
SOMMAIRE N” 3 -’ 1969 

TRAVAUX ORIGINAUX 

SERRES (H.) et RAMISSE (J.). - Iniroductions de la peste porcine à Mado- 
glXca 315 

PROVOST (A.). - Recherches immunologiques sur la péripneumonie. XII. - 
Conception immuno-pathogénique de la maladie.. 319 

SAGNA (F.) avec la collaboration de M. NIANG et M. A. THIOUNE. - Salmo- 
nellose de la poule à Salmonello pikine 335 

GIDEL (R.), ALBERT (J. P.) et RETIF (M.) avec la collaboration technique de 
A. CISSE ET M. SIMPORE. - Enquête sur la tuberculose bovine au moyen 
de tests tuberculimques dans diverses régions d’Afrlqueoccldentole(Haute- 
Volta et Côte d’ivoire). Résultais et considérations générales. 337 

RAMISSE (J.), SERRES (H.) ei RAKOTONDRAMARY (E.). - Isolemeni à 
Madagascar de virus associés à la dermatose nodulaire bovine.. 357 

et I 
Remorque destinée aux interventions médicales, chirurgicales 

xdiographiques sur les grands animaux, ainsi qu’à leur transport. 

INSTRUMENTS de CHIRURGIE MORIN, 15, Avenue Bosquet - PARIS 7e 

Retour au menu



RAMISSE (J.). SERRES (I-I.) et RAKOTONDRAMARY (E.). - Adaptation aux 
cellules rénales de lapin de virus associés à /a dermatose noduloire bovine. 363 

BOUCHET (A.). GRABER (M.). FINELLE (P.). DESROTOUR(J.) et MACON (G.) 
avec la collaboration technique de Mme MACON. - Le parasitisme du 
zébu dans l’ouest de la Répubhque Centrafricaine 1. - Parasitisme des 
veauxdeloit ..__._,._.__.....,_..,,.......,_,,,..,<<,,,....,<<,... 373 

DAYNES (P.). - La distomatose 9 Madagascar. L’utilisation des molluscicides 
dons la lutte contre Lymnoeo nofolensis hovarum (Hôte intermédiaire de 
Fosciola gigontrco). 385 

BIRGI (E.) et GRABER (M.). -Mollusques pulmonés 
phares, vecteurs au Tchad d’affections parasitaires du 
auloborato~re.....................................................’ 393 

QUlW%~R,) avec la collaboration de Mme M. BROCK. - Etude électropho-, 
rétique des protéines sériques d’herbivores et d’oiseaux de la faune tcha- 
dienne. Premiers résultats 409, 

PETIT (J. P.), - Détermination rapide chez le chien et le lapin de l’urée et du’ 
41ucose sanauins et urinaires ‘417 

SERRES (H.), CAPITAINE (P,), DUBOIS (P.). DUMAS (R.), GIL[BERT (J,), - Le, 
croisement Brohman à Madagascar (Illustration du texte paru dans le, 
n~4,XXI,1968).................................................... IàX 

de toutes installations 

d’abattoirs frigorifiques 

Société d’hdes Techniques, Indnstrielles et Erigorifiqnes 
SOCiélé 0 Rerponsobilité Limilbe. CoD,lal : bO.MK) F. 

SÉTIF 
17, Rue de Clichy, 17 - Paris-9’ - Pigalle 39-20 

111 

Retour au menu



Sammoire (Suite et fin) 

EXTRAITS -ANALYSES 

Maladies à virus .‘, :. 423 
Peste bovine.......................................,..,.,,,,........... 425 
Malad(es bactériennes 426 
Mycoplasmoses 427 
Maladies diverses à protozoaires 428 
Parasitologie . . . . . . . . . .._..................................... 429 
Entomologie........................................,.........,......,. 430 

I Chimiotheraple _, _, 431 
Physiologie - clomatologie 433 
Alimentotlon -Carences - Intoxications 434 
pâturages - Plantes fourragtkes., 435 
Zootechnie ..,,.,.,..,....,..,.,....,...,,,,,,......,,.,.,,,,,.....,... 437 
Chimie biologique .,,,.....,,,,.,.,.....,.,,,.....,..,.,.,,,.....,...., 438 
Divers .<,<...._,<,,_...,,,..,...,.....,.,,,,.,,<,..,.,<,<_...,....... 439 
Bibliographie..................................................,....,..~ 440 

Le sommare de la REVUE D’ÉLEVAGE ET DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DES 
PAYS TROPICAUX est signalé dans « CURRENT CONTENTS AGRICULTURAL, 
FOOD AND VETERINARY SCIENCES% Phylodelphia. 

SHEEP BREEDS OF THE MEDITERRANEAN 

- 

x. 

d. 

eau oligominérale bicarbonatée 

calclcomagnésienne fortement diurétique 

(cure de cliurèse en clinostatismel 
LITHIASES URINAIRES - HYPERURICÉMIE 
GOUTTE . NEUROARTHRITISME. 

. 

Retour au menu



Rev. Elev. Méd. “6,. Pays trop.. 1969. 22, 3 (315.318) 

TRAVAUX ORIGINAUX 

Introductions de la peste porcine 
à Madagascar 
par H. SERRES et J. RAMISSE 

RÉSUMÉ 

La perte porcine 0 été introduite à Modagorcar une première fol5 en 1965 et 
sans doute une deuxième fois en 1967. Le retard du diagnostic n’a par permis 
I’érodication et la peste porcine doit être considérée comme implantée dans le 
pays. Le développement des échanges, porhculièrement aeriens. diminue CO~~I- 
déroblemeni l’abri insulaire contre les ép~rootier. 

Jusqu’en 1965, la peste porcine n’avait été 
ni mise en éwdence ni suspectée dans l’île de 
Madagascar. 

Le cheptel porcin. décimé entre 1950 et 1960 
par I’encéphalomyélite enzootique. avait retrouvé 
son importance prlmitlve. cette maladie étant 
combattue efficacement par la vaccination. 

En fin avril 1965, nous recewons au Labora- 
tcire Central de I’Elevage, en provenance de 
Tamatave, des prélèvements d’un porc « para- 
lysé». L’examen histologique des centres ner- 
veux nous laissait perplexes, mais quelques 
jours plus tard les symptômes et lésions déve- 
loppés par trois porcelets inoculés nous impo- 
sèrent le diagnostic de peste porane : rougeurs 
intenses au niveau des oreilles et des membres. 
fièvre élevée, cedème des paupières, ganglions 
hémorragiques, ulcères du cæcum. 

A Tamatave, il fallut bien se rendre à I’évi- 
dence qu’une épizootie sévissait depuis plusieurs 
semaines et qu’elle avait fait plusieurs centaines 
de wctlmes. Cette localité présente, en ce qui 
concerne l’élevage porcin, certaines porticu- 
larités. II n’y a, bien sûr, pos,~d’élevoge de porcs 
ou Centre de la VIII~, et les villageois de la région 
ne pratiquent pas l’élevage porcin par raisons 
traditionnelles. 

Comme Tamatave a besoin de viande de porc, 

l’élevage s’est développé de façon très Intense 
à la périphérie de la ville, dons les divers fau- 
bourgs. 

D’après l’enquête à laquelle nous nous sommes 
livrés, les premières mortalités ont été constatées, 
dès févrw. sur des porcs élevés en semi-lIberté 
dans la décharge municipale, ce qui donne une 
Indication de l’origine de la maladie. Comme 
aucune importation de porcs wvonts n’a été 
faite à cette époque, on peut supposer que des 
déchets de viandes ou de salaisons introduits 
frauduleusement au port de Tamotave étaient 
contaminés de peste porcine. On sali que cette 
maladie est largement répandue dons le monde 
et qu’elle a frappé les élevages de l’île de la 
Réunion depuis 1959. Comme les échanges sont 
nombreux entre la Réunion et Tamotave, il y  
a là une possibilité qu’on ne peut toutefois pas 
tenir pour exclusive, les navires touchant Tama- 
tove venant de tous les horizons. 

Le premier foyer épizootique n’avait pu être 
repéré, les mortalliés n’ayant pas été déclarées 
par les propriétaires aux Serwces compétents. 

L’identification Immunologique de la maladie 
a été réahsée par le test de séroprotection car 
nous ne disposions pas d’animaux vaccinés. Par 
contre, nous avions un stock de sérum ontipeste 
porcine. Neuf porcs furent utilisés par inocu- 
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lation dans la cavité péritonéale de 2 ml d’un 
broyai de ganglion de porc malade. Trois ani- 
maux ne reçurent aucune autre injection ; trois 
animaux reçurent tous les 5 jours une injection 
de 20 ml de sérum anti peste porcine : trois 
animaux reçurent dans les mêmes conditions 
que les précédents du sérum de porc normal. 
Treize jours après l’inoculation tous les porcs 
n’ayant revu aucun sérum, ou n’ayant revu que 
du sérum normal étaient malades ou morts, 
avec des symptômes de peste porcine. Au même 
moment, les trois porcs ayant revu le sérum anti- 
peste porcine étaient toujours en bonne santé. 
Ce test a permis d’obtenir vn diagnostic de 
certttude et d’éliminer la possibilité de peste 
porcine africaine que nous redoutions. 

Des mesures énergiques furent prises : 

-Abattage des malades et des contaminés 
dons le foyer Infecté, avec indemnisation des 
propriétaires. 

- Désinfection des porcheries par /a soude 
coustIque à~ 2 p, 100. ou destruction par le feu 
lorsqu’elles étaient en maiériau végétal. 

- Interdiction d’introduction de nouveaux 
porcs. 

- Dans les zones indemnes autour du foyer, 
sérovaccination obligatoire de tous les porcs, 
à l’aide de vaccin et sérum importés d’urgence 
par avion. 

- Interdiction des foires, marchés et de la 
sortie des porcs de la Province de Tamatave. 
avec surveillance des routes par la Police. 

Ces mesures furent mises à exécution très 
rapidement et si nous en donnons le détail, c’est 
pour dire qu’elles furent inefficaces. Le foyer 
était déjà trop ancien et des animaux malades 
ou contaminés avaient vraisemblablement été 
commerciollsés. 

En effet, peu après, nous devions constater 
la présence de cas de peste porcine en banlieue 
de Tananarive. sur la route de Tamatave. 

Le marché porcin étant très actif dans la 
Capitale, I’éplzootie se généralisa très vite. 

Fort heureusement elle fut enrayée par une 
active campagne de vaccination à l’aide de 
vaccin d’abord importé, puis fabriqué sur place. 
Mais, à Madagascar. les voies de communico- 
thon ne pénètrent pas profondément les cam- 

mgnes ; en saison des pluies nombreux sont 
es villages difficiles d’accès. La maladie a pu 
r’ constituer des foyers d’où elle repart de temps 
3 outre. C’est ainsi que successivement elle fut 
dentifiée vers le Sud à Antsirabe au début de 

1966, puis dans la Province de Fianarantsoa 
sn 1968, enfin dans le Sud de I’lle, région de 
Betroka en 1969. 

Cette épizootie est caractérisée par une évo- 
lution lente à la fois sur le plan épidémiologique 
et sur le plan clinique. Dans une porcherie les 
porcs se contaminent et tombent malades de 
façon très échelonnée ; les malades traînent 
longtemps, parfois quinze jours ou davantage 
want de mourir considérablement amaigris. II 
ne s’agit pas pour autant d’une forme chronique 
qui laisserait prévoir des guérisons : tous les 
malades meurent lentement mais inéluctable- 
ment. 

La fréquence des lésions observées était la 
suivante : 

-ganglions hémorragiques sur In quasi-tota- 
lité des cas ; 

- ulcères en macaron de l’intestin rarement 
absents : 

-infarcti de la rate dans la moitié des CCIS 
erwron : 

- pétéchies dans la vessie et sur les reins 
très inconstantes. 

*** 

L’épizootie que nous venons de relater ne 
s’était pas étendue ou Nord-Ouest de I’lle, I’éle- 
vage du porc étant très peu densedans l’arrière- 
pays de Majunga. 

En fin de 1967,~ une épizootie se déclara dans 
les élevages de porcs de la banlieue de Majunga. 
La clinique laissait suspeder la peste porcine 
qui fut confirmée ou laboratoire par le test 
d’inoculation au porc immunisé. 

Ce foyer, assez tôt dépisté, a été circonscrit 
par la combinaison des abattages et de la vacci- 
“ailon. II est remarquable que le démarrage 
de l’épizootie se soit produit en deux quartiers 
éloignés l’un de l’autre. dans deux porcheries 
nourrissant leurs porcs des déchets de cuisine 
d’une mêmecollectivité. ayant introduit deschar- 
cuteries fraîches de l’étranger sans les soumettre 
au contrôle sanitaire. 
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morbidite et une mortalité de tous les malades. 
A l’occasion des autopsies on ,a constaté la fré- 
quence suvante des lésions : 

- Lésions du rein (œuf de dinde) très fré- 
quentes (quatre cas sur cinq). 

- Lésions des ganglions et de la rate fré- 
quentes (deux tiers des cas). 

- Ulcères intestinaux très inconstants (un 
tiers des cas). 

Cette distribution est assez différente de celle 
observée dans l’épizootie initiale ; elle peut 
accréditer un peu plus l’opinion qu’il s’agit là 
d’une deuxième introduction de la peste porcine. 

