. On ht après 45 minutes de séjour 
à 37 oc. 

II y  a « empêchement » (terme utilisé pour ne 
(préparations on ajoute une solution de trypsine 
,pouravoir une concentration finale de0,5 mg/ml. 

passeservirdu mot inhibition qui pourrait prêter 

Après séjour de 1 heure à 37OC, la trypsine est 
à confusion) de I’hémogglutination morbilleuse 

inactivée en ajoutant 5 mg d’inhibiteur de la 
jusqu’à dilution 28 avec les préparations pes- 

-trypsine à chaque mélange. Ce traitement détruit 
tiques concentrées 20 fois et celles traitées au 
tween-éther. Les témolns réalisés avec les milieux 

toute activité hémagglutinante des préparations. d e culture non infectés n’entravent aucunement 
Deces expériences, il estaisédetirerles conclu- 

usions que l’activité hémagglutinante est indé- 
I’hémogglutinatlon du virus morbllleux. 

pendante du pouvoir infectieux du virus, que 
Le phénomène est spécifique car l’activité 

I’hémagglutinine est relativement thermostable 
« empêchante » des préparations pestiques peut 

et que son actwté est vraisemblablement sous la 
être abolie non seulement par un immunsérum 

.dépendance d’une protéine et d’un glucide (gly- 
antipestique mais aussi par un immunsérum 

.coprotéine ?). 
antihémagglutlnine pestique (voir Mot&el et 

1 Méthodes) dont on o au préalable adsorbé les 

.4. - Mise en évidence d’un facteur non hémag- 
hétéro-hémagglutinines naturelles antlpatas. 

glutinant. 
On a ainsi la preuve de l’existence dans les 

préparations pestiques d’un antigène qui bien 
On pouvait être surpris de ce que la souche que non hémagglutinant par lui-même peut occu- 

:RPKO/BK ne fournisse pas de préparations per sur les hématies d’E. patos les sites d’attache 
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Figure no 1 Figure no 2 

Figure no 3 

0 
&Jp SP PB 

0 TE 

Fig. 4. - Ligne de précipilotion commune ov précipifagkne bovipertique et à I’hémagglutinine bovipestique. 
Dans les deux réservoirs inférieurs, on a dispose un broyot de ganglion de bceuI pertique : dans le rkervoir rupé- 

rieur droii, an introduit le sérum antipestlque precipitant : dons le réservoir supérieur gauche le sérum de lapin. 
antihémoggluiinine tween-éther. 

5. P. : sérum antibavipertique préclpltant. - 5. R. : sérum antihémogglutinine morbllleuse. - S. B. : sérum de, 
boeuf, - P. B. : antigène bavipestique précipitant. - : ganglion de boeuf normal. - P. B. 56 : antigène bovi- 
pestique chauffé 30 minutes à 56C - 20 X : préparation concenirée 20 fois. - 20 X P. : préparation conen- 
trée 20 lois puis trait& à 6 reprises par des hématies de paias. - S. D. C. : préparation au déroxycholate de sodium. 
- T. E. : préparation au tween-&her. - T. E. P. : préparation tween-éther trait& à 6 reprfses par des hémakr 
de patas. -, H. R. : hémagglutnine morbilleuse commerciale. 
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de I’hémogglutinine morbilleuse. On pourrait 
paradoxalementdénommercetantigène bovipes- 
tique une « hémoggiutinine non hémaggluti- 
riante ». Elle paraît être très proche de << I’hé- 
magglutinine hémagglutinante » mise précédem- 
ment en évidence puisqu’elle est inhibée par son 
antisérum. Jusqu’à plus ample informé, il paraît 
s’agir d’un caractère de souche de virus pestlque 
et non pas d’unefaiblesse hémagglutinonte intrin- 
sèque aux préparations étant donné les titres 
« empêchant5 » (28) atteints. 

En l’absence de son image en rmcroscop~e 
électronique et pour néanmoins essayer de clari- 
fier les idées, il est tentant de penser que les sites 
antigéniques compétent5 n’existent qu’à l’unité 
sur la particule non hémogglutinonte (monova- 
lence antigénique) alors qu’il y  a pluralité sur 
les particules hémagglutinontes (plurivalence), 
qu’elles soient pestiques ou morbilleuses. Nous 
ignorons encore si l’hypothèse énoncée peut se 
rattacher à l’absence de phénomène d’hémad- 
sorption, qui en elle-même est extrêmement 
troublante. 

Incidemment il est bon de faire remorquer que 
les sites d’attache globulaire de l’antigène non 
hémagglutinant sont spécifiques au groupe peste- 
‘rougeole car, expérience faite, les tentatives 
d’occupation de ces sites que l’on peut faire avec 
une hémogglutinine du virus de Newcastle 
n’empêchent pas I’hémagglutinotion ultérieure 
de ces hématies ainsi traitées par les hémogglu- 
tinines morbilleuses ou bovipestiques. 

Enfin, comme on le verra plus loin ; il n’y a 
pas identité entre la particule non hémaggluti- 
nonte et le précipitogène bowpestlque. 

5. - Activité hémolytique. 

Lorsque l’on abandonne à température ordi- 
naire certains titrages d’hémagglutinine bovi- 
pestique. on constate qu’au bout de quelques 
heures la couronne d’hématies précédemment 
hémagglutinées a disparu et que l’hémoglobine 
est dissoute dans le liquide. 

Le phénomène est là encore spécifique car il 
est entravé par les immunsérums antipestiques. 
à un titre identique à celui de l’inhibition de 
I’hémogglutinine. 

Làs’arrêtelo ressemblanceentrevirus pestique 
et morbilleux. En effet. alors que I’hémolysine 
morbilleuse est détruite par le traitement IXJ 

tween-éther, I’actlvité hémolytique de ces pré- 
parations du virus pestique est conservée. II 
faut par ailleurs faire remarquer que toutes les 
préparations concentrées ne donnent pas lieu 
au phénomène d’hémolyse ; il nous a semblé 
que la dialyse à 4oC permettait de la détecter 
plus régulièrement ,que la dialyse à température 
ordinaire. 

6. - Précipitations-diffusions en gélose. 

Les résultats sont donnés dans les figures1 à8. 
Elles appellent quelques commentaires : 

- II existe une ligne commune de précipita- 
tion à l’antigène précipitant (broyat de ganglion 
pestlque) et aux différentes préparations hémag- 
glutinantes vis-à-vis de l’immunsérum antipes- 
tique précipitant. En de nombreuses occasions, 
les préparations concentrées 2Ofois et au désoxy- 
cholate de sodium ont fourni 2 lignes de préci- 
pitation se fondant avec les deux lignes du pré- 
cipitogène ; la préparation au tween-éther n’a 
jamais donné qu’une seule ligne de précipita- 
tion (*), 

- Fort de ce dernier résultat et de celui de la 
tÎgure4où I’onvoitunsérumde lapin anti-hémag- 
glutinine bovipestique (hémagglutinine tween- 
éther) donner une ligne de précipitation avec le 
précipitogène pestique qui se fond dans celle que 
donne le sérum précipitant, on serait tenté d’as- 
similer I’hémagglutinine à l’un des composants 
du précipitogène. Cette proposition est fausse 
comme le montrent les figures 5 et 7 : le traite- 
ment des préparations 20 x et tween-éther à 
six reprises successives par un culot d’hématies 
de potas épuisetotalement leur activité hémogglu- 
tinantesans modifier leursqualités précipitantes : 
la premi&re prkparation prkipite toujours avec 
deux lignes, la seconde avec une seule. 

On est donc tout au plus autorisé à dire que le 
précipitogène bovipestiqueaccompagne I’hémag- 
glutinine dans les préparations, sans qu’il lui sat 
assimilable. Incidemment, on remarquera que le 
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traitement par le tween-éther fait disparaîtrel’un 
des composantsdu préclpliogènequiestjusiemeni 
celui qui est thermolobile à 560 puisqu’est conser- 
vée la ligne commune à la préparation tween- 
éther et à I’antlgène pestique chauffé (fig. 6 et 7). 

- En aucune occasion I’hémagglutinine mor- 
billeuse (préparée par le tween-éther) n’a donné 
de ligne de précipitaiion avec le sérum pestique 
précipitant. Inversemeni il existe une ligne com- 
mune entre les 2 systèmes précipitogène bovipes- 
tique-sérum ontipesiique ei précipitogène bovi- 
pestique-sérum antimorbilleux (fig. 8) : cette 
ligne commune correspond à celle de I’anti- 
gène pestiquethermolabile et inactivé par l’éther. 
Le sérum précipitant aniimorbilleux donne une 
lignede précipitation ovecson hémaggluiinine et 
une autre ligne, non jointive mais croisée avec la 
précédente vis-à-vis du précipitogène pestique 
et de la préparation 20 x (fig. 2 et 8) ; par 
contre il n’y a pas de précipitaiion avec I’hémag- 
glutinine bovipesiique au tween-éther (qui. on 
l’a vu, ne contient plus d’antigène pestique ther- 
molabile). 

II y  a donc dissemblance entre les 2 systèmes 
précipitonts et l’on peut en tirer une conclusion 
dogmatique extrêmement importante : ce n’est 
pas par leurs hémagglutinlnes que les virus de la 
rougeole et de la peste bovine entretienneni des 
caractères antigéniques croisés mais par l’un 
des composants du précipitogène bovipestique 
qui est détruit par l’éther et thermolabile à 560 
(comparaison des fig. 2, 5 et 7), Par assimi- 
lation 0 la structure des virions de la famille des 
Poramyxovhdoe et singulièrement celle du virion 
morbilleux, on est en droli de penser que ces 
antigènes communs se rencontrent au niveau des 
nucléocapsides. 

7. -Applications pratiques (*). 

1 méthodologie simple, Toutefois. utilisée depuis 
3 ans au Laboratoire de Farcho. on a pu 
constater dans le Temps une divergence dans la 
cinétique des anticorps antipestiques neutrali- 
sant et ceux inhibant I’hémogglutinine morbil- 
leuse (29) ; il est devenu évident qu’elle ne Peut~ 
servir aux sondages d’lmmuniié antipestique 
mais doii être réservée à la détection d’un, 
contact récent avec le virus pestique. 

II ressort, des résultats Ici exposés qu’un test 
d’inhibition de I’hémagglutination antipestique 
peui parfaitement être mis en ouvre. On le réa- 
lise de la manière swvante : inactivation des 
sérums sous test à %QC pendant 30 minutes : 
saturation des hétéro-ogglutinines anti E. poias 
par une suspension d’hématies de singes de cette 
espèce ; centrifugation ; dilution des sérums 
adsorbés et répartition des dilutions sous le 
volume de 0.2 ml ; addition d’un égal volume 
d’hémagglutinine pestique traitée par le tween- 
éther, diluée pour contenir 4 U. H/O,2 ml ; 
incubation d’une heure à 37oC ; addition à tous- 
les tubes de 0.2 ml d’une suspension d’héma- 
tics de singe à 0,4 p. 100 ; lecture après 45 mi- 
nutes de séjour au bain-marie à 370. On a bien 
sùr Incorporé des témoins appropriés pour I’hé-~ 
magglutinine et les sérums. 

Les premiers résultats montrent un Parfait~ 
accord entre anticorps neutralisant et inhibant- 
I’hémogglutinatlon. Nous ne possédons pas en- 
core sufkzmment de résultats pour établir de 
concordance statistique. 

b. Immunogenèse antlpesiique. 

Les deux préparations de vaccins inactivés 

/ 
décrltes au chapitre Motérlel ei Méthodes engen-- 
drent une immunité clinique appréciée lors de 
I’éprcuvc virulente 1 rno~s lj2 après la vaccina-~ 
tion ; les bovins vaccinés n’extériorisent aucun: 
symptômede peste alors que meurent lestémoins. 

De cette expérience, il faut faire ressortir un’ o. Recherches des anticorps antlpestiques. o. Recherches des anticorps a-1.---1’-..-- : 

La sérologie de la peste bc La sérologie de la peste bovine se fonde 
point singulièrement remarquable et qui esi (i 

jusqu’alors soit sur les techniques jusqu’alors soit sur les techniques de séro-neutra- 
priori en ContradictIon avec la proposition CI- 

i d essus énoncée concernant les communautés 
lisaiion (30). soit sur celle de lisaiion (30). soit sur celle de l’inhibition de ~ 
I’hémogglutinotion morbilleuse (1, 2. : I’hémogglutinotion morbilleuse (1. 2. 3). Cette 

antigéniques des deux virus ; c’est l’aptitude de 

dernière o l’immense avantage d dernière o l’immense avantage de posséder une ) 
I’hémagglutinine morbilleuse à engendrer une 
Immunité antiwstiaue alors que les essais in V&o 
conduisent 0 wnser que ce sont les nucléocap- 

(*) Ce5 oppl~cationr sont mentionnées ICI sans défoh 
i sides virales qui ont des moiifs antigéniques- 
j 

expérimentaux qui doivent foire l’objet de publicalians 1 communs. Nous discuterons plus loin ces résul- 
SéparéeS. I tats paradoxaux. 
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DISCUSSION 

Les expériences rapportées laissent peu de 
doutes quant à l’existence de I’« être de wson » 
qu’était ou départ I’hémagglutinine du virus 
bovipestique. 

La négativité du phénomène d’hémadsorption, 
notée par LIESS et PLOWRIGHT (16), par 
LIESS (15) et dons la présente recherche, ne re- 
çoit pas d’explication satisfaisante d’autant plus 
que ICI microscopie électronique montre I’exis- 
tente de microvillosités à la surface des cellules 
infectées. Là encore des recherches s’imposent, 
en modifiant notamment les souches de virus et 
les conditions de culture. 

Cette hémagglutinine partage les propriétés 
physicochimiques de I’hémagglutinine de la 
rougeole. II reste certes à explorer so structure 

en microscopie électronique ; c’est une recherche 
0 laquelle nous nous employons. 

La présence d’une hémolysine du virus bovi- 
pestique avait été postulée (33) pour expliquer 
‘la formation des polycaryocytes accompagnant 
‘la synthèse et la libération des virions peitiques 

II en est d’autres encore plus pragmatiques à 
entreprendre qui consistent à améliorer le ren- 
dement des cultures en hémagglutinine. Le test 
d’inhibition proposé ne verra vraiment d’appli- 
cation pratique que lorsque l’on pourra produire 
I’hémagglutinine facilement sons être obligé de 

~. ~. 

tration de son existence, encore qu’il soit patent 
que des travaux restent 0 faire à son sujet. 

Plus troublante est l’existence de l’antigène non 
hémagglutlnant. Le fait qu’il soit adsorbable sur 
8hématies de patas le rapproche de I’hémaggl u- 
tinine et le différencie nettement du précipito- 
gène. L’explication sera peut-être apportée par 
la microscopie électronique ; il n’est pas Interdit 
,de penser que cet antigène puissese rapprocher 
de l’antigène ZGHA étudié par ROTT (35) pour 
le virus de Newcastle et que cet auteur CI ossi- 
milé aux virormcrosomes existant Ion de la 
synthèse virole. II est bon de rappeler que 
nous avons observé dans les cellules infectées 
par le virus pestique souche RPKO/BK I’exis- 
tente de tels viromlcrosomes (33). 

Alors que cette étude était quasi terminée (elle 
CI débuté en juin 1965), nous avons eu connais- 
sonce de la thèse de LIES8 (IS), auteur qui éta- 
blit IUI aussi I’exlstence de I’hémogglutinine 
bovipestique et vient ainsi confirmer nos résul- 
tats. II détecte avec plus de régularité I’hémag- 
glutinine dans les broyats ultrasonnés de cellules 
#infectées que dans le surnageant, comme si la 
libération cellulaire de I’hémagglutinine était 
entravée ou qu’elle soit en partie inactlvée dons 
le milieu. Nous souscrivons volontiers à cette 
.observation, en faisant toutefols remarquer que 
‘les récoltes de LIESS sont effectuées quelques 
gours seulement après l’infection cellulaire alors 
que nousattendons la lyse du tapis pour pratiquer 
:les nôtres. Nous confirmons également I’hémag- 
glutination des hématies de lapin et de cobayes, 
Imais les titresobtenus sont notablement inférieurs 
à ceux que donnent les hématies d’E. @as. 
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Tout n’est donc pas dit à son sujei. II est possible. 
comme cela est connu pour la rougeole (6), que 
certaines souches de virus se montrent plus 
hémagglutinantes que d’autres ; il sera’t bon 
dans cette optique de sélectionner des souches 
bovipestiques à effet cytopathique rapide, ne 
formant que de petits polycaryocytes et une majo- 
rité de cellules étoilées et fuselées. 

Les résultatsexposés plus haut Indiquentclaire- 
ment la dissemblance de I’hémagglutinine et du 
précipitogène bovipestique. La nature purement 
protéique de l’antigène soluble précipitant avait 
déjà été établie par WHITE et COWAN (44) ; 
I’hémagglutinine, on l’a vu, contient un hydrate 
de carbone. 

On pourraitêtresurpris dufaitque I’hémagglu- 
tinine ne donne aucune ligne de précipitation en 
gélose avec les immunsérums antipestiques. 
Cette constatation ne reçoit pas encore d’explica- 
tion mais rejointceque l’on sait dans la rougeole 
où les immunsérums antimorbilleux ordinaires 
ne précipitent pas I’hémagglutinine morbilleuse : 
le sérum antihémogglutinine morbilleuse utilisé 
ici avait été préparé par hyperimmunisation 
de lapins avec une hémogglutinine mélangée 
à cet adjuvant de FREUND. 

L’awmilation du précipitogène bovipestique 
thermolabile à des fragments de nucléocapside 
se trouve en accord à la fois avec les résultats 
de WHITE et COWAN (44) sur so nature pro- 
télque dans laquelle 5e retrouve 0,l p, 100 de 
I’infectiosltéorlginelledu virus (àchaînesd’ocide 
ribonucléique ?) et la proposition de WHITE (43) 
sur l’identité de l’antigène fixant le complément 
et du précipltogène. La structure des virions des 
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Paramyxoviridoe (41) rend cette hypothèse fort SUDDOS~~. C’est aussi vraisemblablement , la , 
plausible. 

Etablies depuls plusieurs années (1, 10. 42), 
les relations antigéniques entre les virus pes- 
tiques et morbilleux reçoivent ici confirmation 
et explication. II semble bien que les hémaggluti- 
nines des deux virus sont dissemblables. La rela- 
tion paraît s’établir par les nucléocopsides, pro- 
position qui vient renforcer des observations 
de WATERSON (41) et de WATERSON, ROTf 
et RUCKLE-ENDERS (42) dans lesquelles les 
titres des réactions de fixation du complément 
avec les sérums antipestlques ne sont pas modi- 
fiées par le traitement de l’antigène morbilleux 
au tween-éther et, surtout, où une partie de cette 
activité fixatrice du complément est conservée 
après épuisement de I’hémagglutinine morbil- 
leuse au tween-éther par les hématies d’E. 
pafos (41). 

II semblerait donc que le traitement (IU tween- 
éther des virions morbilleux (ainsi que des 
virions bovipestiq~ues), en faisant éclater les 
peplos viraux, libère des fragments de I’enve- 
loppe (qui est I’hémagglutinine) (41, 42) auxquels 
restent attachés des chaînes nucléocapsidales. 
C’esf la raison pour laquelle les préparations 
hémagglutlnantes du virus de la rougeole sont 
inhibées par les sérums antipestiques et non pas 
par suite d’une communauté antlgénique des 
deux hémogglutinines comme on pouvait le 

raison pour laquelle différents lots d’hémag- 
glutinine morbilleuse n’ont pas la même aptitude 
à être inhibés par les sérums antipestiques (29) : 
selon les tours de mal” de préparation de ces 
lots, il reste plus ou moins de fragments de 
nucléocapside accrochés à I’hémagglutimne. A 
tout prendre, la recherche des anticorps antipes- 
tiques avec les hémagglutinines morbilleuses ne 
détecte pas des anticorps inhibant I’hémaggluti- 
nation (ou neutralisant, qui leur sont Identiques) 
mais des anticorps homologues ou identiques à 
ceux fixant le complément. On sait. depuis long- 
temps, que dans le cas de la peste bovine ceux-ci 
ne sont présents que pendant quelques semaines 
dans les sérums bowns, tout comme le sont les 
anticorps inhibant I’hémagglutination morbil- 
leuse (29). 

C’est encore à ces fragments de nucléocapside 
entraînés par l’enveloppe que le vaccin antipes- 
tique préparé avec I’hémagglutinine morbil- 
leuse doit de posséder des propriétés immuni- 
gènes contre l’Infection pestique ; l’immunité, au 
reste, est imparfaite (une publication à venir 
exposera les faits en détail) car les bovins vaccinés 
puis éprouvés font une infection pestique abor- 
tive, ce qui ne dewalt pas être si les deux hémag- 
glutinines pestiques et morbilleuses (antigènes 
protecteurs, ce que l’on sait au màins pour la 
rougeole) (21, 22), étaient identiques. 

4 
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RESUME N 

Los auiorer demastraron 10 exirtencia de uno hemogluiinino del virus bovi- 

pertica. Preciran algunor condiciones de su logro, esiudian algunos de SUI pro- 
piedoder fisico~quimicos e indican que 10s hematier del morx Eryihrocebus pafos 
son las m6s susceptibles para con su occi6n. Con 10 hemoglutinina parece exisiir 
m& anligeno. Ejandose tambien sobre 10s globulor rajas del mono, pero no 
aglutinanie. No se encuentra el ien6meno de hemodrorcion en lx cultivas celu- 

lares infectados. 
No es osimiloble la hemoglutinina pestica a 10s conriituyentes dei precipi- 

togeno. Una de 10s antigenos del dicha (ontigeno termol6bil e inoctivado par 
el éier) precipita con un suero oniimorbilloso ; la linea de precipitocl6n es dife- 
rente de 10 que da la hemoglutinina morbilloso con el mismo suero. A 10 que 
parece, 10s dos <virus mantuvieran camunidades antigenicar mediante sus nuclea- 

apridas y no sus hemaglutininar. 
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Rev. Elev. Med. véf. Pays rro$., IP&,, 21. 1 (49-58) 

Contagious bovine pleuropneumonia : 
Serologic response of cattle after single 

and double vaccination with T/l culture vaccine * 
M. SHIFRINE (l), 5. 5. STONE (l), ond G. DAVIS (2) 

East Africon Veterinory Rerearch Organizalion. Muguga. Kikuyu. Kenya 

The serologic respanse ofcattle in 2 vaccination IciaIs are reported. Data are 

prerented on Ihe duration of porittve serologtc reactions QI measured by the 
rapid and overntght complementfixation, indirect hemogglutinotion, ond serum 
oggiuftnaiion siide tests, and the presence of c~rculot~ng ontigen OI determined 

by the agar gel diffusion test. 
There wos an anamnestic respanre when cattle were revoccinated ofier a 

3.month in+ervaI. but no detectable rerponre when revocctnation wos af+er 
1 monih. 

There were substontial differences between the serologic reoctions of coltle 
voccinoied in the +ail and those vaccinofed subcutaneously behtnd the rhoulder. 

The merit of the ogar gel dtffurion test for detection of circulating antigen in 
infecied ond voccinated catile is discussed. 

Although the T/1 culture vaccine has been used 
in East Africa for many years to protect catile 
against coniagious bovine pleuropneumonia / 
(CBPP), there are no published data on the sera- 
logic response of cattle following vaccination. 
Thus, a positive serologlc test may be due to 
previous CBPP vaccination or an active infec- 
iion with Mycoplasma mycoides var. mycoides. the 

nation, at intervols of 1 and 3 monthi, 4 serologic 
tests of varying degrees Of sensitivity wereused. 
Two of these tests are currenily used I” ihe field 
to detect CBPP : the sewrn agglutination slide 
test (SAST) ond the rapid complement fixation 
test (CFTJ of Campbell and Turner as modikd 
by Huddart (1963). The 2 other tests best suited 
for laboratory use are the UT, employing an 

causative organism ofCBPP. ~ overnight fixation period as described by KABAT 
TO assess ihe extent and duration of serologlc and MAYER (1961), and the Indirect hemagglu- 

response to caitle after a single and double vocci- tination test (IHAT) using red blood,cells coated 
/ wth a polysaccharlde from M. mycoides based 
/ on the method of COTTEW (1960). The inter- 

(1) U. 5. Deportment of Agriculture. Agriculturol 
Reseorch Service, Animal Direose and Parasite Research 

vals between vaccinations were chosen to follow 

Division, Plum Island Animal D~reose Loboratory, Box 848. field practice. In mass vaccination campoigns and 
Greenport, Long Island, New York 11944 U. 5 A. I in tïeld control meosures in the face of a CBPP 

(2) Britirh Minisiry of Agriculture. Fisherter and Food, i 
Central Veferinory Laborotory. Weybridge. Surrey, 

outbreak , cattle are usually revaccinated 1 or 

England. 1 3 months afterthe original vaccination. 

* Voir page 118. L’analyse en Français de ce Iravoil. 

4? 
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MATERIALS AND METHODS 

catt1e. 

Experimental cottle were East African Zebt 
or crosses between them ond breeds of Europear 
origin. 1 to 2 years old. weighing 150.300 kg. 
CBPP vaccine. 

T/l culture vaccine was used throughout the 
experiment. Its production and the determina- 
tion of number of orgonisms per dose were a! 
descrlbed by BROWN et (il. (1965). Cattle werr 
vaccinated in the tall or behind the shoulder 
with 0.5 ml containing 5 x 107 to 5 x 108 orga- 
nisms. 

Serological Methods. 

The SASTwas done 0s described by GOURLAY 
(1964) and the rapid CFT used was the Turner 
and Campbell method as modified by GOUR- 
LAY (1965) (*). The overnight CFT was based 
on the method of KABAT and MEYER (1961). 
Complement fixing antigen was prepared by the 
method of CAMPBELL ond TURNER (1953) and 
diluted to give 2 antigen units per aliquot as 
determined by chessboard tltrotions. All sera 
for the CFT were diluted 1 : 10 with veronal 
buffered saline containing 0.1 p. 100 gelatin and 
heated ai 56 OC for 30 minutes before use. In 
the test, 0.4 ml eoch of serurr and ontigen and 
0.5 ml of guinea pig complement (C’) containing 
5-50 p. 100 unit5 of C’ were used, with overnight 
fixation ut ~QC. In addition, 0.1 ml of normal 
dnheated bovine serum was used to enhonce the 
fixation of C’ os described by KNIGHT and 
COWAN (1961). Eoch 100 ml of this serurr was 
absorbed by incubation with 1 ml of packed 
sheep erythrocytes for 15 minutes at 37oC and 
after separatlon of the sheep cells the s~ïun- 
(1 ml/tube) was stored at - 20 OC. When used 
at a dilution of1 : 100 the titer of a known CBPP 
antiserum was increased 4to 8fold. The endpoint 
bas accepted as the highest dilution of serum 
ihowing 50 p. 100 or less hemolysis when visually 
compored to o known standard. 

The IHAT was done following the method 
described by COTTEW (1960), but using micro- 

(*) The Hiddati (1963) CF field +es+ IS a modification 
of the Turner drid Campbell iert using Perspex cups and 
rmaller voIumes. whereos the GOURLAY (1965) modi- 
ficotion is dane in test tubes. 

titer Perspex plafes with U-shaped CUPS. Sheer> 
erythrocytes were sensltired with 100’lwg/ml of 
Gaiactan F extracted from M. mycoides Gladys- 
dale strain as described by BUTTERY and 
HUDSON (1967). One ml ofa 1 : 10 saline dilu- 
tion of test serurr was absorbed by incubation 
with 0.3 ml pacled sheep erythrocytes at 37oC 
for 30 minutes. Controls included normal servm 
with sensiilzed erythrocytes, and each test serum 
(ot CI dilution of 1 : 10) with normal sheep ery- 
throcytes. All dilutions were made in 0.05 M 
phosphate buffered saline ai pH 7.3 containing 
1.1 p. 100 gelatin. The endpolnt of the assay was 
defined as the last dilution of serum that gave a 
definite agglutination pattern. 

The agar gel diffusion test (AGT) wos done in 
Ietri dishes containing 1 p. 100 agar and 
1.15 p. 100 sodium azide in 0.16 M. pH 7.4, Tris 
:hydroxymethyl aminomethane) buffer. Wells 
~ere tut in the agar, with acenter well(9 mm in 
jiameter) circled by 4 wells (7 mm in dlame- 
er) ; the distance between edges of the central 
Ind peripheral wells WCIZ 7 mm. Hyperimmune 
)ig antisera agalnst M. mycoides was used in 
he tenter well when testlng for antigen (SHI- 
-RINE and STONE, 1967). 

RESULTS 

In the first experiment, 14 cattle were vacci- 
lated, 7 in the tail and 7 subcutaneously behind 
he shoulder. The cattle were revaccinated by 
he swx routes one month later, ond none had 
adverse reactions. Results of the serologic 
esponse of these cattle are presented (Table 1). 
3efore vaccination, all sera were negative in 
he rapid CFT and SAST. However, 3 sera were 
lositive in the overnight CFT and 13 were pow 
ive in the IHAT. 

After vaccination, sera from 2 of the 7 cattle 
noculated in the tail were positive in the ropid 
IFT while 4 ver& positive in the SAST. By the 
7th day, post-vaccination set-a from all cattle 
vere negative in both tests. Of the 7 cattle vacci- 
loted behind the shoulder. 3 were posltlve in 
x rapid CFT and 2 were positive in the SAST : 
lnly 1 remained positive in both tests up to the 
ate of revoccination. At the time of revaccina- 
on, the sera of all 14 cattle were positive in the 
iAT and 12 were posititie in the CFT. 

SO 
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The revaccinafed catfle remained negative 
in the rapid CFT, but 1 (750) had o tranrient 
positive reaction immediately after vaccination. 
The titers in the overnight CFT and IHAT remai- 
ned the sarne or were reduced after revaccina- 
tien. 

In the second experiment, 7 cottle were vacci- 
nated in the tail and revaccinated by the sarne 
route 3 months later. A record of the serologic 
response of these cattle is presented (Table 2). 

All sera before vaccinatmn were negative in 
the rapid and overnight CFT and SAST but 
positive in the IHAT. After vaccination, 4 sera 
were positw in the rapid CFT and 6 were posi- 
tive in the SAST. All sera were negative in the 
rapid CFT by the 28th day post-vaccination and 
negative in the SAST 86 days post-vaccination. 
All sera were positive in both the overnight CFT 
and IHAT 3 to 8 days post-vaccination and were 
still positive af the time of revaccination 3 months 
later. After revaccinailon. sera from 3 cattle 
became positive in the rapid CFT, whereas 2 of 
7 sera became positive in the SAST ; all sera. had 
an increase in titer in both the overnight CFT 
and IHAT. The experiment vas terminated 
2 months after revaccinaiion at which time sera 
from a11 cattle were negative in the ropid CFT 
and SAST. Although fhe overnight CFT and 
IHAT were still positive, the antlbody titers were 
diminishing. 

In bothvaccinationtrials,serafromonly7cattle 
hadcirculatingantigensas measured bytheAGT: 
all of these reactions were transient (Table 1, 2). 

DISCUSSION 

The 2 vaccination experiments here reported 
were designed to answer 3 questions : a) the 
duration ofthe serologic response, afteran Initial 
vaccination and after a repeat vaccination at 
monthly or 3.month intervals, oz measured by 
4 serologic methods ; b) whether there is an 
anamnestic response when caftle are revacci- 
noted at monthly or 3-month !ntervals ; c) whe- 
ther there is a difference between the serologic 
response of cattle inoculated in ihe toi1 or sub- 
cufoneously behind the shoulder. 

The value of a precipitin test for detection of 
M. mycoides antigen and ontlbody wos described 
by TURNER (1962). He showed that the most 
useful application of his test (interface precipitin 
test) wos for detection of antigen. GOURLAY 
(1965) reported that the AGT for antigen ond 
antibody detected 100 p. 100 of cattle with acute 

The serologic response of the cottle to V~CCI- 
nation wos transient os meosured by the 2 least 
sensitive methods, which are also widely used 

for defecfion of CBPP. A larger number of 
sera were positive in the SAST (12/21) than in the 
ropid CFT (9/21). All cattle in bothexperiments 
were negative in the rapid CFT by the 30th 
day after primary vaccination, whereas sotne 
SAST reoctions persisted to the 86th day. This 
information should be considered when assessing 
results of the rapid CFT andSAST in testing for 
CBPP infection. Neither the overnight CFT nor 
the IHAT could be used for testing for infection 
within 3 months after vaccination as sera from 
most cattle were still positive at this time. The 
IHAT is o poor method for detecting CBPP as 
most onimols are positive in the test before 
vaccination. 

Therewar nomeasurableanamnestic response 
when cattle were revaccinated after 1 month. 
However, in cattle revacclnated after a 3.month 
interval, there was an ~ncrease in antibody titer 
os measured by the rapid CFT, overnight CFT, 
IHAT and SAST. Sera from all cattle were posi- 
tive in the overnight CFT and IHAT 68 days ofter 
revaccinotlon : 2 sera from cattle that were 
posifive in fhe rapid CFT became negafive 
21 days post revaccinaiion, one serum remalned 
positive for 42 days. The 2 cattle that become 
positive to the SAST, after revaccination, gave 
negative results 21 days post revaccinaiion. 

There were substaotial differences in the sera- 
logic response in cattle inoculated in the tail or 
subcutaneously behind the shoulder. None of 
the cattle had lesions at the site of inoculation. 
Vaccination behind the shoulder IS preferred in 
field work because of the eose of inoculation ond 
certainty ofdelivery and Mention of inoculum. A 
largefield trio1 to oscertain the safety of such vac- 
cination procedure is needed. HUDSON (1965) 
compored toil-tipand shoulder vaccination using 
KH3J egg voccmeand found o higher proportion 
of sera from tail-vaccinated cattle gave positive 
SAST and rapid CFT reactions than those from 
the shoulder-vaccinoted cattle. but the evidence 
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reported previously (SHIFRINE and GOURLAY. 
1967 ; SHIFRINE, 1967). 
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PÉRJPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE : 
RÉPONSE SÉROLOGIQUE DES BOVINS A LA VACCINATION 

A SIMPLE ET DOUBLE DOSE PAR LE VACCIN T, DE CULTURE 

M. SHIFRINE, 5. 5. STONE et G. DAVIS 

(Analyse) 

Bien que le vaccin de culture de la souche T, réponse sérologique post-vaccinale du bétail. 
soit employé depuis longtemps en Afrique Orien- Une réaction sérologique positive pourralt 
tale pour lutter contre la péripneumonie, il être due aussi bien à une vaccination antérieure 
n’existe encore aucune donnée précise sur la qu’à une infection en évolution. 
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Aussi était-il intéressant d’évaluer l’intensité / 5. précipita-diffusion en gel dans le milieu 

I et la durée de cette réponse, cher des bovins 

l 
vaccinés en un seul temps et en deux temps 
(vaccination double) àl et 3 mois d’intervalle. 