*** 

Si nous avons donné quelques détails sur ces 
introductions de la peste porcine à Madagascar, 
c’est pour en tirer un certain nombre d’obser- 
vations sur le plan de I’épirootiologie. 

Bien que Madagascar soit une île. on ne doit 
plus considérer cette situation comme très favo- 
rable quant à la protection contre I’lntroduction 
de maladies nouvelles. Les échanges maritimes 
sont à craindre, mois sans doute les transports 
aériens qui se sont beaucoup multipliés le sont- 
ils bien plus. Uneiraversée de plusieurs semaines 
peu+ jouer le rôle de quarantaine lors du trons- 
port d’animaux vivants ; elle peut permettre 
l’autostérilisation d’un fragment contaminé. Le 
transport aérien de quelques heures ne peut y  
prétendre. Or, il est bien difficile de contrôler 

Cette epizootie a été caractérisée par une haute I’intéaralité des transwrts de petits morceaux 
_I 

de viandes fraîches qu’on emporte «pour faire 
goûter à la famIlle», parce que justement la 
brièveté du transport en permet, l’excellente 
conservaiion. 

Madagascar a vu s’introduire ces, dernières 
années la maladie de NEWCASTLE, la derma- 
tose nodulare bovine, et sans doute deux fois 
la peste porcine. D’autres redoutables maladies 
sont encore inconnues, telles que la peste bovine, 
la péripneumonie, la fièvre aphteuse. la brucel, 
IOSe. 

II reste à demeurer plus vigilants que jamais 
pour tenter de les empêcher de venir compliquer 
la tâche des éleveurs malgaches. 

L’exemple de la peste porcine novs montre 
que le moindre retord apporté dans le dépistage 
d’une maladie nouvelle, dans son identification 
et par suite dans la mise en place d’un ensemble 
de mesures, peut être fatal. La struciure de I’éle- 
vage et les conditions d’accès difficIlede maintes 
régions rendent l’implantation des maladies épi- 
zootiques plus facile et leur éradication quasi 
impowble. 

Il faut donc s’efforcer de les bloquer dès leur 
introduction par un renforcement du contrôle 
portuaire ei aéroportuaire, ainsi que des régions 
avoisinantes. 

insiituf d’&vage et de Médecine 
vétérmxre des Pays tropicaux 

Laborofoire Central de l’&wge. 
TOWXlOWe. 

SUMMARY 

,ntrod”c+ion of rwine fever in Modogascar 

The rwine fever bas been iniroduced in Madogoscor a first tome in 1965 ond 
probably a second time in 1967. Because +he delay of dtagnostic procedures. 
the eradicolion hor no+ been carried ou+ and ihe enzootic swne fever is consi- 
dered now as fïxed in ihe cauntry. TX protecfion ofthe island agoinrt the epi- 
zootic diseases is very reduced by Ihe exchange development, particularly 
by the air route. 

RESUME N 

Se introdujd la perte porcino en Madagascar una primera ML en 1965 y sin 
dudo ofravezen 1967. El retraso del diagndrtlco no permifid la eradicaci6n y la 
perte porcina ha de ser constderado como implontoda en el pais. El desarrollo 
de 10s combios, patiiculormenie 10s a&eos, disminuye conriderablemente la 
proteccidn inrular contra las epizaotiar. 
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Recherches immunologiques 
sur la péripneumonie 

XII. - Conception immuno-pathogénique de la maladie 
par A. PROVOST (*) 

RÉSUMÉ 

Une thèse est présentée selon laquelle l’atteinte lésionnelle primitive de la 
péripneumonie bovtne est lymphatique et es+ consécutive à la création d’un 
ph&omène d’ARTHU5 iniroganglionnatre dons les ganglions lymphatiques 
drainant le poumon. L’hypothèse s’accorde parfattement avec les faits anato- 
miques, immunologiquer. cliniques, anatamo-potholagiques et epizaatlolo- 

coques de connaissance classique dons la péripneumonieetertroutenue par deux 
résultats exwérimentoux. 

« L’o~ie rabote les ambiguïtés » 
Graffiti lu sur les murs de la Sorbonne, Paris, 

mai 1968. 

La discussion qui SUIV~~ pourra paraître 
quelque peu ésotérique ou profane ; à dire vrai, 
elle l’est. Aucune des conclusions issues des 
arguments ici présentés n’a, pour le moment, 
d’incidence immédiate sur le dlagnostlc. le trai- 
tement ou la prophylaxie de la maladie péri- 
pneumonique. Ce travail ne vise qu’à être une 
mise en ordre de données éparses émises sur la 
pathogénie de la péripneumonie, reprises sous 
l’angle de connaissances récentes et de concep- 
tions personnelles à l’auteur de ces lignes. C’est 
dire que l’hypothèse présentée est vraisembla- 
blement perfectible ; elle ne paraît avoir. telle 
qu’elle est énoncée. que le mérite d’être logique 
et d’être soutenue par la sanction de quelques 
expériences. C’est dire aussi que la discussion 

(*) Institut d’Elevage et de Medecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux. Laboratoire de Rechercher Vétérinaires 
de Farcho, Fort-Lomy (Tchad). 

reste ouverte et que les critiques seront favo- 
rablement accueillies. Ainsi peut-on espérer cer- 
ner de plus près le mécanisme pathogénique 
Intime de la péripneumonie bovine qui, cela 
n’est pas pour surprendre, a tout de même un 
retentissement sur I’épizootlologie de la maladie. 

L’hypothèse présentée est basée sur une iérle 
de faits anatomocliniques de connaissance clas- 
sique ou moderne, de données épizootiologiques 
et de recherches Immunologiques plus récentes. 
Tout cela sera rappelé dans une première partie 
tandis qu’une seconde sera consacrée à l’exposé 
de l’hypothèse qui, dans un trolslème chapitre, 
recevra une confirmation expérimentale. C’est 
0 dessein que ne seront pas citées les descrip- 
tions onatomo-pathologiques microscopiques des 
anciens auteurs qui comportent une part d’in- 
terprétation personnellesans apporter de preuves 
expérimentales (30, II). On s’est surtout basé 
sur l’excellente description cinétique lésionnelle 
de BYGRAVE, MOULTON et SHIFRINE (3). 
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1. - LES FAITS ACQUIS 

Sontclasséesici pargrandesrubriquesquelque’ 
données connues de tous : l’impression d’hété- 
rogénéité de l’ensemble sera atténuée par la 
suite. 

A. - Du point de vue anatomique. 

1. Les connaissances élémentaIres d’anatomie 
comparée, excellemment résumées par ORUE 
et coll. (12), enseignent que le poumon de I’es- 
pète bovine esi caractérisé par l’abondance d’un 
tissu lamellaire inierlobalre et périlobulaire 
qui lui donne son aspect portlculler. Ce tissu 
lamellare joue le rôle d’une plèvre lobaire : 
il est constitué d’espaces lymphatiques commu- 
nlquant d’une part avec la plèvre viscérale, 
d’autre part avec les canaux lymphatiques à 
paro, proprequf accompagneni l’arbre broncha 
vasculaire jusqu’au hile du poumon. La dualité 
et l’indépendance des deux systèmes conjonc- 
tivo-lymphatiques de l’homme, l’un péribron- 
chique. l’autre pleuro-pérllobulaire, communi- 
quant au niveau des hiles, n’exlsie pas chez le 
bœuf. Dans cette espèce, on doit considérer 
qu’un seul et même système lymphatique existe, 
qui englobe les structures intralobulalres (elles 
‘seront détaillées plus loin) et pérllobulalres, 
toutes se regagnant au niveau du pédicule du 
lobule (22). Pour parler de façon Imagée, le 
poumon de bceuf paraît être composé alors que 
celui de l’homme et du cheval est simple. 

Ainsi esi réalisée chez le bceuf une continuité 
siructurale, allant de la plèvre aux ganglions 
médiastinaux postérleurs ; pour résumer cette 
unité anaiomo-physiologique, on pourrait dire 
que le poumon du bceuf est constitué d’un asserw 
blage de lobules pulmonaires baignant dans un 
sac lymphatique allant de /a plèvre au canal 
thoracique. C’est le premier point d’importance 
capitale qui expliquera I’orlginalité des Iézions 
péripneumomques constituées. 

2. Chaque lobule pulmonaire est appendu à 
une seule bronchiole quf se résout en deux à 
quatre bronchioles terminales débouchant direc- 
tement dans les groupements d’alvéoles pulmo- 
naires par les canaux alvéolaires. II est irrigué 
par une artériole qui suit le trajet de l’arbre 
aérifère jusqu’aux alvéoles où elle se résout en 
un réseau capillaire (22). 

La circulaton de retour se’rait par des vei- 

nules quf, les unes suivent le tronc bronchio- 
vasculare, les autres s’individualisent en tron- 
cules veineux particuliers, indépendants du 
complexe vasculo-bronchlque et trouvent leur 
chemin dans le parenchyme pulmonaire avant 
de rejoindre le tronc commun extralobulaire (l), 

Les récentes études histologiques de I’archi- 
kciure pulmonaire bovine (1) ne font pas men- 
tion des veines exlstant dans les espaces inter- 
lobulaires des outres espèces que décrivent les 
classIque5 (22). 

3. La paroi interne des veines pulmonaires 
Est bordée de protrusions à structure muscu- 
laire. Ces bandes musculares concentriques péri- 
asculaires soni particulièremeni nettes dans les 
knules ; elles apparilennent bien au système 
veineux (1) et non au sysième artérlolaire comme 
3n l’avait primiiivement pensé (22). On Ignore 
eur finalité exacte mais l’on conçoit qu’elles 
orment des points de friction du flux sanguin 
St peuvent, en ceriaines clrconstonces, ralentir 
mn ‘oui-5 (figure la). 

Fig. la. - D’après F. ALEXANDER et R. JENSEN 
Coupe longitudinale d’une veine pulmonaire normale 

avec onneaw musculaires, 

320 

Retour au menu



4. Les capillaires sanguins ini’ralobuloires sont 
entourés d’espaces lymphatiques qui «ont un 
tel ~développement qu’ils jouent autour de ces 
vaisseaux le rôle de séreuse lymphatique » (5). 
Ces gaines lymphatiques périvasculalres sont 
spécIales à l’espèce bovine et ne se reirouvent, 
cher les autres mammifères, que cher le dou- 
phin. Elles ont éié décrites comme Importantes 
autour... «de ces artérioles à sphincters multi- 
ples... » (5) ; on vient de dire qu’en fait ces 
artérioles étaient des wnules. 

Dans ces cavités lymphotlques en conti- 
nuité avec les lymphatiques sus-lobulaires ou 
péribronchiques, les veinules flottent littérale- 
ment dans le flux de lymphe, n’étant rattachées 
au parenchyme pulmonaire que par un fin 
méso (figure lb) ; ainsi peuvent-elles avoir des 
mouvements de contraction propre grâce à leurs 
bandes musculaires concentriques sons que ces 
mouvements retentissent sur le parenchyme pul- 
monaire voisin. 

5. La mlcrovosculature lymphatique du pou- 
mon du bceuf, tout comme sa physiologie, vaut 
d’être rappelée. A l’origine de la lymphe pul- 
monaire, il y  a, comme dans tous les organes, 
iiltrotion du liquide à partir du sang : II n’y a 
pas heu de discuter Ici du processus en lui-même, 
acceptant le simple fait, amplement prouvé, qu’il 
se fait ou niveau des alvéoles (15). 

Tapissant la paroi alvéolaire, la lymphe trouve 
son chemin vers les fentes lymphatiques du tronc 
péribronchiolaire, fentes sans paroi endothé- 
liale propre. par des solutions de continuité de 
la membrane bas& de l’ordre du micron, 
situées w pied d’insertion des cloisons alvéo- 
laires sur la paroi discontinue du canal alvéo- 
laire (12). Le processus de migration du flux 
lymphatique est lui aussi une inconnue. II est 
vraisemblable pourtant que joue un autre phéno- 
mène que celui de la wz o tergo, sinon on devrait 
assister à la réplétion oedémateuse des alvéoles 
avant que ne soit drainée la lymphe. 

Rapidement chez le bceuf, on vient de le voir, 
les fentes lymphntiques s’anastomosent en gaines 
lymphatiques périveinulaires intralobulair!s à 
paroi endothéliale. Sortant du lobule, s’indi- 
vidualisent des capillaires lymphatiques qui, par- 
semés de points lymphoïdes ]uxtobronchlques, 
s’anastomosent entre eux, reçoivent. on l’a dit, 
des lymphatiques et des cheminements lympha- 
tiques périlobulaires, pour finalement tomber 
par le relais des ganglions bronchiques et médias- 
tinaux dans la circulation lymphatique puis sari- 
guine. 

Comme le soulignent ORUE et col’l. (12), il ne 
semble pas que la totalité de la lymphe ata- 
lante doive passer obligatoirement par des points 
lymphoides juxtabronchiques ; une partie impor- 

Fig. lb. - Espace bronchio-voscuiaire (d’après G. DUBREUIL) 
Ly : lymphatique - Ar : artériole - Br : bronchiole 
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tante gagne directement les ganglion5 bron- 
chiques et médiastinaux. 