Quatre méthodes sérologiques. de sensiblllté 
différente, furent utilisées : les deux premières, 
séroagglutination surlame et test defixation ra- 
pide du complément sont couramment employées 
sur le terrain, les deux autres sont habituelle- 
ment réservées au laboratoire : fixation du 
complément lente (une nuit) et test d’hémagglu- 
tinotion indirecte. 

suivant : 

Les intervalles de 1 ou de 3 mois entre les deux 
vaccinatlons sont ceux que l’on utilise dons les 
campagnes de vocclnation et dans les mesures 
d’extinction des foyers de péripneumonie. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les animaux étaient des zébus Est-africains 
ou des méte zébu races européennes, âgés de 
1 à 2 ans et pesant 150 à 300 kg. 

Le vaccin T, était Injecté soit à la queue. 
soit derrière l’épaule à la dose de 0,5 ml (5.107 à 
5.108 germes). 

Les méthodes sérolog~ques cltées répondalent 
aux normes suivantes : 

1. séroagglutination sur lame, selon GOUR- 
LAY (1964). 

2. fixation rapide du complément, effectuée 
selon le protocole de HUDDARD (1963), mais 
en tubes. 

3. tixatlon lente du complément, selon KABAT 
et MAYER (1961) avec 2 umtés d’antigène et 
chauffage de tous les sérums à 56oC pendant 
30minutesaprèsdilutionau l/lOdans untompon 
au véronal contenant 0,l p. 100 de gélatine. La 
fixation du complément (5 UH,,) dure une nuit 
à 5 OC et chaque tube reçoit en outre 0.1 ml de 
sérum frais négatif de bovin de façon à accroître 
le titre de fixation (KNIGHT et COWAN, 1961). 

4. hémagglutination indirecte selon une mé- 
thode quantitative. Inspirée de celle de COTTEW 
(1960), en plaques de plexiglas et avec des 
hématies sensibihsées par 100 ug/ml de golac- 
tone. Les dilutions sériques sont faites en tampon 
phosphate de pH 7.3 et 0 0,l p. 100 de gélatine. 

gélose 1 g 
azlde de sodaum 0,lS g 
tampon Tris, 0,16 M. à pH 7,4 100 ml 

Avant la vaccination, tous étaient négatifs à 
la S. L. (Séroagglutinatlon sui- lame) et à la 
F. R. (*) (fixation rapide) ; deux étaient posi- 
tifs à la F. L. (*) (fixation lente) et à I’H. 1. (héma- 
glutination indirecte). 

RÉSULTATS 

1. Dans la première expérience, 14 animaux 
furent vaccinés, 7à la queue,?derrière l’épaule ; 
tous furent revaccinés un mois plus tard. 

Pour les vaccinés à la queue, 2 deviennent 
positifs en F. Fi. et 4 en S. L. Au 17e jour, tous sont 
devenus négatifs à ces deux tests. 

Pour les vaccinés à l’épaule, 3 deviennent 
positifs en F. R. et 2 en S. L. ; un seulement 
reste positif à ces deux tests jusqu’au jour de 
la revaccination. 

A ce moment, les 14 bovins sont posltlfs en 
H.I.et12enF.L. 

La deuxième intervention laisse les animaux 
négatifs en F. R. à l’exception d’un qui accuse 
une réaction positive fugace immédiatement 
après l’intervention. Les titres en H. 1. et F. L. 
restent les mêmes ou se réduisent. 

2. Dans la seconde expérience, 7 animaux 
sont vaccinés à la queue et revaccinés au même 
endroit 3 mois après. 

Au départ, tous les sérums sont négotlfs en 
F. R., F. L. et 5. L., mais positifs en H. 1. Après 
vocclnation. 4 deviennent posltifs en F. R. et 6 
en S. L. avec ces deux méthodes, tous sont 
redevenus négatifs respectivement 28 jours et 
86 jours après la vaccination. 

Entre 3 et 8jours après celle-ci, ils étaient tous 
positifs en F. L. et en H. 1. et le sont restés jusqu’à 
la seconde intervention 3 mois plus tard. 

(*) 5. L. = 5. A.S. T. du texte en langue onglaire. 
F. R. = C. F. T. du texte en longue anglaise. 
F. L. = overnight C. F. T. du texk en langue 

onglaise. 
H. 1. = 1. H. A.T. du texte en langue anglaise. 
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Après cette dernière, tous les sérums eurent 
leur titre accru en F. L. et H. II, mais 3 et 2 ani- 
maux devinrent positifs en F. R. et S. L. 

L’expérience se termina deux mois après: 
les 7 bovins étaient tilors négatifs en F. R. et S. L. 
et positifs aux tests de F. L. et H. 1. (avec cepen- 
dant un titre diminué). 

Au cours des deux expériences, 7 animaux 
seulement eurent, de façon transitoire, de I’anti- 
gène circulant dans ht-sérum. 

DISCUSSION 

1. II est à retenir que les bovins sont négatifs 
30 jours après une primovaccination en F. R. et 
86 jours après en S. L. 

Ni la F. L. ni la H. 1. ne sont à utiliser pour 
dépister la maladie sur du bétail vacciné au 
cours des 3 mois précédents. 

En outre, la plupart des an~mavx sont positifs 
en H. 1. avant même qu’ils soieni vaccinés. 

2. Il n’y a pas de réponse anamnestique déce- 
lable lorsque la seconde vaccination a lieu ou 
bout de 30 jours : par contre, à trois mois d’in- 
tervalle, celle-ci provoque une augmentation 
du titre des anticorps. 

On a pu observer un animal qui restait positif 
en F. R. jusqu’à42jours après ; il afallù 21 jours 
pour que deux autres redeviennent négatifs en, 
s. L. 

3. II y  a des différences significatives entre la 
réponse des animaux vaccinés à la queue et 
celle des animaux vaccinés derrière l’épaule. 
Ce dernier site d’inoculation est préféré en pra- 
tique à cause de sa facilité d’accès. 

4. On ne peut déceler l’antigène circulant 
dans le sérum des vaccinés que très temporaire- 
ment, aussi le test de précipitation en milieu géli- 
fié est-il très utile pour faire le diagnostic de 
péripneumonie évolutive peu de temps après 
une vaccination, alors que les autres tests sont 
tous positifs. 
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Le pouvoir pathogène 
de Derma tophiius congolensis 

est-il lié à la diffusion d’une toxine ? 
par P. PERREAU 

wec la collaboration technique de P. GAYT et M. T. BOTTO 

RÉSUMÉ 

Le pouvoir pathogène de D. congoienris n’est par en relation avec 1a production 
d’une toxine. pour autant que le montrent des tests de toxicité effectuér sur des 
lapins. des souris, des embryons de poulet et der cellules d’embryon de veau : 
la recherche d’une endotoxine. comme celle d’une exotoxine, est restée mnr 
succès. 

Chacun sait que le pouvoir pathogène de 
Dermofophilus congolensis est encore mal connu. 
La pathogénie de l’infection reste mystérieuse 
et les échecs répétés qu’obtiennent les patholo- 
gistes lorsqu’ils veulent reproduire la maladie, 
aussi bien sur les animaux de laboratoire que 
sur le bétail, sont là pour témoigner que tout 
n’est pas encore très clair. 

L’hypothèse de la production d’une toxine 
ou d’un produit toxique de métabolisme par cet 
actinomycète 0 été plusieurs fols avancée pour 
expliquer la «sortie » des lésions cutanées et 
l’état d’émaciation des malades à lésions éten- 
dues. 

G. MEMERY et L. MEMERY (3) l’avaient pro- 
posée pour expliquer la mort par cachexie de 
lapins inoculés par voie parentérale avec de 
grosses doses de cet actlnomycète. 

Plus récemment D. S. ROBERTS (56) s’atta- 
chait à l’étude de I’étiopathogénie de la strepto- 
thricose et parvenait à cette conclusion que le 
pouvoir pathogène de D. congolensis, absolument 
indépendant d’une toxine ou d’un produit quel- 
conque issu de la lyse du germe. n’était lié qu’à 
l’irritation d’ordre mécanique qu’entraînait la 

pénétration et la multiplication de I’actinomycète 
dans les gaines des follicules pileux. 

Nos propres recherches corroborent cette 
dernière opinion ; aussi nous parait-il utile 
d’en faire connaître les résultats. 

Les essais de mise en évidence d’une toxine 
(ou d’un métabolite toxique). entrepris en 1964. 
partalent du principe que cette toxine hypothé- 
tique pouvolt être soit une exotoxine diffusant 
librement dans le milieu environnant pendant la 
croissance et la multiplication du germe, soit 
d’une endotoxine libérée seulement lors de la 
lyse des éléments mycéliens. 

On sait déjà depuis longtemps que cette 
distinctlon entre exotoxine et endotoxine peut 
être, à l’occasion, assez artlficlelle ; du moins 
permeitat-elle de se fixer des méthodes de 
travail. 

Nous avons donc essayé d’obtenir des cultures 
aussi denses que possible à partlr de souches 
récemment isolées, puis cherché à déclencher des 
phénomènes toxiques par inoculation de tout ou 
partie de ces cultures à une série d’organismes 
de sensibilité croissante : lapin, souris, embryons 
de poulet, cellules de culture. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Souches de dermofophilos congolensis : 

Ce sont des souches de notre collection (FI, 
F,,, F,,) isolées en Afrique Centrale (Tchad) ; 
.elles n’ont, depuis leur isolement, qu’un ov 
deux passages en milieu artificiel et ne montrent 
dans leurs caractères morphologiques (aspect 
des colonies, pigmentation, structure microsco- 
pique) rien qui puisse faire soupFonner une 
dégradation dans le sens de l’évolution décrite 
récemment par R. VIGIER et J. BALIS (8). Leur 
« phase R » est indiscuiable. 

2. Culture : 

La culture de I’actlnomycète u toujours été 
effectuée en fermenteur selon une méthode déjà 
décrite (4), afin de dlsposer d’une rnase mycé- 
‘lienne maximum en phase de croissance très 

active, ce qui autorise dans une certaine mesure 
à penser que le milieu de culture sera riche de 
produits diffusibles du métabolisme bactérien. 

Le milieu utilisé est le même : Bacto-Tryptose 
Difco à 2 p, 100, Yeast-Extract Dlfco à 0,25 p. 100, 
glucose à 0.2 p. 100, chlorure de sodium OO,5 p. 
100. 

On y  ajoute 5 p, 100 de sérum de cheval ou 
de bceuf ; la stérilisation est faite exclusivement 
par filtration (Seitz EKS Il) 

Toutefols, la vitesse de la turbine du fermen- 
teurest Iimitéeà230tours/minute ; cette molndre 
agitation, entraînant une moindre aération. 
permet à I’octinomycète de rester plus long- 
temps dans sa phase mycélienne de croissance 
(cf. fig. n̂  1) et de retarder ainsi le stade 
terminal de la résolution définltwe en cocci. 
Dans de telles conditions, les << zoospores >> soni 
particullèremeni nombreuses et mobiles. 

3. Recherche d’une exotoxine ou d’un produit dans le milieu lui-même, en cours ei en fin de 
toxique diffusible du métabolisme. culture. 

Considérée a er~or~ comme une substance Celle-ci durait 3 Tours ; des prélèvements 
diffusant librement au cours de la multiplication étaient pris à la 2Oe, 258, 30e, 49 et 54e heures 
de I’aciinomycète, elle était donc recherchée et immédiatement centrifugés à 4°C et à haute 

BO 
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vitesse (centrifugeuse Servall RC,, 20 minutes 
à 27.000 g). Leur surnageant était, en partie, 
injecté sons délal à des souris à la dose de 1 ml 
par lu voie Intrapéritonéale (un lot de 6 souris 
par échantillon) : le reste était congelé et lyophi- 
lisé pour être reconstitué ensuite à la moitié de 
son volume initial (concentration doublée), 
dialysé 8 heures contre du sérum physiologique 
pour rétablir I’isotonicité, sterilisé par filtration 
et inoculé eux organismes révélateurs. 

De chaque filtrai à double concentration : 
A un lapin recevait 10 ml par lavoieveineuse. 
- 4 embryons de poulet (âgés de 10 jours) 

recevaient respectivement 0,25 ml, 0.50 ml, 
0,75 ml et 1 ml par la vole allantoïque. 

- 4 tubes de Leighton de cellules de rein 
~ .̂ 

de veau recevaient respectivement U,l ml, 

0,2 ml, 0,3 ml et 0,4 ml (simple addition au 
milieu). 

4. Recherche d’une endotoxine : 

Considérée 0 priori comme contenue dans les 
éléments bactériens (au sens de I’endotoxlne des 
germes gram-négatifs) elle était recherchée 
en premier lieu dans le mycélium et dans les spo- 
res mobiles, puis dans le milieu. 

Le mycélium récolté en fin de culture était lavé 
par centrifugation et lyophilisé. 

La méthode d’extraction employée était celle 
de Westphal et Luderitz (9) traitement des bac- 
téries par le mélange eau-phénol 0 &OC, la 
phase aqueuse étant seule recueillie et dialysée. 

La toxicité de l’extrait concentré et lyophilisé 
fut recherchée chez le lapin par deux voies : 

ci) l’intraveineuse. afin de rechercher les 
signes clawques d’hyperthermie et de leuco- 
pénleaccompagnésde« tuphos »queprovoquent 
les endotoxines microbiennes. 

p) l’intradermique, afin de déceler un éventuel 
effet irritant ou derme-nécrotique (1). 

5. Essai de ioxicité par culture in vive : 

Les tests précédents furent complétés par des 
cultures de I’actinomycète in VIYO cher le lapin, 
CU moyen de deux procédés : 

a) Introduction. par laparotomie dans la 
cavité péritonéale du lapin, d’un SCIC de cello- 
phcne (marque No~ax Visking, porosité 2 à 
4 mp) d’un volume de 20 cc et contenant 15 ml 
d’une culture de 24 heures de D. congolensis. 

Les lapins étaient onesthéslés par injections 
intraveineuses successives d’acépromazlne (*) et 
de thiopentol sadique (**) ; l’opération était 
terminée en une quinzaine de minutes. Leur 
surveillance durat un mois au minimum. 

b) Introduction par la même voie et au même 
lieu, chez le lapin, d’une chambre à diffusion 
d’un modèle identique 0 celle décrite par 
L. C. LLOYD (2) pour la recherche de la toxi- 
clté de Mycoplasmo mycoïdes. 

Les membranes Millipore VC, qui constituaient 
les parois de la chambre, ont une porosité 
moyenne de 100 mp, ce qui permet donc aux 
molécules les plus grosses (toxine protéique 
ou complexe lipido glucidopolypeptidique) de 
diffuser librement dans le liquide péritonéal. 

Les spores moblles, récoltées aussi au terme 
de la culture furent simplement séparées du 
mycélium par centrifugation différentielle et 
filtration sur couche de coton ; elles furent 
soumises au même traltemenf que les éléments 
mycéliens. 

6. Animaux d’expérience : 

Les Io~~ns de race Blanc du Bouscat pesaient 
de2à3 kg ; lessouris pesaient209 w minimum. 

Etaient observées : 

a) les modifications du comportement des 
souris et des lopins dès la fin de I’in]ection intra- 
veineuse ou Intrapéritonéale. 

b) les variations de leur formule leucocytaire 

Comme on pouvait admettre qu’en fin de 
culture, la lyse bactérienne, souvent Intense 
dans une culture agitée, avait libéré une quantlié 
notable de cette endotoxine présumée, le même 

et du nombre de leurs leucocytes. 

traitement au phénol à chaud fut appliqué au 
milieu (54~ heure). 

En outre, une partie aliquote de celui-a fut 
soumise, après précipitation isoélectrlque (acl- 
dification à pH 4,5 par l’acide acétique) et élimi- 
nation du précipité, à un fractionnement à froid 
par I’éthanol (1, 2, 3 et 4 volumes) de façon à 
extraire la ou les fractions polyosidiques, élé- 
ments possibles d’un complexe toxique Ihpido- 
glucidique. 

(*) Veiranquil Lofhével 
(**) Nesdonal Spécio. 
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un mirage quotidien permettolt de s’assurer 
Pour les embryons de poulet, âgés de 10 jours, 

de leur survie ou de leur mort ; dans ce dernier 
cas. la cause en était recherchée, car il était 
important d’éliminer la mortalité par contami- 
nation microbienne. 

une heure aprk l’injection, apportent peu de 
formule leucocvtaire de ces souris, observées 

renseignements. 
On observe deux phénomènes : 

a) l’établissement d’une leucopénie modérée. 
non visible cependant chez les souris qui ont 
revu le prélèvement no 2 (25 h). 

7. Cellules de rein de veau. 

Nous avons employé des celIules de rein 
d’embryon de veau, à leur 138 passage, entre- 
tenues en hydrolysat de lactalbumineà0,5 p. 100 
dans la solution de Eorle, enrichi par 10 p, 100 
de sérum de veau. 

II ne s’agissait pas là de lignée continue, mais 
de simples cellules de souche, de morphologie 
uniforme, à tapis très régulier, à vrai dire beau- 
coup plus fragiles que des cellules de première 
explontation. 

RESULTATS 

A. Recherche d’une exotoxine 
(Métabolite toxique de diffusion libre) 

1. Souris : 

Après l’injection intrapéritonéale de 1 ml des 
divers prélèvements (20, 25, 30, 45 et 54 heures), 
aucune souris ne présente dans les heures qui 
suivent ie moindre symptôme pouvant faire penser 
que ces prélkmenfs sonf toxiques. 

Les variations de la leucocytémie et de la 

l : 

b) l’abaissement significatif du taux des lym- 
phocytes associé à l’accroissement relatif du 
taux des polynucléaires. 

Chez les souris témoins qui ont revu 1 ml de 
milieu stérile dons le péritoine, les mêmes, 
variations s’observent, mais à un degré moindre. 

2. Lapins : 

L’injection intraveineusedeséchantillons(lOml 
3 double concentration par animal, soit 20 ml 
de milieu) ne provoque l’apparition d’aucun 
symptôme de toxicité ; comme pour les souris, elle 
est très bien supportée. 

Le nombre des leucocytes n’est pas modifié 
de façon bien régulière et on n’observe pas 
le leucopénie ; par contre, après un délai 
variable (de quelques heures à 24 heures) sur- 
vient toujours une phase d’hyperleucocytose 
[cf. tableau 1). II ne semble pas qu’il s’agisse d’un, 
phénomèneintéressantpuisquecettemêmehyper- 
leucocytose apparaît chez le lapin témoin qui 
n’a re$u dans la veine que du milieu normal 
stérile. 

! 
L’établissement de la formule leucocytaire tage relatif au bénéfice des premiers. Là encore, 

de ces mêmes lapins montre. comme cher les un phénomène identique s’observe chez le lapin 
souris, une inversion du rapport lymphocytes- témoin, encore que cette inversion y  soit moins 
polynucléaires. ceux-ci diminuant en pourcen- marquée et plus fugace. 
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C’est de la 4e à la 8e heure après l’injection temps que les numérations, ont permis de tracer 

que cette variation est la plus nette (cf. tableau II) ; les courbes de la figure no 2 : on y  voit que la 
la formule est retournée à la normale 24 heures réaction d’hyperthermie est d’une ampleur pro- 
après. portionnelle à l’âge de la culture qui fournit le 

Les prises de température, effectuées en même prélèvement. En d’autres termes, la richesse du 

TABLEAU N. II 
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milieu en substances pyrogènes augmente avec 
la durée de la culture : l’augmentation de tempé- 
rature maximale (20 5) est observée chez le lapin 
qui a regu le milieu de culture de 54 heures. 

3. Embryons de poulet : 

L’inoculation par lavoie allantoïquedes mêmes 
prélèvements (cultures de 20,25,30,45 et 54 heu- 
res) aux doses indiquées précédemment n’ont 
entraîné la mort d’aucun embryon. 

Le phénomène le plus curieux est la double 
variation, de type ondulant, du nombre des 
leucocytes. qui s’effectue dans le même sens que 
celle de la température : rien de commun donc 
avec la crise d’hyperthermie et la leucopénie 
caractéristiques provoqués par l’injection des 
complexes toxiques lipopolyosidiques. 

Dons une premiére expérience, deux embryons 
avaient succombé respectlvement en 5 et 6 jours 
avec des filtrots de culture de 20 et 25 heures : 
ces accidents étaient d’ordre traumatique. Les 
mêmes échantillons injectés à d’outres embryons 
dans une seconde série de tests les ont laissé 
survivre. 

Les spores traitées de façon identique par le 
phénol à chaud ne permettent pas davantage 
l’isolement d’un antigène doué de propriétés 
toxiques. 

Le fait le plus remarquable est l’innocuité 
du filtrot de la culture de 54 heures, 0 la dose 
de 1 ml (à double concentration). 

Les extraits obtenus toujours par la méthode 
de Westphal appliquée ou milieu de fin de cul- 
ture (56 heures) et Injectés dons la veine des 
lapins à la dose de 100 pg n’entraînent ni hyper- 
thermie ni leucopénie ; les extraits obtenus 
avec ce même milieu par précipitation à I’éthanol 
se révèlent tout aussi inoffensifs, 

4. Cellules de rein de veau : 

Celles-ci, comme les embryons de poulet, ont 
parfaitement supporté I’addltlon ou milieu de 
culture des mêmes prélèvements aux doses déjà 
citées. 

Par la voie intradermique. tous les extraits 
au phénol à chaud (mycélium, spores, milieu 
de fin de culture) sont incapables de provoquer 
le moindre effet derme-nécrotique 0 la dose de 
500 pg sous le volume de 0.1 ml ; on observe 
seulement un érythème discret durant 24 heures 
et dont rien ne subsiste au bout de 48 heures. 

Les photos des figures no 3 et 4 montrent qu’a- 
près 6 jours d’observation il n’existe aucune 
différence significative entre l’aspect des cellules 
témoins et celui des cellules mises au contact du 
filtrat de la culture de 54 heures. 

Cetteabsenced’effetvraimentIrritants’observe 
aussi avec les extraits obtenus par précipitation 
à I’éthanol avec le milieu defin de culture(àl.2, 
3 et 4 volumes), à la même dose et sous le même 
volume. 

Par contre, une réaction érythémateuse accu- 
i sée et durable survient après injection intra- 

B. Recherche d’une endotoxine ! dermique de 0,l ml d’un antigène total de lyse 
/ par les ultrasons de D. congoierws (1 g de 

Le traitement du mycélium par la méthode de germes se~~ dans 100 ml d’eou distillée) : cepen. 
Westphal permet d’obtenir, après dialyse, centri- dant, après 3 jours, la peau retourne 0 son état 

normal sans que soit apparue la moindre 
escarre. 

fugation et lyophilisation, un composé polyosi- 
dique (ou lipopolyosidlque) que nous avons déjà 
utilisé pour des tests sérologiques (4) : cette 
technique est un procédé de choix pour I’isole- 
ment des endotoxines bactériennes dont I’ino- 
culation Intraveineuse est suivie des effets 
classiques : prostration, polypnée ou dyspnée, 
leucopénie intense et brutale suiwe d’hyper- 
leucocytose. pic d’hyperthermie. 

Aucun de ces signes n’est retrouvé icf ; la figure 
no 5 permet de suivre cher deux lapins, inoculés 
respectivement avec 10 pg et 50 pg de I’extrat, 
les effets de l’injection intraveineuse. 

Les variations de température interne sont 
faibles : 00 5 et 101 d’amplitude maximale. 

C. Recherche d’un pouvoir toxique 
in vive 

Qu’ils alent regu dons le péritoine la chambre 
à diffuslon ou le boyau de cellophane contenant 
la culture de D. congolensis, les lopins n’ont pas 
montré le moindre signe clinique d’intoxication. 

Pendant les prermers jours, ils ont souffert 
manifestement des seules suites opératoires 
(douleur de la paroi abdominale, voussure du 
dos). L’énormecorps étrangerqu’ils hébergeaient 
dans leur cavité péritonéale les a gênés, semble- 
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FIGURE “‘5 
Lapin no28 

Injection intraveineuse de 50 pg 

9 10 II 12 13 14 15 16 17 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 heures 

temph4tures - leucocytes . . . . . . . . 

Fig. 5. 

Lapin no 28 injection introvefneure de 50 vg. Lapin no 27 injection ~ntroveineure de 10 Kg. 
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t-4 jusqu’à ce qu’il soit fixé par des adhérences 
bu enrobé solidement dans l’épiploon. 

Dans les semaines qui suivirent, le comporte- 
ment deces wmmauxfuttrès normal, tout comme 
leur température Interne et leur forme leucocy- 
taire. 

Au cours de cette surve~l/ance. des tests sérolo- 
giques hebdomadaires (hémagglutinotion Indi- 
recte). montrèrent qu’aucun lapin n’élaborait 
des anticorps spécifiques, ce qui donnait dans 
une certaine mesure l’assurance que boyaux de 
cellophane et chambres à diffusion ne permet- 
taient pas la sortie du germe dons la cavité 
péritonéale. 

Ces animaux furent sacrifiés de 4 à 6 semaines 
après I’lntervention et on trouva, danstous lescas. 
une gangue conjonctive réactionnelle enrobant 
complètement la chambre à diffusion ou le boyau 
à dialyse ; ces derniers n’avaient pas été fixés 
lors de leur introduction dans le péritoine, mais 
très rapIdement ils furent immobilisés, le plus 
souvent dans l’épiploon, dans le reste des cas 
sur la paroi abdominale, par des brides lâches 
et +m vascwmsees se moulant sui- eux pour SE 
transformer en gangue conjonctive (cf. fig, 
nos 6 et 7). 

Fig. 6. - Boyov de cellophane, conienont awron 20 ml 
de culiure, fixé dons l’épiploon et recouvert de 10 capsule 
conjonciive ; à son extrémité supérieure, I’occvmulation 
des neutrophiles nécrosés a créé une zone purulente 
asepi,que. 
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Cette gangue ouverte laissait apparaître une 
speudocavité kystique 0 face interne tapissée 
d’un exsudat muqueux ; sur cette dernière, une 
attache conjonctive fixait la chambre de diffusion 
qu’elle engainait étroitement dans un feuillet 
mince à fine vascularisation. Entre ce feuillet et 
chaque disque Millipore s’intercalait un disque 
de fibrine de faible épaisseur (1 mm). Les néofor- 
mations ;onjonctives qui recouvraient les boyaux 
de cellophane possédaient cette même structure 
générale, mais la couche de fibrine constituait 
un véritable manchon CI” contact du boyau. 

Interposée donc entre la paroi filtrante et le 
feuillet conjonctif, elle était associée à une double 
infiltrailon cellulare : celle des granulocytes 
neutrophiles. extrêmement abondants, attirés 
là par chimiotropisme et celle des hlstiocytes, en 
nombre plus réduit et en pleine activité de 
macrophagie. Dans un cas, on trouva des 
cellules géantes à~noyaux multiples (4 à 10). 

D. congolensis fut isolé sans diftÎculté à l’inté- 
rieur des chambres et des boyaux ; dans ces 
derniers, la masse mycélienne était énorme et la 
culture d’allure croûteuse adhérait fortement 
à la face interne de /a paroi. 

Dans les chambres dediffusion, lamassemycé- 

FI~. 7. -Chambre de dtfusion incluse dans une mince 
capsule conjonctive. très vascularisée e+ appendue ~3 
I’éplploon ; bien qu’elle contienne une culture dense de 
D. coogoleosis, la réaction inflammatoire reste dlrcrète. 
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lienne équivalait au moins à cinq fois celle de 
IÏnoculum. 

Aucun élément de D. congolensis n’a pu être 
isolé dans la cavité des gangues conjonctives, 0 
l’extérieur des chambres de culture lorsque 
celles-ci n’étaient pas endommagées (rupture 
accidentelle d’un disque Millipore, collage insuf- 
fisant). 

Aucun lapin n’avait perdu de poids ; bien au 
contraire, la plupart d’entre eux avaient en- 
graissé. Leur foie et leurs reins, en parfait état. 
ne semblaient pas avoir subi d’atteintetoxique ; 
pas la moindre hypertrophie ou congestion 
hépatique, qui aurait témoigné d’une activité 
anormale de détoxification. Ajoutons que l’état 
général des lapins dont les chambres n’étaient 
pas étanches était resté trk satisfaisant ; I’acti- 
nomycète dans tous les cas étalt resté enfermé 
danslagangueconjonctive. 

DISCUSSION 

1) Comme on peut le voir. il fut Impossible 
au long de ces essais de déceler une toxine pro- 
prement dite ou un métabolite toxique. 

II est vrai que nous avons recherché une toxi- 
cité hypothétique à portlr du germe en culture ; 
on pourra donc objecter qu’in VIVO, dans les 
lésions cutanées, le métabolisme de I’actino- 
mycète peut être différent, ce qui n’est après 
tout qu’une autre hypothèse. 

Toutefois il nous semble raisonnable de penser. 
compte tenu de la sensibilité des méthodes 
employées (notamment des cultures cellulaires). 
de la richesse des cultures qui nous ont fourni 
les matériaux de travail et de l’ordre de gran- 
deur des échantillons injectés, que ces résultats 
on+ quelque valeur. 

2) Les extraits obtenus en trottant par la 
méthode de Westphol le mycélium. les spores 
ou le milieu de fin de culture ne contiennent donc 
pas d’endotoxine au sens classique du terme, 
ainsi que ROBERTS (5) l’avait déjà observé en 
employant des extraits à l’acide trlchloracétique. 

Celui que nous avons préparé à potier du 
mycélium, avec un rendement de 2S p. 100 en 
moyenne (rapport des poids secs), est capable 
de sensibiliser des hématies à l’action d’un 
sérum agglutinant ; de nature polyosidique ou 
lipopolyosidique et non toxique, il est présent 

dans I’actinomycète vraisemblablement sous la 
orme d’un complexe protéine-polyoslde intro- 
cellulaire (somatique ou de surface). les prépa- 
rotions les plus actives étant obtenues avec des 
germes en pleine croissance par lyse en eau 
distillée, traitements aux ultra-sons. cycles de gel- 
dégel, etc... 

La lyse spontanée des éléments mycéliens fait 
qu’on le trouve aussi dans le milieu après un 
certain temps de culture (48 heures au moins). 

Toutefois, après extraction au phénol, il se 
caractérise dlftÏcilement par la précipito-diffu- 
sion en milieu gélifié, la ligne de précipitation 
étant floue et discrète. 

Rappelons qu’avec des fractions lipidiques de 
ce germe. obtenues par traitement à l’acétone 
ou au chloroforme, ROBERTS n’avai,t pas davan- 
tage réussi à mettre en évidence un pouvoir 
toxique ou nécrotlque de ces préparations. 

3) Le milieu ne contient pas d’exotoxine, au 
sens classique du terme, et de quelque nature 
qu’elle puisse être. 

Le milieu de fin de culture est riche en polyosi- 
des non toxiques et c’est un phénomène aisez 
frappant de le voir devenir de plus en plus 
visqueux à mesure que la culture se prolonge. 

A partir de 100 ml de milieu, après une pre- 
mière précipitation isoélectrlque à pH 4, on 
obtient en moyenne par addition successive de 
4 volumes d’alcool et après dialyse et lyophili- 
sation, 0,311 g d’un polyoside puritÎé dépourvu de 
toute toxicité. 

On ne peut manquer de trouver ici une ana- 
logie avec les levanes ou les dextranes extra- 
cellulaires libérées dans le milieu par certaines 
bactéries (B. subtilis, Arotobacter, etc...). 

Ce polyoside extracellulaire se détache de la 
capsule, très visible en microscople en contraste 
de phase (cf. fig. 1) qui gaine les hyphes mycé- 
lianes ; ROBERTS (5) a d’ailleurs suggéré 
que sa résistance et sa viscosité pouvolent êire 
des facteurs de fixation des hyphes dans les 
gaines pileuses et l’épiderme. 

II est très vraisemblable que, dans notre pro- 
cédé de culture. cette diffusion dans le milieu 
fut grandement facilitée par l’agitation et I’em- 
ploi d’un anti-mousse. Ce polyoslde est un 
haptène qui précipite en gélose en face d’un 
immunsérum récolté chez un bovin sévèremeni 
atteint de la maladie naturelle ; il semble 
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cependant incapable de sensibiliserdes hématies 
à l’action d’un sérum agglutlnant. 

Il n’est sans doute que peu responsable de 
l’activité pyrogène du milieu terminal car, à la 
dose de 500 Fg injectée dans la veine, il ne pro- 
voque chez les lapins de2 kg qu’une élévation de 
température de 0,3 0 0,5 OC. 

4) L’absence d’altération de l’état général 
des lapins porteurs de chambre de culture nous 
semble parfaitement en accord avec les autres 
résultats. 

S’il est vrai que les boyaux à dialyse ont pu 
empêcher la diffusion de toute grosse molécule. 
les filtres Milhpore VC étaient très perméables. 

Chez le lapin témoin porteur d’une chambre 
ne contenant que du milieu stérile. on observe 
le même processus d’encapsulation dans une 
gangue conjonctive ; mais, au contact des filtres, 
on ne retrouve pas l’infiltration intense par les 
polynucléaires et ce sont les histiocytes qui 
dominent. 

CONCLUSIONS 

Dans les conditions de nos expériences, il 

s’est révélé impossible de déceler une toxine 
soit dans les constituants soit dans les substances 
issues de la croissance et du métabolisme de D. 
congolensrs. 

Aucun phénomène toxique local ne pouvant 
être à l’origine des lésions, il se confirme donc 
que le rôle pathogène de cet octinomycète est 
vraisemblablement lié à sa seule multiplication 
dons l’épiderme des animaux. 

Les cas de mort des grands ruminants, surve- 
nont après des évolutions cliniques rapides, ne 
sont sûrement pas attribuables à l’action d’une 
toxine spécifique ; il devient certain que, pour 
expliquer ces accidents, les recherches doivent 
s’orienter vers le rôle des complications micro- 
biennes associées et celui des phénomènes d’al- 
lergie, au sens le plus large de ce terme. 
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des Pays Tropicaux. 
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SUMMARY 

II ,he pathogeniclfy of Dermo+ophil”s co”go+enrir 

retoted with a +Mn production ? 

The pothogenicity of D. congoiens~r is no+ related wiih +he production of a 
toxtn, 05 far OP show by zeveral +es+r corried ou+ in rabbits. mite, chickembryor 

ond calf embryo cells cultures. 
Atlemptr +a evidence an endotoxine like-rubsiance OL well as on exotoxin, 

hove been unruccessM. 
These results bave been arsessed by sorne experimenls corrled out in robblts 

hoving a culture chamber in their peritoneol cav~ty. 

RESUMEN 

No est6 orociado con la produccidn de una toxina la patogenicidad de D. con- 
goleosir, regtin 10 que demuestron IOP pruebor de toxlcidad ekctuadas en cone- 
~OS. ratones, embriones de pollo y c4lulas de embrianes de iernero ; no se Ile~6 
a cabo Ih bkquedo de uno endotoxina asi como 10 de una exotoxina. 