Pour résumer, les points importants de ce 
rappel anatomique sont : 

l la continuité de l’émission de la lymphe 
au niveau de la paroi alvéolaire ; 

l son passage par des solutions de conti- 
nuité bronchiole-alvéolaire ei de là dans des 
cheminements et des capillaires lymphatiques 
structurés ; 

l l’association étroite des veinules du tronc 
bronchique avec ces lymphatiques pulmonaire5 
qui leur font une gaine : 

. l’interdépendance des espaces périlobu- 
ladres et pleuraux avec le système lymphatique 
pulmonaire, le5 points de raccordements étant 
sur le pédicule lobulaire et non pas hilaire. 

B.,- Du point de vue immunologique. 

1. Il existe une relation antigénique entre un 
Iipo-polyoside du microbe p$ripneumonique, le 
golactane, et des polyosides naturels extraits 
du poumon de bceuf (20) : de ce fait, un sérum 
an%M. mycordes jouit in vitro de propriété5 
anti-pneumogalactane. Bien plus, des structures 
antigéniquement semblable5 existent chez de 
nombreux micro-organismes des plus banals 
(colibacille, pneumocoque type XIV), des levures, 
des algues, e+ même des végétaux supérieurs 
comme l’orge (7). 

2. Les bovins ne possèdent aucune immunité 
naturelle contre la péripneumonie. Les phago- 
cytes d’un bceuf réceptif à l’inoculation sous- 
cutanée de lymphe péripneumonique n’ap- 
préhendent pas M. mycaides in vitro (18). 

Ce défaut d’immunité naturelle s’observe ! 
encore par la permanence et la survie des 
mycoplasmes inoculés par voie sous-cutanée, 
qui peuvent se «réveiller» lors d’un stress 
après plusieurs mois de latente et produire alors 
un phénomène de WILLEMS ou lieu de I’ino- 
culation (10). 

3. L’inoculation intradermique de M. myoxdes, 
inoculation qui, on le sait depuis longtemps, 
équivaut à une inoculaton intralymphatique, est 
suivie d’un drainage vers le relax lymphatique 
satelllque (70). Elle est suivie d’une bactériémie 
détectable précoce et transitoire (18) sons qu’il 
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y  oit de blocage qanglionnaire des micro-orqa- 
nismes inoculé5 comme on a cru pouvoIr I’affir- 
mer (13). 

L’inoculation sous-cutanée, plus lente dans ses 
effets, conduit au même processus d’invasion 
mois se double dans le temps de l’évolution 
classique du phénomène de WILLEMS. 

4. L’immunogenèse de la maladie pérlpneumo- 
nique est d’élaboration relativement lente chez 
les bovins. Lors de contamination naturelle, les 
premiers anticorps à apparaître sont des an- 
tlcorps précipitonts dont la détection m viiro est 
contemporaine ou précède [de peu la montée 
thermique et les premiers signes objectifs d’en- 
gouement pulmonaire (2). 

Au laboratoire, on constate que c’est dès 
l’apparition d’hyperthermle cher les bovins expé- 
rimentalement intubés par voie endobronchique. 
soit environ 15 jours après cette opération. que 
le sérum possède les meilleures propriétés préci- 
pltontes, proprktés qui disparaîtront ensuite et 
ne se retrouveront plus que par éclipse (2). 

5. La surveillance sérologique des bovins 
contaminés indique qu’il y  a toujours une posu- 
tivation des réactIons 2 0 5 jours avant I’appa- 
rition des premiers signes cliniques (3, 19). II 
paraît important dé souligner la rapidité d’éta- 
blissement des lésions et la reconnaissance objec- 
tive de la maladie dès lors qu’est positive la 
sérologie des bovins. 

6. L’infection péripneumonique tout comme 
l’immunisation contre la maladie se double d’un 
état d’hypersensibilité spéciale 0 Mycoplosmo 
mycoides et à se5 produits métaboliques. 

Cet état d’hypersensibilité peut être détecté 
par I’lnsertion intradermique d’une culture de 
rvl. mycordes inactivée par un traltement ultra- 
jonique ou encore par des extraits polyosidtques 
x protéiques du microbe péripneumonique, ces 
derniers pratiquement toujours contamin& par 
des polyosides. Comme nous l’avons montré (18) 
et comme cela a été élégamment confirmé 
depuis lors (4, 14), cet état d’hypersensibilité 
est un phénomène d’ARTHU5 localisé au point 
d’inoculation intradermique de l’allergène. Ana- 
tomiquement, ce phénomène d’ARTHUS est cons- 
titué par un ihrombus capillaire dont les mailles 
de fibrlne sont encombrées de polynucléaires 
neutrophiles : ces mêmes polynucléaires ont, 
par diapédèse, migré autour du ou des vaisseaux 
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intéressés et Infiltré tout le tissu avoisinant Iui- 
même légèrement œdématié. 

La genèse du phénomène d’ARTHUS. loca- 
lisé, répétons-le, au point d’inoculation intra- 
dermique de l’allergène, est sous ladépendance 
d’anticorps péripneumoniques circulant. II est 
classiquement admis que le phénomène d’AR- 
THUS ne peut se manifester que lorsqu’existent 
des anticorps précipitants 0 un titre relative- 
ment élevé pour pouvoir donner naissance à 
un immuncomplexe intravasculaire en face 
du dépôt intradermique d’antigène du%sible. 
C’est bien ce qui se passe dans la péripneumonie. 
Les sérums de bovins capables de produire 
un phénomène d’ARTHUS possèdent des anti- 
corps précipitants objectivés in vitro par préci- 
pitation interfaciale ou précipitation-diffusion en 
gélose (*) : bien plus, ces mêmes sérums, intro- 
duits dans la circulation générale, sont aptes à 
sensibiliser les lapins qui les reçoivent à I’inocu- 
lation intradermique d’antigènes péripneumo- 
niques(phénomèned’ARTHUSpassivementtrans- 
mis). 

Le point important est la nécessité de I’exis- 
tente de ces anticorps pérIpneumoniques pour 
qu’existe le phénomène d’ARTHUS ; en leur 
absence, il n’apparaît pas (4, 14). 

Par suite des communautés antigéniques de 
M. mycoides avec d’autres antigènes, le phéno- 
mène d’ARTHU5 péripneumonique manque de 
spécificité : chez les bovins péripneumoniques, 
on le provoque tout WSSI bien avec des extraits 
de Bocillus sp. ou de colibacilles (7). 

7. Les bovins ayant resu une dose élevée de 
galactane péripneumonique concomitante d’une 
inoculation sous-cutanée de M. mycoides ont une 
montée d’anticorps spécifiques antigalactane 
(objectivée par la réactlon d’hémagglutination 
conditionnée au galactane) retardée par rap- 
port aux bovins témoins qui n’ont pas re$u de 
galactane ; par contre, les anticorps fixant le 
complément ont la même cinétique d’apparition 
dans les deux gi-oupes (8). 

8. II a été démontré in vitro que les sérums 
anti-M. mycoides possédalent une activité cyto- 
toxique élective pour les cellules pulmonaires 
bovlnes (16). 

(*) II exisieralt aussi, d’après P. PERREAU, des pro. 
pri&& floculantes de ces m@mes sérums. 

C. - Du point de vue anatomo-clinique. 

1. La péripneumonie est une maladie d’incu- 
bation lente. S’il est difficile de juger dans un 
troupeau infecté, les observotlons expérimen- 
tales faites en Australie (19) et en Afyique (3) 
indiquent que, lors de contamination naturelle, 
I’incubatlon varie de 17 0 81 jours, la moyenne 
étant de 30 à 40 jours. En quelques très rares 
circonstances. la maladie conférée expérimen- 
talement par intubotlon endobronchique est 
apparue après 2 jours ; ce polni sera discuté 
plus loin. 

Les premiers signes cliniques, on l’a dit, n’ap- 
paraissent que 2 0 5 jours après la détection 
des anticorps. En quelques occasions toutefois, 
la réactwn de fixation du complément est 
toujours négative la ~Ile ou l’avant-veille du 
jour de sacrifice de bovins reconnus péripneu- 
moniques à l’autopsie (2). 

C’est dire que l’établissement des grosses 
lésions pulmonaires est rapide. 

2. Dans un foyer, moins de la moitié des 
bovins contaminés extériorisent une maladie 
clinique suraigu& ou aiguë (3, 23). 

3. Lors de la contamlnatlon péripneumonique 
existe un cours accès fébrile connu sous le nom 
de fièvre prémonitoire de LAQUERRIÈRE (30). 

La maladie aiguë, caractérisée par l’engoue- 
ment pulmonaire, est d’évolution rapide, ne 
durant que de 1 à 3 ]O”~S (3) ; les cas répertoriés 
comme chroniques ne présentent que peu ou 
pas du tout de lésons à l’autopsie. 

En voulant à dessein simplifier à l’extrême, 
on peut dire que chez les bovins contaminés, /a 
pérlpneumonie est gi-ave ou n’est pas. 

D. - Du point de vue anatomo-pathologique. 

1. II est à peine besoin de rappeler que les 
lésions macroscopiques caractéristiques de /a 
péripneumonie. celles qui donnent à cette mala- 
die zen caractère anatomo-pathologique propre. 
sont la présence d’une exsudation pleurétique 
séro-fibrineuse souvent bilatérale et l’existence 
d’une pneumonie unilatérale droite ou gauche 
où, sur la coupe. des lobules pulmonaires adja- 
cents apparaissent à divers stades d’hépatisa- 
ilon, fournissant l’image classique du damier 
OU du «fromage de tête». 
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2. L’exsudotlon pleurétique et I’lnfiltration des 
espaces périlobulaires est ontérwre à I’appari- 
tion de I’engouemeni cedémateux et de I’infar- 
cissement des lobules ; contemporaine de cette 
exsudation pleurétique est l’atteinte inflamma- 
tolre et exsudative des ganglions médiastinaux 
et bronchiques (3). II est même des cas où à 
l’abattage des bovins d’un troupeau contaminé 
cette atteinte ganghonnaire médiastlnole (*) est 
la seule lésion visible (11, 19), mais qui peui 
entraîner une réplétion gazeuse du rumen par 
compression de I’o‘sophage (3, 11). 

3. Dès les premiers signes de la réplétion des 
espaces interlobulalres, on note la présence de 
polynucléaires neutrophiles (3), dont la présence 
peut de prime abord surprendre dans un tissu 
en relation directe avec le système lymphatique 
où prédominent les cellules lymphocytoires et 
plasmocytaires. Par la suite, l’afflux de poly- 
,nurléaires s’organise par marginaiion sur les 
bords des espaces interlobulaires et interalvéo- 
IalI-eS. 

4. L’aiteInte alvéolaire dans les ierritoires pul- 
monaires lésés n’est visible qu’après le stade de 
la réplétion périlobuloire ; les alvéoles adja- 
,cenis aux espaces lymphailques remplis de 
lymphe sont normaux ou tout au plus frappés 
d’atélectosie par suite de la pression lympho- 
tique. Les lésions alvéolaires se manifestent dans 
l’ordre chronologique par un oedème Inira- 
alvéolaire qui coagule puis par l’invasion de 
neutrophiles dont beaucoup se nécrosent (3). 
II n’y a là rien de très spéciiique lorsque l’on 
considère I’atteinie d’un groupe alvéolaire en 
lui-même. Ce qui est plus frappant est le +gré 
d’évolution du%rent de lobules adjacents, trait 
caractéristique de l’anatomie paihologique de 
la pérIpneumonIe. 

5. Bien plus, il peut arriver que l’on rencontre 
0 l’autopsie des lésions circonscrites 0 des stades 
d’évolution parfaitement différents réparties çà 
et là dans le poumon : les unes sont ou stade 
de la fibrose ou de la séquestration alors que 
d’outres sont nettement des foyers récents ou 
stade de l’exsudation périlobulaire et de I’en- 

gouément. On en tire aisément la concIu5~on 
que chacune de ces lésions évolue pour son 
propre compte, donc que leur genèse est indi- 
viduelle. Lapéripneumonien’apparaîtpascknme 
une maladie du poumon dans son ensemble 
mais celle de territoires pulmonaires délimités. 

6. M. mycoides produit une toxine nécrosonte 
pour les tissus (9). Cette nécrose s’observe aussi 
lorsque l’on met en contact une culture d’une 
souche pathogène du microbe péripneumonique 
ot des leucocytes de bovins (18). 

E. - Du point de vue épizootiologique. 

Le mucus trachée-bronchique, le mucus nasal 
:i la salive des bovins péripneumoniques 
rontienneni Mycoplosmg mycoides. 

La toux profonde qui est caractéristique de la 
maladie résout ces fluides contarmnés en un 
brouillard de gouttelettes infectieuses. 

La transmission du contage esi toujours 
dIrecie, ]nmois indlrecte (2, 19). 

II. - PROPOSITION D’EXPLICATION 
IMMUNO-PATHOGÉNIQUE 
DE LA PÉRIPNEUMONIE 

A. - Enoncé des hypothèses pathogéniques. 

- 1 r* hypafhèse. 

La lésion péripneumonique primitive, 4”’ se moni- 
‘este par un cedème ganglfonnoire médioslinol et 
“accumulation de sérosifé pér!lobularre, est la consé- 
7uence d’un phénomène d’hypersensibil!té de type 
4RJHUS localisé aux gonglmnr pulmonaires et ou 
jysième veine-lymphofrque pulmonaire spécial ou 
mvmon de l’espèce bovine. 