Ensayar efeduados in vive en conejos poriodores de c&narar de cultiva en el 

periioneo comproboron 10s dichos resultador. 
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Rev. Eh. Med. Vét. Pays trop., 1968, 21, 1 : (71-78) 

Étude dans certaines conditions africaines 
de l’action antiparasitaire du Thiabendazole 

sur divers helminthes des animaux domestiques 

lIJ. - Nématodes du veau de lait 
par M. GRABER, P. JRONCY et R. FERNAGUT 

RÉSUMÉ 

Lors der essais réalisés au Tchad et ou Nord Cameroun. il a été consiaié que 
IeThiabendazole, à Ia dose de 100 mg/kg, est capable dedetruire l’ensemble des 
parasiter intertinoux des veaux de lait, notamment Neoascaris nluiarum. Ler,doser 
les plus faibles (SO-60 mg/kg). d’j’ e a eff~cocer, ne peuvent être recom,,,ondéer, 
car I’élimlnafion des Ascaris est trop lente d’où risque d’obstruction et d’inioxi- 

cation mortelle. 

INTRODUCTION et LEE (1959) à la suite d’observations faites à 

Les enquêtes effectuées au Tchad ou COUTS des VOM (Nigéria) ne voit pas la nécessité de traiter 

dix dernières années révèlent que les veaux de systématiquement les animaux atteints. 

lait -c’est-à-dlre les animaux de moins de Pour d’autres au contraire (PECAUD. 1912), 

4 mois, hébergent dans plus de 20 p. 100 des cas la maladie est grave, elle provoque une mortalité 

de nombreux helminthes intestinaux apparte- i q ui, dans un troupeau, peut représenter jusqu’à 

nant la plupart à la classe des Nématodes. Trois lOp.lOOdes naissances. Ellesetraduit parl’émis- 

d’entre eux sont partlcullèrement fréquents : sion d’un diarrhée blanchâtre avec souvent 
Strongyloïdespap~ilo~~~ (WEDL, 1856), Hoemoncus ~ expulsion d’*scaris, de l’anorexie, l’odeur 
conforius (RUDOLPHI, 1803) et Neooscoris vifu- butyrique de I’haleine et parfois de la porésie. 

lorum (GOEZE, 1782). L’amaigrissement est dans bien des cas très 

Ce dernier touche en moyenne 12 p. 100 Prononcé. 
des 4.096 veaux de lait examinés, mais il est très ! Au Tchad, I’Ascaridiose présente à peu près 
irrégulièrement réparti. Absent de l’Est du pays : les mêmes caractéristiques. Si les pertes directes 
(Ouaddai). on le rencontre surtout dans le Centre , sont déjà lourdes (5 à 40 p. 100). les pertes indi- 
et l’Ouest : les taux d’infestation sont de rectes le sont encore plus, car les jeunes qui sur- 
12,6 p, 100 au Batha. 19 p, 100 au Chari- vivent subissent des retards de croissance, et 
Baguirmi et 16.7 p. 100 au Kanem. demeurent longtemps diminués, ce qui les rend 

L’Ascaridose des jeunes demeure en Afrique plus sensibles à l’action d’autres Némotodes 
une question forfcontroversée. Pour certains. les qu’ils risquent de rencontrer quand ils seront 
parasites sont en général assez bien supportés sevrés et mis au pâturage c’est-à-dlre les Bunos- 
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tomes, les (Esophagostomes et les Trichostron- 
gylidés. 

II importe donc de proiéger au mieux des ani- 
maux dont la présence est nécessaire pour ossu- 
rer le renouvellement normal du troupeau. 
Dans la pratique courante on emploie avec 
succèr le tétrachlorure de carbone, le tetrachlo- 
rethylène et certain5 dérivés de la diethylène- 
diamine (*), Cependant, dans le ca5 d’une cam- 
pagne de déparasitage visant w traitement sur 
une grande échelle de bovins dont l’âge va de 
quelques jours à trois ans, l’existence de Néma- 
todes (notamment Bunostomes, C%phagos- 
tomes) peu sensibles à l’action des anthelmin- 
thiques précédents limite leur utilisation. 

Dans ces conditions. il CI paru intéressant de 
préciser si le 2.(4’.Thiazolyl) benrimidarole ou 
Thiabendazole, dont l’efficacité sur les Néma- 
todes gastro-intestinaux est bien connue (GRA- 
BER, 1965 et 1966) et qui 5e prête parfaitement à 
ces actions de masse, ne pouvait pas être admi- 
nistré également à des veaux porteurs d’Ascaris. 

Grâce 0 l’aide de la Société MERK SHARP 
and DOHME des essais en ce sens ont été tentés 
au Laboratoire de Farcha. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

A. - Les animauxd’expérience 

Au total 60 veaux de lait de 2 à 3 mois et pesant 
de15à42 Iklogrames ont été utilisés. II se répar- 
tissaient ainsi : 

essais thérapeutique5 proprement dits 26 
essais de toxicité 8 
Témoin5 5 
e55~15 sur le terraIn <, 21 

Les 39 animaux ayant servi aux opération5 1, 
2 et 2 étaient originaires de la région de Fort- 
Lamy. Quant aux essais 5ur le terrain, ils sont eu 
lieu à Maroua (Nord-Cameroun) où I’Asca- 
ridose est très répandue. 

La plupart des veaux, en très mauvais état, 
présentaient une anémie plus ou moins profonde 
se traduisant par une diminution du nombre 
des globules rouges allant de S,6 p. 100 0 
68 p. 100. De plus, 40 p, 100 d’entre eux mon- 

(*) LE 1955 et 1956. 

traient uns taux d’eosinophiles supérieur à lu 
normale. Ils hébergeaient tous Neooscaris vifu- 
lorum dans les proportion5 indiquée5 au ta- 
bleau no 1, 

L 

Témoins 

3 

2 

l! 

1: 

Quelques-uns étalent également porteurs de 
;irongyloides popillosus. 

En raison des difficultés propres à ce genre 
d’expérience les essais ont été menés en plusieurs 
itopes de février 1965 à janvier 1967. 

Cet étalement dans le temps couvre une période 
avorable (automne-hiver) et une période défa- 
/arable (printemps) durant laquelle les essais 
,nt porté essentiellement sur la toxicité du médi- 
:ament. 

B. - Méihode 

1. Avant traitement. 

Chaque veau est mis en observation durant 
36 heures. Des examens coproscopiques et héma- 
.ologiques sont pratiqués dans le but de situer 
‘importance exacte du parasitisme. 

En fonction des renseignements ainsi obtenus, 
es lots sont alors constitués. II5 comprennent en 
noyenne un tiers d’animaux très parasités, un 
iers d’animaux moyennement parasités et un 
iers d’animaux faiblement parasités. 

2. Traitement. 

Les animaux ont été marqués et placés dans 
les stallesindividuellescimentées. Le Thiabenda- 
:ole a été administré sans diète préalable « à la 
,outeille ». Ils ont été nourris avec du lait frais 
Icheté sur place. 
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3. Après traitement. 

Sur chaque animal, il o été procédé pendant 
10 jours. 

a) Au prélèvement des crottes trois fois dans la 
journée. Elles ont été broyées dans un mince 
filet d’eau et soigneusement examinées de 
manière à faire apparaître les Ascoris évacués 
après administration du médicament. Ceux-ci 
ont été comptés et leur âge apprécié, 

c) Autopsie. 
Au bout de 10.15 jours environ, les veaux 

sont sacrltïés et les Helminthes demeurés en 
place récoltés. 

La comparaison entre le nombre de parasites 
expulsés et lenombre de parasites retrouvésdans 
l’intestin donne le pourcentage d’efficacité. 

Le protocole est donc demeuré très simple et 
très classique. 

6) A des examens coproscopiques journa- 
liers par la méthode de sédimentation. Dans un 
lot, lacompara~son entre la moyenne du nombre ETUDE DU POUVOIR ANTHELMINTHIQUE 

d’oeufs ou gramme avant traitement. après trai- DU THIABENDAZOLE 

tement et le jour de l’autopsie permet déjà de se RÉSULTATS AU LABORATOIRE. 

faire une id& même apprkkative de 1; valeur 
du médicament. 10 Tableau no 2 : examens coproscopiques, 

TABLEAU N’J II 

20 Tableau no 3 : Action du Thiabendarole sur Néooscaris vitulorum. 
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30 Tableau no 4 : Témoins. I dans le cadre d’une campagne de déparositaqe 

15 29 6 20 

Les résultais fournis tant par les examens co- 
proscopiques que par l’autopsie sont rigoureuse- 
ment superposables. A partir de 70 mg/kg. 
Neooscoris vifulorum mûrs ou immatures et Sfron- 
gyioides popillosus sont touchés par I’anthelmin- 
thique et tués. Malheureusement-comme il 
sera dit plus loin -cette dose ne peut être dans 
la pratique préconisée en raison de ses consé- 
quences qui sont plus le fait de l’Ascaris que du 
médicament. 

ACTIVITÉ DE L’ANTHELMINTHIQUE 

Neooscoris vitulorum est évacué très lentement. 

- en 4 à 7 jours vers 50.70 mg/kg. 
- en 5 jours ov maximum à 80 mg/kg. 
- en 4 jours à 100 mg/kg. 

Plus la dose est forte et plus l’élimination est 
rapide. Aux doses les plus faibles (50-60 mg/kg) 
les parasites morts sont susceptibles de s’accu- 
muler en pelotes serrées dans l’intestin où ils 
provoquent des occlusions. En outre, la cuticule 
est détruite par les sucs intestinaux d’où risque 
d’intoxications par les produits de désintégra- 
tion du Nématode. C’est ce qui o été constaté 
3 fois (sur 8 animaux) à SO-60 mg/kg. 

systématique, une dose ;nrque de 1’00 mg/kg 
peut être prévue pour des animaux dont l’âge 
va de quelques jours à trois ans, ce qui simplifie 
considérablement la distribution du médicament 
en brousse. 

Après traitement au Thiabendazole, les Ascaris 
recueillis dans les selles sont,rarement intacts. 
Souvent ils conservent leur couleur, tout en étant 
éclatés et mous. En fin d’évacuation, ils devien- 
nent plats et noirs et sont éliminés en menus 
fragments. 

CONSÉQUENCES DU TRAITEMENT 
SUR LA SANTÉ DE L’ANIMAL 

10 Conséquences visibles. 

A 80.100 mg/kg, le médicament est bien toléré 
et ne provoque pas de perturbations sensibles 
dans le comportement de l’animal. L’appétit 
reprend peu à peu et la diarrhée s’estompe. 
Quand II y  a constipation -ce qui arrive par- 
fois - le transit intestinal redevient moral au 
bout de 48 heures environ. 

20 Numérations globulaires, eosinophiles. 

Une série d’observations a été faite sur des 
veaux traités à 70.80 mg/kg (tableau no V). 

Par contre à doses plus fortes cet inconvénient 
ne joue pas. Pour plus de sécurité, il vaut mieux 
recommander une dose supérieure -100 mg/ 
kg - qui assure l’expulsion des Ascaris dans les 
délais relativement courts, TU~S porter atteinte 
à la santé de l’animal. 

Cette dose de 100 mg/kg est d’autant plus 
pratique qu’elle correspond à celle qui a été 
préconisée dès le traitement des Bunostomioses, 
des CEsophogostomes et des Trichostrongyloses 
des animaux de 6 mois à 3 ans (“), Autrement dit, 

(*) GRABER, 1965. 

fa 
se 

5.300.000 

1 

Au bout de 10-15 jours, les résultats sont assez 
~vorables. Les Ascaris unefoisdisporus, l’animal 
: rétablit peu à peu et l’anémie s’atténue pro- 
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gressivement, mais lentement. II est probable 30 Protéines du sang (*). 
que ce phénomène se serait accéléré si les veaux 
avaient été laissés à leur mère, alors que dans 

A la dose de 80 mg/kg, les Protéines du sang 

le cas de l’expérience, ils ont regu un allaitement 
ne subissent pas de modifications, le taux de pro- 

artificiel plus ou moins bien équilibré. 
téines totales et d’albumine demeure l&gèrement 

Les Eosinophiles très nombreux en début de 
au-dessous de la normale et le taux de globu- 

traitement diminuent également (tableau No VI). 
lines nettement au-dessus, 

Ces résultats n’ont rien de significatif. les essais 

TABLEAU Iv “1 n’ayant pu être effectués dans les conditions les 

Po”rcencage d’éosinophiles après fraifement 
meilleures (voir paragraphe précédent). 

a” Thiabendazole 

TOXICITÉ 
ooses “eau N$re d’éosinophiles 

wdkg lx’ Avant trait.suent Après CraitemenL Des doses progressivement croissantes ont été 

70 1 7 3.5 expérimentées (tableau no 7). 

2 10 5 Le médicament est toxique aux faibles doses 
3 7 2 (50 à 60 mg/kg) mais indirectement, pour les 

80 4 6,25 5 
raisons qui ont été exposées plus haut (accumu- 
lotion dans l’intestin des Nématodes morts avec 

5 3 1,s 
6 3 1,s 

danger d’obstruction et d’intoxicatibn par les 
produits de décomposition des parasites). 

TABLEA” N’ “II 

A des doses fortes, entre 700 et 800 mg/kg. vALEuR ÉCONOMIQUE 
I’anthelminthique est susceptible de tuer des DU MÉDICAMENT 
veaux anémiés et amaigris, ce qui donnerait un 
coefficient chimie-thérapique compris entre Elle s’apprécie en fonction des gains de poids 

74 8. mesurés à la bascule. 

Les signes de l’intoxication au Thiabendozole Les essais ont été réalisés en décembre 1966- 

sont frustres et peu manifestes. II n’y a ni conges- 1 ‘anvier 1967 à Maroua (Nord Came~roun). 

tien, ni hémorragie intestinale. On note de Après recherches des ceufs de parasites portant 

l’anorexie, une perte de poids accélérée en I’es- sur une centaine de veaw de lait de 1 mois à 

pace de quelques heures, une chute brutale du 3 mois et demi, vingt et un d’entre éux ont été 

tauxd’hématies. La mortsurvienten48-96 heures 
selon l’importance de la dose. (*) Travail réalisé par M. QUEVAL et Mme BRUNET. 

7s 
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sélectionnés, appartenant à sept villages diffé- 
rents. 

Dans l’ensemble, leur état d’entretien était des 
plus médiocres. 

Les anomaux ont été divisés en deux groupes : 

- un groupe « témoins » (11 veaux). 
- un groupe «traités » (10 veaux). 

Chaque lot a été constilué de la même façon, 
de telle sorte que la moyenne du nombre d’œufs 
,émis était 0 peu près équivalente dans les deux 
séries. 

Chaque animal a re$u 100 mg (*) de Thiaben- 
dazole par kilogramme depoidsvif, dansde l’eau 
« à la bouteille ». Le médicament a été distribué 

sur place, sans préparation de l’animal, c’est- 
à-dik sans mise h 1; diète préalable. 

Après traitement, des examens coproscopi- 
ques ont été effectués, de semaine en semaine, 
jusqu’à la fin de l’expérience : ils ont révélé 
des infestations mixtes par Neooscoris vilulorum, 
Strongyloides popillosus, Hoemoncus confortus et 
très rarement Bunostomum phiebofomum. 

Les pesées ont été faites tous les quinze jours 
au moyen d’une bascule transportable. 

L’observation a duré environ 50 jours et les 
veaux ont été nourris par leurs mères, sans 
aucune modification de leur régime habituel. 

Les résultats figurent aux tableaux 8, 9 et 10. 

TABLEAU No X 

Moyme du nombre d’mufs de porasiies (ou gramme de matière fécale) 
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Les chiffres se passent de commentaires. Le 
traitement ou Thiabendazole entraîne en un mois 
et demi une augmentation de poids de 37.2 p. 100 
contre 26,5 p. 100 chez les témoins. L’animal 
traité gagne 10,7 p, 100 par rapport à celui qui 
ne l’est pas. 

L’anthelminthique détruit non seulement les 
Ascaris et les Strongyloides, mais encore les Hoe- 
moncos et les quelques Bunostomes dont les 
animaux les plu5 a+ sont porteurs. 

Les Nématodes. une fois disparus, grâce à 
l’action du Thiabendazole, les veaux sont mieux 
à mêmede profiter du lait de leur mère et abor- 
deront la. délicate période du sevrage dans les 
meilleures conditions. 

ÉPOQUE DES TRAITEMENTS 

La chronologie des traitements est dlfficlle à 
fixer, cor elle dépend des naissances qui se pro- 
duisent elles-mêmes à des dates irrégulières. 

Cependant, compte tenu de ce qui o été écrit 
précédemment (GRABER, 1965) et pour éviter 
d’intervenir de nombreuses fois dons le même 
troupeau, on traitera systématiq~uement au Thia- 
bendozole IJensemble des animaux de quelques 
jours à 3 ans (*). Les interventions auront heu 
pourleTchadàlafin de lasaisonsèche (fin mars 
à fin juin), et à la fin de la swon des pluies (de 
septembre à décembre). 

CONCLUSIONS 

En milieu tropical, le Thiabendazole fait 
preuve à l’égard des principaux Némotodes du 
veau de lait d’un pouvoir anthelminthique élevé. 

(*) Dose uniforme de 100 mg/kg Thiabendozole pur. 

La dose préconisée est de 100 milligrammes de 
produit pur par kilogramme de poids vif. 

Elle cassure la destruction à peu près totale des 
Helminthes suivants : Neooscaris vitulorum, 
Stronglyloldes pop~llosus, Hoemoncus contortus et 
Bunostomum phlebofomum, les deux premières 
espècesétant les plusfréquentes dans cette classe 
d’âge. 

A des doses plus faibles (SO-70 mg/kg) I’expul- 
sion des Ascaris est lente, ce qui provoque par- 
fois, en cas de parasitisme massif, l’accumulation 
des Nématodes dans l’intestin, avec risque d’ob- 
struction, d’intoxication et mort de l’animal. Cet 
inconvénient ne joue pas à 100 mg/kg, CCIT i’éli- 
mination est beaucoup plus rapide. 

Le médicament. malgré ces resctrictions, est 
dans l’ensemble bien toléré. La marge de sécurité 
est importante, de l’ordre de 7-8. 

Sur le terrain, les conséquences du traItement 
au Thiabendazole se traduisent par une amélio- 
ration rapide de l’état général des jeunes et par 
un gain de poids qui dépasse de 10,7 p. 100 
celui des animaux témoins. 

L’intérêt économique du Thiabendozole chez 
les veaux de lait est donc indéniable. L’emploi 
d’une dose uniforme de 100 mg/kg pour des ani- 
maux dont l’âge varie de quelques jours à 3 ans 
élargitsingulièrement lechamp d’application de 
cet anthelminthique et simplifie son emploi. 
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Study ofthe parasiticide oclio” ofThiabe”dazol on rame helminths 
of domer,ic ““inldl ““ch sonle Africon condition*. 

III. Nema‘odeae OfsUCking cdl 

From experimentattonr mode in Chad and in North Cameroun, the authors 
came +a the conclusion that Thiabendazol. ot the dose of 100 mg/kg, IS able io 
kil1 he whole ofthe inte~finai parasites offhe sucklng calf. erpecially Neoorcorir 

ntuiorum. The lover+ doses (SO-60 mg/kg). are IICIIW. buf ca”“01 be recomme”- 
ded. rince the eliminalion of Ascaris is loo slow and therefore there is o risk of 
intestino obrtruchon and of fatal intoxication. 

The field triais rhowed an important weight increase in “nimals which hod 
bee” treated. 
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RESUMEN 

Duronk 10s ensayor ekctuodos en et Chad y en el noïle de CamerOn. se 
constat6 que et thiobendarole en dosis de 100 mg/kg puede dertruir todos lx 
porrAri+oias intesiinaler de 10s terneros de pecho, particularmente Neoascoris 

viiulorum. No se pueden recomendar las doris m6r pequefias (SO-60 mg/kg). ya 
activas, par que la eliminaci&, de 10s ascoris es demosioda lento loque puede 
provacar uno obstrucci6n y ma intoxicaci6n mortai. 

Los ensoyos reolizodos sobre +erreno muestron que el aumenio de pesa de 
lx animaler traiador es importanie. 
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La cysticercose bovine en milieu sédentaire 
et en milieu nomade 

bar M. GRABER et R. TA00 

RÉSUMÉ 

Les ou+eurr étudient. au Tchad. 10 Cyrticercose bovine en milieu s&dentaire 
et en milieu nomade. Hs consioient qu’au Batho (Centre Tchad), il existe 4 fois 
plus d’animaux ladres chez les sédenioirer que chez les nomades. 

Au Kanem (Ouest Tchad). la proportion est a peu près identique.Danr les 
2 préiedures le toux d’infestoiian du betail nomode est très voisin (environ 
5 p. 100). 

INTRODUCTION 

La Cysticercose bovine constitue au Tchad un 
problème économique d’une grande Importance 
et deux études lui ont été déjà consacrées (GRA- 
BER 1959 : GRABER et THOME 1964). 

Elles ont perm15 d’apporter un certain nombre 
de précisions sur les conditions qui favorisent 
le développement de cette maladie dans les zones 
sèches du Tchad qui sont également les regions 
où vivent les troupeaux les plus nombreux. 

Cependant, une question n’a été que très 
partiellement abordée : celle de la répartition 
de la ladrerie bovine en milieu sédentaire et en 
milieu nomade. 

Ce problème mérite de retenir plus porticu- 
lièrement l’attention. 

CONDITIONS DE L’ENQUETE 

Cette enquête a été menée au Kanem (Ouee 
Tchad) et ‘au Batha (Centre Tchad). Elle a dure 
11 mois, de juillet 1963 à mai 1964 et a porte 
sur 122 animaux de boucherie adultes dans IE 
premier cas et 397 dans le second. 

Les zébus du Batha ont été examinés aux 
abattoirs d’Ati et de Koundjourou qui était, 
à l’époque. un gros centre de fabrication de 
viande séchée. Ceux du Kanem l’ont été dan: 
différents villages dépendant de la préfecture de 
Mao et de la sous-préfecture de Moussoro. 

La viande des animaux a été découpée en 
menus morceaux et les Cysticerques ont été soi- 

gneusement recherchés dans les muscles et les 
organes, récoltés, mis en flacon et formolés en 
vue de leur examen ultérieur. 

En même temps, les enquêteurs se sont ren- 
seignés sur l’origine des animaux et sur leurs 
déplacements habituels, ce qui, en pleine zone 
d’Elevage, présente un peu moins de difficulté 
que dans les grands centres d’abattage. 

Dans un stade ultime, au laboratoire, les Cys- 
tlcerques ont été mis en coupes sériées et leur 

âge apprécié. 

RÉSULTATS 

10 Résultats d’ensemble. 

Ils tigurent aux tableaux no 1 ei 2. Pour le 
Batha, le taux d’infestation moyen’ est un peu 
mo~ns important que celui des années 1958-1960 
au cours desquelles un nombre d’animaux sé- 
dentalres beaucoup plus élevé avaitétéautopsié. 

L’enquête confirme le fait que le bétail nomade 
est quatre fois moins parasité que le bétail 
sédentaire. II est bon de préciser que dans le cas 
du Batha. II s’agissait en général de «grands » 
transhumants qui n’hésitent pas à se déplacer de 
I’Ouaddl Haddad dans le Nord jusqu’au fond 
du Salamot et du Moyen Chari dans le Sud, soit 
sur une distance de plusieurs centaines de kilo- 
mètres. 
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En ce qui concerne le Kanem, les chiffres 
obtenus tant chez les sédentaires que chez les 
nomades sont à peu de choses près superpo- 
sables et ne diffèrent guère de ceux recueillis au 
cours d’une enquête précédente (1957.1963). 
Au Kanem. les transhumances sont dans l’en- 
semble, beaucoup plus limitées qu’au Batha. 

Chose curieuse. tant au Kanem qu’au Batha, 
on retrouve chez les animaux appartenant à 
des éleveurs nomades des pourcentages de 
Cysticercose très voisins (5,05 p. 100 : 5,3 p. 100). 

II est difficile d’expliquer cette distorsion entre 
transhumants ei sédentaires peut-on invoquer 
du Centre Tchad. Tout au plus peut-on In”oq”er 
en milieu nomade un certain relachement de la 
symbiose homme-bétail qui conditionne I’appa- 
rition de la Cysticercose dans un troupeau : les 
hommes sont moins nombreux le bétail plus 
dispersé et plus mobile, moins concentré autour 
des zones d’habitation qu’en zone de peuple- 
ment sédentaire. 

Quant au téniasis humain. on ne dispose que 
de renseignements globaux. Selon une statis- 
tique dotant de 1964. le nombre d’individus 
atteints serait d’environ 5 p. 100 (Anonyme 
1964). 

Le Kanem est une réglon traditionnellement 
peu touchée par la Cysticercose. Le mode d’éle- 
vage en raison des faibles transhumances varie 
tout compte fait assez peu, ce qui entraîne une 
certoune uniformité dons le taux d’infestaiion 
par Cysticercus bovis. 

20 Stade d’évolution des Cysticerques. 

Les tableaux 3 et 4 résument les observation: 
faites en ce qui concerne, la locolisatlon de: 
parasites, leur nombre ct leur stade d’évolutior 
chez les zébus du Centre Tchad. 

II apparaît que, les Cystlcerques récoltés chez 
des animaux transhumanis âgés de plus de 8 onr 
son+, pour les trois quarts d’entre eux tous calci- 
fiés. Par conire chez les sédentaires, la propor. 
tion n’est plus que de la moitié. 

Par ailleurs, le nombre de parasites par zébu 

Au Kanem. la Cysticercose est surtout une 
affection d’hivernage (à partir de juin) ce qui 
corrobore les observations précédentes (GRA- 
BER et THOME, 1964). 

CONCLUSIONS 

, 

519 rébus de boucherle âgés ont, de juillet 
1963 à juin 1964, été autopsiés au Batha (Centre’ 
Tchad) et au Kanem (Ouest Tchad). Les Cysti-1 
cerques ont été systématiquement recherchés et’ 
leur âge apprécié. Les constatations suivantes, 

semble plus important dans le second groupe ontétéfaites : 

que dans le premier. 10 II existe quatre fois plus d’animaux ladres 
II en résulte que les animaux âgés qui. pour chez les sédentaires du Batha que chez les noma- 

la plupari. soni abattus sur des marchés de des, alors qu’au Konem la proportion est à peu 
brousse sans inspection. donc sans stérilisation, près identique. 
représentent la meilleure source d’infestation 20 Le taux d’infestation du bétail npmode dans,, 

pour l’homme qui les consonime et assurent 
l’entretien continu du téniasis humain. 

Au Kanem, les Cysticerques examinés étalent 
tous calcifiés, que ce soit chez les sédentaires ou 
chez les nomades. 

30 Epoque des infestationr. 

Les résultats du tableau 5 montrent que pour la 
période considérée les mas de mars-avril et 
septembre-octobre sont ceux où I’infestation est 
maximale. 

Un autre sondage en 1965 à l’abattoir d’Ati 
confirme le fait 

Ces constatations ne coincldent pas exacte- 
ment avec ce qui avait été écrit précédemment 
(GRABER et THOME 1964). II est vrai que la 
première enquête (1958.1960) intéressait des 
animaux un peu plus jeunes, plus parasités et 
provenant, dans 60 p. 100 des cas, d’élevages 
sédentaires. La Cysticercose paraissait, dans ces 
conditions, un peu moins fréquente en mars et en 
mai. II est probable que la situation varie selon 
les années et la proportion de bétail sédentaire 
ou nomade qui entre dans les statistiques. 

Cependant, aux abattoirs de Fort-Lamy, 
depuis déjà plusieurs années, ou morneni de la 
«soudure » c’est-à-dire à partir d’avril, les 
expéditeursdeviandecessentdes’approvisionner 
au Batha. tant pour des raisons pratiques 
(transport) que pour des raisons sanitaires dont 
la principale esi I’exisience à cette époque de 
l’année d’une forte proportion d’animaux ladres. 
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les deux régions considérées est très voisin (un 
peu plus de 5 p, 100). 

30 Les trois quarts des animaux nomades sont, 
au Botha, porteurs de Cysticerques calcifiés, 
contre 50 p, 100 seulement chez les sédentares. 
Au Kanem il n’a été vu au cours de cette enquête 
que des parasites dégénérés. La proportion est 
la même dans les deux cas. 

40 Le plus grand nombre de Cysticerques a 

été rencontré au Konem en début d’hivernage. 
Au Batha, lorsqu’il s’agit de lots d’animaux où 
le bétail nomade est en majorité. l’infestaiion 
semble maximale en mars-avril. 

50 Les auteurs insistent sur le danger que 
présente pour la ‘anté humaine la viande des 
anomaux âgés, viande souvent ladre et mise 
en consommation sur place, dans les marchés de 
brousse. sans inspection et sans stérilisation. 

SUMMARY 

ne bovine cyrticercoris amongrt redenlory and nomodic coitle 

Bovine cysticercosir bas been rtudied omongst sedentory and nomadic cattle, 
in Chod. In Botha (Centre Chad) ihe sedentary caitle bave been reparted +o be 
4 iimes more infestaied by Cyrticercaris thon the nomodic an~mals. 

In Kanem (V&s+-Chad), the inieslation rak of bath nomadic ond redentary 
coiile is nearly the same, In bath prekclures. the infestaiion raie of nomodic 

calile is very sidar (about 5 p. 100). 

RESUMEN 

Los autorer esludion. en Chod. IQ cirticercasis de lx bovinos en media seden- 

tario y nomode. Segrin SUI obrervaciones, se encuentnln en Batha (Ceniro de 
Chod) 4 wces mtir de animale triquinosas en las redentarios que en 10s 
nomoder. 

En Kanem (Os+e de Chad),el iermino media es casi iguol. En 10s dos prefec- 
tums, el porcentaje de iniestacion del ganado nomade er muy cercano (como 
5 p. 100). 
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Particularités biologiques 
de la souche ouest-africaine 

de Trichinella spiralis (Owen, 1835) 

Réceptivité et sensibilité 
de quelques mammifères domestiques 

et sauvages 
par 5. GRÉTILMT ef G. VASSILIADÈS 
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considérer comme un maiériel susceptible d’être utilisé 0 la conservaiion de Ia 
souche. 

g) Les Primales (singer Paplo popio et Erylhrocebus poiar) son+ extr@mement 
sensibles. Une dose de quelques cenioiner de kystes est mortelle pour un jeune 
cynocéphale. 

Isolée en janvier et février 1967 à partir de 
trois phacochères (Phocochoerus oeihiopicus) et 
d’un chacal (Conis odustus) abattus dans la 
région du Delta du Fleuve Sénégal, une souche 
deTrichineliosprrolis(OWEN,1835)estentretenue 
sur chat au Laboratoire national de I’Elevage 
et de Recherches vétérinaires de Dakar (Séné- 

4). 
Dès les premiers passages (essais d’infesia- 

tion expérimentale faits sur chats, chiens, rats 
blancs, rats noirs et souris) les carnivores 
domesiiques se révèlent très sensibles alors 
que ,le rat et la souris so?t très peu réceptifs 
,(GRETILLAT et VASSILIADES, 1967). 

Des caractères biologiques à peu près sem- 
blables ont été signalés pour la souche de i. spi- 
rolrs du Kenya (NELSON et MUKUNDI, 1963 : 
NELSON et BLACKlE.1966 ; KOZARet KOZAR, 
1965). 

L’examen morphologique des adultes mâles et 
femelles obtenus expérimentalement sur chat 
et sur chien ne révèle aucvne différence avec 
l’espèce classique. Les caractères particuliers 
observés au Laboratoire au sujet de la récepti- 
vité et de la sensibilité de quelques mammifères 
,domestiques et sauvages sont donc essentielle- 
ment d’ordre biologique. 

La trichinose des animaux sauvages en 
Afrique doit être considérée comme un danger 
latent. 

Devant les risques de dispersion de cette 
monose qui peut avoir de graves répercussions 
ou point de vue sanitaire et économique, des 
essais d’lnfestation artificielle ont été réalisés au 
laboratoiresurchat, chien, porc, rat blanc, souris 

iblanche, rot de Gambie (Cricefomys gambianus), 

,hérlsson (Alelerlx oibwenir,s), lapin et singe. 
Pour chacune de ces espèces, on a essayé de 

,déierminer : 

a) son degré de sensibilité à la souche ouest- 
africaine de T. spirolis, 

b) le rôle éventuel qu’elle pourrait jouer acci- 
dentellement comme hôte de transmission ou 
comme réserwxr de parasites, 

c) les possibilités d’adaptation de la souche 
à un hôte considéré actuellement comme très 
peu réceptif, ou partiellement réfractaire. 

Chat. 

Considérant les difficultés rencontrées par 
NELSON et MUKUNDI (1963) pour isoler la 
souche est-africaine de T. spirolis (mauvaise 
réceptivité du rat et de la souris), nous avons 
utilisé le chat domestique pour fixer au lobo- 
ratoire la souche ouest-africaine. En effet, T. 

sprrolis, essentiellement parasite de carnivores 
et infestant natur4ement le chacal en Afrique 
de l’Ouest, le chat, animal d’entretien facile a 
laboratoire. était tout Indiqué pour l’isolement 
de cette souche. Les résultats ont été excellents. 
Depuis janvier 1967, nous la conservons sur ce 
carnivore qui, à notre connaissance, ne sert pas 
habituellement d’hôte expérimental. 

Le contrôle et le calcul du taux d’infestation 
sont faits, soit par autopsie (moyenne établie 
d’après les chiffres recueillis à l’examen des 
muscles de la cuisse, de l’épaule, du dos, du dia- 
phragme et du cou), soit sur biopsie effectuée 
sous anesthésie générale au niveau de la cuisse. 
de l’épaule ou des intercostaux. L’importance 
de chaque prélèvement nécropsique est d’envi- 
ron 1 gramme. celui de la biopsie 0,2 à 0.5 g. 

Le graphique 1 fournit le taux d’infestation 
musculaire en fonction ,du nombre de kystes 
larvaires administrés à l’animal (nombre de 
kystes pour 100 grammes de poids vif). 
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/ pour 100 grammes de poids vif de l’hôte), se 
traduit par une augmentation du taux d’infes- 
totion musculaire (Cf. graphique no 1). 

Cependant : 

a) Une infestation massive (125 à 860 kystes 
pour 100 grammes de poids vif),’ peut être 
mortelle pour des chats dont l’état général 
est plus ou rno~ns déficient (4 décès sur 23 ani- 
maux en expérimentation). Au cours des deux 
premières semaines apparaît une diarrhée pro- 
fuse et hémorragique. L’animal très abattu, fté- 
vreux, est faible, anémié, sans appéiit. La mort 
survient 6 à 20 jours après I’infestation. L’exa- 
men des fèces pendant toute la durée des troubles 
gastro-intestinaux révèle l’existence d’adultes de 
trichines expulsés avec les excréments lors 
de la débâcle Intestinale. 

A l’autopsie, les lésions principales sont une 
congestlon intestinale intense avec entérite 
hémorragique. de la congestion hépatique. et 
un léger hydropéricarde. L’examen du raclat 
de la muqueuse Intestinale met en évidence de 
nombreux adultes mâles et femelles de i. seirolis. 

Graphique. -Caurbes de senslbillté et de réceptivllé 
du chat domestique à 10 souche ouest-ofricaine de T. spi- 
miis. 

(Les indices de carr&+ion entre iog Y et y pour ces 
deux droites établies suivant la méthode des moindres 
carrés sont respectIvement : 

courbe Ar = 0,984 
courbe Br= 0,695 

Quelques remarques semblent nécessaires en 
ce qui concerne la sensibilité du chat domestique 
0 la souche ouest-africaine de T. spirol~s. 

1’~ Un très petit nombre de kystes Iarva~res 
(quelques dizaines) suffit à infester convenable- 
ment un chat adulte, sons troubles apparents 
durant la phase Intestinale de la maladie. 

20 La dose moyenne infestante se situe pour 
le chat entre 400 et 600 kystes. Une légère 
diarrhée apparaît dans les quelques jours quf 
suivent I’administrotlon de la vlande parasitée. 
Elle disparaît vers les 15e ou 2Oejours. La densité 
du parasitisme trouvé à l’autopsie ou sur biopsie 
est en général moyenne (51 à 121 larves par 
gramme de muscle). 

30 Une augmentation Importante du nombre 
de kystes infestants (2.000 à 9.500 kystes pour 
un chat adulte, correspondant à 125 à 860 kystes 

b) Sut-des oivmauxen bonne santé, des désor- 
dres Intestinaux (diarrhée plus ou moins grave 
avec inappétence passagère) apparaissent de% 
que le nombre de kystes administrés dépasse 10 
pour 100 grammes de poids vif. Les troubles 
morbidess’aggravent(diarrhéesanglante.vomis- 
sements. abattement et légère hyperthermie) à 
portlr de doses dépassant 50 kystes pour 100 
grammes de poids vif. 

L’autopsie et la biopsie musculo~re ne révèlent 
que des infestations de moyenne importance (59 
0172 kystes au grammede muscle) (graphiquel, 
courbe A). 

c) Quelques sujets (5 SU~I~), soit environ 26 p. 
100, se sont montrés particulièrement sensibles 
(graphique 1, courbe 6). 

Ces animaux ont un taux d’infestotion rnuscu- 
laire particulièrement élevé (318 à 745) sans 
cependant atteindre le millier de larves par 
gramme de muscle. Ce sont des chats adultes 
dont la croissance était pratiquement terminée 
ÛU moment de I’infestatlon. 

C’est peut-être une des raisons pour lesquelles 
le toux de parasltlsme musculaire n’a pas été 
réduit par une élévation du poids de l’animal. 

D’une manière générale, chez tous les ani- 
maux ayant eu des troubles intestinaux impor- 

Retour au menu



tonts, une diarrhée chronique à allure cyclique 
(8 à 10 J~U~S) persiste pendant plusieurs mas, 
cependant sans répercussion apparente sur l’état 
général. 

La courbe A : YA = 51,06 (Log. x + 0,212) 
(chats jeunes dont la croissance n’est pas termi- 
née) et 
La courbe B : Y B = 320 (Log. x - 0.3756) 
(chats adultes ayant terminé leur croissance) 

démontrent la proportionnalité entre la dose 
infestante et le taux d’infestation musculaire. 
C’est, à notre avis, une preuve supplémeniaire de 
l’affinité de la souche ouest-africaine pour les 
félidés. 

Une infestotion par 2 à 6.000 kystes peui pro- 
voquer l’avortement ou le part prématuré chez 
la chatte gestante (expérimentation faite sur 
deux femelles pleines respectivement de 35 et 
40 jours). 

L’examen trichlnoscopique des cadavres de 
deux chatons nés prématurés, fait 33 jours après 
leur naissance a été négatif. Les larves de i. spr- 
rolir ne passeraient donc pas la barrière pla- 
centaire chez les félins. 

Chien. 

La sensibilité et la réceptivité du chien domes- 
tique pour les souches sénégalaises de 7. spirolis 
ont été testées sur 6 chiens indigènes de race 
indéterminée. 

Des doses moyennes de 10 à 25 kystes par 
100 grammes de poids VI~ ne provoquent aucun 
désordre apparent chez le chien. 80 kystes font 
apparaître de légers troubles intestinaux qui 
deviennent alarmants (diarrhée hémorragique, 
abattement, inappétence) cher les sujets infestés 
avec plus de 125 larves pour 100 grammes de 
poids vif. 

Contrairement à ce qui se passe chez le chat 
domestique le taux d’infestation musculare 
5 à 520 kystes par g ne semble pas proportionnel 
à la dose infestante, et le toux de réceptlwté 
est très variable d’un animal à l’autre. 

Porc. 

Cette espèce, hôte par excellence de J. spirolis 
en Europe et aux U. 5. A. dans les régions où la 
trichinose règne à l’état endémique. et source 
principale d’infestation de I’Homme, devait 

être testée au point de vue sensibilité et récep- 
tivité à la souche ouest-africaine. 

Les essais ont été faits sur 14 porcs de race 
Large White âgés de 4 à 10 mois et pesant 
de 25 à 65 kg. 

Ces an~rnaux ont été infestés à l’aide de viande 
de chat ou de chien parasitée à raison de 50 à 
300 kystes par gramme de muscle. 

Le tableau no 1 donne les résultats généraux 
obtenus au cours de cette expérimentation. 

Le porc de race européenne, même ~OU~IS à 
une infestation massive par la souche ouest- 
africaine de J. sp~rol~s (plus de 500 kystes pour 
100 grammes de poids vif) n’est nullement incom- 
modé dans les jours et les semaines qui suwent. 
L’appétit est conservé, les gains de poids sont 
normauxet il nese produitaucun troubled’ordre 
général ou intestinal. A l’examen des fèces, pen- 
dant les trois semaines suivant I’infestotion, 
on ne trouve que de très rares trichines adultes. 

La recherche des larves migratrices dans le 
sang circulant chez 4 jeunes porcs ne donne 
que des chiffres très bas (0,3 à 1,3 larve par cc. 
de sang) avec un maximum entre les 20e et 25e 
jours. Les prélèvements de sang ctrculant (15 cc. 
en moyenne) sont faits par ponction cardiaque 
surl’animalsousonesthésiegénérale, les10~,15~. 
22e, 338, 45e et 55e jours après I’infestotion 
(GRÉTILLAT et VASSILIADÈS, 1968). Pour le 
dénombrement et la mise en évidence des larves 
de J. se~roiis, II a été utilisé la technique exposée 
par NELSON et BLACKIE en 1966 pour la 
recherche des mêmes éléments dans le sang 
circulant chez le rat. 

Les autopsies faites au bout de 28 à 198 jours 
ne donnent que des résultats très faibles en ce 
quf concerne le taux moyen d’lnfestation muscu- 
laire. 

Même chez les animaux ayant absorbé un 
très grand nombre de larves infestantes (40 à 
500kystesporl00grammesdepoidsviféquivalent 
à 6 x 10+3à25 x 10+4iarves suivant le poids de 
l’animal), le nombre de kystes pour un gt-unme 
de muscle est très faible : 1 à 15 en moyenne 
pour atteindre rarement une vingtaine dans 
certains groupes musculaires réputés être des 
sièges de prédilection, tels que les piliers du dia- 
phragme. 

Si la densité moyenne oscille autour de 2 à 15 
kystes larvaires ou gramme de muscle, il est à 
noter qu’un très grand nombre d’entre eux subis- 

Retour au menu



sent un début de calcification ou sont calcifiés 
dès la fin du premier mois, c’est-à-dire presque 
immédiatement après leur formation. 

Cette destruction par calcification débute por 
la formation d’une zone d’apparencegranuleuse 
de couleur marron plus ou moins clair qui 
entoure le kyste puis envahit peu à peu son 
intérieur (photo no 1). Au début, la larve est 
transparente et mobile avec des organes internes 
se détachant très nettement du reste de I’helmin- 
ihe et une cuticule mince et lisse. Puis apparaît 
un brunissement de la larve qui devient immo- 
bile et se plisse superficiellement comme si elle se 
rétractaif sur elle-même. Une fois calcifié, l’en- 
semble kyste et larve est un élément allongé, 
plus ou moins ovalaire ou fusiforme, granuleux, 
jaune brunâtre et de dimensions varfables 
presque toujours supérieures à 500 pet pouvant 
atteindre 800 à 1.000 + (photo no 2). A l’intérieur. 
il est possible de reconnaître. sur les kystes 
récemment calcifiés, les contours plus ou moins 
estompés de la paroi kystique avec une larve 
morte, petit boudin noirâtre spiralé ou parfois 
fragmenté (photo no 3), qui disparaît totalement 
dans les vieux kystes calcifiés. seulement recon- 
naissables à leur forme allongée dont la texture 
granuleuse et marron est un peu plus foncée 0” 
centre qu’à la périphérie. 

Cette très faible réceptivité de l’espèce porcine 
0 la souche ouest-africaine de J. spiroiis peut 
s’expliquer de la manière suivanfe : 

Malgré un nombre très élevé de larves infes- 
tantes, les adultes mâles et femelles de trichines 
sont toujours très rares dans l’intestin grêle des 
porcs infectés (0,4 pet 0,15 $/l cm de duodénum ; 
0,7 9 et 0,35 $/l cm de jejunum : 0,05 9 et 
0,05 S/I cm d’iléon) (*), Aucun spécimen adulte 
n’étant pratiquement expulsé avec les matières 
fécales dans le courant des trois premières 
semaines (0,07 adulte par jour et par 100 g de 
fées), une « barrière intestinale » semble pro- 
téger le porc contre le5 infestations massives 
en empêchant l’évolution normale de la larve 
jusqu’au stade adulte. 

Les femelles et mâles de trichines qui arrivent 
à maturité ne donnent naissance qu’à un petit 
nombre de larves migratrices qui, pour la plu- 

(*) Chiffres établis à l’examen de deux porcs autopsiér 

les 19 et IF jours. 

part, sont détruites par calcification quelques 
jours ou quelques semaines après leur enkyste- 
ment dans les muscles du porc (GRÉTILLAT et 
VASSILIADÈS. 1968). 

II semble donc permis d’admettre que le porc 
domestique de race européenne (Large White) 
est un très mauvais hôte pour la souche ouest- 
africaine de J. spirol~s. Il ne faut cependant pas 
être trop affirmatIf, car l’expérimentation le 
prouve. certains sujets peuvent héberger des 
kystes de trichines deux à six mois après leur 
infestation (Cf. tableau no 1). La chair de ces 
animaux peut infester le chien ou le chat (voir 
tableau n”Z), donc peut-être I’Homme. 

Le rôle joué par les réservoirs de virus et 
par les hôtes occasionnels susceptibles d’assurer 
accidentellement I’infestation de porcs élevés 
en semi-liberté, est donc une question très impor- 
tante à élucider, tout d’abord par infestotion 
expérimentale au laboratoire, puis au moyen 
d’enquêtes épidémiologiques menées sur le 
terrain. 

Quant aux risques et possibllltés d’adaptation 
des souches ouest-africaines de J. spiroils du 
porc domestique, par passages successifs sur le 
mème hôte, le taux de parasitisme extrêmement 
bas obtenu chez les animaux d’expérience rend 
très malaisé la réalisation en série d’infestations 
massives. 

Les essais de passage alterné entre porcin et 
carnivores domestiques ne permettent pas de 
conclure (Cf. tableau no 2). En effet, si le carni- 
vore (chien ou chat) s’infeste normalement avec 
les quelques kystes non calcifiés trouvés chez 
des porcs relotlvement sensibles, II ne nous a 
pas été possible jusqu’à présent de réaliser des 
possages de porc à porc ; les kystes viables 
obtenus sur porc étant trop rares pour réaliser 
~PS infestaiions appréciables. 

Rat blanc. 

Les essais ont porté sur 10 groupes de deux 
ndivldus d’âge adulte et de poids moyen, zans 

jistlnction de sexe avec des doses infestantes 
lllant de 250 à 10.000 kystes por 100 grammes 
de poids vif d’hôte. 

Un premier essai d’infestatmn sur quelques rats 
~Ion~s (4) à l’aide de chair de phacochère para- 
sitée sesolde par un échec. Le nombre de kystes 
administrés étant très réduit (8 à IO), I’expé- 
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Photor 1 à 3. - Kystes calcifiés chez le parc. 
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rimentation se r>ourwt en utilisant des doses 
infestantes plus fortes. de l’ordre de quelques 
centaines, voire de plusieurs milliers de kystes 
pour 100 grammes de poids vifd’hôte. 

Le rat blanc est très peu sensible à la souche 
ouest-africaine de J. spiralis. II est nécessaire de 
faire avaler 1.000 à 1.500 kystes à un rat blanc 
adulte pour obtenir un très faible parasitisme 
musculaire : 6 à 37 kystes ou larves libres par 
gramme de muscle, avec un très fort pourcen- 
tage (50 0 100 p. 100) de kystes calcifiés ou en 
voie de calcification (Cf. photos no8 4, 5. 6 et 7). 

Tout comme chez le porc domestique, le cycle 
biologique semble enrayé en deux points : 

10 Une grande partie des larves infestantes 
sont détruites au niveau de l’intestin et ne se trons- 
forment pas en adultes puisque chez les animaux 
autopsiés dans les 3 à 4 semaines suivant I’in- 
festation. on ne retrouve d’adultes de trichine 
que chez ceux ayant avalé plus de 1.000 kystes 
par 100 grammes de poids vifd’hôte. 

20 Dans les cas où les doses infestant-s varient 
entre 1.000 et 1.500 kystes, les quelques adultes 
présents dans l’intestin du rat, lâchent dans le 
sang des larves migratrices dont I’enkystement 
est difficile (larves libres trouvées dans les 
muscles) ou qui meurent et sont très tôt calci- 
fiées dès qu’elles sont enkystées. 

30 Au-dessus de 3.000 kystes par animal, le 
rat blanc meurt au bout de 5 à 20 jours. soit au 
debut (phase Intestinale). soit dès I’envahlsse- 
ment des muscles par les larves. L’autopsie 
révèle alors de nombreux adultes mâles et 
femelles dans I’intestln grêle. 

Rot de gambie (Cricefomys gambionus). 

Ce rongeur, très fréquent a” Sénégal, affec- 
tionne particulièrement les agglomérations hu- 
maines, villes et villages, où il trouve facilement 
sa nourriture. Omnivore et volontiers carnivore. 
on le trouve en ville dans les magasins, entre- 
pôts, les jardins, et à la campagne. aux alen- 
tours des villages où II se nourrit de tubercules 
(patates douces), de graines de plantes vivrières 
(maïs. mil, sorgho...). et de détritus divers. 

En contact permanent avec le porc domestique 
dont la seule alimentation est souvent celle qu’il 
trouve dans les champs et les ruelles du village, 
il pourrait éventuellement jouer le rôle, sinon 

de réservoir de parasites, du moins celui d’hôte 
de passage. 

Une série de tests a été réalisée sur 17 C. gam- 
bionus adultes pesant environ 0.7 kg (OS à 
0.95 kg) et capturés dans un entrepôt de la ville 
de Dakar. 

Un premier lot de cinq individus est infesté 
avec des doses allant de 100 à 1.800 kystes par 
sujet (24 à 145 kystes par 100 grammes de poids 
vif d’hôte). 

Parasités massivement par des cestodes, des 
némotodes et des coccidies, ces rongeurs meurent 
8 0 32 jours après leur infestotion. A l’autopsie, 
de très nombreux adultes de J. spirolis mâles 
et femelles sont présents dans I’intestln grêle. 
Chez l’un d’entre eux. mort au bout de 32 jours, 
quelques larves non enkystées sont retrouvées 
entre les fibres musculaires. 

Les essais sont poursuivis sur des animaux 
préalablement vermifugés pour les débarrasser 
de leurs parasites gastro-intestlnaux et les rendre 
moins vulnérables 0 l’action pathogène de 
J. spirolls. 

Contre les coccidw du 1-(4.amino-2-n-propyl- 
(-pyrimidlnylmethyl)-2-picolonium chloride hy- 
drochloride (Amprolium) est ajouté pendant 
6 jours dans la ration (50 mg/kg/jour). 

Les cestodes intestinaux sont détruits en 
donnant par voie orale, 3 mg par animal deux 
fois à 3 jours d’intervalle de I’Acide-3.acetyla- 
mino-4.hydroxy-phenylarsonate d’arécoline. 

Quant aux nématodes, le D.I. tetrahydro-e.3, 
(.-.phenyl-omido (2.1-b) thiazole chlorhydrate, 
deux traitements à 3 jours d’intervalle 0 raison 
de 7,5 mg/por animal, suffit à les détruire (Tétra- 
mizole). 

Des examens copralogiques faits une semaine 
après cette série de traitements confirment I’effi- 
cacité de la cure. l’expérimentation pouvant 
débuter sur des animaux pratiquement débarras- 
sés de leurs parasltes gastro-intestinaux. 

6 lots de 1 0 3 Crrcefomys (12 animaux) infestés 
avec des doses allant de 100 à 600 kystes par 
animal sont autopsiés pour contrôle 49 à 80 jours 
après I’infestation. A part un seul sujet mort acci- 
dentellement au bout de 8 jours. tous les autres 
ont pu être suivIs et contrôlés efficacement. 

Interprétation des résultats : 

Le rat de Gambie est réceptif à la souche ouest- 
africaine de J. spirafis puisque 100 à 200 kystes 
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Photo 4. - Larve vivante plorée dans un kyrie 
aux parois indiriinctes et irèr minces (muscle de rai). 

Phoio 5. - Larve lhbré dons le muscle du rat 

Photos 6 et7. - Larves et kyrie colcifiér chez le rai. 
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par animal, soit sensiblement 10 à 17 kystes par 
100 gnxnmes de poids vif d’hôte, suffisent à 
infester moyennement un Cricefomys. Un pour- 
centage cependant appréciable de kystes soni 
calcifiés à partir du 50e jour après l’infestaiion, 
ce qui laisse supposer une destruction complète 
des kystes CNJ bout de 3 à 5 mois. 

d’époule. de cuisse, des intercostaux et des 

D’autre part, le polyporasitisme mosslf dont 
sont atteints la plupart de ces rongeurs, les rend 
très vulnérables à l’action pathogène de T. xpi- 
relis puisque même une faible infeestotion suftÎt à 
tuer l’animal en quelques jours ou quelques 
semaines avant I’enkystement des formes lar- 
vaires dans les muscles. 

muscles abdominaux. l’ensemble pesant environ 
0,600 g. Pour un contrôle plus exact et pour 
éviter les erreurs possibles lors de l’extrapolation 
des résultats obtenus sur un poids de chair aussi 
faible, l’ensemble des muscles des deux souris 
les plus parasitées de chaque lot est examiné 
pour établir un décompte exact de toutes les 
formes larvaires présentes dans la cwc~sse. 

De tout ceci, faut-il conclure de l’impossibilité 
qu’a ce rongeur de jouer un rôledans les risques 
de transmission de la trichinose au porc domes- 
tique. Si l’on considère la fréquence de ce 
mammifère et ses nombreux contacts avec la 
faune sauvage, II pourrait représenter dans 
certains cas un chaînon dans le cycle de la tri- 
chine comme hôte de passage éventuel, mals 
sporadique. II peut difficilement être considéré 
comme un réservoir de parasites. 

Les seuls muscles parasités sont le diaphragme, 
les mosseters et les peauciers abdominaux. Parmi 
les kystes larvaires trouvés, 30 à 40 p. 100 
d’entre eux sont calcifiés ou en voie de calcifi- 
cation. 40 p. 100 des larves sont libres et non 
encore enkystées, le reste se présentant sous 
formede kystes plusou moins allongésàcontovrs 
Indistincts, mais avec cependant une larve bien 
vivante à leur intérieur. 

Souris. 

En résumé, les deux SOUTIS (sur 30 en expéri- 
mentatlon) qui se sont révélées les plus récep- 
tives ont fourni respectivement 31 et 53 kystes 
larvairesdons les6à 7grammesdechairde leur 
cwcnsse, alors que la dose infestante était de 
100 kystes. Un tel résultat montre combien la 
souris blanche peut être un mauvais hôte pour 
la souche ouest-africaine de 1. spirolis. 

La souris blanche, hôte de choix pour les 
souches européennes de J. spirolis, devait être 
testée (IU point de vue réceptivité et sensibilité à 
la souche ouest-africaine. 

Les premiers essais d’infestatlon réalisés avec 
quelques kystes par ~OU~IS se soldèrent par un 
échec (GRETILLAT et VASSILIADÈS, 1967). 

Ils sont repris en utilisant six lots de 5 souris 
chacun, d’un poids moyen de 22,50 g, 3 lots de 
femelles et 3 lots de mâles, infestés respective- 
ment avec 25, 50 et 100 kystes larvaires. Un lot 
de 5 souris est conservé comme témoin. 

L’administration des kystes est falte 0 la ponce, 

Lapin. 

Un premier passage à partlr de muscle de chat 
est fait SUT 5 lapins en utilisant des doses allant 
de 500 0 12.000 kystes par animal. Les taux de 
parasitisme musculaire obtenus sont corrects 
mais inconstants. Tous les kysfes sont viables. 
Une dose de plus de 10.000 kystes est mortelle 
pour le!apin. mais 500 kystes suffisent 0 obtenir 
une Infestation moyenne. 

A partir d’un lapin Infesté à raison de 3OO/l/g. 
un passage est fait sui- 12 lapins avec des doses 
individuelles de 500 kystes. 50~~1s par souris, a I’alde de menus tragments de 

chair de chat parasité à raison de 500 larves par 
gramme de muscle. 

Aucune mortalité n’ayant été relevée, tant 
chez les témoins que chez les infestés, 45 jours 
après le début de l’expérimentation. les souris 
sont autopsiées pour contrôle. 

Pour établir une bonne moyenne du taux 
d’infestotion musculaire, sont examinés en plus 
du diaphragme, des fragments de masseter, 

II se produit un amolndrlssement de la souche 
(diminution du taux de parosltlsme musculaire 
et une colclficotion précoce des kystes : 1 à 
18 l/g, avec 28 à 94 p, 100 de kystes calcifiés chez 
certains sujets). 

II est difficile de considérer le lapin comme un 
animal utilisable au laboratoire pour conserver 

l 

et multiplier la souche ouest-africaine de i. spi- 

dis. 
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Hérisson (Afelerix olbiventris). 

Cet insectivore est très fréquent ou Sénégal. 
Son régime alimentrare très varié vo de la proie 
wvante (faune entomologique hypogée et épi- 
gée) à la chair putréfiée de carca55e5 d’animaux 
sauvages morts dans la brousse. 

Susceptible de représenter en conséquence un 
chaînon dans I’épidémiologie de la trichinose en 
Afrique de l’ouest, une expérimentation a été 
réalisée au laboratoire sur 9 spécimens adultes 
capturésdanslarégiondeSolnt-LouisduSénégal. 

Afelerrx albrvenfris peut diftÏcilement êire consi- 
déré comme un hôie de passage possible ou pro- 
bable pour lasouche ouest-africaine de T. sp~rai~s. 

En effet, si des doses de 2 à 400 kystes infestent 
un hérisson adulte, la phase d’enkystement au 
niveau du muscle n’a pas lieu ou se produit de 
manière imparfaalte. Ces larves demeurent 
libres entre les fibres musculaires. D’autre part, 
une infestotion massive (plus de 600 kystes) est 
mortelle pour-A. olbiventris qui meurt au moment 
de l’envahissement de l’organisme par les larves 
migratrices. 

Singe. 

Une expérimentation a été tentée 5uï singe 
pour évaluer le pouvoir pathogène de la souche 
vis-à-vis des Primates. 

Un Eryihrocebus potos (singe pleureur). âgé 
erwron de 2 ans et 2 Popio papi0 (cynocéphale) 
âgés respectivemeni de 1 an et 2 on5 sont Infes- 
tés avec des doses allant de 600 à 4.500 kystes 
par animal. 

Le singe est extrêmement sensible à cette 
souche. Après une phase intestinale qui dure une 
à deux scmaincs ct où prCdomine la diarrhée 
sans que l’appétit et l’état général soient dimi- 
nués, apparaît vers les 35 à40ejour5 une période 
dépressive avec perte d’appétit, faiblesse et 
myalgies. L’animal se déplace difficilement, 
les membres postérieurs repliés sous lui-même. 
A des périodes de troubles alarmants où I’ani- 
mal en hypothermle (35°C) est dans un état sub- 
comateux, succèdent des moments de mieux- 
êire où l’animal cherche à s’alimenter. Chez 
les deux Papio apparaît de I’cedème de la face 
etdu bassinquelquesjoursavantlamortsurvenue 
les 40 et 44e jours ou moment de la phase d’en- 
Ikystement des larves dans les muscles. 

A l’autopsie, ces deux cynocéphales très amai- 
grisont unœdèmesous-cutonégénéraliséàtoutle 
corps. Le cadavre ruisselle et dans le liquide 
d’œdème pullulent des larves de trichine non 
encore enkystées. Congestion intestinale et hépa- 
tique. A l’examen trichinoscopique, le taux 
d’infestation musculaire est très élevé (707 et 
270 l/g en moyenne) mais la presque totalité 
des larves sont libres (85 à 95 p, 100). L’animal 
est mort au moment de I’enkystement des larves. 

Quant 0 I’E. potos, après avoir présenté des 
troubles alarmants vers le 40 jour, abattement, 
décubitus latéral sans powbihté de se déplacer, 
ma15 avec un appétit conservé, son état s’amé- 
liore vers le 50e jour. Le 66e jour se produit une 
rechute. Etat comateux, hypothermie, la mort 
survient 24 heures après, malgré un traltement 
aux cortlcoides. 

Le cadavre très amaigri n’est pas œdématié 
et aucune lésion particulière n’est à signaler 
au nweau des viscères. L’examen trichinos- 
topique fournit un taux d’infestation musculaire 
moyen de 1.080 kystes par gramme de muscle. 
L’animal est mort après la fin de la phase d’en- 
kystement des larves. 

Phacochère (Phocochoeros aethiopicus). 

La souche conservée et entretenue au labo- 
ratoire ayant été isolée à partir de ce mammi- 
fère, qui est à l’origine d’un certain nombre 
de ca5 de trichinose humaine au Sénégal, nous 
pensons que les résultats des enquêtes sur la 
fréquence et le taux de parasitisme par T. spiralis 
de ce suidé trouvent leur place dans cette étude, 
sans parler de leur importance au point de vue 
parasltologlque, épidémiologique et sanitaire. 

Au cours de la saison de chasse 1966167, la 
chair (en particulier les cuisses et les épaules) 
de 196 phacochères jeunes et adultes abattus 
dans différentes régions du Sénégal, fut exa- 
minée. Le tableau no 3 donne les résultats de 
cette enquête. 

Si on compare les taux d’infestotion obtenus 
chez le porc Infesté expérimentalement avec 
ceux trouvés chez le phacochère, on peut estimer 
que ce5 deux espèces sont très proches au point 
de vue réceptivité et sensibilité et qu’en défi- 
nitive ce sont des hôtes très médiocres pour la 
souche ouest-africaine de T. spiralis. 
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La consommation de chair de phacochère en 
provenance de la région du Delta du Fleuve Séné- 
gal, sous forme de jambon cru salé ou fumé 
représente néanmoins un danger certain, 6 à 
10 p. 100 de cette viande devant être considérée 
comme trichlnée. 

Au sujet de I’épidémiologie de la trichine 
des animaux sauvages dans cette partie de 
l’Afrique de l’Ouest. il est un peu trop tôt pour 
COllClUW 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

N’infectant que très difficilement et très Iégère- 
ment le porc, le rat et la souris, la souche ouest- 
africaine de T. spirolis est très proche de celle 
isolée par FORESTER et Coll. au Kenya en 1961. 
Les taux d’infestation obtenus sur souris, rat, 
lapin par NELSON et Coll. en 1966, sont cepen- 
dant beaucoup plus hauts que ceux que nous 
obtenons. Un travail est en cours sur cobaye 
pour voir dans quelle mesure ce rongeur peut 
servir à la conservation et à la multiplication de 
la souche. la souche. 

Essentiellement adaptée aux carnivores et Essentiellement adaptée aux carnivores et 
particulièrement aux Félidés, la trichinose afri- particulièrement aux Félidés, la trichinose afri- 
caine n’affecte pas les Muridés. Elle est en cela caine n’affecte pas les Muridés. Elle est en cela 
complètement différente des trichinoses euro- complètement différente des trichinoses euro- 

péenneet américaineoù I’infestation de I’Homme 
D lieu à partir du porc. 

Si le taux d’infestation du phacochère en 
Afrique de l’Ouest semble assez faible, les risques 
de contamination par consommation de viande 
de chasse mal cuite ou crue (jambon de Bayonne) 
sont réels. Au sujet du danger de voir le porc 
d’élevage contracter la trlchlnose en avalant de 
la chair d’animal parasité, les élevages porcins 
sont en général très éloignés des terrains de 
parcours du phacochère et le toux d’infestation 
de ce dernier permet difficilement 0 un porc 
adulte de s’infester d’une manière appréciable. 
D’autre part, les Muridés comme nous venons 
de le VOIT peuvent difficilement servir de chaînon 
intermédiaire pour transmettre la maladie. 

II y  o lieu cependant d’être vigilant 0 ce sujet 
car le porc domestique presque aussi réceptif 
que le phacochère, peut être infesté accldentelle- 
ment par une souche qui, si elle est moins 
ubiquiste que ses homologues européenne et 
américaine, n’en est pas moins extrêmement 
pathogène pour I’Homme. 

Instriut d’&vage et de~Médecine vétérinaire 
des Pays tr@coux - Maisons-Alfort. 

laboratorre nof~onol de I’Elevoge 
ef de recherches véférinoires - Dakar-Honn. 
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SUMMARY 

Biologicol porticularitier of,he wert African r,roin 
of Trichinello spirolir (Owen 1835). Fmeptivity 

ond suscepfibility Of rome donleS,iC ond Wild mommob 

Several lesir oirecepiivify ond ruscepiibility bave been corried au+ on 23 c&, 
6 dogs. 14 p~gi, 22 rats, 30 mice, 17 Gombion Giant Rot (Criceiomys gombiaous). 
17 rabbIts, 9 hedgehogs (Afelerix albiveoirir) and 3 monkeys, which bave been 

infested experimentally with the Wert Airican rtrain of TrichinelIa spiroliz. 
Following rerults bave been recorded : 

o) The damertir caf is very recepiwe ond susceptible, but the stroin is mode- 
ratly poihogenic for I+. The clinlcaI signs cans~rt in hemorragic dmrrheae which 

occur chronicolly in +he coser of massive infestation. 
The raie of muscler infestation by +he encysied larvoe is proticolly proportian- 

mI io ihe infestive dose which bas ben gtven (number of infesiwe cyrtr ingerted 
per 100 g of living weight of ihe host). 

b) The dog is less offen infested thon ihe coi, but is siill very surcepiible. 
Results found in pas+-morIem exominations are natpropotiionnalto lhe infestlve 
doser. 

c) The domestic pig (European breed « Large Whlte x) bas a very low sus- 
ceptibility. Mas+ oithe infertive Iorvae are destrayed bythe « intesflnol barrier ». 
before they develop ihelr odull form, and the few migrailng ones which are 

reachlng +he muscler undergo a procesr of calcificoilon os soon 0s +hey get 
encyrted, or in the following dayr or weeks. 

However in zome animoIr, some cystr survive and remain infertive during 
severaI monihr. Thlr does noi exclude the danger of outbreak of irichinoslr 
,caused by successive passager on pig 

d) The wild radentr : rai, mouse ond Gomblan ra+ are very bad hosls, for 
~orious reasons : +hey are refroc,ory, ihe Iowoe give obnormoi çyst or no, ot 
,aII, colcificat~on of the cyrt ond of the Iarwx accompagnied by sterilizatfon of 
the body a few weeks afier infesiation. Therefore, the wild rodenir con hardly 
~ploy o. raie in the epidemiology ond fhe spread oftrichinws in West Afrlca. 

e) The IocaI hedgehog (Ateierir albweolris) bar no raie in thir epidemiology. 

f) The robbfi, os laborobry experimenial hasf, reactr very bodly agoinsf this 
drain and iir receptiwiy is lo unceriain and variable to use ii for ihe conrervat~on 
#of the r+ra,n. 

g) The primais (mankeys Papa 0opio and Eryihrocebus potas) are very sus- 
,cep+lbIe. A dose of oboui hundred @ris lethal for a yaung boboon. Carnivora 
and poriicularly the felldoe are the eleciwe hastr afihe trichine in West Africa. 
The wlId canxvoïr~ are reservoirs of poror~fes : ihe warthog is only an oca- 
zionol hort (6 to 10 p, 100 ofthe killed animolr) and, Iike ihe domesttc pig, get 
.inferted wiih diffculty. 

RESUME N 

Particuloridader biol6gicor de la cepa este-africono de’ 
Trichinello sjiralis (Owen. 1835). Recepfividod y senribilidad 

de algunor mamiferor domértlcos y s(LIvaies 

Se efectuaron varias series de pruebas de receptlwdad y de senribilidad en 

23 goias. 6 perros. 14 cerdor, 22 ratas. 30 raioner. 17 rator de Gambio (Crice- 
lomys gombionus), 17 ~onqos, 9 erizos (Alelerix olbwenlris) y 3 monos. experimen- 
+olmen+e infectados con Ia cepo aesteofricano de Trichinelia spiroiis. 

Se noian lx resultador riguientes : 

a) El go+o doméstiro es muy recepi~vo y susceptible pero la cepa es mediono- 
/, menie paI6geno para él. Se limitan Ix desdrdener morbides ~1 una dmrrea 
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hemorr6gica que va haciendo cr6nica en 10s cosos de infertaci6n mac~za. La 

tors del parasitlrmo muscular medianfe Iarvos enquisiadas es casi proporcional 

a Ia dosir infesIan+e administrado (nOmer de quisfes infestantes ingeridos par 

100 gmmor de peso vive del huesped). 

b) El perro es menor Infestado que el gato, sin embargo es muy surcephble. 