Ce phénomène d’ARTHU5 bloque en aval la 
;écrétion de la lymphe pulmonaire qui filtre ou 
‘revers de la paroi alvéolaire et qui, dès lors, 
~a s’accumuler d’abord dans l’alvéole, puis dans 
es troncules et troncs lymphatiques et, par voie 
-étrograde enfin dans les espaces périlobulaires 
St pleurétiques. 

Selon la topographie des troncs et relais 
ymphatiques touchés par le phénomène d’AR- 
THUS primitif, on assistera soit à un blocage 
complet de la circulation lymphatique, soit à un 
llocage localisé à certains territoires, dessinant 
a localrsahon parenchymateuse des lésions. 
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Ce n’est que dans l’espèce bovine que peut 
se présenter ce phénomène par suite des part+ 
cularitks anatomiques de la disposltion des vei- 
nules et lymphatiques pulmonaires et de I’exis- 
tente d’esphces lymphatiques périlobulaires. II 
est possible que d’autres espèces pussent s’in- 
fecter mais elles n’élaboreront pas de lésions. 

- 2e hypothèse. 

Porteur de motifs ontrgémques dons leur pneu- 
mogoloctone proches du golociane péripneumo- 
nique, les bovrns son1 en étai de tolérance rnmu- 
nitoire ws-d-vis du golacfane et des antigènes %a- 
reniés. Cette ioléronce rnmunitoire n’est cependant 
que varicelle et, mdivlduellemeni, peui êire sur- 
monfée, surtout lorsque I’organlsme du bovin 
3e trouve en présence de complexes polyantigé- 
niques hébergeant le motlf galactane. C’est 
reprendre, en l’appliquant au galactane, la 
conception de EISEN et KARUSH (6) sur la ces- 
satlon de l’état de tolérance. 

B. - Description cinétique de la maladie et 
dès l’apparition des lésions. 

Au contact d’un bovin péripneumonique à la 
phase aigué de sa maladie ou porteur de lésions 
encapsulées s’ouvrant dans une bronche, des 
bovins sensibles reçoivent lors de l’accès de 
toux du malade un véritable aérosol infectieux 
de M. mycoides (point E 1). Inspirées. les parti- 
cules de cet aérosol gagnent le fond d’un g,-oupe 
d’alvéoles pulmonaires où elles se déposent sur 
lefilm liquidequi les tapIsse (point E2). La répar- 
tition de l’aérosol pourra Influer. on le verra, 
sur la répartition des Iéslons. Là, le microbe 
péripneumonique commence à se développer, 

iant :dans les alvéoles infectés que dans les 
,espoces et pants lymphatiques qui les drainent 
et où il a été entraîné par un simple processus 
hydraulique (point A 5). M. myco,des se mul- 
tiplie dans les points puis ganglions lympha- 
tiques où II n’est pas détruit par les phagocytes 
bovins (point B 2) mais au contraire exerce 
sur eux une action nécrosante (point D 6) avec 
comme conséquence le relarguage du facteur 
hyperthermisant leucocytaire, se traduisant cli- 
niquement par la «fièvre prémonitare de 
LAQUERRlÈRE>> (pant C 3). ‘Des ganglions 
pulmonaires et médiastinaux qu’il a peu à peu 

envahi et où il continue de se développer, comme 
dans totit l’arbre lymphatique pulmonaire drai- 
nant le ou les territoires alvéolaires d’infection, 
le microbe passe dans la circulation lymphaiiqué 
de retour puis dans la circulation sanguine géné- 
fale. Véhiculé par le sang. II atteint également 
d’butres centres immunoformoteurs que les pre- 
miers relais ganglionnaires qu’il Q Infectés. 

L’immunogenèse des onilcorps pérlpneumo- 
niques sera toutefois lente en ce qui concerne 
tout au moins les anticorps dirigés ‘vis-à-vis du 
galactane péripneumonique, par suite de latolé- 
rance immunitaire partielle dont Jouissent les 
bovins vis-à-vis d’antigène à structure proche 
dont 11s sont porteurs (points B 1 et B 7 : hypo- 
thèse 2). C’est cette tolérance qui eniroîne la 
longue période d’incubation de la péripneu- 
monie (point C 1) qui est sans commune mesure 
avec les périodes d’incubation normales des 
maladies infectieuses bactériennes en général. 

II arrive pourtant un stade où cesse ce+ état 
de tolérance. La cessation peut fort bien s’expl~. 
quer par la suggestion de EISEN et KARUSH (6) 
où la tolérance prend fin lorsqu’un complexe 
polyuniigénrque contenani l’antigène inducteur de 
la tolérance sature un organisme. 

Dans le cas présent, c’est le pneumogalactane 
l’inducteur de la tolérance et le complexe polyan- 
tigénique est la masse mycoplasmique ayant 
cultivé et relargué ses antigènes, dont le golac- 
tane mycoplasmique. 

La tolérance étant surmoniée, des anticorps 
antl galactane vont apparaître, principalement 
des anticorps préclpitants. 

A un moment, le taux des anticorps sériques 
préclpltonis va atteindre un seuil critique qui est 
celui de l’équilibre antigène-anticorps (galac- 
tane-ont1 galactane). L’équilibre o toute chance 
de se réaliser là où prédomine l’antigène galac- 
tane, c’est-à-dire dans le réseau lymphatique 
pulmonaire ei tout spécialement dans les gan- 
glions lymphatiques drainant le poumon où le 
microbe péripneumomque continue de cultiver 
et de relarguer ses antigènes, dont l’antigène 
éminemment soluble qu’est le galactane. Sont 
alors réunles les conditions favorables à la créa- 
tion d’un phénomène d’ARTHUS Intragangllon- 
naire (pplnt B 6) : il y  a thrombose intracapil- 
laire ganglionnaire mais aussi intra vasculaire 
lobulaire étant donné la dlsposition des veinules 
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ou 5e1n d’une gaine lymphatique (point5 A 3 et 
A 4) et le ralentissement du flux sanguin dû aux 
protrusions musculares parlétales. Annexe de 
la thrombose dons le phénomène d’ARTHU8 
est la diapédèse polynucléaire, lésion histolo- 
gique tôt reconnue et concomitante de la réplé- 
tien des espaces lymphatiques (point D 3). Cette 
réplétion est la conséquence même de la throm- 
bose lymphatique 5ucce551ve à /a thrombose 
capillaire du phénomène d’ARTHUS dans la 
charpente conjonctive ganglionnaire et de la 
filtration continue de la lymphe dans les alvéoles ; 
la filtration est sans doute même accrue (15) 
par suite de la thrombose veinulaire qui. met- 
tant un obstacle en aval à la progression du 
sang artériel, augmente la pression hydraulique 
de ce dernier car II n’y a pas, comme on I’avaii 
cru, de retour wcarlant du sang veineux par 
des veinules périlobulaires (point A 2). 

Produite en permanence, bloquée dans 50 
progression w-5 le tronc lymphatique dorsal 
au nweau des ganglions pulmonaires et médios- 
tinaux, la lymphe pulmonaire va s’accumuler 
dons les troncules lymphatiques pu15 par voie 
rétrograde dans le tissu lymphatique lamellaire 
périlobulaire (point A 1) et finalement dans 10 
plèvre viscérale. 

En même temps ou très peu de temps aprè5 
cette réplétion. se produit la coagulation dt 
cette lymphe par induction due au phénomènE 
d’ARTHU5 avec diapédèse de polynucléaires, 

Ainsi 5e constitue très rapidement (point C 4: 
le poumon péripneumonique dans lequel existai 
l’Infiltration lymphatique périlobulaire, I’exsu- 
dotion pleuréiique et I’atielnte cedémateuse der 
ganglions médiastinaux, antérieurs à l’atteinte 
du parenchyme pulmonaire lui-même(point D2) 

Dans cette lymphe se renconirent les poly- 
nucléaires migrateurs du phénomène d’ARTHU( 
(polnt D 3), qui vont se nécroser sous l’influence 
del’endotoxine péri pneumonique. Cestade repré- 
sente très exactement la description lésionnelle 
du tout début de la maladie (3). 

L’atteinte alvéolaire n’est que secondaire (“) 
Le catarrhe alvéolaire se constitue lorsque le 

.Iux lymphatique ne peut plus progresser parvoie 
-étroqrade et s’accumule alors dans la lumière 
-les &éoles. Une pneumonie banale avec dia- 
lédèse macrophagique se constitue. 

II esttoutefois possible. bien quecela ne soit pas 
apparent sur les images histologiques des lésions, 
qu’existe une ottelnte nécrosante spécifique des 
:ellules pulmonaires par suite de l’activité cyto- 
‘oxlque des anticorps anti-M. mycoides (point C 8). 

Selon le blocage de tel ou tel tronc lympha- 
iique drainant les lobules. blocage pouvant être 
!talé dans le temps selon que se réalise locole- 
ment I’équillbre antigène-anticorps, les lobules 
wont à des stades d’engouement et d’hépoti- 
5ation différents, chacun ayant évolué pour son 
propre compte après le blocage de Sri circula- 
tion lymphatique. A~ns( se constitue le damier 
pérIpneumonique dans les territoires lésés (point 
D 4). AInsi peuvent se reconnaître les degrés 
divers d’évolution de lésion5 circonscrites dans 
le parenchyme d’un même poumon, selon que 
leurs troncs lymphoiiques auront été plus ou 
moins tôt atielnts par le phénomène d’ARTHUS 
(point D 5). 

L’exsudation ple6rétique pendant ce temps a 
évolué pour son propre compte. Comme le 
reste de la lymphe, I’exsudat s’est coagulé et la 
fibrine déposée dans les mailles conjonctives 
des plèvres médiastinaleset pariétales, entraînant 
la formation de ces «galettes pleurétiques » si 
caractéristiques. Plus tard, par processus macro- 
phogique et cicatriciel ordinaire, elles évolueront 
vers la fibroie et la constitution des adhérences 
pleuro-pulmonaires notées à l’autopsie des 
malades convalescents. 

La même évolution fibrotique peut se produire 
pour l’exsudation des sacs lymphatiques péri- 
lobulaires, conduisant à I’encapsulement (séques- 
tration) du territoire pulmonaire circonscrit, Plus 
souveni, après résolution du caillot de tïbrlne 
intragangllonnaire, la résorption lymphatique 
se fait d’elle-même, ne laissant que des traces 
de fibrose Interlobulalre là où les macrophoges 
ont digéré la fibrine puis ont évolué en cellules 
conjonctives. 

Cette conception cinétique de la péripneu- 
manie nous apparaît être en accord à la fois 

(*) Incidemmeni on peutfalre remarquer combien heu- 
reuses sont les expressions de Ic maladie dans le5 langues 

avec la clinique, l’aspect lésionnel, l’anatomie 

lat~ner (pér!pneumonie), où le préfixe péri rend compte pathologique microscopique et la sérologie de 

de l’atteinte préféreniieile des espacer p6r,aIv&olaire5. la maladie. 
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III. - VÉRIFICA%ON EXPÉRIMENTALE 
DE L’HYPOTHÈSE PATHOGÉNIQUE 

La cinétique lésionnelle ci-dessus présentée 
repose sur une hypothèse principale qui estcelle 
de la formation d’un phénomène d’ARTHUS 
intraganglionnaire pulmonaire ou médiastlnal. 
Deux expériences ont été réalisées qui visent 
à prouver la réalité de cette conception. 

1. Production accélérée de lésions pérpeumo- 
niques pulmonaires par injectnn de sérum ontipéri- 
pneumonique conconxtonte d’un aérosol de M. my- 
coides. 

Le but de l’expérience est de réaliser un 
phénomène d’ARTHU5 gonglionnaire pulmo- 
naire, puis d’apprécier I’évolutlon pathologique. 
Pour ce faire, il suffit d’apporter in 1x0 un sérum 
précipitant et les antigènes péripneumoniques. 
Elle est très simplement exécutée de la façon 
SuIvante : 

Un sérum antipéripneumonique précipitant est 
obtenu par saignée 0 blanc d’un bovin conva- 
lescent de péripneumonie expérimentale et 
reconnu porteur de lésions pulmonaires encap- 
sulées à l’autopsie. 

Le sérum est inactlvé à 56 OC pendant 2 heures 
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FI~. 3. -Coupe htriologique (G : 130) d’un espace lymphatique pAribru 
chique du bovin 1658 ayonl reçu du sérum antlperipneumonlque préc~pitont IuIYi 
d’un aérosol de M. myro,des e, abattu 5 jours plus tard. 

On notera lc1 distension de cet espace lymphatique. 
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pour détruire les mycoplasmes éventuellement réalisé l’équilibre antigène-anticorps sériques cir- 

,présents. On vérifie par précipltotion-diffusion 
en gélose qu’il possède des anticorps précipltants 
‘ontigalactane : un test parallèle montre qu’il 
n’héberge pas de galactane. 

culant, dans les ganglions, un phénomène 
d’ARTHUS bloquant en nase circulations sari- 
guine capillaire et lymphatique s’est réalisé, 
entraînant la réplétion des espaces lymphatiques. 