No son praporcionoies a las dorIs infestantes 10s resultador encontrados durante 

las outopr~as de control. 

c) En cuanIo (11 cerdo domértlco (rora europea Large White). es poco sus- 

ceptible. Una barrera intestinal destruye Ia casi totalidad de las I~NCIS infes- 

+an+er antes que sean odultar y las Iawos migradoror Ilegando al nivel de 10s 

musculos van caicificandore derde su enquis!omienfo o durante las dias o sema- 

nas r~gu~entes. Sin embargo. en un moto n6mero de casos. olgunor quirter 

rabreviven y quedan infestantes durante vorios meses, lo que no excIue el 

riesgo de ocwrencio de casos de trtquinosir de las cerdor par posajer PUC~SIYOS 

en un mismo huerped. 

d) Los roedores soIvojes : la rota. el rat& y Ia rata de Gambio son huespedes 

muy rrdm par que son refroctarios : 101 knas re enquiston anormalmente 0 

no : se notan una calmÎcoci6n de 10s quirter y de lus /orvas y la esterilizaci6n 

del arganismo algunos remanor derpués de Io infestaci6n. Par cansecuencio, 

10s raedorer saIwjes pueden difictlmente desempeiior un pape1 en la epidemio- 

logio y Ia dispersion de la triquinoris en Africo del Oeste. 

e) No desempefio nlngun pape1 el eno iocaI (Afeierix aibiveolrir) en dicho 

epidemiologio. 

f) El conejo, como huerped experimental de laboroiorio, reacciona muy mol 

para con esto cepo : no se puede utilizarlo para Ia conrervaci6n de la cepa, 

siendo su receprividad demostado ~ncietia y variable. 

9) Los primoier (monor Papio p@io y Eryihracebus patos) son muy susceptibles. 
Una dosis de unar centenos de qulsies es mortal para un joven c~nocefalo. Los 
cornivoros y patiiculormenk 10s felidor son 10s huerpeder de elecci6n paro la 

iriquinostr en Africa del Oeste, 10% carn~voros saIvojes son reservonor de pard- 

riios ; el facoquerio no es mis que un huerped ocosional (6 a 10 p. 100 de 10s 

animales matador examinados) infestandose dificilmente as, como el cerdo 

domértico. 
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Note sur la répartition de Trypanosoma evansi 
dans l’organisme du rat 

par J. BALIS 

Nombreux sont les exemples en pathologie, 
de localisations électives de microorganismes 
dans certains organes, soit qu’ils y  trouvent les 
conditions nécessaires à leur prolifération, soit 
encore une protection contre les défenses de 
l’hôte ou bien qu’il s’agisse simplement d’un 
stade de leur cycle évolutif. 

C’est ainsi que dans la maladie du sommeil, à 
la phase chronique Jrypanosomo gambwse ou 
Jryponosomo rhodesiense sont retrouvés de préfé- 
rence dans les ganglions lymphatiques ou le 
liquide céphalo-rachidien. Jryponosomo cruzi, 

/ 

agent de la maladie de Chagas. provoque 
volontiers par ses formes leishmaniennes. de 
graves lésions cardiaques. 

Nos travaux sur Tryponosomo evonsi ayant 
nécessité la sacritkation de nombreux rats, il 
nous a paru intéressant d’utiliser ce matériel 
et de rechercher 5’11 existait chezcet animal, une 
pariiculière richesse en trypanosomes de certains 
organes. 

Matériel et méthodes : 

Les animaux étaient infectés avec une souche 
de Tryponosoma evonsi obtenue en 1960 à partir 
d’un ane de Fort-Lamy. Ils étaient sacrifiés par 
ponction cardiaque neuf à dix jours après I’ino- 
culation, c’est-à-dire qu’ils présentaient à ce 
moment de très nombreux flagellés dans le sang. 

On faisait alors un frottis sanguin et le5 prélè- 
vements swonts : coeur, poumon, foie, rein, 
rate, intestin grêle, moelle osseuse et muscle, 
étaient immédlatement effectués. 

Lors d’essais préliminaires, nous avions fait des 
inclusions à la paraffine et pratiqué des coupes 
histologiques. Malheureusement. Jryponosomo 
wonsi est un organisme fragile qui s’autolyse très 
rapidement et nous n’avions retrouvé dans les 
coupes que quelques débris nucléaires prati- 
quement impossibles à Identifier. 

Nous avons donc adopté une technique beou- 
coup plus simple qui, bien qu’imprécise. aboutit 
statistiquement à des résultats très nets. Chaque 
fragment d’organe est pressé de façon à en expri- 
mer le peu de sang qui y  subsiste puis on l’essore 
sur une feuille de papier buvard et on pratique 
des frottis d’apposition. Ces derniers, après 
séchage, sont colorés en même temps que le 
frottis sanguin, par la méthodede May Grtinwold 
Giemsa pus examinés à l’immersion. On 
dénombre alors les trypanosomes rencontrés 
dans dix champs pris au hasard. 

Notre statistique a porté sur cent rats et pour 
chaque type de prélèvement, nous arrivons donc 
à un total de mille comptages, ce qui compense 
en grande partie les erreurs d’appréciation de la 
méthode. 
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Résultats et discussion : 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

cceur.. 37.341 
poumon <, <, 32.412 
foie 30.939 
rein., 22.800 
rate................ 40 
intestin 27 
moelle osseuse 33 
muscle 131 
sang 33.804 

Nous remarquons que vient en premier lieu 
le cceur suivi d’assez près par le sang, le poumon 
et le foie. Le rein est un organe presque aus 
riche. Par contre, rate, moelle osseuse, intestin et 
musclesont pratiquementdépourvus deflagellés. 

On peut objecter que le cceur étant le dernier 
organeirrigué, il n’est pasétonnantqu’ilfournisse 
un chiffre plus élevé. Cependant, alors que sur 
la lame de sang, on trouve plus de globules 

rouges que de trypanosomes, c’est l’inverse que 
l’on observe sur les frottis d’apposition car- 
diaques. Cette remarque garde sa valeur pour le 
foie, le poumon et le rein. On est donc tenté 
d’admettre que ces organes constituent des zones 
favorables et peut-être même de reproduction 
car nous y  uvons observé des parasites en divi- 
sion, beaucoup plus souvent que sur la lame de 
sang correspondante. 

Ces faits sont à rapprocher de l’infection 0 iry- 
ponosoma cruzi chez le rat, où l’on note à la fois 
les formes leishmaniennes et trypanosomes dans 
lemusclecardiaque. 

Conclusion : 

L’étude de la répartition de Trypanosome 
evonsi chez le rat a moniré la particulière abon- 
dance des flagellés dans les quatre organes sui- 
vants : cceur, poumon, foie, rein. 

Parcontre, l’intestin, la rate, la moelleosseuse. 
le muscle, en sont pratiquement dépourvus. 

Mony Jryponasoma evansi bave ben found in the heu+, the lungs, the liver 
and the kldneys oiihe rat by examinatian ofanimols iniecied with this porarite. 

The auihor in view of +he greatert frequency of pororiter under division in 
ihese organs suggested +ha+ ihey could be eleciive si& of reproducimn. 
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Pw. Efev. Méd. vé‘. Pays trop., 1968, 21, 1 (103-112). 

~ Composition en acides-aminés 
des principales légumineuses fourragères 

de Madagascar 
par R. GAULIER (*) 

avec la collaboration technique de Mme LAURON 

RÉSUMÉ 

Lo composition en ocider-ominés des pr~nc~poles légumineuses fourragères 

de Madagascar a été déterminée après hydrolyse, séporotian par chromato- 

graphie sur colonne de résine, et réadion colorée à 10 ninhydrine. 

Le tryptophane a 6th dosé selon la méthode calorimétrique de Fischl. 

Les légumineuses fourragères suivmles ont été anolyrées : 

- Vigna sineosir : 

- Soja hispido ; 

- Styiosonthes graciiis : 

- Puerorio phaseoiides ; 

- Pueroiio Thuobergiono : 

- Desmodium iniorWm ; 
- Phoseo,“s atrop”rp”re”s ; 
- Centrorema pubescens ; 
- Giycine ,O”O”‘C” ; 
- Aibirria iebbek. 

Les rérultafr ron, présentés sous forme de tableaux, 

INTRODUCTION 

L’apport d’aliments azotés pose un grave 
problème pour I’Elevage à Madagascar. Les 
pâturages naturels y  sont de types tropicaux, 
,constitués surtout par des graminées. et sont 
généralement pauvres en légumineuses. 

Leurs teneurs en protéines sont par suite 
relativement faibles et cet inconvénient est 
aggravé par le fait qu’après une flambée de 
végétation correspondant à la première matlé 
de la saison des pluies, ces plantes sèchent ropi- 
dement, et leur taux de protides diminue 
encore (8). 

Pour ces raisons l’apport d’un complément 
azoté dons I’alrmentatlon des animaux est Indis- 

(*) Pharmacien-Chfmiste Lieufenanl-Colonel. 

pensable. II s’effectue essentiellement à Mada- 
gascar zous forme de tourteaux d’arachide dont 
la teneur en protides est de l’ordre de 40 à 
45 p. 100. 

Malheureusement, les graines d’arachides 
traitées sont souvent contaminées par I’Asper- 
grllus flovus et les tourteaux obtenus contiennent 
de I’Aflatoxine qui leur confère une toxicité 
généralement faible mais qui, dans quelques 
cas. peut être importante. 

Comme autres compléments protidiques. I’éle- 
veur dispose également, mais de façon irrégu- 
lière, de quelques produits locaux d’origine 
animale, dont la farine de sang et la farine de 
viande. 

Citons également les issues de riz et le maïs, 
qui procurent un apport moyen de protides dans 
l’alimentation. 
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Nous voyons donc que. pour remédier à la 
pauvreté p.rotidique des pâturages naturels, il 
n’existe à Madagascar qu’un nombre très res- 
treint d’aliments riches en azote. L’utilisation et 
l’extension des cultures de légumineuses fourra- 
gères sont susceptibles d’apporter une notable 
améliorailon à ce problème. 

Ces légumineuses ont, en effet, une teneur en 
protides généralement très supérieure à celle 
des graminées, et el(es présentent en outre I’a- 
vantagede pouvoir être consommées à l’état de 
fourrage vert pendant une plus grande période 
de l’année. Enfin, par leur richesse en sels 
minéraux. les légumineuses contribuent égale- 
ment à suppléer à la carence des graminées en 
calcium et en phosphore. 

L’intérêt des légumineuses fourragères ne se 
limite pas à leur utilisailon 50~s forme de four- 
rage vert ou de foin. Séchées et broyées, la plu- 
part d’entre elles fournissent en effet des farines 
riches en protides, pouvant être substituées, ou 
moins en partie, aux quelques produits azotés 
de base cltés ci-dessus, pour la préparation de 
provendes, apportant ainsi une plus grande 
variété dans l’alimentailon des divers animaux 
d’élevage. 

C’est ainsi que la multiplication des cultures de 
légumineuses fourragères est susceptible de 
fournir à l’important élevage bovin de Mado- 
gascar (quelque 9 millions de têtes) un apport 
quantitatif très appréciable de matières azotées. 

Les avantages des légumineuses fourragères 
ne sont pas moins grands dans /a nutrition des 
porcs dont l’élevage se pratique surtout sur les 
Hauts-Plateaux. Leurs besoins en protides sont 
importants et l’utilisation des légumineuses est 
d’autant plus intéressante que le pâturage direct 
constitue un mode économique d’alimentation 
pour les porcs. 

Signalons enfin l’utilisation des légumineuses 
fourragères dans I’alhmentation des volailles, et 
en particulier des oies et des canards qui sont de 
gros consommateurs de verdure, et dont I’élevaqe 

ment et quantitativement les acides-amlnés dont 
leur organisme o besoin 

II est donc important de connaître la teneur en 
amino-acides des protides entrant dans leur 
alimentation. 

C’est dans ce but que nous avons déterminé la 
composition en acides-aminés des principales 
Iégumlneuses fourragères qui sont actuellement 
à la disposltion de l’élevage de Madagascar et 
qui sont. en particulier, susceptibles d’entrer dans 
la préparation des provendes destinées à I’ali- 
mentotion des porcs et des volailles. 

PRINCIPALES LÉGUMINEUSES FOURRAGÈRES 
DE MADAGASCAR 

La légumineuse fourragère-type des climats 
tempérés est la luzerne. Mais celle-ci s’adapte 
mal aux terrains acides qui constituent la majo- 
rité des sols de Madagascar (8). Aussi a-t-on été 
conduit à utiliser d’autres espèces mieux adaptées 
aux sols et aux climats tropicaux. De nombreux 
essais ont ainsi été effectués, souvent avec succès, 
à Madagascar, dans le but d’améliorer les pâtu- 
rages naturels, ou de créer des pâturages arti- 
ficiels, soit avec des légumineuses pures, soit 
avec des associations de légumineuses et de 
graminées. 

Parmi ces légumineuses fourragères, deux 
sont des plantes annuelles : le Vigno s,nens~s 
et le Sqa. 

Les autres sont des légumineuses P&ennes. 

Vigne sinensis (Voanembo-Vohem). 

Le Vigne smens~s est cultivé de longue date à 
Madagascar, où sa graine est utilisée dans I’ali- 
mentation humaine. Il est égalementtrèsemployé 
comme engrais vert. Enfin, il fournit un fourrage 
excellent en vert comme en foin, et la farine de 
Vigno smensir donne de bons résultats dans les 
provendes destinées aux volailles (10). 

à Madagascar est en voie d’expansion. 
Si pour les bovins - capables du fafalt de la 

Soja hispido ou glycine soja (Soja). 

conformation de leur appareil digestif et de leur Déjà Important par son rôle dans I’alimenta- 
flore intestinale, de faire la synthèse de leurs tion humaine où ses graines sont très utilisées, le 
acides-aminés - l’apport d’aliments azotés ne Soja constitue également un fourrage très riche. 
pose qu’un problème quantitatif, il n’en est plus Fané et broyé, le Soja fournit une poudre qui 
de même pour les porcs et les volailles qui doi- entre dans la composition de provendes destinées 
vent trouver dans leur alimentation qualitative- aux VolaIlles et aux porcs (8). 

104 

Retour au menu



Siylosonfhes grocilis. par son adaptation à la sécheresse, sa 

Introduit à Madagascar en 1953 comme plante 
de couverture, engrais vert ei plante fourragère, 
le Sfylosonthes gracilis donne de irès bons résul- 
Ms. II est cultivé soit en culture pure, soit en 
association avec des graminées, pour constituer 
des prairies de pâture ou de fauche. II donne 
également de bons résultats dons l’amélioration 
des pâturages naturels (3). II fournit en outre 
une farine de bonne qualité, entrant dans la 
composition des provendes. 

Poeroria phoseolides (Kudzu). 

L’appellation « KUDZU »inGresse différentes 
espèces de Puerario. A Madagascar, ce terme 
s’applique plus spécialement au Puerarm pha- 
waltdes. La culture de cette légumineuse donne de 
très bons résultats dans les régions où l’altitude 
ne dépasse pas 1 000 m. et en particulier dans les 
régions côtières (température élevée). Utilisé 
d’abord comme plante de couverture et engrais 
vert. le Kudzu s’est révélé comme étant l’un des 
meilleurs fourrages verts uiilisables en fin de 
saison sèche, soit en pâturage par les bovins et 
les porcs, soit pour affouragement (2). 

Cette légumineuse sert également 0 préparer 
une farine destinée à être incorporée aux pro- 
vendes des bovins, des porcs et des volailles. 

Puerorlo ihonbergiooo. 

Le Puerario thunbergiono donne en particulier 
de bons résultais dans les régions où I’aitltude 
dépasse1.000 m (Hauts-Plateaux), où II remplace 
le Puerario phoseolrdes. 

II se présente surtout à l’état de culture pure. 
et il est bien oppété par les animaux 

Desmodiom iniorfum. 

La culture de cette légumineuse fourragère, 
qui en esi encore au siode expérimental, donne 
des résultats satisfaisants dans les régions de 
moyenne altitude et sur les Plaieaux. Le Desmo- 
dium inforlum est surtout utilisé en vert ou en 
foin pour affouragement à l’étable (8). 

Récemment introduite à Madagascar (1963). 
cette légumineuse donne des résultats très encou- 

1’ 

10 Sur la composlt!on biochimique globale. 

Les techniques utilisées soni celles décrites 
dans la«Miseàjouraule~juin1961 des méthodes 
officielles employées par les Laboratoires du 
Service de la Répression des Fraudes pour I’ana- 
lyse des échantillons de produits de I’alimeniaiion 
anlmale ». 

Laboratoire d’Alimentation de I’Ecole Natio- 
nale Vétérinaire d’Alfari, Fascicule XXVI, BOSC 
Frères, Editeurs, Lyon, 1961. 

Les résultats figurent au tableau No 1. 

Gslstance au pâturage ei au piétinement. ainsi 
que par sa productivité élevée. Elle est suscepiible 
de donner d’excellents résultois en association 
3vec les graminées. 

Centrosemo pubescens. 

II est cultivé soii pour améliorer le pâturage 
naturel, soii pour implantation d’un pâturage 
ortitïciel~ en associaiion avec des graminées. 

Glycine javonico. 

Cette Iégumlneuse est avant iout une plante de 
couverture et donne de bons résultats dans la 
conservation des sols. Ce n’est qu’accessoirement 
que le Glycinejavanico est employé comme plante 
fourragère. 

II faut enfin citer 0 part : 

L’olbizzio lebbek ou Bonara. 

C’est un arbre de la famille des légumineuses, 
communément répondu dans les régions côiières 
de Madagascar, où son feuillage vert, lorsqu’il 
est exploité par l’homme, fournit un appoint très 
apprécié du bétail (8). 

ÉTUDE BIOCHIMIQUE 

Cette étude a porté : 

20 Sur 10 composllioo es acides-omrnés 

Les ocldes-aminés. libérés par une hydrolyse 
acide de 24 heures dans un premier essai et de 
30 heures dans un 2e essai, ont été séparés par 
chromatographie sur colonne de résine « Chro- 
mo-Beads, Type A >> de TECHNICON, selon la 

10s 
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méthode de MOORE, SPACKMAN et STEIN l Culture : 
‘(5 et 6) et dosés par le réactif à la ninhydrine 
,de MOORE et STEIN (7), 

La cystine est déterminée quantitativement 
sous forme d’acide cystéique par la méthode de 
‘SCHRAM, MOORE et BIGWOOD (9). 

Le tryptophane est dosé après hydrolyse alca- 
line par la réaction de FISCHL. modifiée par 
‘INGLIS et LEAVER (4). 

Nos résultats figurent dans le Tableau II. 

Pour apprécier la valeur nutritive des protides 
ktudiés. nous avons inscrit dans ces Tableaux la 
composition en acides-aminés des protide5 de 
I’ceuf, pris comme étalon de référence, selon la 
méthode de MITCHELL et BLOCK (1). On soit 
,que, pour chaque acide-aminé, la comparaison 
par rapport à cet élément de référence se traduit 
par une différence exprimée en pourcentage. 

II nous a paru intéressant également d’indiquer 
‘la composition en acides-aminés des protides 
d’une luzerne des pays tempérés, pourla compa- 
rer avec les légumineuses étudiées. Les diffé- 
rences peuvent s’exprimer en pourcentage. de la 
même façon que ci-dessus : nous en donnons plus 
loin quelques valeurs. 

Matériel végétal utilisé. 

Nos analyses ont porté sur des échantillons (un 
par espèce végétale) correspondant à des four- 
rages prêts à être consommés par les animaux 
(en tenant compte du stade de végétation, 
des partles consommables, des conditions de 
fanage, etc...). 

Nous donnons cl-après les renseignements 
concernant chaque prélèvement. II convient de 
signaler que certains échantillons provenant des 
Centres de Recherches Zootechniques de Kian- 
jasoa et de Mladana ont été cultivés sur un sol 
ayant recu une forte fumure organique (30 t de 
fumier à l’hectare) et que ces apports importants 
de fumure - habituels dans ces centres expérw 
mentaux-sont exceptionnels dans la pratique 
de la culture coutumière à Madagascar. 

Vigne sinensis. 

Provenance : 

Région de Tananarive. 

l! 

l f 

Sur collihe. 

Fumure : 

Minérale et organique. 

Prélèvement : 

Parties aériennes de la plante (feuilles ei 
tiges), à la préfloraison. 

;oja hispido (variété à grains blancs). 

Provenance : 
Centre de Recherches Zootechniques de 

Kianjasoa. 

Cultivé : 
Sur sol ferrallitique de plaieau, de valeur 

mOyHl”e. 

Fumure : 

Organique (30 i de fumier à l’hectare). 

Prélèvement : 
Parties aériennes de la plante (feuilles et 

tiges) à la préfloraison. 

ifylosonthes grocilis. 

Provenance : 

Centre de Recherches Zootechniques de 
Kianjasoa. 

Nature du sol : 

Sol ferrallitique de plateau, :de valeur 
“lOye”“e. 

Fumure : 

Néant. 

Prélèvement : 

Après floraison. Foin. 

‘uerario phoseolides. 

Provenance : 
Centre de Recherches Zootechniques de 

Miadano. 

Nature du sol : 
Colluvions (sol bien minéralisé). 

Fumure : 

Organique (30 i de fumier par hectare). 

Age de la plantation : 
5 ans. 

Prélèvement : 

En fin de saison sèche. Séchage à l’ombre. 
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Puerarlo Thunbergiano. 

Provenance : 

Centre de Recherches Zootechniques de 
Kianjosoo. 

Nature du sol : 

Sol ferrallitique de plateau, de valeur 
lllOye”“e. 

Fumure : 

Néant. 

Récolte : 

Végétation de saison des pluies. Séchage à 
l’ombre. 

Desmodium intortum. 

Provenance : 

Centre de Recherches Zootechniques de 
Kianjasoa. 

Culture : 

Sur plateau. 

Fumure : 

Organique (30 t de fumier par hectare). 
Récolte : 

Végétation de saso” des pluies. Foin. 

Provenance : 

Centre de Recherches Zootechniques de 
Miadana. 

Nature du sol : 
Colluvions (sol bien minéralisé). 

Fumure : 
Organique (30 t de fumier par hectare). 

Age de la plantation : 
3 ans. 

Récolte : 
Végetation de saison des pluies. Foi”. 

Centrosemo pubescens. 

Provenance : 

Centre de Recherches Zootechniques de 
Kianjasoo. 

Nature du sol : 
Sol ferrallitique de plateau, de valeur 

mOye”“e. 

Fumure : 
Organique (30 t de fumier par hectare), 

Age de la plantation : 
5 ans. 

Prélèvement : 
En saison des pluies. Séchage à l’ombre. 

Glycine jovonica. 

Provenance : 

Centre de Recherches Zootechniques de 
Kianjasoa. 

Nature du sol : 
Sol ferrallitique de plateau, de valeur 

moyenne. 

Fumure : 
Organique. 

Age de la plantation : 
5 ans. 

Prélèvement : 
En saison des pluies. Foin. 

Albizzia lebbek. 

Provenance : 
Centre de Recherches Zootechniques de 

Miadana. 

Prélèvement : 
Feuilles et jeunes tiges (correspondant wx 

parties mangées par les animaux) coupées 
sur- des arbres de plus de 3 ans. 

Prélèvement effectué en saison des pluies. 
Séchage à l’ombre. 

Interprétation des résultats. 

Nous nous bornerons à faire quelques re- 
morques sur les teneurs trouvées pour les acides- 
aminés soufrés ainsi que pour l’iso-leucine et la 
lysine. 

L’examen du tableau II fait ressortir un déficit 
important en cystine par rapport à la luzerne, 
pour toutes les légumineuses analysées, surtout 
pour le Vigoo sinensis (- 47 p. IOO), le Desmo- 
dwm mtortum (- 41) et le Soja hispido (- 37). 

Par contre, toutes les teneurs en méthionine 
sont légèrement supérieures à celle de la!urerne 
(de + 19 p, 100 pour le Puerorio phoseolides. 
Poerorio Thunbergiona et Soja hispido, à + 2 p. 100 
pour I’Albizzia lebbek). 
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En ce Iqui concerne I’isoleuclne,,ttoutes les 
teneurs sont, dans l’ensemble, plus faibles que 
celle de la luzerne (de -24 p, 100 pour le 
Soja hispida, à - 6 p. 100 pour le Vigno sinenw 

et - 2 p. 100 pour le Puerario p.hoseolides). 
Le déficit en lysine de toutes lés légumineuses 

fourragères analysées est beaucoup plus impor- 
tant, puisque, par comparaison avec la teneur de 
la luzerne, il s’exprime par : - 41 p. 100 pour le 
Vigne sinensis. - 37 p, 100 pour le Pueraria 
phoseoiides, - 31 p, 100 pour le Stylosonthes gro- 

ciiis, et - 30 p, 100 pour le Soja hispido. 

CONCLUSION 

Nous remarquons d’abord que, dans I’en- 
semble, la composition en arides-aminés présente 
une assez grande homogénéité pour les protides 
detoutes les Iégumineusesfoourragèrezanalysées. 

Par rapport à la luzerne, nous constatons 
dans l’ensemble un taux nettement plus bas en 
lysine, et en cystine. Le déficit est plus faible pour 
I’iso-leucine. Par contre, les teneurs en méthio- 
nine sont légèrement plus élevées. 

Nous ne manquerons pas de souligner les 
résultats particulièrement bons en ce qui concerne 
FAlbizzio lebbek. C’est là un argument de plus 
en faveur de l’utilisation des feuillages d’arbres 
qui peuvent être dlstribués à toutes les espèces. 

II est importantemÎt- desituer les légumineuses 
fourragères dons le contexte de l’alimentation 
des porcs et des volailles à Madagascar : les 
aliments de base disponibles sont constitués 
essentiellement par le manioc, le maïs, les issues 
de riz. les tourteaux d’arachide, et parfois, des 
farines de sang. 

Si l’alimentation de base est le manioc, dont la 
carence azotée est bien connue. l’intérêt de 
l’utilisation des légumineuses est évideni. Mais on 
peut prévoir qu’à elles 5eules. elles ne pourront 
assurer l’équilibre des acides-aminés, en raison 
notamment de leur insuffisance en cystine et 
méthionine. 

Si la base alimentaire est le mais, les Iégumi- 
neuses seront utiles, cor elles pourront pallier, 
ou moinsen partie, ledéficit en lysine des grains, 

Par comparaison aveclacomposition des issues 
de riz, on constate que les parties aériennes des 
légumineuses n’apportent pas d’acide-aminé 
souhaitable, mais elles sont presque équivalentes 

DOUT la fourniture des amino-acides indisoen4 
sables, sauf pour les acides-amlnés soufrés. 

Nous avons dit plus haut que la culture des 
légumineuses était envisagée pour une substi,- 
tutionpartielledu tourteaud’arachidedesrations. 
La présence d’aflatoxine oblige en effet souvent 
à limiter le toux de ce produit. L’examen de la 
composition en acides-aminés des légumineuses 
montre que cette substitution est tout à fait 
valable, et serait même plus avantageuse en ce 
qui concerne la méthionine et la lysine. dont les 
teneurs sont, dans l’ensemble, légèrement supé- 
rieures à celles du tourteau d’arachide. 

En ce qui concerne la farine de sang, les Iégu- 
mineuses peuvent pallier en partie le déséqui- 
libre iso-leucine/leucine de ce! aliment, mais elles, 
ne peuvent prétendre le concurrencer pour I’ap- 
port de lysine. 

En résumé, nous pouvons conclure que les 
parties aériennes des légumineuses fourragères 
représentent une excellente source de protéines, 
végétales qu’un apport de méthionine pure dons 
les rations peut élever à une valeur biologique 
correcte. Mois elles ne peuvent concurrencer 
les farines animales (et particulièrement le5 
bonnes farines de poisson) pour un apport impor- 
tant de lysine. : 

Fourmssant à bas prix des protéines de qualité 
correcte, et apportant également des sels miné- 
roux et des carotènes en quantlié, les Iégumi- 
neuses fourragères sont à conseiller à Mada- 
gascar en vert et sous forme de farines pour 
l’alimentation des porcs etdesvolailles. II convient 
enfin d’ajouter qu’elles constituent également 
une excellente base d’alimentation pour les 
vaches laitières. 
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SUMMARY 

Amino acids content of the principal leguminous of Madogorcar 

Amino actdr content ofthe principal fodder leguminous of Madagascar hor : 

ben recorded by hydroliris : reparation by chromafography on column of .,. 

resine. and rtained reaction wiih ninhydrine. 
Tryptophone bar ben tiireted occording the colorimetric method of Ftsch. 
The following fodder leguminous plank bave been anolyzed : 

- Vgna rioensis : 
- Soja hispido : 
- Sfyloson‘hes graciiis ; 
- Puerorio phaswkder : 

- Puerario Thunbergiono ; 
- Desmodium inlotium ; 
- Phoseolus a,rorapur~ureus : 
- Centrosemo p”bescens : 
- Gi”cl”e ,O”O”l” : 
- Aibizzio iebbek. 

Results are rhowned in tabler. 

RESVMEN 

Comporici6n en 6cidos om,nador 

de las principales leguminos~s forrqeror de Madagascar 

Se determin6 la comporici6n en 6rtdor aminados de las principales legumi- 

nosos forrajeras de Madogascor derpués de hidrolisis. seporacion par crama- 
tagrafio sabre columna de resina. y reaccion coloreada con ninhidrtna. 

Se dos6 el irtpiafonia mediante ei método colorimetrico de Fischl. 
Se analizoron las legumnosos sigulentes : 

- Vigoa sinensir ; 
- Soja hirpida : 
- Sfylosaoihes grocilis ; 
- Pueraria phoseoiides ; 
- Pueraria Thunbergiono : 

- Desmodwm roforlum : 
- Phaseolus otropurpureur : 
- Centrosema p”bescens ; 
- Giycme ,O”O”‘” : 
- Albizzio iebbek. 

Los rerullodos eston notados en cuadror. 
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EXTRAITS -ANALYSES 

Maladies à virus 
68-001 GAILIUNAS (P.), COTTRAL (G. E.). - Survie du virus de la fièvre 

aphteuse dans les cuirs de bovin (Survtvol offmi-mouih direase virus in 
bovine hides). Arr. 1. Vei. Rer.. 1967. 28 (125) : 1047-1053. 

Les auteursont infecté 33 tour~llonr avec les typesOe+C du virus de lofièvreoph+e”se. 
Les cuirs ont été prélevk et troitér selon quatre méthodes co”ran+es de conrervation. 
Le virus reste vivant ou-delo de 90 jours dans Fer peaux verks salées et conrervk à 
15 OC e+ pendant 352 jours 0 4OC. Des échantillons de peau traités pendant 20 heures 
dans “ne soI”hon soiurée de chlorure de rodlum, addiiionnée de plus de 500 p p. m. 
de chlore, contiennent encore du virus virulent durant environ 4 semoines à 15oC. 
Dons /es CUITS skchés pendant 42 jours. à 2OoC et avec 40 p. 100 d’humidité, on trouve 
encore le VI~~S. Ceux qui rani sol& pendant 7 J~U~S. puis réchks à 2OoC. restent inkc- 
tieux jusqu'à 21 purs. 

Dans les conditions de IQ pratique, le VI~“S de 10 fièvre aphteuse peu1 avoir “ne 
PWW bien plus langue que celles qui sont mentionnées dons cette é+ude. 

68-002 CHERBY (J.). - Applications de la réaction d’inhibition de I’hémag- 
glutination au diagnostic de la molodie de Newcastle. Bull. Soc. 5«. 
véf. Lyon, 1967. 69 (4) : 309-36. 

Les risquer d’erreur dam Ia mire en cwvre et I’interprétation des résultats de cette 
ré4ion sont liés : 

-0 1 A la technique s&oiogique eropremeol dite, dont la spécificité, Ia sensibilité e+ Ia 
reprod”ctibilit& dolvent impérativement We +o”]ouc\ vérifiées. 

Les lnhiblteurs non spécifiques de Ia réaction ne doivent par Iniervenir, ce qui implique 
le traitement préalable des s&ums. 

2O Aux sujets, qui ne répondent par de fa$on identique aux mêmes sollicitations 
antig&niq”er. La simple vaccination peut provoquer I’kbaration d’anticorps à titre 
élevé et la contam~notion par un virus vir”lent n’entraîne pas to”~o”rs “ne ougmen- 
tation rlgnkattve du titre des ont~corps vaccinaux. 

3 Aux vaccins : les vaccins 0 VITUS vivants entraînent en général lo formotion d’un 
litre plus élevé que les vaccins inacfiv& II y a encore des difkences selon les souches 
Y~CCI~OI~P utilisées (Ntchner B,. Lo Sota, e+c .). L’agent de conservation qui contient 
le vaccin vivant provoque également des vawlions. 

En résumé, “ne réaction paro~sont aussi simple que Ia réaction d’inhibition de 
I’hkmogglutinoilon ne peut pas prétendre. à elle seule, perme+tre ie diagnostic de Ia 
molodie de Newcastle : elle ne conrt,,ue qu’un petit &men+ parmi le faisceau de pre”. 
“es dont l’origine est située dans les commémoratifs, I’étvde éplzootologique, ies exa- 
mens cliniques et anatomo-pa,hologiq”er. dont 10 connoissonce est indlrpensable à 
I’établ~ssement du diagnostic. 

68-003 BURROUGHS (A. L.). - Infect mn de bovins de race laitière par 
Myxovirvs parainfluenza.~ (Myxov~rur parainfluenza-3 rerp~rolory ~nfec- 
lion in doiry &Ile). Am. 1. Vet. Rel., 1967, 28 (123) : 359-64. 

L’auteur retafe tes résulfats d’examens sérotogiques et d’~solemenlr de virus chez 
des bovins de race laifiére dons deux foyers noturelr. A” moins 96 p. 100 des sujets 
ont des anticorps Inhlbont I’hémagglutination. Envlran 50 p. 100 de YWUX de plus 
de 5 mois révélent leur inkcfion par “ne montée de leur titre d’ont~corpr IHA (jusqu’d 
4 fois et plus). 

L’mfedion naturelle des V~“X r’accompognoit d’otteinte respirotolre allonf de I’in- 
feclian inapparenfe Jusqu’à la pneumonie faMe. 

L’écowllonnage nasal pratiqué régulièremeni pendant 12 mois sur der veaux et des 
adultes s’es1 montré négatif. A “ne certaine &poq”e (décembre) lorsqu’on parvint à 
isoler le virus sur 14 veaux. tour ceux-u furent alteinlr d’un syndrome respiratoire 
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68.004 BURROUGHE (A L.). -~Affection rerpirntoire 6 virus du bétail 
des pmrcs d’engraissement (Viral rerpirorory inkciton in commercial 
feedlot cattle). AIT ,. Vet. Res.. 1967. 28 (123) : 365-71. 

Parmi le bétail venant d’arriver dans les parcs d’engroirsemeni 0 Kansas, le myxo- 
virus pormflueozoe-3 est isolé rur4.5 p. 100 des anomaux pendant I’éié etsur 13.5 p. 100 
durant l’hiver. Laproportion de prklèvements positifs, sur des malades, er+de15,8 p. 100 
en été et de 66,6 p. 100 en hiver. 

Posteurelio muiiocdo es+ rsolée de 8.8 p. 100 des 68 animaux malades, M. parainfiuen- 
me-3 de 30,8 p, 100 et ,e~ deux agents ensemb,e de 14,7 p. 100. Sur des sujets apporem- 
ment sains, P. mulfocido es+ identifiée dans ld propariion de 12.5 p. 100’ei le myxovlrus 
dom ce,,e de 5 p, 100. 

Le virus de la rhinotrochéite infectieuse est isolé plus ‘fréquemment que iM parou- 
flueoroe-3. 

J 

68-005 LUEDKE (A.J.),JONES(R. H.)e+JOCH+M(M.M.). -Tronsmisrio~ 
de +a «b+ue tangue B entre bovins et moutons par l’intermédiaire db 
Culicoider vorlipennir jrranrmimon of « blue longue » between rheep and 
caIIIe by Culicoides voriipeonisj. Am. 1, Vei. Res.. 1967, 28 (123) : 457.60. 

14 iranrmisrians biologiques de 10 « blue iongue » on+ été réusrwr avec Culicoides 
variipeonir, les ~nrecies ayant é+é conservés durant 10 à 16 jours après le repas infectant 
sur des moutons ou des bovins infect& de e Mue tangue » e+ oyant piqué ensuite des 
animaux sensibles, 5 de ces transmisrionr on+ été foiier du bceufau mouton, 5 de mou- 
ton à mouton, 3 du mouIon ou bceufei 1 de bceufà boeuf. Ce ion1 ces derniers qut pré- 
sentent 10 réponse clinique minimum à l’infection par le virus de Ia « blue iongue », 
mais on peut montrer qu’ils sont réellement infeciés en isolant le VI~~I de leur sang. 
En outre, il apparaît que les bovtns élaborent un titre d’anticorps neuirolisanis du 
même ordre de grandeur que celui des mouions ; ils sont réristonis à I’inaculoilon 
d’épreuve par le virus homologue. 

68-006 BROWNE (J. G.), JOCHIM (M. M.). - Modifications cytopotholo- 
giquer ef développement des inclusions dons les cu++urei cellulaires 
infectéer par te virus de B+ue tangue (Cytopathologic changes and deve- 
Iopment oi inciurion bodies in culiured cellr tnfecied wlih Blue tangue virus). 
A,,, ,. Ve,. Res., ,967, 28 (125) : 10% -1105. 

Par Ia technique d’immunof,uorescenre, 1~ coloration à l’orangé d’ocridlne ef 
I’exomen ou microscope élecironique. Ies auieurs ont étudfé les Iérlonr cytopathiques 
du virus de la « bluetongue » dons les cultures de cellules rynovialer de Mc COY et 
de cellules rénoles d’agneau. II y o formotion de 2 iypes d’inclwons ~ntracyioplor- 
miques. Le premier se forme par rupture des proiubérancer du noyau et ne cont~eni 
aucun maiériel vjral, le second er+ égaIema+ ISSU du noyau e+ se révèle D NA positif 
Jorsqu’iI re trouve en position iniro-nucléaire e+ R N A porttif dons le cyioplarme. 

C’est dans cette dernière pon,+ion seulemeni qu’il fixe les anticorpr spé~ifiqlieh fluo- 
rescents et contient des particules de VITUS à I’élot mûr. 

68-007 GOLDSMIT (L.). -Caractéristiques de In multiplication desix souches 
neuro+roper et d’une souche viscérofrope de virus de +o peste équine 
sur des oeufrembryonnér (Grawfh chorocterirtics ofsix neuroiropic and one 
wcerotropic ofrican herse-sickness virus strains in fertilized eggr). Am. J. Vei. 
Res., 1967, 28 (122) ,: 19.24. 
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est absent du liquide allontoamoiotique. Le virus visckoirope est retrouvé dons I’em- 
bryon et toutes les parties de l’œuf, y compris le liquide ollanloomniolique. 24 à 48 p, 100 
des ceuk inoculés par les souches neurotropes donnent des poussins vivants porteurs 
de virus danr leur cerveau, parfois. dam les organes internes. 

Peste bovine 

68-008 PROVOST (A.), BORREDON (C.). - Quelques rechercher fonda- 
mentolesrvrlevirus bovipestique :II. L’hémngglufinine bovipertique : 
relations antigéniquer des virions pestiquer et morbilleux. Rev. Elev. 
Med. Wt. Pays rra&, 1968, 21 (1) : 33. 

Les auieurs ont mis en évidence I’exisfence d’une hémagglutinine du wws bovipes- 
tique. Ils prkisent quelques conditions de son obtention, étudient quelques-unes de ses 
propriétés physu-chimiques ei indtquent que les hématies du singe Erylhrocebus pafos 
sont /es plus sensibles 0 son action. A càlé de I’hémaggluttnine parai+ extrter un autre 
antigène qui se fixe lui aussi su? les globules rouges de singe mots n’est pas hknogglu- 
tinont. Les cultures cellulaires ~nfertées ne présentent pas le phénomène de I’hémad- 
sorpiion. 

L’hémogglufinine pesiique n’est pas assimtlable aux consi~t~~nfs du préciptfogène. 
L’un des antigènes de ce dernier (antigène fhermalabile et inactivé par I’éther) préct- 
pite avec un sérum antimorbilleux : la ligne de précipitation es+ d#férente de celle 
que donne I’hémogglutinine morbilleuse avec ce m&ne sérum. II semblerait que ce soit 
par leurs nucléocapsides et non par leurs hémaggIutinines que les deux VITUS entre- 
tiennenf des communaut& antigéniques. 

68-009 PIGOURY (L.),VACHER(B.), CHASASSOL(C.) et POUSSOT(A.). 
-Culture du virus bouipertique lapinisé en cultures cel+uIaires de 
leucocyter de bmuf. Rev. Serv. biol. "et.Aiméer,1967.20 (2) :55-58. 

Résumé des oukurs. 
La culture du virus bovipestique lapinisé peut être obtenue d’emblée sur culiure 

cellulaire de leucocytes de baeuf. Quelques essais ont été également etkclués sur CU,- 
+U~S cellulaires de leucocytes de chèvre et de mouton, Q~C des rérultots sensiblement 
camporobler. 

Les effets cyiopothagènes apparaissent en trois jours 10~s des trois premiers possoges 
et en dix-huit heures seulement après cinq passages. Ils consistent essentiellement dans 
la formaitan de syncytiums géants, avec inclusions éosinaphlles en flaque, à 10 peri- 
phérie du cytoplasme. 

Ces syncyiiums fixent électivement les anticorps spécifiques morqu6s à I’isoihiocya- 
noie de~fluorescéine. 

Lo présence du YIWP dons ces ~u,+ures es+ mise en évidence par I’inoculaiion de 
contrôle au lapin. 

Les effets cytopalhogèner du virus son! inlubés par I’oddltion d’immun-sérum bovi- 
pestique lapinisé et I’tnoculation au lapon se révèle alors négative. 

68-010 SINGH (K. V.) et collab. - Utilisation du vaccin bovipastique de cul- 
ture cellulaire chez les bovins et les buffles d’eau égyptiens (The use of 
iissue culture rinderpest vaccine for egyplian conle and waier bufialoes). 
Cornell Vef..1967, 57(3) : 465-79. 

1. -Le vaccin bovlpesiique en culture de tissu I’~P+ révélé sOr et immunogène 
pour les bav,ni et les buffles d’eau égypttens. 

2. - Le titre immunisant du vaccin chez les bovins Benqhorl est très proche du titre 
infectant de ,a culture. 

3.- Le niveau des titres d’onttcorpr neutralisanfs mis en évidence par ie VBCT es+ 
identique 0 ceux trouvés après I’immkatton par le virus caprinis6. 

4. - La rapidité de 10 réponse immuniloire des bovins dépend de la dose de virus 
administrée. 

5. - Les bovins et buffles inocuiér ne transmellent pas h d’autres animaux le virus 
de culture de nssu par simple contrxf. 

6. -Le virus otiénué de culture infecte expérimentalement Ier animaux par la voie 
naturelle de la maladie, c’est-à-dire ,o vote ~ntrrxnasoie. 

7. -De jeunes veaux (âgsés de 25 à 30 jours) produisirent des anticorps ne&li- 
sanh à titre élev& lorsqu’tls furent inoculés avec le vaccin bovipesfique de culiure 
cellulaire. 
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Maladies microbiennes 

68-011 PERREAU (P.). - Le pouvoir pathogène de DermatophBur congolcnrir 
ehil lié à Im diffusion d’une toxine ? Rev. Elev. Med. Vét. Pays trop., 1968, 
21 (1) : 59. 

Le pouvoir pathogène de D. congoieosis n’est par en reiotion avec 1a produciion d’une 
toxine, pour ouian+ que le montrent des +er+s de toxicité effectukr sur des lapons, des 
souris, des embryons de ~OUI~+ et des cellules d’embryon de veau ; 10 recherche d’une 
endotoxine comme ceile d’une exofaxine est res+& ronn succès. 

Des ersair effectués in vive avec des lapons porteurs de chambrer de culture dans le 
péritoine, ont confrmé ces résultoir. 

68-012 COLEMAN (C. l-l.). - Streptothricore cutanée des bovins en Afrique 
de l’ouest (Cuianeous streptoihricasis ofcattle in wert Akica). Vet. Rec., 1967. 
6, (11) : 251-54 (Trodudmo du résumk de i’auieur). 

Les Iro~temenis Iocauxei générauxqui ontété esrayér conire lasirepiothricore bovine 
son1 passés en revue. Le degré de résisionce 0 cette maladie varie beaucoup enire les 
roces. mais cette résiriance n’est par lorc6ment transmise aux descendants de races 
croisées. 

68-013 PULLIAM (J. D.), KELLEY (D. C.) et COLIS (E. H.). - Etude irnmu- 
nologique de 111 rtreptothricore cutané.3 du bétail, naturelle et expé- 
rimenfale (Immunologie rtudies of notural ond experimenial cuianeous 
rirepioihr~cas~r Infections in catile). Am. 1. Vet. Res., 1967. 28 (123) : 447-55. 

Des tests d’aggluilnatian, de précipltoilon en miheu gélifié et d’hémoggluiinahan 
indirecte ont 6th mis au point ofln d’ktudier 10 réponse immunoIogique des bovins à 
I’infection naturelle et expérimeniale par Dermolophilus wngoiensis. 

Les bovins e+ les lapins hyperimmunisés ont des titres d’agglutination allant de I/I60 
à 1/64O, des réactiohr positives de prkipitation en gelose et des titres d’hémagglu- 
tinoiion indirecie alloni de l/EO à 1/2560. Chez les bovins et Ier lapins témoins, aucun 
accro~rremen+ du ilire der anilcorps rériquer n’a été observé. 

Les bovins infectés naturellement ou expérimentalement ont des agglutinines de 
IjSO 0 11640, des réaciions de précipitation positive en gélore e+ les iiires d’hémogglu- 
tinokion indirecte de Ij80 à 1/2560. Les bovins normaw oni des titrer d’agglutination 
ne d6pasrant pas 1/40, des r6actionr negativer de prkipitoiian en gélose et des titres 
d’hémoggIu+ine ne dépassant pas 1140. 

Les I&rions de streptothricose expkrimenloie étaient provoquées sur Ier bovins 
dans des zones cuianëer préalablemien ~rr~iéer par des produits chimiques etsocriflés 
mm+ I’inodotion. 

Bien que l’ageni pathogène soit ontigénlque ei bien que les animaux infectés rkpon- 
dent par une produciion d’anticorps, ceux-ci ne sont pas proiecieurr ou du moins 11s 
sont ~nruffisanir 0 empêcher la ré~nfeci~on des animaux. 

Ce travail est presque identique, dans ses méihodes comme dons SP conclusions, à 
celui qui Tu+ publié par PERREAU ei CHAMBRON (1966) sur le même suie+. 

68-014 RDBERTS (D. S.). - Pénétrotioit et irrifàtion de la peau par Dcrma- 
tophilus congolenrir (Penetratian and irritation of the rkin by Dermalophilur 
mngolenris). kif. ,l. exp. Pdh., 1965, 46 (1) : 635-42. 

D’une série d’observoilans sur Ia croissance der hypher aériennes et sur leur péné- 
tration dans les milieux de culture gélosés, I’ouieur concIu1 que les hyphes de D. caogo- 
lensrs peuveni pousse? Iibremkni dans n’importe quelle direction 0 por11r de leur orlglne, 
pour outan+ qu’à I’extremité de leun filaments jeunes existe un apport suffisant de gor 
carbonique et d’éléments nutriiik II est inutile de poriuler qu’il existe dans 10 peau un 
facteur de chimlotropisme positif qui favoriserait donc la pénétration des hyphes au 
cours de I’iniection naturelle. Bien que le gaz carbonique soit un facteur de croissance 
et un ageni de chimiotro@isme pos~l~f pour les zoosparer libres, son influence est nulle 
vis-à-vis des hyphes. 

Celles-cl exercent une force mécanique réelle mise en évidence lors de leur péné- 
trolion dans un milieu gélosé à 5 ou 7 p. 100. II reste 0 déterminer si ceite pénétration 
de lo peau esi facilit6e par des enzymes histolyiiques issus du microorganirme. ,. 

116 

Retour au menu



La capsule que l’on trouve autour de tous les éléments myc&liens durant le cycle de 
croissance de D. rongolenris. à l’exception des zoospores libres, se révèle constituée 
d’un polysacchorfde élastique et résistant dont la surface, pour der raisons encore 
inconnues, se montre hydrophobe et par conséquent visqueuse. Ce polyrocchorfde 
peut contrrbuer 0 10 fixation des zoosparer bourgeonnant.~ lors de leur p&&rotion 
dans la peau. 

Apparemment D. coogolensis ne libère aucune toxine. Le phénomène superficiel 
d’inflammation aiguë que l’on observe dans cette infection doit êire proboblemeni 
imputable aux produits de la destruction cellulaire provoquée par lo péo&ra+ion 

L’infection par Dermolophilus congoiensir des lapins irai+& par la moutarde 0 l’azote 
montre que la réristonce des iapinr normaux à l’infectlon dépend entièrement de ia 
d!rponibili+& en granuiocyies circulonk, pour l’infiltration de lo zone cuIanée infeciée 
après scarification. Cek réristonce est due pour une port à lo phagocylose der zoo- 
spores au cours des trois premiérer heures qui suivent I’Infectlon et pour une autre part 
à la formation rapide d’une couche dense de granulacyter sous la zone scarifiée, couche 
qui ne peut @tre +ravers& par les hyphes mycéknner ISSU~~ des zoospores qui ont 
échappé 0 la phogacyiose. 

Chez les lapins pr~vér de leurs granulocytes, ces hyphes envahissent aiikment le 
derme en dépit du phénoméne inflammatoire aigu qui est apparemment typique. mise 
à port l’absence des granulocytes. On peut conclure de la rapide croissance de Derma- 
tophiius cangoienris dans le sérum et le plosmo frais non dilué a~nsl que dons le derme 
des lapins prfvés de leurs gronulocyter. que ce microorganisme n’est pas du tout gêné 
par les liquider tissulaires. 

SI les granulocytes mn+ ler agents de ,a ,hmita+,on de I’,nfed,on à I’éplderme et s’,ls 
bloquent sa multiplication ou rein de cet épiderme, leur action peut cependant dépendre 
de la diffusion de produits inhibiteurs circulants. 

68-016 ROBERTS (D. 6.). - Chimiathémpie de l’infection cutanée par Der- 
mmophilus congolenrir (Chemotherapy of epidermol infection with Derma- 
fophilus congolensis). j, Com& Poth.. 1967.77 (2) : 129-36. 

Dam cette étude l’auteur roppotie un cerloln nombre d’essas de traiiemeni de 
l’Infection streptarhr~coz~que, par les agents fhéropeutiques suivants : pénicilline G, 
pénicill,ne-procolne. sulphote de streptomycine, mélange de p6nic4line-procolne et de 
dihydrortreptomyclne. téiracycline et oxytéIrocycline, rhloromphenicol, &yIhromycine 
ei sulphomethoxvpyrido2ine. 

Ces ~S~OIS de fraiterne”+ sont efkctués sur des moutons et sur des cobayes infectés 
exp~rimentalement~: en même remps sont exécutés des iesis de sensibMt4 de D. congo- 
lensls 0 ces divers agents thkapeufiquer par le moyen der méthodes habituelles : 
disques sur gélose et tesk quontitaiifs par lo méthode des dlluhonr d’antjbfotlques en 
tubes. 

Etant donné que le5 filamentr mycéliens ne peuvent élre phagocyt&. un antibiotique 
devient nécesra~re pour détruire complèfement le microorganisme ou tout au moins 
arrêter SO proliférarion pendonr une tangue période. 

La s+reptomyc,ne er ,a dihydrartreptomyclne. les seuk agents q”, arre,gnen+ “ne 
concentration bocléricide dans le sérum. sonl aussi les S~UIS ontiblotlques qui réussissenI 
à guérir ou moyen d’une in]ecrlon umque Ia mojor~té des rno~tons infec& Les anti- 
blatiques qui permettent d’obtenir dons le sérum durant 24 heures une concentrafmn 
bact&ortatique ne donnent qu’un plus faMe taux de guérisonr. Le sulphak de dlhy- 
drostreptomycine agi1 en synergie in vive avec /a pénlcilhne procaine. m& ce phé- 
nomène n’est pas m,s en évidence in vifro. 

La combinaison de ces 2 antibioIiquer satisfait pleinement les utilismews qui ne 
peuvent employer qu’une seule injection théropeullque. 
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Mycoplasmoses 

Un total de 713.956 vaccinations avec Ia souche TX en bouillon de culfure ont été 
effectuéer dans 3 districts du nord-est de I’Ougonda entre sepiembre 1964 et décembre 
1965 afin de contrôler I’éiendue de Ia péripneumonie contagieuse bovine dons ces 
dwiricts. Les propriétaires de bétail ne se sont par opposés à l’emploi du vaccin à cause 
de sa virulence. Quoiqu’il n’ait par été.possible d’établir exociement le degré de cower- 
turc de cette vaccination par province, ovcun nouveov troupeau n’a été infecté dans 
wcune province après que les chifirer des vacclnarians oient depassé ceux du bétail 
.recensé en 1963. Aucun nouveau troupeau n’a éi6 infecté jurqu’ti 10 dote oti ce+ article 
a é+é écrit (août 1966). alors que des loyers de 10 maladie on+ éclaté parmi Ier bovins 
non vaccinés des provinces ovolsinantes. 

L’usage du wccin peu+ être incompaiible avec une politique d’abattage borée sur 
I’rdeniikation par le ter+ de déviation du campl&men+ der animaux porteurs de lérionr 
chromquer. 

Maladies à protozoaires 

68-019 fiAHONEI (D. P.). - Baberiore bovine : Préparation et évoluotion 
d’antigènes fixant le complément (Bovine bobesiasis : preparation ond 
arsessmeni of complemeni flxing ant~gens). Exp. Porosil., 1967, 20 (2) : 232-41. 

Lors de 10 mise au point d’une &preuve de routine de fixation db compIémen+ (F. C.) 
en vue du diagnostic de ia babésiore bovine, on a trouvé que I’aniigène F. C. Ie plus 
sensible.pour Babesio argentino étai+ une suspension brute de parasites préparée par 
lyre d’érythracytes porasiiér dans de l’eau distillke suivIe d’une centrifugation. 

Pour Bobesia bigemmo, un antig&e spécifique F. C. sensjbie o été extrait à partir 
de ia suspension de pararites en eau dis+Mée. Au COU~S~ des épreuves dans des sérumr 
obtenus à partir de bawns non exposés6.B. bigemioa. 1,6 p. 100 an+ réagi 0 ladllutian 1 : 

~5e+0,2p.,00à1 :10. 
Avec les bovins non exposés à 8. orgeniino, 4.5 p. 100 ont ‘réagi à 1 : 5, 1.4 p. 100 0 

1 : 10, et 05 p. 100 0.1 : 20. Ler réaciionr orpécifiques 0 B. argenfino an+ éié prévenues 
-par nbsorption du sérum avec une susperwon de shomo d’&yihrocyfes de bowns nor- 
maux. Ler 6preuver d’absorption crois& on+ indiqué que les réacinns F. C. de B. 
bigemino et B. orgenimo comporiaieni chacune un composoni majeur spbciiique de l’ès- 
pète el un comparant mineur specifique du groupe. 
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:68-020 MATSON (B. A.). - Lo theilériose en Rhodésie : 1. Etude de rpéci- 
mens de diagnostic ou cours de deux raisons (Theileriosis in Rhoderia : ,. 
A siudy ofdiognosfic rpeunens over Iwo seovms). J, 5. a,+. Vef. Med. !ss., 1967, 
38 (1) : 93-102. 

La theilériore bowne es+ une maladie à dkcloratton obligatoire en Rhodérte. L’&ude 
de 55 cas décelés dura”+ deux sa,sons (de ,964 à 1966) montre que Jhe,,erio ,awiencei 
en eit la principale cause. On rencontre également Jheiieria mutons. Jheiiena porvo o 
6th éllrmnée en 1954 es ce trava~, confirme qu’elle n’ex~sk pius en Rhodérie. 

La mortalfté est généralement peu importante(quelquer morts sur 23 COI survenus) 
bien qu’elle soit &,ev& occas~onnellemenr (ou cours d’une épidémie ropporrée. 35 sur 
100 bovins son+ morts). La maladie cri ersentiellement saironnlère. apparaissant prin- 
c~palement de dkembre à avril, ce qui cornclde avec I’obondonce des toques adul+er 
de l’espèce Rh!picepholus oppendicuiafus. 

Dans les cas dtagnostiqukr, la parwtose vartmi de moins d’un à 400 schizontes par 
1.000 lymphocytes avec une moyenne inférieure 0 46. 10 p. 100 des spécimens trouvés 
sur le ierroin conteruent der micro-schizonter. Lo poras,témte était peu impotionie 
et variait de moins d’un 0 BO poraslier endoglobuloires par 1.000 globules rouges avec 
une moyenne inférteure à 6. Le buffle C+a~l en couse dans 9 des 55 cas et cette c~rcons- 
tance fait penser que ,a ironsmwon de bovin 0 bovin par Ier trquer est ,a règle dons ce 
domojne. 

En pIus des études sur le terrain, ,a Iransmlssion de Jheiieria o é+é effeciuée au 
laboratoire par des adultes de R. oppendicuiotus chez 39 vaches laitières bien enire- 
tenues (la pluparl spléneclomlséer). La theilériose ainrI provoquée étoit comparable 
aux cm rencontrés sur le terrain. Porm~ les 39 bovins. 6 seulement sont morts de 
theiiériore, tondis que les autres, rouf deux. ont guéri et sont devenus porteurs. Les 
symptômes cliniques sont parrés de Ia fièvre bénigne, avec hyperirophte des gonglions 
lymphatiques. à une fièvre très forte, avec hypertrophie ganglionnoire. gène respi- 
robre, perre des foc”,+& co,,opsus e+ mort rapide, 19 0 23 jours oprèr I’infestailon 
par les tiques dons les cas les plus aigus. Le parasiiisme cher les bovins d’expérience o 

atteint de moins de 1 0 690 schirontes par 1 000 lymphocytes avec une moyenne de 
moins de 40. 2 p. 100 des spécimens de laboratoire caniena~eni des microschironies. 
La parastémte variait selon que les bovins étaient ou non spl&ectomirés. Chez ces 
derniers, Ia porositémie o,,ait de moins de 1 0 11 parasites adaglobulaires par 1.000 
globules rouges avec une moyenne de moins de 2. La pararltémle a atteint son mon,- 
mum entre 19-24 jours après I’infestotlon par Ier toques. Par contre, chez Ier aumaux 
rplénectomisés. elle o progressé de 58 à 121 jours oprèr I’lnfestotlon accusant des 
pointes quf ont vork de moins de 1 à 480 paror~tes endoglobulairer par 1 000 globules 
rouges avec une moyenne de moins de 62. A par1 I’anémle bénigne pasragére au 
morneni de ,a crise de pororitémle. les poros~les endoglobulaires n’étalenI pas osso- 
ciés 0 Ia maladie, de serre que les sympIBmer ~I~niques de theilériose etoienr a~- 
bu& 0 I’actlwté des schizontes. Une parasifémle peu importante. intermitiente, a persisté 
cher les bovins spiénectomeér ou non. Cher Ier bowns d’expérience, ,a num&a+ion 
des particules chromotiques variait de 2 à 37 par mocroschizonte tandis que ies tailler 
othgnaient de 1,4 0 7,8 microns. La ironsmissnon de bovin à bovin par ,o tique R. oppen- 
diculoius c1 été prouvée et presque Iouier les souches ont éik isol&r de réglons ofi le 
buiile est absent. 

Une toxicose provoquée par les tiques du genre Rhipicephalus et une fnfec!ion à 
Ehrlichia bovis ironsm~se par R. oppeodiculatus adulte ont été trouvées ; elles comp,~- 
qveni le iabieau clintque de ,a thetlértose. 

68-021 NEITZ (W. 0.). - Situation épidémiologique des ~ooneses à prote- 
Zooaires, à protophytes et 0 virus, et conservation du gibier en Afrique 
du Sud Fhe epldemtologtcal potier” of viral. prolophyk, ond protozoo, 
Z~O”O~~S ,” relation to gome preservat~on ,n South Afr,ca). ,. 5. ofr. “et. Med. 
As., 1967. 38 (2) : 129-41. 

fauteur passe en revue les zoonose~ dues à des virus, 0 des protophyter et à des pro- 
iozoaires. qw ofkcknt les animaux damesftquer et sauvages et I’homme : II attire 
I’attent~on sur l’origine des microbes pathogènes. Des études montrent que cetio~nr 
sont d’origine locale et d’autres exogène. tandis que dans le COI de molodtes très 
répandues, II est imposuble de retrouver I’étlologle. De ceci II ressort que les animaux 
sauvages rervent de rérervotrr aux malodier locales et ubiqwks 

Avec le temps 1,s acquièrent ~~III Ier molodtes exogèner qui akignent I’Afrique du 
Sud par ,a voie transocéanique (peste, charbon boctérlden. tuberculose) ou fronsconti- 
neni& (peste bovine). II n’est par prouvé que ,er maladies wioires solen+ Introduites 
0 potier du nord par des oiseaux migrateurs. 
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Exception faite de la hrtériose. les molodier locales, à ‘en juger par I’imporionce 
du gibier dons le passé, ne semblent par avoir eu beaucoup d’influente sur la santé 
der animaux sauvages. Les habitudes migratrices du gibier oins, que Ia ruppresston 
des animaux malades par les carnivores ont sans doute contribué à réduire I’inctdence 
des réservoirs de maladies aciwes. tandis que le colosirum conférait une immunité 
parrive et offrait ainsi une protection aux jeunes an~mwx pour plusieurs mois après 
leur naismnce. 

Der manifestafions dkastreuses de plusieurr maladies an+ eu heu lorsque le cycle à 
hôte sauvage es+ passé au cycleà hôte domestique, comme ce fut le COE pour des épi- 
zootier ioudroyanies : nagona, maladie du Corridor, peste porcine africaine, fièvre 
aphievre, fièvre de la Vallée du Rift et maladie de Wesselsbron. Une manifestation 
semblable a été observée lorrqw le procédé a été invers&, homme I’onf montré la 
peste bovine et le charbon bociéridw introduits par Ies bovins, et 1a peste bubonique 
qui o envahi les ports avec les rais. On ne connait par le nombre d’animaux sauvages. 
y compris les rongeurs, qui ont ruccombé. car Ier animaux malades et les carcasses 
an+ bientôi élé dévorés par ies bèter de proie. 

Les manifesiat~ons des épiroohes sont bien connues de nombreux éleveurs. qui 
supporten de lourdes pertes, des vétérinaires et des médecins qui r’oxupent de la 
prophylaxie, des amis de 10 faune sauvage. Il n’esf donc pas surprenant que les 6leveurs 
so~eni pour 10 desiructlon du gibier. Ma~s iI en résuIte une contre-propagande menée 
par ceux qut défendent le gibier et même par les chasseurs qui vaudraient préserver 
la iaune. Ceci o conduit 0 des dircussions animées qui re sont terminées par une réso- 
Iutlon oificwlle IV~ 10 destruction du gibier dans lo région du nord Naial où régna,+ 
une enzootie de Nogana. Une compagne fur menée à porhr de 1928. Les résultats 
furent décevanis, car dons des foyers secondaires de glorsines les bovins servirent à 
I’olimeniation des vecteurs et devinrent réservoirs des microbes pathogènes rerpon- 
sabler. Le cycle vecteur-hôie souvoge se rronrforma en cycle vecteur-hôte domestique. 
Lo compagne fui abandonnée lorsqu’tl devint évIdenique Ia recherche sclen+ifique avolt 
olteini un niveo” qv, permeihit l’application de mesures prophylociiques beaucoup 
plus efficaces, ce qui rendrait possible lo coexistenie du bétail domestique et de la foune 
rouvage. Il existe des agents chtmiquer pour 10 destruchon d’insecrer et de tiques, e+ de 
nouvewn vaccins rond produis ou laboratoire de recherche vétérinaire d’onder- 
rtepaori pour la prophylaw de Io. heartwoier, de 10 +I&re de la vallée du Rif! e+ de la 
maladie de Werrelrbron et à I’lnîtitui de recherche véterinaire de Plrbrighk (Angle- 
terre) pour la prophylwe de ,a fièvre aphteuse. On a égolemeni obtenu des fonds 
pour établir “ne ilôiure a”to”r du Parc national Kruger pour Iu prophylwe de la 
fièvre aphieure e+ de la maladie du Corridor. Dans les zones d’enraoiie de 10 pesie 
porcine africaine, les fermiers parquent les porcs derrlère une double clôture pour 
kviter les conlocts avec les udés sauvages. ropplication de mesurer améIiora+rices ou 
de nouvelles maures prophylact,ques a non îeulement rendu I’élevage profitable dons 
de nombreuses réglons mots a ovssi redutt le danger de iranrmisrion 0 l’homme de 
certaines zoonores hébergees par des animaux domestiques eisauvager. Si les wtor~tés 
vétérinaires n’ava~enf pas appliqué ces mesures de prophylaxie en Afrique du Sud. 
le sort des animaux souvoger aurait sans dauie ét4 iraglque. Lo coexistence pacifique 
entre les antmwx domestiques et souvager et l’homme est une victoire scientifique. 

68.022 RUTTER (T. E. Gott). - L~E maladies du chomsmu. 2. - Maladies à 
protozoaires (Diseaser of camels. Pari. 2. - Protoraal diseoses). “et. Bull., 
1957, 37 (9) : 611-18. 

Sept maladies à Proiorooires suscepilbles d’aflecier le chameau son+ exormnker. 
Cinq d’entre eiler : letshmaniore, thellkiore. anaplarmose, foxoplarmose rant très 

rapidement mentionnées, leur raie pathogène étant ialbie ou’nul. Les Coccidiases pré- 
senient un ~n+érèi plus marqué. Cetle parasitose, peu connue en rpison du polyparo- 
silisme ~ntestinol qui la masque généralement, n’est pas négllgeoble car elle peut, à 
elle seule, provoquer un affaibllsremeni gén&ral Iors d’infesloflon massive 

Les trypanosomiases ont une imporiance Capitale en pothalogie ameline ek I’auteur 
donne à ce chapitre Ie développement qu’il mérite. II éiabllt alnpi une excellente syn- 
thèse. 

Les dIfférentes vorték de T. ewnsi renconirées chez le chomeou sont d’abord signa- 
lées, puis un tableau préc~re la dlstribufton de ceite maladie en Afrique e+ en Asle, en 
tndtquaoi en autre les popuIat~onr CameIines dans les différents étak, I’importance 
qu’on Iui reconnaît et le type de trottemeni pratiqué. 

Le mode de transmission, les prlniipwx symptômes ansi que six typer de diagnos+tc 
indirect sont brtèvement roppelk 

Cenr référencer rani données. 
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Trypanosomoses 
68-023 GRAINGE (E. B.).- La b on q ue de ‘rypanoromer (The trypanosome 

bank). E. A. T. R. 0. Ann. R$I.. 1965, 11.12. 

Aucune modification n’a été appariée 0 la conservation der stabilair. Un certain 
nombre de trypanosomes métacycliques en pravenonce de moucher infectées naturel- 
lement ou ou laboratoire ont été ronrervér sous forme de siobilatr. 

68-024 GRA,NGE(E. B.).- La b~nq”ederér”mr(Theserum bank). E.A. T. R. 0. 
A”“. Rep., 1965, 13. 

Seuls mn+ conrervér Ier sérums de sommeilleux dont l’histoire clmique es1 parfaite- 
ment connue, 1~ bonque dispose de prèr de 17.ooO I~+res de sérum réparti par quantdés 
drstinctes de 0,7 ou 55 cc, ces sérums sont (frais de porl et d’emballage non compris) 
adressés groiuitement aux orgontsmes scienttfiquer qui en fanI la demande. 

68-025 GITATHA (5. K.). -Milieux de culture pour tryponsomes (culture 
media for iryponosomer) E A. T. R. 0. Ano. Rep., 1965, 13.14. 

Dans Ie but d’obtenir un m111eu permetion~ 0 7. vIvox de survivre fout en gardant son 
pouvoir infedieux on o foi+ des essais prél~rmna~rer avec deux souches de i. rhadesieose 
en utilfsant diff&en+s milieux. Aucun de ces derniers n’a donné de rérultotr sotisfoiranfr 
pour une culiure de langue durée. II fout également signaler que dans ces milieux 
i. rhodedense n’a gardé son pouvoir infectant ou-del& du 8e jour. 

68-026 CUNNINGHAM (M.P.). HARLEY (J.M.B.)et GRAINGE (E.B.).- 
La conservation de trypanosomes métacycliques viables (The preserva- 
tien of vide metacyclic trypanosomes). E. A. T. R. 0. Ano. Rep., 1965. 15. 

Deux expériences onle+& réal~rées pour démontrer i’efficaci+& de la méthode de con- 
servotion de trvoanoromes à - 80 OC. 

Dans la pr&ère expérience des GI. morsifaos infectées par T. rhodesiense ont 6th 
nourries à travers membrane sur du sang de bceuf défibriné, Yon a testé le pouvoir 
infectantdusong par~naculoiian à laraur~ssu~vantla méthode de Lumsdenetol. (1963). 
Le sang après addition de glycérol est reiroldl à-KIWI Au bout de plus~eurr mois il 
est après d&ongélation inoculé 0 lo souris, I’esI~matlon du pouvoir infedant foiie dons 
les mêmes normes que précédemment Indique une bonne rurw des trypanorames. 

Dans la deuxième expértence 800 GI. paliidiper capturées à Lugola ont 6th réparties 
par cages de 100 et ont et& nourries 0 travers membrane sur du sang de bceufdéfibriné. 
Ce rang o é+é réparti en deux flacons de 20 ml, décongelé ou bout de huit jours et 
inoculé à 15 bestiaux, ceux-ci on+ tous présenté après une incubailon de sept à dix jours 
une parasitemie à iryponosomer du groupe Congolenre. 