Quatre bouwllons zébus arabes âgés de 2 
à 3 ans entrent en expérience. Ils ont été choisis 
pour être dépourvus d’anticorps péripneumo- 
niques fixant le complément et hémagglutinant. 
Deux d’entre eux reçoivent par voie Intravei- 
neuse 750 ml du sérum préclpltant ; les deux 
autres reçoivent par la même voie une quantité 
équivalente de sérum de veau importé de France. 

Une heure plus tard, les quatre animaux 
,reçoivent un aérosol de lymphe péripneumo- 
nique. D’après les caractéristiques de I’appa- 
reil (*), on peut estimer qu’ils ontchacun inspiré 
pendant 15 minutes 4 ml de l’aérosol de lymphe 
titrant lOô,B organismes par ml avec des parti- 
cules de l’ordre du micron. 

Les deux bouvillons (no 1384 et 1658) ayant 
re+ le sérum précipitant sont abattus l’un le 
4e, l’autre le Se jour après l’aérosol. Toutes 
précautions sont proses pour qu’au cours de 
l’opération aucune inspiration de sang ne se 
fasse par les voies respiratares (abattage au 
merlin, saignée des jugulaires et carotides sans 
section de la trachée). L’autopsie montre un 
œdème des ganglions médiastinaux qui à la 
coupe se montrent congestionnés et succulents. 
II existe de plus une réplétion des espaces lym- 
phatiques périlobulalres et sous pleuraux et un 
très net infarc~ssement hémorragique du lobe 
cardiaque antérieur droit (figure 2). 

Les deux autres bouvillons (ne 1385 et 1660) 
sont abattus en même temps et montrent un 
poumon normal. 

L’examen microscopique confirme la dilata- 
tion des espaces lymphatiques pérwasculaires 
pulmonaires qui apparaissent remplfs d’une 
trame fibrineuse (figure 3), également apparente 
dans la plèvre pariétale (figure 4). 

L’explication du phénomène décrit paraît être 
claire. Les microbes péripneumoniques inhalés 
dans l’arbre respiratoire sont passés dans la 
circulation lymphatique, y  ont cultivé et relargué 
leurs antigènes dont le galactane. Lorsque s’est 

Le rôle déterminant du sérum précipitant est 
parfaitement mis en éwdence. 

2. Profecfion clinique conférée cor l’héparrne. 

La conceptlon de l’expérience est là aussi 
simple. La lésion initiale du phénomène d’AR- 
THUS est une coagulation intravasculoire avec 
diapédèse au nweau de la formation de l’immun- 
complexe ; or l’on sait que les anticoagulants 
entravent la genèse du phénomène d’ARTHUS. 

Dès lors, on peut se dire que 51 sous l’action 
d’un anticoagulant on empêche le phénomène 
d’ARTHUS ganglionnaire de se produire, les 
lésions pérlpneumoniques ne devraient pas pou- 
voir se constituer chez des bowns soumis à 
l’infection naturelle. 

Profitant d’un contrôle de vaccin antipéri- 
pneumonique, on inclut à côté des bovins intu- 
bés depuis une suhaine, des vaccinés et des 
témoins, deux bovins à sérologie pérlpneumo- 
nique négative (no3 3913 ei 3939). Ils reçoivent 
tous les jours par voie sous-cutanée 25 mg 
d’héporine (*), les injections ayant débuté 3 jours 
avant la mise en contact. Des prises de sang 
hebdomodalres permettent de suivre I’évolutlon 
desanticorps péripneumoniques par les méthodes 
de fixation du complément (technique de FAR- 
CHA et test des 4 tubes) (17) et de s’assurer du 
taux de coagulation du plasma (temps de 
HOWELL et test de tolérance à I’héparine). 

Pour les deux bovins sous ontlcoagulant, le 
temps de HOWELL (temps de coagulation du 
plasma à 37 “C après recalcification) varle de 
5 minutes 30 à 6 minutes alors que, pour les 
bovinstémolns. il estdel minute30àl minute45. 
Le test de tolérance à I’héparine indique que 
leur plasma se situe dans la zone d’hypocoagu- 
IabilIté (**) (fig. 5). 

L’évolution des anticorps péripneumoniques 
est reportée dans le tableau 1. Ainsi que nous 
l’avons déjà signalé (17). le test des 4 tubes 
renseigne sur le moment d’infection en révélant 

(*) Appareil générateur d’aérosols, colonne JOUAN 
médicale. JOUAN, 113, boulevard Saint-Germain, 75 
Por,r (69 France. 

(*) Llquémine ROCHE à 2.500 U. 1, 
(**) A mon fidèle collobarateur R. QUEVAL qui o pris 

le soin de ter titrages vont fous mer remerciements. 
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I’antlgène circulant puis la positivation de la 
sérologie en fixation Indirecte du complément. 
Dans le cas présent, on remorque des fluctua- 
tions des aniicorps et des décharges d’antigène 
dans le torrent circulatoire, preuve de l’infection 
péripneumonique des animaux. Pourtant o 
aucun moment ils n’ont paru être malades ni 
n’ont ioussé alors que les premiers témoins mour- 
raient après un mois de contact avec les intubés. 
Abattus 78 jours après la mise en contact, on ne 
remarquait aucune lésion à l’autopsie mais 
M. mycoldes étaIt très aisément isolé des ganglions 
médiastinaux. 

Sans vouloir conclure très fermement car en 
matière de péripneumonie existe toujours pour 
l’expérimentateur l’inconnue de la résistance 
individuelle des bovins, on tire toui de même 
l’impression que I’héparlne a protégé les deux 
animaux en empêchant la formation des lésions 
pulmonaires qui se constituaieni chez les témoins. 

IV. - DISCUSSION 

PratIquement tous les auteurs (SUSSDORF. 
POURCELOT, MACFADAYEAN, MEYER, CSO- 
KOR) (30) qui ont étudié I’anaiomie pathologique 
de la péripneumonie et essayé d’en fournir une 
explication pothogénique ont reconnu I’atteink Fig. 5. 
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wmitive du système lvmohatiaue pulmonaire : I constances du qroupe qanqlionnaire médiastinal. 
kules les opinions de’ZliGLER et ‘de SEIFRIED 
(30) sont dwergentes et inclinent pour une infec- 
tion primitivement bronchopulmonaire. 

Dans cet ensemble paraissent être parta- 
hèrement sagaces les conclusions déjà anciennes 
de WOODHEAD (23) et celles plus récentes de 
CAMPBELL et TURNER (23). Ils notent l’atteinte 
des lymphatiques pérlbronchilaires et par voie 
de conséquence celle des espaces pérllobulaires, 
décrivent des cas où seule existe la partlcipa- 
tion des ganglions lymphatiques pulmonaires 
mais les font précéder de l’infection alvéolaire. 

Enfin, en 1961, ORUE, MÉMERY et THIERY 
(12, 13) axent leur discussion sur le lymphotro- 
pisme de M. mycwdes, en assimilant 50” compor- 
tement - ce qui reste à prouver-à celui d’un 
colorant électro-négatif. 

On trouve dons leur mémoire un remarquable 
exposé des tous premiers stades de l’infection 
péripneumonique (12) et des lésions primitives 
du réseau lymphatique. II est portlculièrement 
frappant de lire leur description qui pourrait 
s’appliquer mot pour mot à celle d’un phéno- 
mène allergique de type ARTHUS mais où il 
n’est pas évoqué. 

II faut bien reconnaître qu’il n’avait à cette 
époque pas lieu de l’être, l’état d’allergie restant 
parfaitement insoupçonné dans la péripneumo- 
nie. 

Le phénomène d’ARTHUS. on a essayé de le 
montrer dans ces lignes, explique à lui seul 
l’enchaînement des faits pathogéniques. Si les 
descriptions et théories antérieures ont pour la 
plupart évoqué la toute première participation 
lymphatique. aucune n’a apporté d’explication 
satisfaisante au blocage de la circulation lym- 
phatique, à la coagulailon de la lymphe contem- 
poraine de la présence de polynucléaires et 0 
l’atteinte œdémateuse exclusive en certaines cir- 

La très belle ei’ très &ente expérience de 
SHIFRINE et MOULTON (21), 5, elle arrive 
comme la présente thèse à invoquer après infec- 
tion une multiplication à bas bruit du myco- 
plasme suivie de k,nécessoire formation d’onil- 
corps antigolactane qui, nous l’avons nous aussi 
montré (16), possède une activité cytotoxique 
pour des cellules pulmonaires - d’ailleurs non 
Identifiées -, n’apporte pourtant aucune expli- 
cation du blocage lymphatique. Elle o néanmoins 
le mérite, en recréant des conditions naturelles, 
de montrer que l’infection est purement respi- 
ratoire et détruit, si besoin en était encore, les 
assertions des tenants de la transmission par 
d’autres voies. Mais, à nos yeux, un point inté- 
ressant de leur travail n’a pas été explolté : 
lorsqu’existent des lésions pulmonaires, I’~no- 
culation sous-cutanée de matériel wrulent, qui 
cher un animal sensible serait suivie d’un phéno- 
mène de WILLEMS, n’entraîne cher ces malades 
aucun effet fâcheux. Comme bien à l’évidence 
on ne peut parler chez eux d’immunité, on en 
est conduit à évoquer d’autres phénomènes 
immunologiques. La saturation in vive des anti- 
corps péripneumoniques précipitant5 par les 
antigènes relargués par les lésions pulmonaires 
est l’un d’eux, avec par voie de conséquence, 
l’impossibilité de formatlon d’un phénomène 
d’ARTHUS local dans le ganglion satellite drai- 
nant le lieu d’inoculation sous-cuianée. 

Là ne s’arrêtent pas les spéculations qu’en- 
traînent les hypothèses présentées et singulière- 
ment celle de la tolérance immunitaire. II n’y 
a pas lieu de développer cette pensée dans ces 
lignes axées sur la pathogénie de la péripneu- 
manie, indiquant simplement qu’elle a donné 
naissance à des vaccins d’un type nouveau dont 
la réallié de la résistance (car ce n’est plus de 
l’immunité...) à long terme qu’ils confèrent est 
en cours de vérification. 

Imm”“alogical rereorch 0” ple”ropne”monio. 
XI. Imm”no-pothogenic conception .d+lle direo*e 

The author expioins in ibis rtudythatthe primary lesion ofthe bovine pleuro- 
pneumoniaaffecisthelymphaticsyriemand irdue+otheformationofonARTHUS 
phenamenon in the lymphatic glands draining the lung. The theory coincides 
wiih the anatomie, immunalagic, clinfcal, onotamo-pothalogicol ond epirooto- 
lagical focir ofthe classical Cnowledge ofihe pleuropneumonia and is confirmed 
by iwo experimenis. 
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Investigocioner imm”nologicos sobre ta perineumonio. 
XI. Concebimiento inm”no-patog6nico de ta enfemledod 

Segh el m~tor, la lesih primitiva de Ia perineumonia bovino aima el rirtemo 
IinfMico y es courodo par 10 cracion de un ~an*meno de ARTHUS intragon- 
glionor en 10s ganglios linf&icor drenondo el pulm6n. La hipaiesir concordo 
completamente con 10% hechos ona+&Gcos, inmunologicor, clinicos. anotomo- 
patologicos y epizootiologicor habituolmenle conocidos en la perineumonia y re 

10 proban dos resuliodos experimentales. 
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Salmonellose de la poule 
à Salmonella pikine 

par F. SAGNA wec la collaboralion de M. NIANG et M. A. THIOUNE 

RÉSUMÉ 

Saimoneila pikine a été isolée pour 10 première fois 0 Dakar par S. et L. LE 
MINOR, P. KIRSCHE. R. BAYLETeI J. SAMAILLE en 1958 à porl~r d’un ganglion 
mésentérique de porc apparemment normal. 

Celte souche es+ de nouveau isol& en mars 1968. 9 Dakar. ou Loborato~re 
national de I’Elevage et de Recherches vétérinaires, 0 partir de poulets malades 
provenant d’un élevage familtol de 10 zone suburbmne de Dakar. Le pouvoir 
pathogène de te sérotype vfs-à-vis des volailles esl ainsi confirmé. 

Salmonello plkine a été isolée pour la première 
fois à Dakar par S. et L. LE MINOR, P. KIRSCHE. 
R. BAYLET et J. SAMAILLE en 1958. par << ense- 
mencement de broyat de ganglions mésentériques 
de porc apparemment normal sur milieu S S. 
après enrichissement sur milieu de MÜLLER- 
KAUFFMANNn (1). II s’agissait alors d’une 
enquête par sondage visant à recenser les diffé- 
rents sérotypes de Salmonella hébergés par cet 
animal à l’occasion de prélèvements systémo- 
tiques à l’abattoir de Dakar. Mais aucune rela- 
tlon ne pouvait être faite alors entre l’isolement 
de ce nouveau sérotype chez un porc et l’existence 
d’un pouvoir pathogène éventuel de cette souche 
vis-O-vis de ce++e espèce domestique. 

En mors 1968. cette souche est isolée de nou- 
veau, toujours à Dakar, mais cher des poulets 
malades. dans les circonstances suivantes : 

Le 23 mors 1968, M. G... qui exploite à Dakar 
au Point E (zone A) un élevage avicole de type 
familial se présente à la section de pathologie 
avioire du Laboratoire national de I’Elevage 
et de Recherches vétérinaires du Sénégal avec 
cinq poulets malades. 