Cette méthode de conserver YIWIII les trypanosomes se r&èle trèr u,,le 0 de nom- 
breux points de vue, essais de médiramentr en parttculier et permet si les mouches 
souvoges ront nourries rurdu sang de lapon ou de rot d’enp&dler horr d’Afrique desiry- 
panoromes métacycltques. qui permettront de repradutre l’infection naturelle sons cou- 
rir le rtrque d’exporter des affections comme Io peste bovine. 

68.027 NJOGU (A. R.) et HUMPRYES (K. C.). - L’emploi du sérum de 
bovins et d’outrer agents d’agglutination pour réparer Ier trypano- 
rames des com~orants du rang (The “se of cattle serum and other OQQ,U- 
tinating ogenb 1; the reparatlonoi trypanosomes from blaod canon&). 
E. A. T. R. 0. Ann. rep., 1965,15-17 

Pour &Iudler Ia composition chimique des tryponosames du sang il est necesraire 
de les séparer des divers camposantr du sang. on emploie généralement 1a centrifu- 
gation wvie de filtration ou précédée par I’oggluiination par der sérums Précipita”+s. 
~OIS ter mi-sérums sont difficller à obtenir en gronde quonf~té. On a découvert par 
hasard que le sérum de bovins ogglulinalt les celluler sanguines du rot, ce r&um n’agit 
toutefols qu’imporfaMnenf sur les piaquetler sanguines, I’emploi de perles de verre 
auxquelles adhèrent les plaqueMes permet d’y remédter. 

Par la méthode de Lumsdtn et 01. on a pu constater que ter opéralions ne diminuent 
pas d’une @on significative le pouvoir infectant des tryponosomer ainsi traités. 

On utilise courommenl le sérum de bovin ou ie sérum de chèvre or&rot. le sérum 
de lopin onti-rat et ia phytohemo-ogglutinine ànt une action Identique mois an leur 
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préfère les sérums de bovin ou de chèvre anti-rai qui sont meilleur marche, d’ocquirl- 
Con plus facile et disponibles en gronde quantité. 11 rerie cependant des protéines du 
r~l décelables par analyse histochimique mois 0 un degré trèr faible de concentration. 

68-028 HARLEY (1. M. B.). CU NNI NGHAM (M. P.) et HOEVE (K. van). - 
Le nombre de trypmosomes métacycliquer expulsés par G. mm& 
tans au COUPS du repos (The numbers of metacyclic irypanasomes (i. rho- 
desiense) extruded by G. morsitans during feeding). E. A. J. R. 0. Ann. Rep.,! 
1965. 17-18. 

On a sélectionné par épreuve de salivation sur lamelle 19 G. morsifoos infectées qui 
;‘étotent nourries sur un’ rot infecié par i. rhoderieose. 

Après avar lolrsé se nourrir chaque mouche 0 Irovers une membrane en peau de 
rat sur 4 cc de,?ang défibriné, on p par 10 mékhode de Lumsden estimé le nombre de 
doses infectanier (équivalent au nombre de tryponasomes), et trouvé chez 14 mouches 
ainsi exominéer dans 97 repas sanguins des valeurs allani de 0 à 40.000, avec une 
moyenne de 3.200. Ce nombre varle forkmeni d’un repas à l’autre bien que la mouche 
se soit gorgee complètement. Une seule fois sur six cas 00 la mouche avait simplement 
salivé ou pris un repas médiocre on a constaté I’abrence de trypanosomes infectant% 

Trais de ces mouches ont piqué un volontaire et un chancre es+ apparu par la suite. 
au nivew de choque piq0re bien qu’une des moucher ait présenté 150 doses infectanies 
(ID 63) QU repas précédent et 30 au suivoni. 

68629 HOEVE (K. van) et GRAI NGE (E. B.). -Survie in vitro à 37OC de 
trypanoromer du sous-groupe Bmcci (Survival m vitro AT37OC of T. brucei 
subgraup). E. A. T. R. 0. Ann. Re>., 1965, 18. 

68.030 CU NNINGHAM (M. P.) et GRAINGE (E. B.).- Pouvoirinfectantde 
former mébxycliquer conservées de T. rhodesicnrc pour le mouton 
et Ier bovins (The infectivity of preserved metacycltc T. rhaderienre for sheep 
and CO++I~). E. A. T. R. 0. Aoo. Rep., ,965. 21.22. 

Neuf moutons ont été ~naculés par des s+ablIa+s de formes métacycliques obtenues 
cher G. mo,~sifanr. L’incubation o été de 3 ou 4 jours, des rechutes oni été observées, 
4 moutons sont maris dans Ier deux mois, Ies 5 autres ont é+é tram+& ou Bérénil l’un 
d’entre eux es, mort. 

Le stabilai E A.T. R. 0 835 qui wa~t~erv à coniaminer les mouches provenait d’une 
vache dans une région air moutons e+ chèvres n’oni par éié Irauvés Infectés ce qui 
tenterait à prouver que le mouton n’est pas un animal de choix pour les tsé-tsé. 

Les mouches coniaminéer par ce stabilat (E. A. T. R. 0.) oni éte nourries à trawrs 
membrane sur du sang, ceIwci a éié lnlecté par voie 1. V. 6 une vache. L’on a calculé 
que cette vache avait re<u ?Os,’ doses infectonter (DI 63) d’après I’esiimaiian du 
nombre des iryponosomes au Y ]OU~ après I’inoculotion, les auteurs estiment que les 

formes métocyltques d&rivéer du stobilat originel E. A. T. R 0.835 onl un pouvoir. 
infeckxt élevé pour le boeuf mzis par conk un pouwxr pathogène faible 

Ces obsef-vahons concordent avec k résuit& d’une enquéie dé@ citée a0 sur 
152 brais 32 pr&enloien+ des organismes du rous~groupe T. brurei, tandis que 30 autres 
préseniaieni des ogglufintnes contre i. brucei avec absence de parasitémie. En admettant 
que les réroIogies posiIives raieni significailves d’infections anciennes mois guéries, 
on peut conclure que ies organismes du sous-groupe T. brucei dans cette régmn sont 
extrêmement infeciieux pour le bétail mois d’une virulencefoible Cette conclusion n’est 
pas sons inférêi du poinf de vue santé publique. 

68.031 ONYANGO (R. 3.). HOEVE (K. van). RAADT (P. de). KIMBER 
(C. D.) et GRAI NGE (E. 8.). - Isolement de T. rhodesicnre cher la 
vache rhe isolation of T. rhaderienîe from o cow). E. A. T. R. 0. Ann. ReD., 
1965, 22.23. 

Pour déterminer le rôle du bétail comme réservoir de VI~~S durant une épidémie de 
molodie du Sommeil on a expérimenté le pouvoir pathogène de 43 rtabilorr du groupe 
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brucei. II n’existe aucune méthode absolue de diagnostiquer dans ce grou’pe les trypono- 
somes pathogènes des non pathogènes pour I’hommeslnon por I’inoculation 6 l’homme. 

On Q pris ou hasard ~IX sIobilaIs. exp&menté leur chimie-sensibilité ei garde deux 
d’entre eux sensibles au Mel B ef à I’onwypol (moranyl) pour les inoculer 0 un volon- 
taire. Celui-ci o fait une Infection typique 0 T. rhadesienseet l’on en conclut que la souche’ 
originelle doit être T. rhodesiense. Les Mails de cette expérienceiont présentés dons un 
article par Onyango et 01. (1966, Trans. R. Soc. trop. Med. Hyg.. 60,175). 

68-032 HARLEY (1. M. 6.). ONYANGO (R. J.), RAADT (P. de) et HOEVE 
(K. van). - Errais de xénodiagnostic d’infection i1 7. rhodesiensc chez 
l’homme (Attempls a+ xenodiognosis of T. rhcdesieose infection in mon). 
E. A. T. R. 0. Ann. ReQ., 1965. 23. 

Deuxexpériences ontété réalisées : donslepremiercassurunmalodevenu 0 I’hôpitol 
pour traitement. Deux lots de glossines nouveau-nées GI. morsitons se sont gorgées sur 
le malade, et36 mouches surwvanles 51 0 54jours oprès on+& diss6quées. deux seule- 
ment étaient positives sans infedion des glandes salivaires;dons le deuxiéme cas deux 
~OIS, 69 es 49 mouches de 10 meme espèce, ôgées de 1 ei 2 jours ont été nourries sur un 
volontaire inoculé expkimentalement 0 une période emre deux poussées.san~tempé~. 
rature et à un momeni où ioufes les recherches de +rypanosomeséfoientnega+ives(froi+is 
sanguin, inoculation à la souris). Quarante à soixante jours plus tard an a disskqué les 
mouches une seule étoit posiWe dans chaque lot. Du point de vue épidémiologique cefte 
dernière experience est remarquable et suggère qu’une courIe rémission de Ia moia- 
die avec parasitémie basse constitue un danger d’extension du fait que le malade cir- 
cule et peut vraisemblablemenr infecter de jeunes glownes. 

68-033 HOEVE (K. van) et HARLEY (1. M. 6.). -Transmission cyclique de 
T. rhoderienrc B une vache et ou mouton (Cycl,co, trmxrmss,on of T. rho- 
desiense to a cow and to sheep). E. A. 7. R. 0. Ano. Rep.. 1965. 23-24. 

Des Giossino mowtons qui s’étaient nourries sur un rat infecté par stabliat 
(E. A.T. R.0 835) ont été plackes sur deux moutons ; qui par la suite ont présenté 
une porosit6mie et ont dû être traités par le Bérénil. Finalement on a isolé 2 mouches 
positives dont l’une a été plac6e sur le quartier posiérieur gauche d’une vache zébu, 
Celle-ci es1 devenue positive au 5e jour (par Inoculation 0 Ia souris) et I’examen du sang 
(goutte épaisse) était positif le 6e. Par Ia suite I’inaculotion hebdomadaire de sang 0 Ia 
souris s’est mont& ioujaurs positive. Lavache es+ restée en bonne santé jusqu’au 
254e jour. 

66-034 BAILEY (N. M.). - Salivation de Ghsino morritanr sur des lomslles 
après repas partiel sur des souris infectées pnr des trypanosomes du 
sous-groupe brucei (Solivotion by Glossma morsitoos onto glass rlides afier 
parhal feeding on mice infeded with Jyponosomo brucei subgroup trypono- 
somes). E. A. T. R. 0. Ann. Rep.. 1965, 24. 

BURTT a décrit une technique suivont laquelle on incite des Giassino morsifans affo- 
mkes 0 piquer et par wte à deposer de Ia salive sur une lamelle propre. cette iechnique 
o été ici employée mais légèrement modifiée pour démontrer Ia présence de trypano- 
somes dans Ia saI#ve de tse-+s&s oyant fait un repas interrompu sur des souris infec- 
tées par T. bruce,. 

Des mouches neuves (GI. morsitaosj nouvellement écloses son, placées dans des iubes 
recou~er+s de ~Ile, on les loisse commencer un repas sur des souris infeciées. peu de 
temps oprès que leur abdomen s’es1 Iégèrement gonflé, on les retire e+ on les inaie à 
piquer sur une lamelle propre chaude. L’on fixe la sécrétfon solivajre au m&hanoI, on 
la colore LIU G~erma et on I’examne 0 unfortgrossissement. Le sang de 10 souris 9 un 
fort grossissement donnul 10 à 15 trypanosomes par champ et dons un champ on a 
compt6 plus de 250 trypanosomes de sécrétion salivaire. Dons Ia plupart des cas il y en 
avait beaucoup plus mois cependant il n’o pas &é powble de dkxnpter le nombre de 
trypanosomes éliminés par une seule mouche. 

D’autres expériences suggerent que le nombre des trypanosomes dons Io saI,ve 
diminue 51 I’~n+ervolle de temps entre ie repos port~el ef Ia salivation s’étale 

68-035 SAILEY (N. M.). - La transmission mécanique de trypanosomes du 
sous-groupe Trypono3oma brucei par Glorrin~ rnorsit~~m (The mecho- 
nicd transmission by glossma morsitoos of tryponosomo brucei subgroup trypa- 
nosomes). E. A. T. R. 0. Ann. Rep., 1965, 24-27. 

Les observafions failes sur 14 salivation de Gi. morsdons après repas interrompu on+ 
ofiiré l’attention sur le rôle passible de la transmission mécanique dons I’epid6mlologie 
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de Ia maladie du sommeil et der expériences ont éié menées aux fins d’eclaircir ce pro- 
blème. 

Des souris ont été infectées par des trypanoromes de moloder en traitement à I’hbpl- 
tal de I’E. A. T. R. O., quand Ia parasitémie s’est établie chez I~SOUTIE on placesurcelies- 
ci des mouches qu’on Iaisse re gorger Iég&remenI e+ qui poursuivent et terminent leur 
repas en rmnr d’une minute sur une souris neuve. On examine chez cetie dernière le 

sang de 10 queue chaque jour pendant irais semo~nes, ei ensuite une fols porsemaine 
jusqu’à 60 ]~TE après l’expérience. 

Les résultats observés sont Ier suivants : 

1) D’après l’âge : 

moucher de 1 jour (moins de 24 heures) ., _. 17% d’infection 
- 2jourr............................ 3440 - 
- 3jourr............................ 5% - 

mouches plus âgées ._. <, _. _, _. _. _. _. 33% - 

2) D’après Ie sexe : les femelles paraissent mieux s’infecter mois le nombre d’obser- 
vations est inwfisani pour que ceiie différence soit siatisilquemeni significative. 

3) La période d’incubation ertde4à7 jours pour 6Osouris sur69 mais peu, atteindre 
43 jO”TS. 

68-036 BAILEY (N. M.). - Lm t~ansmirrion mécanique par Glorrino marri- 
mm de trypmoromer provenant de F(IS de trypmnoromioser humoiner 
(The mechonical transmission by Glossioa morsitans of irypanozomes derived 
fram cases of human irypanosomiaris). E A. K R. 0. Ano. Rep.. 1965, 27-28. 

Des expériences analogues *ux précédente5 ont été pourruii,ier sur72 rommeilleux 
choisir au hasard parmi des C~I récemment dngnostiquér dans la région nord-est du 
Lac Victorla. Seulement 9 prkeniant une porasitémrs décelable par frottis au momen+ 
de I’exp6rience an+ éié gardés. II a été passible de tranrmeiire l’infectlon à Iasouris 
pour 5 d’entre eux. Le nombre de mouches utilisées était variable et pour les cas de 
lransmission positive Q varié de 4 à 90. 

Dons ces essais de tron~m~ss~on an u mis en ceuvre chez un malade laméthode de 
Lumrden et al. pour I’oppréciaiion du pouvoir pathogène, mais Io parasitémie du malade 

éfaii rrès varloble, ei une seule iransmirsion a ét4 observée avec une porositémie basse : 
168+rypanom,,es par mm3e+ Ztrypanoromes ~nfectonts au mma soit 1184. Ces expé- 
r,erlreî mn+ 6. paursu,vre. 

68-037 CUNNINGHAM (M. P.) et GRAINGE (E. B.).- Les réactions d’im- 
munité de moutons infecfér pmr des formes métocycliquer de T. rho- 
derienre et recherches particulières sur le pouvoir antigénique des 
organismes infectantr (The immune respanse oi sheep infected with meto- 
cychc T. rhoderienre and some studies on the antigeniclty afihe Infecting orgo- 
nismr). E. A. T. R. 0. Ann. Rep., 1965, 28-30. 

On a exomné le pouvoir ontigénique des formes m~tocycliquer d’un ceria~n nombre 
de rtabllatr. Dans une des expériences on o trouvé que Iles anticorps neutralisant d’un 
moulon inoculé avec des former métacycliques apparaissoieni Ie neuvième jour et que 
le sérum prélevé cher cet animal le onzième pur protégeait complètement Ier souris 
quand an les soumekCen+ 0 I’~nocula+~on de C~E m0mes formes métacycliquer. Dons 
une ouire expérience les résultats démontrent que les formes sanguines issues des 
formes méiacycliquer infecianter sont du même type antigenique ou des mêmes types 
ontlgéniques que les formes métacycliques. 

La iendance alins, indiquée des organismes du sous-groupe r. brucei à retourner au 
type antlgéniqué primitif au cours du passage cyclique par 10 glasrine a ét& éiudlée en 
utilisant le +est de neutralisailon. Cinq stabilats qui tous provenaient du m@me r+obiIo+ 

arlglnal an+ été neutrakér par du sérum du mouion qui WOII Inoculé avec I’un d’entre 
eux. Mm quatre outres sfabllats provenant de souris InoruIés avec des glandes saIl- 
vairer de difiérentes glossiner de Lugala n’ont par été neutralir& ce qui monire qu’il 
existe dans cette région plus d’un iype ontigémque arlglnel. 
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66-038 RAADT(P.de),CUNNINGHAM(M.P.).KIMBER(C.D.)etGRAINGE 
(E. B.). - Essais de tests cutanés pour la maladie du sommeil (Triols 
ofa Ski” ,esI iorsleeplng wkness). E. A. J. R. 0. An”. kp.. 1965, 33. 

On o procédé 9 une enquête relaitve à 10 sensibiltsation cutanée de moloder aiteints 
de maladies du sommeil en vérifiant I’existence de réactions àder injeciions inirader- 
miquer avec trws antigènes préparés suivant diffkentes méthodes. Aucun malade n’a 
réagi à ces injections et l’on a conclu que la peau n’est par renribilisée ou cours de 
I’infeciton par des trypanosomes. 

68639 NJOGU (A. R.) et HUMPHRYEB (K. C.).-Analyse immuno-élec- 
trophorétique de variations antigéniquer chez Ier +r)rponoromer du 
sous-groupe T. brucei (Immunoelectraphoretic andysir afantigenic variation 
in J. bruce, subgroup tryponoromes). E. A. T. R. 0. Ann. Rep., 1965. 34-35. 

68440 CUNNINGHAM (M. P.) et GRAINGB (E. B.). - Ymcination du 
bétail contre Ier trypmoromer par infection ettraitement (Voccinoiian 
of cattle againrt trypanosomer by ~nfed~on and treatment). E. A. T. R. 0. Ann. 
RepA965 : 36. 

On a procédé à un essai de vocc~not~on du bé+atl contre la tryponoramfore en les 
infectant par le stabilat E. A. T. R. 0. - 211, un organisme du sous-groupe Bruce! e+ en 
les traitant par le Bérénil au moment où Ia parwiémie doit aneindre 50” maximum. Des 
animaux temoins. ayani regu la même dore de Bérénil on+ été en même temps soumis à 
l’épreuve de I’inoculatian par ce mkne stabilat 0 des intervalles mensuels. Le bétail 
infecté a mamfesté une immumté hu~f mois plur tord quand on les o S~U~IS à l’épreuve 
de I’inoculation par le slobilat. tandIs que les onimaux+émoins prérentaienruneparasi- 
t&miesep+jours plus tard après Ia mêmeépreuve. 

68441 BAILEY (N. M.), ONYANGO (R. J.) et GRAINGE (E. B.). - Taux 
des immuno-globulines (1. G. M.) dans des rérumshummins recueillir 
au cours d’une enquiste sur une épidémie de tryponoromiore humaine 
(The immuno globulin (1. G. M.) content of human sera colIec+ed during fhe 
Invesitgaiton ofan ep~demicofhumon Irypanaromiosis). E. A. T. R. 0. Ann. Rep.. 
1965, 36-Y. 

Uneenqu~teaeu lieu reloliveà larignificotionde l’augmentotionduiauxder immuno- 
glabultnes 1. G. M. dans Ia trypanosomiase rhodksienne. L’examen s’es+ fait, par 
l’emploi d’immuno-plaquer Hyland, de248sérums recueillis dom Ia régton d’Alego au 
moment où Ia ooussée éoidémiaue était à son ocmé. L’on a trouv& eue vinot-deux des 
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AR-“41 GR*RER (M.), TRONCY (P.) et FERNAGUT (IL). - Etude dan* 
conditions africaines de l’action on+ipamsittGre du thinben- 

m~fers helminthes des moimaux domestiquer. 111. Némrl- 
toder du veau de lait. Rev. Eiev. Méd “ét. Pays rro~., 1968.21 (1) : 71. 

Lors des essats réalisésau Tchad et ou Nord Cameroun, il a été constaté que le Thia- 
bendozole, à 10 dose de100mg/kg, esicapabiededétruire l’ensembledes parasdes inter- 
i~noux des veaux de lai+, notommeni Néaosroris wfuiorum. Les doses Ier plus faibles (50. 
60 mgjkg), dé@ efficaces, ne peuveni é+re recommand&es, car I’élimination des Ascarir 
est trop lenie d’oh risque d’obstruction et d’inIoxica+ion mortelle 

Les essais réalisés sur le terrain montrent que le gain de poids des onimoux traités 
est important. 

66.044 GRÉTILLAT (S.), VASSILIADÈS (G.). - Particularités biologiques 
de la souche Ouest-Africains de T~ichindh rpirdir (Owen, 1835). 
Réceptivité et senribilité de quelques mommifèrer domestiquer et 
s.auvager. Rev. Eh Méd. “é,. Poyr trop., 1968.21 (1) : 85. 

Plurieurs sérier de tests de récepiiviié et de sensibihté réolirér sur 23 chats, 6 chiens, 
14 porcs. 22 rair, 30 souris, 17 rais de Gambie (Criiefomysgombionus), 17 lapins, 9 héris- 
sons (Aieierix aibiventris) et 3 singes, infestés exp6rimenialemeni avec la souche ouest- 
africaine de Trichineiio spiralis démonireni : 

o. ~ Les très gronder récepiiviié et sensibilité du chat domestique pour lequel elle 
es+ moyennement pathogène. Les troubles morbides sont limités à une dmrrhée h&nor- 
rog~que devenani chronique dans Ies cas d’infestaiion massive. Le +aux de parasitisme 
musCuIaire par larves enkysiéer es+ pratiquemeni proportionne1 0 10 dose infesta& 
odminir+rCe (nombre de kystes infesionir ingérés par 100 g de poids vifd’hgie). 

b.-Le chien, moins bon h6+e que le chai est cependant irès sensible. Les résuliais 
trouvés aux autopsies de conirôle ne sont pas proportionnels aux dorer infestantes. 

c. - Pour le porc domestique (race européenne Large Whiie) une très faible sensi- 
biIi+&. Une «barrière intesiinale » détruii \a mojoriié des Iawes inferiontes avont leur 
Iransformation en adultes et les quelques larves migrairicer qui parviennent ou niveau 
des murcler subissent un processus de calcificoiion des leur enkyrtemeni ou dans les 
quelques jours ou quelques semaines suivanies. Cependant, chez un certain nombre 
d’individus, quelques kystes survivent et demeurent infestant3 pendon+ plusieurr mois, ce 
qui n’exclue pas le danger d’apparition de cas de trichrnose porcine par porrages suc- 
cessifs sur le même hôte. 

d. - Les rongeurs rouvoges ; le rat, la souris et le roi de Gotibie rani de irès mouvais 
hôtes. 5ujeis réfractaires, enkystement anormal der larves, absence d’enkyrtement, 
calc~fica+ion des kystes et der larves avec s+ér~Ilroi!an de I’organ~sme quelques semaines 
après I’infesiotion. 

En conréquence, Ies rongeurs sauvages peuveni diifirilemeni jouer un rôle dons 
I’épidémioIogie ei 10 dispersion de lairichlnoseen Afrique de l’Ouest. 

e. - Le hérisson IocoI (Atelerix olbiventris) ne joue aucun role dans ce++e 6pidémiologie. 
f - Le lopin, en ion+ qu’hôte expérlmen+aI de loboratoire, réagit très mol vis-à-vis 

de ceiie souche et sa récepilwté eritrop incertaine etvariable pour Ie considerercomme 
un matériel ruscepiible d’@+re uliIis& à 10 conservation de 10 souche. 

g. ~ Les Pr~motes (singes PapioeopioeiEiyfhrocebus paiar)son+ex+rémemenisenslbles. 
Une dose de queIquer centaines de kystes es+ morlelle pour un jeune cynocéphale. 

Ce sont donc les carnivores et part~cuiièrement Ier MI~& qui ront les hfitesdechoix 
pour la tr~chnose en Afrique de I’Ouesi. Les réservoirs de poror~ter <ion+ Ies carni- 
vores souvoges, le phacochère, n’éloni qu’un hbte occldenfel (6 à 10 p. 100 des oni- 
maux abaiiur examinés), qui s’infesie dlficiIemen+ tout comme le porc domeriique. 

68-045 MILLER (i. A.) et CU NNINGHAM. - Congélation de larves infec- 
fanter de I’onkylortoms du chien Ancylortamo coninum (Freezing of 
mfective Iarvoe of the dog hookworm Ancyioslomo coninum). E. A. T. R. 0. 
Ann. Rep.. 1965, 19-20. 

‘Ier expériences à I’hôpitol vétérinaire de I’Universi+& de Glasgow ont abouti à Ia 
confection d’un vaccin cons+~+ué de larves irradiées conire I’onkylostomiose du chien. 

Par I’empln~ d’une méthode analogue 0 celle uiillsée pour Ier trypanosomes on a 
expérimenfé diverses méthodes de congéloiion sur des larves normalement infectantes 
de’ A. Conioum. 

Le critère des diWéren+er méihader u+iIiséer o été I’appréciatlon de In motilité après 
décongélation. Les meilleurs résultais on+ éié obtenus par congélaiion lente des I~r~es 
dans une IoIuIion saline tamponnée (PH = 8.0) rérultoir non om&lior& par l’addition 
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Entomologie 
68-046 HARLEY (1. M. 8.). - L 0 relation enlre l’âge physiologique et l’âge 

réel chez 1. glorsine à Lugah(The relotton between physioioglcalandcolen- 
dar age in glowno oi Lugala). E A T. R 0. Ann. Rep.. 1965, 41-42. 

Trenie femelles de G. poiiidipez furent recopturée; enire I’ôge de 11 et de 85 jours. 
Quand les catégories d’âge ovarien furent classées dom le temps, les points se répar- 
tissent suivant une ligne droite et étabhrsent que choque cycle ovarien es! d’une durée 
approximative de 11 jours. Vingt femelles de G. brevieolpis jurqu’ti l’âge de 65 jours on+ 
été recopiurées et leur colégow d’âge ovor,en s’accorde b,en avec le temps &OUI~. 
Chaque cycle s’étend sur environ 11 1/2jours. II y a eu trente recapturer de G. poipolis 
fwcipes de 3 à 58 Tours, mals quand Ier caiégorles d’âge furent notées en fonctton du 
temps on a trouvé que les points étaieni beaucoup plus éparpillés et que chaque cycle 
ovarien se répartissoiiapparemmenisurqulnzejours. L’on soit d’après les mnuchesgar- 
dées au loboraioire 0 des températures constantes que Ies cycles ovortens de ter trois 
espèces diffèrent peu les U~S des autres et que le cycle de G pai@is fuscipes est legère- 
ment plus court que celui de G. brevipoipls (E A.T. R. 0. Rapport annuel 1963!64 p. 45). 
Egalemenl un lâcher de G. paipolis ~uscrpesen 1961 sur une île près de Lugolo par SAUN- 
DERS(1962, BuII.eni. Res.,53,579)0mon+réqueladuree ducycleétaitd’environll jours 
II est possible que ceiie espèce vivant en pleine terre dans 10 forêt en bordure d’un lac 
sot+ soumise à un micro-climai légèrement dffférent de ceux de l’ile 00 il n’y a pas de 
foré, et redemen, quelques grands arbres. Ma~s la tempéroiure ne peu+ pas entrer en 
hgne de compte car il serait nécessaire d’avar une dtkence de tempkrature moyenne 
d’envlran 5 OC, une dffférence beaucoup pIusgrande que celle qui pourraitexisterenire 
deux endroits éIoign& de sept milles sur le bord du IOC. II semble que le cycle cher les 
moucher Iôchées soit en quelque sotie relordé ou ovoncé. Cette hypothèse est étayée 
par Ia recopture d’une femelle gui prérenIai+ des anomalies de I’opparell reproducteur. 
Les anomalie ne sont par limitées à G. fioipalrs fuscipes on en a trouv6 deux fois égole- 
men+ chez G. brevipolpw Au cours des dirrectionr des mouches sauvages les anomalies 
sont rares e+ il semble que 10 manipulation des mourher nouveau-nées pour les mar- 
quer puisse à I’ococsion provoquer des dommages qui ont d’une manière ou d’une outre 
eu pour résuI+a+ des anomoks dons le système de reproduction. Nous espérons faire 
d’autres Iâcherr pour éIud,er cette posslbillté. 

68647 HARLEY (J. M. 8.). - Et u d es de I’Bge et du taux d’infection ch& 1.x 
glorrine (Age and inkdion rate studier on Glossino). E. A. T. R. 0 Ann. Rep., 
1965.42-43. 

Des études sur la relot~on entre I’tige et le 1aux d’infection qui on! été mires en tro~n 
en 1964 (E. A.T. R. 0. Ropporl annuel ‘iaur 1963164 : 49) ont été poursuivies. On a 
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Après in+roduclian sur une grande échelle des mbthodes d’erilmai NO,, d’&ge I’on a 
de G. @,pa,is seulement. 

fini 00 

68-048 HARLEY (J. PA. 8.). - L’influence de 1~7 méthode de capture su* I’age 
et Ier t~~ux d’infection de G. pdlidlper rhe influence ofsampling method 
on the age and infection raie of G. pa,,idipes). E. A. T, R. 0. Ano. Rep. 1965. 
43-44. 

Résumé : Pour juger de ce++e influence on a utiké différentes m$+hoder de copiure 
0 une ceniaine de mèkes de Lugola en rep+ endrolir dlrtinctr. Les méthodes de capture 
éioieni les suivantes : sur hommes au repos (1). en marche (2), sur jeunes bceufs ou 

(*) Noie du traducteur : article publié uliérieurement dans le BuII. ~OC. Pei. Exot., 
1965. 58, X0-259. 
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repos (3). en marche (4). par p,èger (5). S"T véhiculer en mo""ements (6). de mouches 
ou repos sur arbres (7). Chaque mbthode a été employée dom un poste différent. 

Les pièges ont capturé Ier mouches les plus âgées et les plus mfecféer. Par les aukes 
méthodes Ia proportion des mouches infedées varie wec le sexe [voir plus Io~n) ; en 
général ce mn+ les moucher au repos (7) et capturéer sur vehicules en mouvement (6) 
qui oni donné les toux d’infection les plur fa~bler. A Ia fin on a repris des rondes de 
capture qui bien que faites en des endroih différents n’ont pas donné de résuItok 
différents que ceux des méthodes du début (1) (2). On o observé seulement de rares 
vomtions sans doute de caractère solsonnier telles qu’une baisse légère du Iaux 
d’infection des moucher capturées par piège. Le taux d’infectton ert dans certo~nr cas 
diflérenl suivront le rexe : moins élevé cher les mâles dam les captures par piège e+ 
SUI jeunes bceufr, plus élevé ou contraire chez les mâles dans les captures sur v&htcules 
en mouvement (6), hommes en marche (2). de mouches au repos (7). 

Les quelques dissecitons de G. palpaits fuscipes n’ont pu donner de résultats bien 
cohérents. 

L’examen d’organes provenant de rats Infectés par Trypanosome evons, a montre 
l’abondance de ces parasiter au nlveou du coeur, du poumon, du foie et du rein. 

L’auteur se fondant sur lo plus gronde fréquence dans ter organes de parasites en 
divirian émet I’hypoihèse qu’ils pourraient constituer des sites électifs de reproduction. 

Chimiothérapie 

68-050 RAADT (P. de) et KIMBER (C. D.). - Errai fhéropeutique de I’Arli- 
ban (A drug tria wiih ori~ban). E. A. T. R. O., Ann. Rep., 1965 : 59.60. 

Losliban (Roche) a ét6 expérimenlé sur des animaux infectés par des souches de 
T. rhodesiense irolées récemmeni chez des malades. Ce médwment n’a provoqué 
qu’une dtsporition temporofre de la parorlt6mie. même par l’emploi de doses mai- 
“l&P talérobles. 

68-W RAADT (P. de), HOEVE (K. van), BAILEY (N. M.) et KENYANGU, 
(E. N.). - Observations sur l’emploi du bérénil donr le iraitement de 
la frypunoromime humaine (Obrervationr on the ure of berenil in ihe 
treotment of humon trypanosomiarls). E. A. T. R. 0. Ann. Rep., 1965 : 60-61. 

Le Bérénil a é+6 utilisé dam plusieurs cas de trypanosamiare humaine. De ces essois 
il faut retenir. 

1) qu’il ne guérit pas au contraire de I’Antrypol (Moranyl) des malades au débuf 
mois avec atteinte précoce du sysième nerveux central. que dons Ia pratfque couronie 
il n’es1 pas à utihser dons les cas de trypanosomnse humaine. 

2) que subsIi+ué, 0 ml-traitement. à I’Antrypol (Moranyl), quand les trypanosomes 
opparotrsent à un cer+ain point rér~slonts à ce dernier. le bérénll o paru avoir une 
adion Ier malades n’ayant pas présenté de rechuter deux mois oprès 10 fin du iraite- 
ment. 

3) dam der cm avancés de molodle du sommeil des accidents peuvent survenir aux 
premiers purs du traitement. cerImnes observations laissent à penser qu’il s’agtt 
de réodions du type Herxheimer, dans ce cas I’emplo~ pr6alable d‘un trypanacide 0 
oction douce paraît avantageuse, on a ains traité 14 cas avancés par le moronyl 
(ontrypol) ou le Mel B. L’fmprewon chmque qui se dégage est que les malades ainsi 
traités supportent mieux les premwrr rlades du traitement. Ces experiences sont 0 
pourruivre. 

68-052 HOEVE (K. vnn) et GRAINGE (E. B.). - Chimie-sensibilité de try- 
pmnoromer du sous-groupe T. brucei irolés chez le bétail 6 Alego (Drug 
renr,+,vily of T. brucei subgroup tryponosamer tsolated from coftle in Alego). 
E. A. T. R. 0. Ann. Rep.,1965. 61.62. 

43 souches de Irypanoromes du sous-groupe Brucei on+ été ,soléer cher le béto,, 0 
Alego ou Kenya. Toutes ces souches on+ été conservées à - 8o°C après le premier 
porrage cher Ia souris. 

L’expkrience suivante ovoit pour but de vérifier la chlmio-senslbiltté de ces stabi- 
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lais avant toute inoculation à l’homme éton+ donné le nombre uoissqnt, ces dernières 
années, des i. rhodesieose qui se sont montrér rhimio-résistants. 

Parmi les 43 siob~lots an a chois SIX Ier plus viruIen+s, par parrages successifs chez 
la souris en ne gordont que ceux donnani 6 0 24 millions de tryponoromer le 2e jour 
oprès l’inoculation. 

Ces résultats démontrent que la chimie-senslbiliié doit être expérimentée avan+ 
/‘~naculalion de iryponosomes à des volonioirer. 

68.053 HOEVE (K. van) et GRAI NGE (E. B.). - La chimie-sensibilité d’un 
T. rhodericnre rérirfant 0 I’éthidium aprèsdeux tranrmirrionrcycliquer 
vhe drug ensi+ivi+y aiter +wo cyclicol iransmirsions ola T. rhadesiense isolate 
resistantto ethidium). E. A. T. R. 0. Ann. Rep., 1965 : 62. 

Ceile souche pois& deux fois par Ia mouche a été tronrmise 0 des souris. traitées 
ultérieurement par I’éthldium, l’iiometomidium, Ie proihfdlum, I’ontrycide e+ le berénil. 

Lo chlrmo-résistance 0 I’éthidrum n’es+ par perdue oprès ie passage par Ier mouches 
comme c’esI le CCIS pour l’antryclde. II semble cependant que Ia chimioxérirtonce <roi- 
s& ~x+~aIe au prothidium et 0 I’isométamidium SOI+ diminuée. 

L’existence cher le bétoii dom des régtonr identiques 6 celles d’AIega d’un T. rho- 
desiense chimio~réristani aux produis couramment employés crée un dangereux r&er- 
voir de virus pour Ia trypanosomiase humaine. 

La chtmio-sensibiIi+é au BérénlI d’un ceriain nombre de stobiIo+s de chimie-sensi- 
N+é et de chimro-rérlsiancer connues à d’outres médicaments a 616 explorée en détail. 
Les recherches ont porté à la fois K viiro par Ia technique de titrage du pouvoir infec- 

+XI+ établie par LUMSDEN e+ 01.1963, e+ in vwo. Lez rérultois obtenus dans les épreuves 
in vitro onl montré qu’il n’exirtali ouwne diW&rence de chimia-senribilité ou Bérénil 
chez Ier iryponaromes du sous-groupe J. brucei et du groupe i. coogoleose quand ces 
irypanorames sont exposés respec+~vemen+ à 1 p gr et 2 p gr du médicament. 

Alimentation, carences, intoxications 

68-055 GAULIER (IL). - Comprition en acides mninér des principales légu- 
mineures fourrogèrer de Mndogarcar. Rev. Elev. Méd. Wt. Pays trop., 1968. 
21 (1) : 103. 

La composhn en ooder-aminés des principaler Iégumineuses fourragères de 
,Madagascar a été déterminée aprèr hydrolyse, séparation par chromotagraphie sur 
çolanne de rérine, e+ réociion colorée à 1a ninhydrrne. 

Le iryptophane a été dosé Aon Ia méthode calorimétrique de Fischl. 
Les légumineuier fourragérer xivontes an+ été analysée5 : 
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68-056 ARDOUI N.DUMAZET (P.), COLEOU (1.). -Economie de l’emploi 
des vitamines dons 10 fabrication des aliments composés pour animaux 
domestiques. Buil. Soc. suent. Hyg. oliment., 1967. 55 (X-9) : 21 S-30. 

Après avoir conriat4 que des carences wtaminiquer (A, D. éventuellement E et le 
groupe B) peuvent apparaître che* les animaux recevan+ une alimentation simple en 
raison de larges vorm+ions de ces alimenh. que ce risque d’avitaminose es1 considéro- 
blement ougment& dons Ier regimes « modernes z caraclérlsés par la place plus 
~mporionte ioiie aux concentrés, les Aufeurr s’efforcent de répondre à la question SUI- 
vante : Est-il plus intéressant, d‘un polnl de vue str~dement économique, de combiner 
les ~l~mentr simples entre eux ou ben dei+-on s’orienter vers un aJus+emen+ des apports 
vitaminiquer dans le régime der anomaux domesllques gràce aux vitamines de ryn- 
thèse que I’lndus+rie livre dans des condifions sûres eI relativement peu onéreurer ? 

Les Auieurs montrent d’abord que I’incarpora+ion de vitamines de synthèse dom les 
olimentr compos& n’augmente pas très sensiblemenl leur prix de revient : 

- le recours wx préparafions svmples de vi,ammes (wtomines A, D,, 3, pour la 
vitamniration d’un aIlment complet pour pondeuse, pour pourslnr ; vitomlnes A. D, 
pour porceletr avant sevrage eic.) traduit un coût relotlf des matières premières nécer- 
satres DOUT 10 vitamimration de 1 à 3 wuc m!Ile du wix de commerclalisotion à I’éle- 
veur. 

- les prepara+ionr vltominiquer plus complexes (A, D,, B, B,, 8,. B,,, PP, K et E) 
que livreni cerialnesfirmes sont de l’ordre de 110 F Ier 100 kg. 

Les Auieursvanrmanirerque ce choix peutre raisonner dans un coniexie économique 
donné et pour choque type de formulation. Ils font le raisonnement complet pour le 
régime d’un Jeune bovin pr&oce et pour un ai~ment campor6 pour poulet de chair. 
Ils en concIuen+ que ce type de coIcuI économique sous la forme d’apport vitaminlque 
la plus souhaitable peut conduire à une économie de 10 à 20 centfmes par 100 kg 
d’aliment ce qui. ramené. 0 10 production fran$aise d’aliments pour bétail, n’est par 
négligeable. 

68-057 ADRIAN (1.). - Le dorage microbiologique des vitamines. Bull. Soc. 
scient. Hyg. aiment., 1967, 55 (i-8-9) : 259-68. 

L’Auteur tente de @cirer les fondements de la technique microbiologlque appliquée 
au dosage des vitamines B ainsi que Ia voleurdes résul+otsacquir par ces méthodes 
très éprouvees et parfaitement codifiées. 

Pour I’établisrement d’une méthode microbiologique, I’Auteur estime qu’il faut 
réunir quaire conditions indispensables : 

- une souche microbienne ou mycéllenne oyant un besoin absolu de 10 vitamine 
à dncw 

- un milieu de bore cowrcmt Ia tatallté des berolnr nutrltiannelsdu mlcroorganisme. 
0 l’exception du facteur à doser. 

- le foi+ de fournir Ia vitamine à Ia souche sous une forme direclement assimilable. 
- Ia possibilité de mesurer avec précirlon Ia croi5scmce du mlcroorganlsme rece- 

vant la vi+amine ou I’extro~t à dorer. 
L’Auteur détotlle ef Justifie ter quatre conditionr puis discute de la signification du 

résuliot fourni par le dosage. 

63658 FERRANDO (R.). - Le problème des vitamines en Aviculture. Bull. 
Soc. scie,,,. Hyg. aliment., 1967. 55 (7-8-9) : 231-58. 

L’AuIeur o rassemblé dons un tableou les besoins en vitwmner selon les normes 
adoptées dam dlfléreérenls pays et publiées par Io World’s poulfry Science Association 
(Austral~e-Japon -A. R. C.. Angleterre. 1964 - N. R.C., Etats-Unis. 1966). 
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L’expérience o été réalisée avec seize ]euner bovins (ag& en moyenne de 17 mois) 
originaires du sud Dorfur durant l’hiver (11 novembre 1964 ou 19 mors 1965) pour 
déterminer leur goin de poids journalier, le rendement de lo corcosse e+ Io possibiIit6 
d’engratssementen « dry-lot ». Le gain de poidsjournaliereside 0,83 kg et Ie rendement 
moyen de la corcosse de 54,35. Les rkultotr obtenus ou cours de cette expérience peu- 
vent être considérés comme sotirfoisants pour I’alimentat!on des onimwx avec du 
son de sorgho introduit dans Io ration comme aliment de les+. 

Pâturages - Plantes fourragères 

68-060 LEIGH (J. H.). MULHAM (W. E.). - Choix alimentaire du mouton 
BU* pâfwage semi-aride de plaine riveraine. 3 - **riplex vcricori.3 et 
Dirphyma ~urtmlc (Selection of diet by sheep grazing semi-arid postures on 
the Rlverine Plain. 3 -A blodder saltburh (Airiplexvesicario), pjg face (Disphy- 
mo ousirole) commmty). A~rt. 1. exp. Agric. Aoim. Husb., 1967. 7 (28) : 421.25. 

La ration choisie par des moutons alimentés sur pôiurage dominé par Atripiex 
veskoria Hew. ex Benth. et Disphymo ousfrale (Sol.) N. E. Br o été déierminée par 
l’analyse botanique des rejets provenani de béliers mérinos oyant des fistules ceso- 
phagienner. La quaIif du pôiurage e+ du fourrage consommés est évoluée d’après 
l’analyse de l’azote des échantillons prélevés 0 lo main sur le terroin, et d’après ies 
rejets des moutons porteurs de fis+uIes. 

Les résultats montreni qu’ou printemps presque lo moihé du fourrage consommé 
est constitué d’espèces mineures qui représenieni seulement 4 p. 100 du pâturage. En 
été, lorsquetrès peu d’outres plantesson+di~ponibler,Airiplex vesicaria compose90 p, 100 
de la rok,on. En +a~+ temps Disphyma ousfrole est peu consommée. A ovcun moment 
le toux de protéines brutes de la raiion ne devient inférieur à celui qui es+ nécerraire à 
l’entretien du mouton bien que lo teneur en sodium des plontes disponibles en ét6 soit 
élevée. 

68-061 GILLET (H.). - Errai d’évaluation de la biomarre végétale en ione 
sahélienne (végéfation annuelle). 1. agric. fiao. Bof. oppl., 1967, 14 (4-5) : 
123-58, 1 carte. 4 pl. 

L’auteur étudie, en zonesohél~enne, lo totolit6 du poids fro~r de lo végétation onnuelle 
présente sur une surface échantillon. II décrit ~OU+ d’abord les paysages végétaux en 
saison sèche ei en saison des pluies, et donne quelques exemples de biomasse d’oprès 
les relevés effectués, en notant l’influence des conditions écologiques. Puis il détermine, 
10 biomarse de divers groupements. Cette &ude montre combien, dans une @on, 
les biomasrer sont diversifiées. selon les milieux intéressés. 

68~062 SALETTE (J. E.).- Q ue Iq uer orpects ac1u.e1~ de I’ogronomie des 
plonfer fourragères. ,, a@ rrop. Bot. app,., 1967. 14 (4-5) : 159.79. 

Les problèmes iourrogen son+ liés à ceux de l’élevage en pays tropical. II es+ donc 
important d’iniensifier les recherches en vue du développement de la producifon 
fourragère et d’une meilleure utilisation du milieu. L’auteur étudie les principaux sujets 
relatifs à Ia productivité des fourrages tropicaux : 

- Les principales espèces fourragères utilisables en culture intensive. 
- Les graminées, au rendement élevé. tiennent une place ~mportonte maigré 

leur valeur nuiritive limitée. Les espèces les plus répandues sont citees ainsi que celles 
de Mgumineuses. 

- Les Iégumineuses en milieu tropical. Leur rôle est double : donner un fourrage 
riche et fournir de I’ozoie ou milieu. 

- Les jachères tropicales e+ ieur utilisation fourragère. 
- Les jachères pâturéer présentent un iniérét certain mis en évtdence en Afrique. 
- La nutritron mtnérale et la fetiiliration. L’étude des besoins nutrittfs des @nies 

doii être éiendue. L’auleur porse en revue les expériences de fertilisation r&l~réer et 
leurs rézultair. 

- Composition et qualité des fourrages. Les résultats d’onolyse de bourrages ne sont 
abord& que trop rarement et font défaut pour établir des comparoisonr. 

- Aspects biologiques et écologiques de lo croissance. 
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Techniques de Laboratoire 

68.063 CURNOW (J. A.), CURNOW (8. A.).- Une épreuve d’hémagglu- 
tinotion indirecte pour le diognortic de I’infedion a hbesia srgentim 
chez Ier bovins. An indIrect haemagglutinofion testforthediognosisaisobesia 
argeofino infection in caille. AM. Vet. 1.. 1967, 43 (8) : 286-90. 

Une épreuve d’hémoggluiinatton IndIrecte pour le dmgnostic de l’infection à Bobesia 
argenima chez les bovtns es+ décrite. Les érythrocyter de moutons formol& Irait& à 
l’acide galloiannyue sont sensibilisés avec un extrait de mélange de ~lroma d’erythro- 
cyie parasiié utilisé comme antigène dom l’épreuve de Ration du complémeni par 
8. orgenhoa. Cet on+&e est omi utilisé pour inhiber 10 kctian dans une épreuve 
d’inhibition de I’hémaggluiination. 

L’antigène de 9romo d’érythrocyter bovlnr préparé 6 partir de rang non infecté 
est utilisé également pour inhiber l’épreuve d’hémogglut~nation indirecte et pour 
absorber des sérums avont l’épreuve de fixofian du complément. II est possible de 
changer clins! quelques-unes des kctions non rpéc~fiquer. 

La renslbillté et la spécificité des épreuves d’H. 1. et F. C. serontrévMe8 semblables. 
70 des 71 onimoux infeciér éioni poriiifs à chaque épreuve. Après absorption ou Inhi- 
bition avec le stromo d’éryihrocytes bovins, 0.41 p, 100 des 2.661 on~maux pr&entaient 
encore de fourrer réactions positives à l’épreuve F. C. et 0.30 p. 100 à l’épreuve H. I. Les 
réogissants étaient tertés par les épreuves de fransm~ssran. 

Les fausrer réactions positives à l’épreuve de F C. posent un problème en Nouvelle- 
Galles du Sud, 00 elles sont observées dix fois plus souvenI que les vraies. Sur les 
80 animaux faussement poslfifr 0 l’épreuve de fixation du complément. 18 seulement 
étaie”+ positifs à l’épreuve d’H. l., Indlquont 10 valeur de cette épreuve en suppr~mont 
ce iype de réaction. 

Le nombre total der fausses réactions positives aux deux épreuves n’était pas élevé 
puisque seul un animal sur 2.661 les CI présentées au cours de cette élude. 

68-064 KIMBER (C. D.). - Une méthode pour le dimgnoriic de 10 trypanoso- 
miase humaine par I’utilirotion de la technique indirecte de fluors- 
cence des nnticorpr (une modification de la technique d’immuno-fluo- 
rercence décrite par Sadun. J. Pomrit., 49.1963). A method for diagno- 
ring humon trypanosomiasir using the indirect flvorercent ontibody technique 
(A modification of the ~mmuno-fluorescent technique descrlbed by Sadun - 
J. Parasif., 49.1963) E. A. J. R. 0. Ann. rep, 1965. 31-32. 

Une techmque de fluorescence des ont~corpn (mélhode indirecte) a 6th employée 
pour ia première fois 0 1’E.A.T. R.O. dam le diagnostic de 10 tryponosomiore 
humaine. Les anticorps onI semblé opparaitre plus tord que ceux donl l’existence est 
mise en évidence par Ia réadian de déviolion du complément. Cer anticorps, cepen- 
dant, ont subsisté au cours du traitement et peuvent quelquefois être mis en evidene 
quand la réaclion de déviofian du compl&nent donne der r&ul+a+s négahfs. 

Zootechnie - Elevage 
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retrace I’hisiorique. L’importance du bétail zébu originaire de l’Inde : Gir, Gurerai, 
Nellare, Sindhl e+ Hindou Brér~l est naiée. 

PUIS sont porsér en revue succerrivement : 

- io pradudion laitière. 
Après quelquer conr~déral~onr généroies e+ I’indicotm der races omélioréer, les 

far+eurs influen(an+ la produciian laitière et lo reproduction son+ notés. Des tableaux 
résument Ier données sur 10 production laitière des diMren+er roces, et le +aux de 
reproduchon. 

- L’Elevoge la,i,er. 

- La production de viande. 
Des comparaisons sont établies entre les poids de bovins crorsér zébu x charolais 

et des races pures de l’Inde, de 10 naissance 0 l’âge de deux oni. Les mensurations-des 
bowns Hindou-Brésil, à l’âge de trois ans, les poids moyens des races indiennes, de 12 
à 30 mais, et ceux des moiremenis zébu x charolais, de la naisrance 0 24 mois, son+ 
donnés. 

Un dernier chapitre est conracr6 au buffle : origine, répartition, différents typer, 
reproduciion, produciian de lai+ (moyen,ne de 4 l/jour), de viande (environ 36 p. 100 
du poids vif). 

L’imporionte bibliographie rétrospective qui termine celle étude est établie 0 partir 
de1962. 

Un laboraialre expérimental d’lnspectlon des viandes o é+é créé pour étudrer les 
caractéristiques des corcasses de bovins roudonais en vue d’améliorer leurs conditionr 
de commerciol~sot~on. Un +a+al de 31 bovins engraissés de deux races difiérenier soni 
exam,nér. 

Bien qu’aucune conclurion quani à des difiérences mire Ier races ne resrarie, les 
données recueillier ne laisreni aucun doute sur la porsibiliié de praduclion de viande 
de bceui de haute quaiiié à partir de +els animaux. 

68.067 EL SHAFIE (S. A.). - Eng*airrement de zébus soudanair. 1. Gain de 
poids et analyse des ca*casses de veaux Butano castré* et non castré* 
(Faiiening ofsudan rebu cattle. 1. Weightgain and CWCQSP analysir ofrastro+ed 
and non~castraied Butano calver). Sudan 1. Ve,. Sci. aoim. Hurb., 1965, 6 (11 : 
33-40 (lroducfion du résumé des auleurs). 

Chimie biologique 
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Anatomie 

68-069 DELLMANN (H. D.), BLIN (P. C.) et FAHMY (M. F. A.). - Contri- 
bution 0 l’étude de l’anatomie microscopique du fube digestif chez le 
chameau. Rev. Eiev. Méd. “6,. Poyr trop., 1968, 21 (1) : 1. 

Les ièvres présentent dans la zone de passage du tégumen, au revétemeni muqueux, 
de nombreux poils, suriou+ des poils tact~ler. Dans la sous-muqueuse existent de nom- 
breuses glander labiales muqueuses. 

La lèvre supérieure es+ dlvlsée en deux moitiés mobkr, Indkpendonles, par un sillon 
profond. lequel est revêtu d’une muqueuse derme-popllloire. 

Les pues offrent des papilles can~ques en mazrifrerré ; ceiles-ci sont 5ouvenl trover- 
des par le conaI excréteur de glandes muqueures isolées de la sous-muqueuse. 

Le polair forme un bourrelet palotin dans sa partie orale. L’épithélium prkenie 
de nombreuses papilles filrformes qui reposent sur un corps papillaire parficulièrement 
élevé. 

Là où les crfites poioi~nes font défoui, de nombreuses glandes muqueuses exirienf 
dans la sous-muqueuse qui canttent dons 50. partle ontkrieure un r&eou de wner 
érecth%. 

Le voile du palots offre un disporitifspéclal. 10 «guiia » : il s’agit, cher le m6le, d’un 
pli muqueux sacctforme, qui renkrme de nombreux vaisseaux 4 glander muqueurer 
entourés d’une couche épaisse de tissu conjond~i. 

La longue prérenie en surface un épithélium doté de papilles filiformes, conlquer, 
fongiformes et dciformes : à côté de glander de Von Ebner, II exisle de nombreuses 
glander muqueuses. En pork inférieure de 10 longue se irouve une formation de tissu 
conjonctif qut rappelle une lyssa. 

Les glandes soiwoires sont toutes muqueuses, sauf 10 poroiide, 10 glande jugole 
moyenne et les glander de Von Ebner : elles on+ 10 structure des glandes salIvaires 
décrites clorsiquement. 

L’eeraphage présente un ~II 0 bouteur du larynx ; il ne possède pas de muscularis 
mucasae ; des glandes muqueuses el une tunique musculaire sirtée ex~rtent jusqu’au 
ruInerI 
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2. - L’homolagie des réservotrs gastriques du Chameau a été envisagée. 

Le rumen e+ le réseau peuvent s’identifier aux rérerva~rs correspondants des Rumi- 
nanis domesiiquer : les ouieurz décrivent. à ,a sortie du rkseau, un bref compartiment 
qui 0 une conformation e+ une iiructuïe propres : mais son arzim~loiion mec le feuillet 
des Ruminantsdomestiques demonde d’autres rechercher ; quanià ,a « Por+ion intestini- 
forme de I’eriomac » (selon DROANDI), elle peut êire rapporiée à !a caillette. 

Bibliographie 
68.070 MASON (1. L.). - Sheep breedr ofthe mediterronem. Rome, Fornhom 

Royol, F. A. 0.. c. A. B., 1967, XIX-215 p, mrtes, 40 pl. 

L’auieur a entrepris de faire l’inventaire de iouter les races ovines dans Ier pays 
ayoni accès 0 la MCditerranée e+ de réunir ,a bibliographie correrpondonie ; il dénom- 
bre 175 roces e+ voriétér de mouionr qui feront chacune l’objet d’une fiche synthétique. 

Cei excelleni insirumeni de travail es+ onalague dans sa conception à d’outres publi- 
cations de ,a F. A. 0. qui ont pour bu, de faire mieux connaîire aux rp&cia,is+es le chep- 
+el de régions géagraphiquemènt définIes. 

II comporte deux parties : 

-,,Lo première comprend les fiches rynlh&iiques de touier les races prérenier : Ces 
dernwer ont é+é assez arbitrairement répori~er dons huât chapitres : les mérinos - 
les moubns à laine semi-fine - les moutons à laine assez grossière - Ier moutons 
laitiers 0 longs polir - les moutons 0 cornes rpiralées - les mautonr à laine uniforme 
du sud-4 de I’Eurape - les mouions du Maghreb 0 queue peu fournie - les mx+anr 
à grosse queue. 

Pour chaque race UV type il Indique sommo~remeni 10 dlsiribution géographique, la 
description morphologique du mâle e+ de ,a femelle (hauteur. poids, couleur de ,a robe, 
toison, têk oreiller, cornes, lrxne), les performances zootechniques (lait, viande, laine, 
fertilité de la femelle) ef le mode usuel d’élevage. A chaque race correspond une photo 
en fin d’ouvrage. La blbliogrophie concernani ,a race étudiée est rappelée. 

- La deuxième comporte les analyser rynihétiquer des roces ovines mais pnyr par 
pays : il y étudie I’imporiance économique de ,a praductlon wne, les effectifs de races 
et vor~étér ei leur distribution (caries de réporiition), les coractérist~quer zootechniques 
ei l’élevage. Les numéros des phoios et la bibliographie sont rappelés, 157 photos, un 
index des noms ci+& une bibliogrophle déioillée e+ pbandanie de 310 références 
viennent terminer cd ouvrage. 

L’utilisateur n’a aucune difficullé pour irouver les renseignemenis élémentaires 
toncernant une race de variété de moutons dans le pourfour du Bo~n méditerranéen 
ou inversement pour irouver 1.5 renseignemenis erreni~elr de ,a produciian ovine dons 
un pays méditerranéen. 

68.071 WEST (0.). - Fit-e in vegetotion ond its me in posture manqement, 
with speciol reference to tropical and subtropical Africo. Farnham 
Royal, Commonwealth Agrlculiura, Bureaux, 1965, 53 p. (Mimeographed 
Publication no 1). 

Lou+eur foi+ le poini de la Iitiéraivre ei des expénencer réolirées en Afrique concer- 
no,,, ler effeis du feu PUT la végélat~on e+ sur le SO,. Cetie revue générale reflète un 
changemeni de poini de vue : alors qu’ouparavoni l’opinion scientifique couramment 
odmlse étoit que le feu devra,+ êire considéré comme une pratique destructrice e+dk- 
braie, on tend de plus en plus à une meilleure compréhension des effets d’un br0loge 
conirdlé dans lequel le feu zenxl utilisé pour obiemr, ou aider h obtenir des objeclifs 
définis, pariicullèrement en régmn de savanes, 

C’est ainsi qu’en Afrique du Sud SCOTT avance quatre ra~sonr en faveur de I’emploi 
du feu dans ,a ges,,on du pâturage (veld) : 

1. - Pour éliminer les plantes inappétéer laissées par le bétail ; 
2. - Pour stimuler ,a croissance d’herbe verle, de fa$on à en fournir au bétail 

à une époque oti normalemeni il n’y en 0 par : 
3. - Pour détruire les parasites [+iques par exemple) ; 
4. - Pour luiter contre I’envahissemenl de pionier indésirables dons le pâturage. 
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Dans 10 pratfque les points ru~vants ne devront par être perdus de vue : 

Repos : Ier effets du feu sont modifiés par le pacage. Le bétotl consomme l’herbe 
qui autrement servirait de combustible. Pour obtenir “n feu ruffirant pour lutter contre 
I’envahisremeni des espèces arborescentes il faut donc meltre le @furage a” repas 
pendant1 ou Trairons de pluies. 

Fréquence : Le temps nécessaire pour avoir à se débarrasser par Ie feu de l’herbe 
accumulée dépend de I’“t~lfsal~on du @“rage et est très variable. 

Si l’on veut éliminer les buissons et les arbuste% I’ewérience montre q”e les effetr 
obtenus s’accroissent avec Ia fréquence des feux. Le brûlage annuel prod& le r&“ltat 
le plus marqué, mais rouven+ on se contente de mettre le feu tous Ies deux. +~OIS o” 
même quatre ans (Rhodésie). 

Moyens odjuwnfs : pour atder l’action du feu, keir que déboisement, extrociton des 
soucher, pacage par des chèvres, peuplement avec certo~nes espèces sauvages. 

En cooclusioo : 
- En zone de steppe par de feu (sauf cor particulier) ; 
- En zone de savane le feu dol+ être décidé et con+rôl& par un spéclaI~r+e. 

63672 INSTITUT INTERN*TIONAL DU FROID.- kfroiddonrler pmy* 
méditermméenr (Applicdions agricoles et dimentaires). Paris (177, bd 
Malesherber), 1. I F., 1967, 392 p. 40 F. 

Ce nowel ouvrage, publié par I’lnrtitut International du Froid dons sa collection 
« Science e+ Technique d” Froid », présente ie compte rend” complet des irovoux du 
Colloque organisé par 1’1.1. F. 0 Athènes, du 8 0” 14 décembre 1966. pour étudier les 
canditlons porifculières d’application du froid o”x produits agr~coler et alimentaires 
dans les pays du bassin méditerranéen. 

L’ouvrage comprend les iexies originaux des 35 rapporfr qui ont été exposés a” cours 
de ce colloque par les spéclolirter les plus hautement qualifiés donr le”rs domaines res- 
pectifs ainsi que Ier discussions complèlesa”xq”elles ces communlcotionsont donné heu. 
Choque roppor1 es+ @cédé de son rés”m6 en Can$ais ei en anglais. 

Lessujets irait& portentsur : 
- Ies condiiionr d’utilisofion du froid à enwoger dans les pays médfterranéenr 

(3 rapports) ; 
- Ier applicationr du frrotd o”x produits de Ia mer, 0 10 viande. o”x prod”t+s laittern 

ports) ; 
~ l’économie des installations frtgor~fiquer (4 rapports) : 
- les transports sous rég,me de froid (5 rapports) : 
- les problèmer frtgoriiiques dans divers pays méditerranéens (5 rapports) : 
- un roppor, concerne I’ense,gnemen+ et 10 recherche. 

68.073 LUC*3 (A), G*YOT (G.). -Pathologie de la production du lait. III. 
Procédér 0ctm3ls de dépirtage de Im iuberculose bovine. Paris, C. N. R. 5.. 
1967. 63 p., 7 F (Les Cokrr techniques du Centre national de caordlnation 
des études et rechercher sur la n”+r,+,on et I’olhme”h+,on - 13). 

Après OVOIT II+& I’impartance et Ia grandeur du problème que posait en France 
1a prophylaxie de 10 Tuberculose bovtne. les auteurs traitent wccer~wemenl des 
mélhodes de diagnostic basées sur 1” recherche de I’allergie, puis des outres pracédér 

de dépistage de 10. malade. 
Dans la premère par+,e. son, évoquées, +OU, d’abord. les +“berc”l,nes. moyenr 

permefrant 10 recherche de I’olierg~e, Ier différentes techniques d’utilisation de ces 
allergènes, les diverses modolifés d’tnterprétotlon des réactions t”berc”llmq”es. Après 
ces rappels techniques “fêler, eile se poursui! par un important chapitre de CO mmentoire 
détaillés portant sur Ier dlffkentr poromèkes de 10 réaction. Ces commentaires, dont 
ICI conception est de nolure statistique. font apparaître 10 réadion tubercuiinique sous 
un jour nouveau, donnent aux réactionr hôtlvement classées comme faurses. par 
excès ou par défaut. des explicoOons claires. logiques. convo~nq”an+es et montrent 
le chemin h suivre pour amver aux meilleurs rérultair. 
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L’examen approfondi et sous un angle nouveau de ces méihodes ollerg~quer, dont 
on soit lo prépondérance en matière de dépistage de lo tuberculore, constitue la partie 
10 plus imporranle de I’exposé. 

Dans lo seconde portte, les methodes autres que ceiler basées sur l’allergie sont 
ruccerrivement examinées, anolyséer, jugées. 

Cet exposé, clair et concis, associe les donnees scientifiques et techniques. montre 
les aspects noweoux d’une méthode de diagnostic déjà onwnne, il constitue un docu- 
meni de base pour tous ceux qui on+, à quelque +i+re que ce soit, la charge ou le souci 
du dépisiage de I’un des grondr fl6aux commun à l’homme et aux animaux. 

68-074 WHYTE (R. 0.). - Milk production in developing cauntrier. London, 
Faber ond Faber I+d., 1967.240 p. 

Dam une introductton assez importante, l’outour rappelle le rôle joué por les pro- 
téines oymales dans I’o1imentotion humaine et note Ier besoins croissants en lait des 
populations sous-oiimentées. PUIS II étudie Ies facteurs qui déiermineni ceiie produc- 
tion. II passe en revue Ier problèmes por& par I’écoIogie, I’agrocltmotologie, la praduc- 
tien fourragère, les condiiions d’éievoge, et les besoins nuiriftonnels des vaches laiiièrer 
en fourrager et en concentrés dans les pays iropicaux e+ rubtroplcoux. Un chapitre es+ 
conracré à 10 conversion des aliments. Puis I’outeur pare aux problèmes konomiques 
de lo production e+ cite des exemples de’fermer spécioliskes relevées en Amérique 
latine. en Inde, en Australie. Les principaux sysièmes d’éIevoge sont donnés. 

Une seconde partie couvre l’étude du développement de la production laitière par 
pays. Quatre grandes régions son+ considérees : lo région médtterranéenne et du 
Moyen-Orient, l’Arme, les Cara~bes et l’Amérique Iattne, et enfin l’Afrique ou sud du 
Sahara. Les principouu objectifs 0 aiieindre et les moyens d’action sont définis. 

Une bibliographie comportant 172 références termine cet ouvrage qui donne un 
aperçu général du problème de la production I~I+I~E dons lez pays en voie de déve- 
l0ppWEni. 

68.075 THIEULI N (G.), VUILLAUME (IL). - Eléments pratiquer d’tmalyre 
et d?nspection du lait. de produitr laitiers ef des oeufs. 3e éd. Paris 
(48, Avenue du Président Wilson), éd. B le lait », 1967. 

Ce monw de I’lnrpecteur des produiis Iaitierr rassemble sous une forme cIatre e+ 
praiique routes Ier données nécesrafres à Io réolisaiion d’une inspection de salubritk 

Dans un premier chopiire, les divers types de Inits eI de produits Ioiiiers susceptibles 
d’éire renconirés son+ décrits et définis. 

Pu~r, dans un second chapitre, Ier méthodes d’analyse physique. chimique, biochi- 
mique. bactériologique et sérologique sont décrites d’une mamère clorre eI précise. Le 
maiém nécessaire est citée+ décrI+, ce qui ira+ quecel ouvrage oso place sur Io paillasse 
de tout Iaboroia~re de contrble du loi+. 

Le koisième chapitre est consocré aux modaIitér d’inspection e+ d’interprétation 
générale der rérultais de I’analyse. 

L’inierpréiotion des réruliotr obtenus par I’anoIyse du loi! selon Ier dlverres méthodes 
exposées ou chopiire /I es+ schémotiquemeni exposée dans un « aide-mémoire ». 

Dans un quairième chopiire, les méthodes d’analyse et d’inspection des ceufs et ovo- 
Produi+s ront exporées ainsi que Ier bases scientifiques e+ légales de I’interprktation des 
résu,+a+s. 

Enfin, un appendice réunit des modèles de compie rendu d’analyses, les principaux 
textes offlciels e+ une I~r+e récapttuloiive de I’outilloge général du laboraiolre. 

Ce+ ouvrage rassemble Ies données nécessaires à I’éiabl~rremeni d’un laboratoire de 
contraIe du lait, ou à lo formai~on de techniciens pour un +eI laboratoire. Il est facile 
à canrulter, pratique à utiliser. 

68.076 NAUCK (E. G.), Lehrbuch der Tropenkronkheiten. - Siuftgort, 
G. Thieme, 1967. 3 éd. XII-472 p 129 pho+. 69 DM. 

Ce livre en langue allemande conrtliue Io 3 édition de l’ouvrage du Professeur 
NAUCIK Directeur honoraire de I’lnstitut Bernhard Nochi pour les maladtes tropicales, 
à Hornbourg, consacré à lo poiholog~e tropicale de l’homme. 

II o étéconsu comme un mémentoet un complémeni uikd’uneformotion en medecine 
iroplcale, trailont 0 la fois des moladtes ex~sionter ou susceptibles de s’inirodutre en 
Europe et de celles propres aux pays tropicaux. qui consfiiueni I’actlvité quotidienne 
du médecin que ce soit dans un hâpital ou dans un service. 

II sera égalemeni un moyen de documentation efficace pour le vétérlnalre, en parti- 
culier en ce qui concerne les zoono~es. dont I’imporionce es+ grande dans I’épidé- 
miologie eI I’épizooiiologie tropicales. 
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Les maladies ronl clasrées selon leur agent causal : arthropodes, helminlhes, prato- 
zoairer, spfrachèles, bacfériez. ricketisies. virus. champignons. Des chapitres rpéclaux 
sont consacrés aux moiodier de la nutrition. aux anomalles et troubles sanguins. aux 
animaux venimeux el aux moladw d’élialogie dwerre ou indétermin& 

Les méthodes les plus récentes de troikmenlr tek ceux des varioles, de I’amfbiose, 
du paiudtsme, de 10 maladie du sommeil, de 10 bflharziose y rant mentionnées. Une 
atiention patiiculiére o été accordée IIUX progrès récenir accomplis dons les domaines 
du diagnostic, de la ihérapeuiique, de I’épldémiologie, des mkthoder de lutte et de pro- 
phylaxie de chacune des affections trail&s. 

Une bibliographie de 43 références et un index alphabétique complètent cet intérer- 
sont ouvrage. 
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ADDENDA AU TOME XX, No 4 - 1967 

10 Table des matières : Zootechnie p. 638, ajouter : 

«ROBINET (A. H.) - La chèvre rousse de Maradi. Son exploi- 
tation et sa place dans l’économie et l’élevage de la République 
du Niger 1 129x 

20 Table des auteurs : lettre R p, 643, a]outer : 

<<ROBINET (A. H.), 129x 

3” Index géographique : p. 645, ajouter : 

Congo Kinshasa «611 (188)x «Niger 129)) 
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