Un examen clinique révèle des sujets adyna- 
miques, très amaigris et présentant de ladiarrhée. 

Une maladie parasitaire est tout d’abord sus- 
pectée. Le poulet le plus affaibli du lot est sacri- 

! 
!  

fié et autopsié. Aucune léslon organique n’est 
visible à l’exception de I’entérlte. Des prélève- 
ments obtenus par raclage de la muqueuse 
digestive, des excréments, sont examinés au 
microscope, afns~ que les excréments de tous les 
oiseaux malades. Tous ces examens se révélant 
négatifs, l’idée de parasitose est abandonnée, et 
l’hypothèse d’une diarrhée Infectieuse d’origine 
microbienne est alors émise. 

La moelle d’un os long et le sang du cceur 
du sujet sacrifié sont ensemencés en bouillon- 
sérum et en bouillon du type MULLER-KAUFF- 
MANN. Après repiquage sur milieux solides 
(gélose nutritive et gélose S S). un germe est 
obtenu en culture Pure. II possède lec caractères 
suivants : 

- bactérie gran négatif. très mobile, glu- 
cose + (gaz). lactose -, SH2 +. indol et 
uréase -, LDC + en milieux glucose-lactose- 
SH2 et de Carlquist : P-galactosldase - avec 
le test à I’ONPG. 

Ces caractères faisant penser à une salmo- 
nelle. diverses agglutinations rapldes sur lames 
sont pratiquées et donnent les résultats suivants : 

-sérums 0 mélanges : OMB + 
- sérums anti-0 : 6-B + 
- sérums anti-H : r + en phase 1 

(phase 2 ?), 
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Les caractères biochimiques complémentaires “elles reconnues pathogènes pour la volaille. 
capable de déclencher des troubles digestifs de cette salmonelle sont les suivants : 

- citrate +. RM +, VP - ; mannitol, sor- 
bitol, galactose, lévulose, maltose, rnannose, ara- 
binose, raffinose : f  en 24 h ; rhamnose + - : 
I’adonitol, l’lnositol. le dulcitol, le saccharose et 
I’inuline ne sont pas fermentés. 

En l’absence de la gamme complète des sérums 
agglutinants, cette souche de Salmonelle est 
lyophilisée et adressée uu Centre national fran- 
çais des Salmonelles, à l’Institut Pasteur de Paris, 
qui confirme qu’il s’agit bien d’une Salmonelle, 
«Solmonello pikme,» dont le sérotype complet 
est (8)20 : r : Z 6. 

Ainsi le pouvoir pathogène de Salmonella 
eikine vis-à-vis de la poule est démontré. 

Le porc, coprophage, peut s’infecter et héber- 
ger le germe sans trouble appareni, anse que 
l’ont démontré LE MINOR et Coll. 

En conclusion. ce nouveau sérotype went 
s’ajouter à la liste déjà nombreuse des Salmo- 

graves risquant de compromettre la marche 
normale des élevages. 

Le pouvoir pathogène de ce sérotype vis-à-vis 
du porc. hôte démontré, n’est pas à écarter. 

A la lumière de ces faits, il importe de rappe- 
ler que la lutte contre les salmonelloses aviaires 
et porcines exige l’application stricte des mesures 
d’hygiène générale de l’élevage et la séparation 
des espèces sensibles. 

Institut d’Ehage ei de Médecme 
vétérinaire des Pays tropicaux 
loborotolre nat~onoi de I’Elevage 
et de Recherches vétérmaires 

D&i. 

Qu’il nous sait permis de remercier ici notre Maître. 
le Professeur LE MINOR, qui o. bien voulu re charger de 
lo détermination rérologique complète de cette souche ei 
nous a adressé divers documentr SU~ Ier plus récentr 
rchémos de closrificotion des Saimoneila. 

Solmon~lloris of ben with Salmonella Pikine 

Salmoneiiopik~newor isolatedforihefirstiime in Dakar by5. and L. LEMINOR, 
P. KIRSCHE, R. BAYLET ond J. SAMAILLE in 1958 from a merenteric lymph 

node dan opparently healthy ~wine. 
This s+roin is agoln isolofed in morch 1968, in ihe National Animal Husbondry 

and Veierinary Research Laboraiory of Dakar, from III rhlcks of a family 
pouitry-yard in ruburban roneafDokar. 50 Ihe paihogenic power of this ero- 
type in regard to the iowlr is confirmed. 

RESUMEN 

S. y L. LE MINOR, P. KIRSCHE, R. BAYLET y J. SAMAILLE aisloron Salmo- 
nello pikine par vez primera en 1958. en Dakar, a porilr de ganglior merenté 
ricos de un cerdo apareniemente normal. 
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Enquête sur la tuberculose bovine 
au moyen de tests tuberculiniques 

dans diverses régions d’Afrique occidentale 
(Haute Volta et Côte d’ivoire) 
Résultats et considérations générales 

par R. GIDEL. J. P. ALBERT el M. RETIF 
Avec la collaboralion technique de A. CISSE et M. SIMPORE 

1. INTRODUCTION 1 Par ailleurs, M. G. REGNOULT(1963), à lasuite 
d’une étude blbllogrophfque. avait attiré I’atten- 

La tuberculose. Sogo-Sogo Gwé (<</a toux tlon sur la place importante occupée par la 
blanche>>) en langue Bambara. fut, de tous tuberculose bovine dans certaInes réglons de 
temps, redoutéedes populations d’Afrique Noire. l’Afrique de l’Ouest. Pour situer l’importance 
Les dix dernières années ont vu les autorités exacte de celte endémie, tant en pothologle 
sanitaires délaisser quelque peu cette endémie humaine qu’en pathologie vétérinaire, II fallait 
pour se pencher sur d’autres problèmes estimés entreprendre une vaste enquête menée parallèle- 
plus urgents (onchocercose, rougeole. variole). ment cher l’homme et cher I’ammal. Encore 
Or, les dernières publlcatlons de I’OMS montrent fallait-il disposer d’un procédé facilement appli- 
que latuberculose, loin d’avoir régressé, a repris table sur le terroln, quelle que soit la région 
son expansion pour se placer à nouveau parmi prospectée, qui permette de comparer les résul- 
les endémies majeures les plus préoccupantes. 1 iats et tirer des conclusions statistiquement 
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valables. La méthode d’échantlllonnaqealéatoire 
proposée par LEFEVRE et GATEFF (1966) sern- 
blait convenir parfaitement pour les enquêtes 
humaines. C’est elle qui fut adoptée pour celles- 
ci, tandis que les enquêtes animales étaient, 
chaque fols que cela s’avérait possible, menées 
parallèlement, afin de comparer les résultats et 
d’établir, le co.s échéant, certaines corrélations 
entre les deux affections. 

soudanienne (région de Dédougou en Haute- 
Volta) : zone de savane guinéo-soudanienne 
(région de Boundiali en Côte-d’Ivoire) : zone de 
forêt (région de Daloa en Côte-d’Ivoire) : zone 
cstière (région de Sassandra en Côte-d’Ivoire). 
Deux équipes travaillant en collaboration avaient 
été constituées : l’une, dirigée par un médecin, 
était chargée de I’enquête humaine : l’autre, 
dirigée par un vétérinaire, était chargée de 
l’enquête animale. Les S/Sections Tuberculose et Zoonoses du 

Centre Murez ont donc entrepris, au cours des 
années 1967 et 1968, une séried’enquêtes par tests 
tubercuhniques dans différentes zonesclimatiques 
de l’Afrique de l’Ouest allant du 15e degré de 
latitude Nord au 4e degré de latitude Nord 
(Voir cartes 1 et 2). Cinq régions ont été ainsi 
prospectées : zone de savane sahélienne (région 
de Dori en Haute-Volta) ; zone de swax ! l’objet d’une autre publication 

En ce qui concerne cette dernière, parallèle- 
ment à l’enquête tuberculinique, une enquête 
statistique a été menée auprès des abattoirs des 
régions prospectées. 

Le présent travail expose les résultats obtenus 
en ce quf concerne la tuberculose bovine. Les 
résultats intéressant la tuberculose humaine font 

Carte 1, -Si+uotion géographique des régions prospectées en Haute-Volta (région de Dédougou-Nouna 
et région de Dori). Position de Bobo-Diaulosso par rapport à la Capitale Ouagadougou. 
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REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

ENQUETE SUR L* TUBERCULOSE BOVINE 

2. PRÉSENTATION DES RÉGIONS 
PROSPECTÉES 

2.1. Région de Dori. 

2.1.1. Géographie et climat. 

La région de Dori se trouve située entre les 
13e et 15e degrés de latitude Nord et les premiers 
degrés de longitude Est et Ouest. C’est une zone 
faiblement vallonnée avec des dunes sablon- 

neuses alternant avec des bas-fonds argileux e+ 
de nombreuxaffleurements rocheux. La majeure 
partie de cette région est comprise entre 230 et 
350 mètres d’altitude. 

Le paysage est celui d’une swane 0 épineux 
au Sud et d’une steppe herbeuse avec un couvert 
peu dense d’épineux au Nord. II n’y a pas de 
cours d’eau permanents et la majorité des mares 
et marécages tarassent au cours de la saison 
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sèche. La nappe phréatique est souvent profonde. 
Le problème de l’abreuvement des troupeaux 
et celu\ des pâturages se posent alors de façon 
aiguk. En saison des pluies se forment de nom- 
breux cours d’eau temporaires et tous les bas- 
fonds limoneux sont Inondés. La circulation est 
alors difficile pendant plusieurs mois. 

Le climat est soudanien avec une seule saison 
des pluies de mai 0 septembre. Les précipitations 
moyennes annuelles sont de 500 à 600 mm dans 
les environs de Dorl et sensiblement plus faibles 
au Nord et plus importantes au Sud. L’amplitude 
des variations thermiques quoildiennes est consi- 
dérable, particulièremeni durant la saison 
fraîche (novembre à février). Les écarts entre les 
maxima et les minima mensuels moyens peuvent 
alors dépasser 200. L’humidité relaiw est faible 
ou très faible durant la majeure partie de 
l’année. 

La population comprend principalement des 
Sonra~s. des Peuhls, des Touaregs et leurs 
anciens captifs, les Bellas. Les Peulhs et les 
Touaregs sont nomades et campent à proximité 
des pâturages de leurs troupeaux. Les séden- 
taires ont des habitations groupées en petits et 
moyens villages. On trouve souvent, à proximité 
de ceux-ci, des enclos en épineux où le bétail est 
parqué pendant la nuit. Les campements nomades 
sont assez dispersés. Cher les Peuhls, les cases 
hémisphériques sont faites de nattes de paille 
disposées sur une armature de branchages. 
Chez les Touaregs, les abris sont généralement 
constitués de peaux tendues sur des armatures 
de branchages également. 

2 ,l .2. Ressourcer économiques. 

Dans cette région, l’agriculture est limitée à 
quelques cultures vivrlères, mil ei sorgho surtout. 
Lavocation essentielle de ce pays est l’élevage des 
grands et petits ruminants. Les effectifs dénom- 
brés par le sewce de I’Elevage pour l’ensemble 
de la circonscription de Dori sont les suivants : 

Bovins (Zébus) 375.000 
Ovins _. _. 650.000 
Chevaux <,._.._...<.<..<.. 26.000 

Des pâturages permanents existent le long de 
la Volto Noire. Du point de vue population, 
4 groupes ethniques se rencontrent dans cette 
région ; les Bobo-Oulé et les Bobo-Fing, en 
général fétichistes avec cependant une influence 
marquée du christianisme. C’est une population 
grégaire, prolifique, très particulariste, groupée 
en gros villages. Ce sont de bons cultivateurs, 
mais de mauvais éleveurs. L’élevage est aux 
mains des Peuhls dont un certain nombre se sont 
sédentarisés à proximité des points d’eau ei 
pâturages permanents. Ils deviennent alors 
d’excellentscultivateurssachantutiliser lafumure 
animale et confient une partie de leur troupeau 
aux Peuhls transhumants. Enfin, II convient de 
signaler dans le Nord-Ouest de cette région, une 
migration Importante depuis quelques années de 
Mossi originaires du Yatenga (région Nord de 
Ouahigouya) 0 la recherche de nouvelles terres. 

Anes ..................... 33.000 / 
Chameaux ................ 5.000 2.2.2. Ressources économiques. 

gisement de manganèse auravraisemblablement 
des conséquences heureuses sur le développement 
de cette région, notamment par suite de la cons- 
truction d’une voie ferrée qu\ la relwa au réseau 
déjà existant «Abidjan-Niger ». L’extension de 
l’élevage est toutefois conditionnée par le pro- 
blème des pâturages en saison sèche. 

2.2. Région de Dedougou. 

2.2 ,l, Géographie et climat. 

La région prospectée est située entre les 12” 
et 13* degrés de latitude Nord et les 3e et 48 
degrés de longitude Ouest. C’est une zone de 
savane arborée très peu vallonnée. Hormis la 
Volta Noire, 11 n’y a pas de cours d’eau perma- 
nents. 

Par contre en swon des pluies apparaissent 
des cours d’eau temporaires ei de nombreuses 
mares se forment. En srxson sèche, l’eau est à une 
profondeur de 10 mètres environ. 

Le climat est de type soudano-guinéen avec 
une saison des pluies qui s’étend de mai à octobre 
avec pluviométrle maxima en juillet et août. La 
moyenne annuelle se situe aux environs de 
1.100 mm. 

L’awculture est irès répandue dons cette région. A côté des cultures vivrières (mil, sorgho, 
Cependant, la découverte d’un important maïs) qui sont en général excédentaires, il faut 
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surtout retenir la culturedu coton, blenaccueillie i sont comprises entre 170 (décembre et janvier) 
‘par les populations et qui, sous l’impulsion de la 
CFDT, est passée de 1.500 tonnes en 1963 à 
10.000 tonnes en 1967. Son expansion continue 
et II est prévu un tonnage de 25.000 tonnes en 
1972. La culture de l’arachide n’a pos connu le 
même succès auprès des cultivateurs et reste limi- 
tée à la couverture des besoins locaux. 

L’élevage est très important dans cette réglon. 
Les effectifs recensés por le service de I’Elevage 

sont les suivants : 

Bovins _. 300.000 
Ovins et caprins _. _. _. 300.000 
Porcs 16.000 
Chevaux .._...<...,,.._.._ 7.000 
Anes .,._...<...,,___.<... 17.000 

L’aviculture est également très développée 
dons la plupart des villages. 

2.3. Région de Boundiali. 

X3.1. Géogrophieetclimat. 

La réglon prospectée est située entre les 9e 
,etlOedegrés de latitudeNord et les6eet7edegrés 
de longitude Ouest. Elle se présente comme un 
plateau doucement vallonné, d’une altitude 
moyenne de 350 à 400 mètres, avec quelques 
collines, atteignant 700 mètres. L’aspect général 
est tantôt celui de savane boisée, tantôt celui de 
forêt claire. Les cours d’eau sont nombreux, 
mais beaucoup tarissent en totalité ou en partie 
en saison sèche. On y  rencontre cependant 
plusieurs petits cours d’eau permanents bordés 
par des forêts galeries. 

La nappe phréatique n’est jamais profonde et 
‘les habitants peuvent se procurer de I’eav sons 
grandes difficultés, soit à l’aide de puits rudimen- 
taires, soit en recreusant le lit des cours d’eau 
asséchés. 

Le climat, de type guinéo-soudanien,& à deux 
saisons : une saison des plwes unique s’étendant 
de mai à octobre et une saison sèche s’étendant 
de novembre à avril, mais surtout très marquée 
de décembre à fin mars. Les pluies sont variables 
en volume et en répartltion avec un chiffre 
moyen annuel de 1.500 mm. Plus de 4/5 des 
pluies tombent de mai 0 octobre et la pluviométrie 
esttrèsfortedejv~lletàseptembreovec maximum 

en août. Les températures minimales moyennes 

et 230 (avril) et les températures maximales 
moyennes entre290(août) et 360(fév?ier et mars). 

La densité de la population dans la région 
prospectée est de 10 à 15 hobltants ou km2. 
Deux grands groupes ethniques se rencontrent 
dans cette région : les Mallnkés et ,les Sénoufo. 
Les Malinkés sont venus du Nord-Ouest et ont 
repoussé vers l’Est les Sénoufo. 

Ils sont profondément Islamlsés et tirent leurs 
principales ressources des cultures vivrlères et 
de l’élevage. Les Sénoufo qui, en fait, constituent 
un complexe ethnique. chaque sous-groupe 
consiltuont lui-même une ethnie avec ses tradi- 
tions propres. sont d’excellents cultivateurs. 
B~en que l’Islam semble en faveur dans cette 
région depuis une douzaine d’années, beaucoup 
de villages Sénoufo ont encore conservé leurs 
strudures sociologiques et t&ionnelles et 
leurs rites coutumiers. 

2,3.2. Ressources économiques. 

Jusqu’à ces dernières années, /a réglon était 
surtout vouée aux cultures vivrières : igname 
(qui tient une part importante dans I’allmenio- 
tien). rir(qui tient la deuxième place dans I’oli- 
mentation). mas, sorgho, mil, arachide. Toute- 
fois, la culture du cotondémarréeen~1960aconnu 
depuis un développement spectaculaire par 
l’édification en 1967 sous.l’égide de la CFDT 
d’une usine d’égrenage 0 Boundiali. capable de 
Walter annuellement 12.000 tonnes de coion- 
graine. 

Malgré le développement de l’Agriculture, il 
demeure de vastes possibilités en matière d’éle- 
vage. 70.000 bovins, tous des taurins, ont été 
recensés dans le secteur véiénnoire de Boubdioli. 
Nous avons été frappés par l’étai d’entretien 
remarquable dans lequel se trouvaient ious les 
an,maux que nous avons approchés au cours de 
cette enquête, alors que nous étions en fin de 
saison sèche. Eu égard aux nombreux pâturages 
existants et à l’absence de vériiables problèmes 
d’abreuvement, il est bien certain que cet élevage 
est susceptible de connaître encore un large 
développement. dans la mesure évidemment où 
des prix sufflsammeni rémunérateurs seront 
offerts aux éleveurs. L’élevage des volo~lles es+ 
Pgalement plus ou moins répandu dans la plupart 
des villages que nous avons prospectés. 
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2.4. Régions de Daloa et Gagnoa. 

2.4.1. Géographie et climat. 

Les régions prospectées sont situées entre les .Y 
et 8e degrés de latitude Nord et les Se et 7e degrés 
de longitude Ouest. Ce sont des zones de forêt 
dense, plates, sans relief. La saison des pluies 
s’étend de mars à octobre et la pluviométrie 
annuelle moyenne est de 1.500 mm environ. Le 
degré hygrométrique est toujours élevé et de ce 
fait les quelques pâturages sont toujours ver- 
,doyants. Les températures maximales moyennes 
et minimales moyennes sont comprises entre 33 
et 210 centigrades. 

2.4.2. Ressources économiques. 

L’économie de ces régions est dominée par 
l’exploitation de la forêt. On y  trouve cepen- 
dant quelques cultures vivrières, bananes, café et 
cacao, et quelques ruminants. II est possible 
d’envisager une extension substantielle de cet 
élevage et lks autorités responsables consacrent 
des moyens importants à cet effet en incitant et 
en favorisant la création de noyaux d’élevage. 

2.5. Région de Sassandra. 

2.5.1. Géographie et climof. 

La région prospectée est située en zone côtière 
entre les 4e et 6e degrés de latitude Nord et les 
6e et 78 degrés de longitude Ouest. C’est une zone 
de collines, initialement couverte de forêts mais 
dont l’aspect a été considérablement modifié par 
l’exploitation du bois et l’agriculture. La côte 
est bordée de petites plages à cocotiers avec des 
villages de pêcheurs. Il y  a de nombreux cours 
d’eau permanents dons la région, les plus impor- 
tants étant le fleuve Sassandra et le Davo. La 
plus grande partie du pays est à moins de 
100 mètres d’altitude avec quelques zones situées 
entre 100 et 200 mètres. 

Du point de vue climatique, on dlstlngue deux 
xGsons des pluies. L’une s’étend de mors à 
juillet (grande saison des pluies) et l’autre 
d’octobre à décembre (petite saison des pluies). 
La pluviométrie varie de 1.411 à 1.800 mm avec 
une pluviométrie moyenne de 1.600 mm. 

La répartition mensuelle est sulette à des 
variations *ssez importantes selon les années, 
mai à juin étant néanmoins les mois à précipita- 

tlon maximale. La saison sèche peut ëtre tr& 
marquée certaines années. Les températures 
minimales moyennes sont comprises entre 21° 
et230 et les maximales moyennes entre 26~ et 300. 

2,s .2. Ressources économiques. 

La zone littorale proprement dite comprend de 
vastes plantations de paIrmers à huile. A I’inté- 
rieur, à côté de l’exploitailon traditionnelle des 
bois précieux amenant une disparition ou une 
dégradation de la forêt, on rencontre des plan- 
tations de café, des plantations de bananes en ré- 
gression, des plantations d’agrumes en pleine 
expansion. Ces dernières sont orientées essentiel- 
lement vers la production d’essences de citron et 
de bergamote. A ces cultures s’ajoutent, bien 
entendu, les cultures vivrières trodltlonnelles. 

L’élevage des petits ruminants (moutons essen- 
tiellement) des porcs et des volailles se rencontre 
à peu près dans tous les villages. Par contre 
l’élevage du gros bétail est beaucoup plus 
limiié. Il est cantonné 0 un certain nombre 
d’exploitations agricoles qui entretlennent un 
troupeau de bovins essentiellement en vue de ICI 
production de fumier Indispensable à leurs 
cultures. Néanmoins ces exploitants s’intéressent 
pour la plupart à leur troupeau et s’efforcent 
d’en améliorer les possibilités zootechniques 
par des croisements appropriés. On rencontre 
dans cette région la race des lagunes, des 
N’Damas, des métis N’Damas-lagunes, des 
métis N’Damas-lagunes-Booulés et des métis 
N’Damas-Jerseys. Les animaux sont en général 
remarquablement entretenus et il ne semble pas 
y  OVOIT de problème pathologique majeur. Ceci 
démontre les possibilitks latentes de cette 
région au point de vue élevage. Si celui-ci 
restera toujours un élément d’appoint, il mérite 
néanmoins d’être encouragé et développé, eu’ 
égard aux possibilités de la région et ou pers- 
pectwes offertes par les croisements Jerseys- 
N’Domas. II serait toutefois indispensable que 
des prix plus rémunérateurs soient proposés aux 
producteurs, étant donné la qualité des animaux. 

3. MÉTHODE D’ENQUhE ET TECHNIQUE 

L’enquête animale a été menée parallèlement 
0 l’enquête humaine lorsque cela s’est avéré 
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possible. Selon la densité du cheptel dons la 
région prospectée, elle o été réalisée soit de façon 
exhaustw soit par sondage aléatoire. Dans 
,ce dernier as, 20 villages de type sédentaire 
étaient choisis por tirage ou sort, tant pour l’en- 
quête humaine que pour l’enquête animale, ces 
villages étant les mêmes pour les deux enquêtes, 
,atin de pouvoir éventuellement faire certaines 
études comparatives. Dans chaque village retenu, 
fout le cheptel qui o pu être tuberculiné l’a été, 
y  compris les jeunes animaux. 

Les séances de fuberculinations étaient orga- 
nisées de lafaçon sulvante : leschefs des villages 
intéressés étaient informés en temps utile, 0 la 
fois par l’administration générale et par les 
agents locaux responsables du service de I’éle- 
vage, des jours exacts de ces séances et étaient 
invités à faire rassembler tout le cheptel séden- 
talre du village. Lorsqu’il existait un porc à 
vaccination en béfon 0 proximité de celui-ci, les 
animaux devant être tuberculinés y  étaient 
menés. Dans le cas contraire, les animaux 
étaient parqués dons l’enclos en éplneux ou en 
bois du village, si celui-CI en disposait. Lors- 
qu’aucune de ces deux solutions n’était possible, 
les bergers construwknt un parc sommaire en 
épineux ou en autre bois selon la région. 

Suivant les recommandations de A. LUCAS 
(1967 et 1968), nous avons utilisé la tuberculina- 
tion intradermique comparative. Chaque animal 
o donc été l’objet d’une double tuberculination 
effectuée sImultanément en deux points séparés 
avec deux tuberculines différentes : tuberculine 
synthétique humano-bovineettuberculineovioire, 
toutes deux de l’Institut M&ieux. Les injections 
intradermiques ont été pratiquées à l’aide de 
seringues HAUPTNER à carpules interchan- 
geables pour tuberculinations en série. Ce type 
de seringues et le système des carpules se sont 
révélés extrêmement pratiques vu les conditions 
de travail particulières et, en ious cas supérieurs 
aux auires techniques que nous avons expéri- 
mentées. Nous avons d’abord essayé les tuber- 
culinations ou nweau de l’encolure mais nous 
les avons abandonnées pour des raisons pra- 
tiques (dlfflcultés de contentlon et nécessité de 
couper les poils sur les roces locales). Nous 
avons finalement donné notre préférence aux 
tuberculinations intradermiques ou niveau des 
deux plis caudaux qui, étant donné les conditions 

de travail en milieu iroplcal. nous permettaient 
de tuberculiner beaucoup plus d’animaux dans 
le même laps de temps, et dont les résultats sont 
aussi valables que ceux obtenus 0 l’encolure 
(A. LUCAS. 1967). Choque animal, quel que soit 
son âge, a reçu I/l0 de ml de chacune des deux 
tuberculines dans le derme de chaque pli caudal 
(soit 2.500 unités) : pli caudal droit pour la tuber- 
culine humano-bovine. pli caudal gauche pour 
la tuberculme avlaire. Tout animal tuberculiné 
était aussitôt marqué ou mercurochrome afin de 
pouvoir I’tdentlfier ou moment du contrfik. Il 
arrive en effet presque choque fois que quelques 
animaux s’échappent du porc ou cours des 
séances de tuberculination. Il convieni également 
que les animaux iuberculinés puissent être 
distingués des anomaux appartenant à des 
troupeaux des villages voisins, auxquels ils 
pourralent parfois se mélanger. Signalons 
toutefois que si la solution qui consiste à utiliser 
le marquage ou mercurochrome est facile et 
nous o donné en général satisfaction, il nous 
paraît préférable d’utiliser une peinture indélé- 
bile qui ne soit pos effacée en ca d,e pluies ou 
même simplement ou contact des herbes en 
climat humide. 

Une tornade survenue entre les séances de 
tuberculinotion et de contrôle peut en effet 
effacer la marque ou mercurochrome de certains 
animaux. 

Les lectures ont été fates en général 72 heures 
plus tard. Toutefois, dans quelques cas particu- 
liers et pour des raisons impératives (problèmes 
de véhicules par exemple), certains contrôles 
ont été faits entre 48 et 72 heures. Au moment du 
contrôle. on notolt, en même temps que les 
résultats, l’âge et le sexe des animaux, et ceux-ci 
étaient marqués ou bleu de méthylène. Là 
encore il peut arriver que quelques animaux 
échappent ou contrôle, n’ayant pu être amenés 
par leurs propriétaires. Ceux qui s’échappent 
parfois du parc ou cours du contrôle sont en 
général capturés à nouveau pour ne pas perdre 
le bénéfice de l’examen, mais cecf occasionne 
des perles de temps importanies. 

Des difficultés de tout ordre n’ont pas manqué 
de surgir ou cours de ces enquêtes, plus particu- 
lièrement dans les régions sahéliennes (difficultés 
pour rejoindre certains villages choisis par le 
tirage ou sort, plusieurs heures étant parfois 

Retour au menu



nécessaires du fait des pistes en mauvais état ou 
même parfois inexistantes ; difficultés de langue 
et d’orientation dans certaInes régions d’où 
nécessité d’avoir un guide servant en même 
temps d’interprète ; pannes de véhicules, pannes 
des groupes électrogènes qui alimentaient les 
réfrigérateurs où était stockée la tuberculine 
pour les deux enquêtes humaine et animale, 
parcs à vaccinations mal congus ou en mauvais 
,état. Ces enquêtes ont pu néanmoins être menées 
à bien grâce au concours très efficace que nous 
ont apporté les Services de I’Elevage des régions 
intéressées en mettant à noire disposition soit du 
,personnel connaissant parfaitement la région et 
‘les éleveurs, soit du matériel : véhicules, réfrlgé- 
rateurs, congélateurs, fourniture de glace. 

EntÎn, comme il a été dit précédemment, une 
enquête statistique a été menée auprès des 
abattoirs des régions prospectées afin de noter 
le nombre d’animaux reconnus tuberculeux à 
l’inspection des viandes au tout-s des dernières 
années. 

4. RÉSULTATS DES TUBERCULINATIONS 

4.1. Résultats d’ensemble. 

Le tableau 1 indique le nombre de bovins 
tuberculinés par rapport au nombre d’animaux 

contrôle pour des raisons diverses évoquées 
plus haut. 

Au cours des 5 enquêtes, 8.132’ animaux au 
total ont ététuberculinés et 7.536 ont été contrô- 
lés, soit un pourcentage de 92,67 p. 100. 

Les résultats globaux des tuberculinations ont 
montré que 440 bovins, soit 5,84 p, 100 des ani- 
maux contrôlés, ont présenté une réaction à 
l’une ou à l’autre des 2 tuberculines, tandls 
que 42, soit 0,56 p. 100 ont présenté une réaction 
à la fois vis-à-vis de la tuberculine humano- 
bovine et de la tuberguline avlaire. En ce qui 
concerne ces 42 animaux, nous avons considéré 
que lorsque la réaction à la tuberculine ovialre 
était supérieure à la réaction à la tuberculine 
humono-bovine, il s’agissait d’une sensibilisation 
liée à l’action de M. avium ou d’une mycobactérie 
atypique (LUCAS 1968). 9 animaux ont présenté 
une réactlon de ce type et ont donc été considérés 
comme sensibilisés par M. ovium ou une myro- 
bactérie atypique, tandis que les 33 autres ayant 
présenté une réaction plus forte ou égale avec la 
tuberculine humano-bovine ont été considérés 
comme ayant été sensibilisés par M. bovis (ou 
M. tuberculosis). Pour I’exprewon des résultats. 
nous avons donc classé dans le tableau 2 ces 9 
et 33 animaux respectivement parmi ceux positifs 
à la tuberculine aviare ou parmi ceux positifs à 
la tuberculine humano-bovine. 

recensés dans les différentes régions prospectées, Le tableau 2 Indique les résultats obtenus avec 
ainsi que le nombre d’animaux contrôlés par chacunedesdeuxtuberculinesdanslesdifférentes 
rapport aux animaux tuberculinés. En effet, régions prospectées. L’étude statistique des 
comme nous l’avons précédemment rapporté, résultats obtenus avec la tuberculine humano- 
quelques animaux échappent en général au bovine montre qu’une différence hautement 
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significative existe entre les différentes régions 
prospectées (Chi 2 = 81,81 pour 4 degrés de 
hberté et P < 1O-9). La région la plus infectée 
est celle de Dorl où près de 6 p, 100 des animaux 
tubercullnés ont présenté une réaction positive, 
tandis qu’aucun animal n’a réagi dans la région 
de Sassandra. II existe également une différence 
hautement significative pour les résultats obtenus 
avec la tuberculine aviaire (Chi 2 = 65,40 pour 
4 degrés de Ilberté ei P -CIO-~). Ici c’est la région 
de Dédougou qui a présenté le plus de réactions 
positives (3,86 p, IOO), tandis qu’aucune réaction 
n’a été notée dans la région de Daloa-Gagnoa. 

Nous allons donc étudier les résultats des 
tuberculinations dans les 5 régions prospectées. 

4.2. Résultats par régions. 

Pour l’expression des résultats, et afin d’étudier 
le rôle éveniuel de l’âge, nous avons, dans chaque 
région, classé les omrnaux en 4 groupes en fonc- 
tion de celui-ci : 

groupe I : animaux de 0 à 5 mois 
groupe II : animaux de 6 0 23 niois 
groupe Ill : animaux de 2 à 5 ans 
groupe IV : animaux de plus de 5 ans, 
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4.2.1. Région de Dori. 

Près de 6 p, 100 des animaux ont réagi positi- 
vement avec la tuberculine humano-bovine 
tandis que moins de 1 p. 100 ont réagi avec la 
tuberculine aviaire. 

Les résultats par groupe d’âge sont indiqués 
,dans le tableau 3. L’étude statistique des résultats 
montre qu’une différence hautement significa- 

tive existe entre les différents groupes, tant pour 
/a tuberculine humano-bovine (ch) 2 = 43,82 
,pour 3 degrés de liberté et P < 0.00001) que 
pour la tuberculine avlaire (Chi 2 = 19.73 pour 
3 degrés de liberté et P < 0,OOOOl). En ce qui 
‘concerne la première, les taux les plus élevés ont 
été rencontrés cher les plus jeunes animaux 
‘(12,90 p. 100) et chez ceux âgés de plus de 5 ans 
(8.93 p, 100). Entre ces deux extrêmes, on observe 
une croissance du taux d’infection en fonction 
,de l’âge. En ce qui concerne la seconde, le taux 
.le plus élevé est rencontré cher les animaux les 
plus jeunes (16.12 p, 100) et les taux les plus 

faibles chez les animaux âgés de 2 ans ou plus 
(groupe Ill : 0,32 p. 100 : groupe IV : 0,22 p, 100). 

46 animaux oositifs sur 329 soit 14 D. 1001. Dans 
lesvillages les plus infectés, nous ovk rekontré 
jusqu’à25 p, IOOd’animaux positifs dans certains 
troupeaux, cette proportion étant encore plus 
élevée 51 l’on considère seulement les animaux 
les plus âgés. 

La tuberculose bovine est donc un problème 
important pour cette région et novs en étudierons 
les conséquences dans le chapitre consacré à 
la discussion des résultats. 

2,84 p. 100 des animaux tuberculinés ont réagi 
positivement à la tuberculine humono-bovine et 
3,86 p. 100 à la tuberculine aviaire. 

SI l’on considère maintenant les résultats 
‘obtenus dans les différents villages, dont nous ne 
reproduisons pas le détail afin de ne pas sur- 
charger l’exposé, on constate que des variations 
très importantes peuvent exister d’un village à 
l’autre en ce qui concerne les réactions à la 
tuberculine humano-bovine (Kampiti : un animal 
posltif sur 134, soit 0,7 p. 100 ; Malbo-Kouri : 

Les résultats par groupe d’âge sont indiqués 
dans le tableau 4. Malgré les apparences le test 
statistique ne montre pas de différence slgnifica- 
tive en ce qui concerne les résultat: obtenus avec 
la tuberculine humano-bovine (chi 2 = 4,970 
pour 3 degrés de liberté). Ceci est peut-êire dû 
à une insuffisance de l’effectif calculé dans le 
groupel. Lesrésvltatsobtenusaveclatuberculine 
aviaire ne montrent également pas de différence 
significative en fonction de I’age (chi 2 = 5,571 
pour 3 degrés de liberté). 

Par contre en ce qui concerne cette région de 
Dédougou, on peut y  distinguer, du point de vue 
géographique, 2 secteurs différents : le secteur 
de Dédougou proprement dit et le secteur de 
Nouna qui est en contact avec le Mali et où 

i” 4 TABLE> 

4.2.2. Région de Dedougoo. 

1 
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viennent transhumer des animaux en provenance 
de régions fortement Infectées de ce pays : Moptl, 
Ségou. Mocina (REGNOULT 1963). L’étude 
comparative des résultats des tubercullnatlons 
dans ces 2 secteurs montre qu’il existe une diffé- 
rence significative en ce qui concerne la tubercu- 
line humano-bovine : 2,13 p. 100 de réactions 
positives à Dédougou et 4.65 p. 100 à Nouna 
(Chi 2 = 10.46 pour un degré de liberté et 
P < 0,001). Ces résultats sont reportés dans le 
tableau 5. 

kuy dans le secteur de Nouna : 14 animaux 
positifs (soit 10,44 p. 100) sur 134. 

B~en que de fréquence moindre que dans la 
région de Dori, la tuberculose bovine pose un 
problème dans cette région particulièrement 
exposée à la contaglon par les animaux transhu- 
mants. 

4.2.3. Région de Boundiali. 

3.09 p. 100 des animauxtubercuIInés ont réagi 
positivement à la tuberculine humano-bovine et 

différence significative pour la tuberculine 
aviaire (Chi 2 = 2,47 pour un degré de liberté). 
Comme dans la région de Dot~. on constate des 
variations importantes d’un village à l’autre 
(village de Bladi dans le secteur de Dédougou : 
aucun animal positif sur 148 : village de Soumo- 

ne diffèrent pas sensiblement de ceux obtenus 
dans la région de Dédougou. Les conditions 
écologlquesdecesZrégions,sansêtresemblables, 
diffèrent cependant moins entre elles qu’avec 
celles de la région de Dori. 

Les résultats par groupe d’âge sont indiqués 
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dans le tableau 6. L’étude statistique de ces 
résultats montre qu’une différence significative 
existe entre les différent5 groupes d’âge tan+ 
pour la tuberculine humano-bovine (Chi 2= 
14,65 pour 3 degrés de liberté et 0,Ol ( P ( 0.02) 
que pour la tubercultne aviaire (Chi 2 =Il,87 
pour 3 degrés de lhberté et 0,Ol < P < 0,02). 
Comme dans la réglon de Dori ce sont les 
animaux appartenant au groupe II qui présentent 
le taux d’infection le moins.élevé du point de vue 
tuberculose, tandls qu’en ce qui concerne la 
tuberculine aviaire, ce sont les animaux les plus 
jeunes qui ont présenté le pourcentage le plus 
élevé de réactions positives. 

Comme dans les autres région5 également, 
on constate des variation5 importantes d’un 
village 0 l’autre en ce qui concerne la tubercu- 
line humano-bovine (villages de Sisséplé et 
M’bia : aucune réoctlon positive ; village de 
Nondara : 11 p. 100 de réaction5 positives). 

La tuberculose bovine dans cette région revêt 
donc une importance sensiblement égale à celle 
reconnue dans la région de Dédougou et, comme 
cette dernière, la région de Boundiali est égale- 
ment exposée à la contagion d’animaux transhu- 
mants ou en transit destinés à la consommation 
et provenant de régions contaminées. 

4.1.4. Région de Doloa-Gognoo. 

Les résultats concernant cette région sont 
exposé5 dans le tableau 7. Quatre animaux 
seulement ont réagi à la tuberculine humano- 

bovine, soit 0,65 p. 100 des animaux tuberculinés 
et contrôlés. Ce5 4 animaux appartiennent soit 
OU groupe III, soit au gt-oupe IV. Aucun animal 
n’a réagi à /a tuberculine aviaire. L’incidence de 
la tuberculose sur le chëptel de cette région peut 
donc êire tenue pour néghgeable. Toutefois, les 
animaux importé5 pour la consommation, ainsi 
que ceux en tralwt, constituent une menace 
permanente pour le cheptel local. II importe 
donc qu’une surveillance stricte soit mise en 
ceuvre à leur égard afin d’éviter le contact avec 
le cheptel local, pour lequel des moyens impor- 
tants sont mis en ceuvre afin d’en favoriser le 
développement. 

4.2.5. Région de Sossondro. 

Les résultats concernant cette région sont 
exposés dans le tableau 8. La tuberculose bovine 
5emble ne pas exister dans cette région puis- 
qu’aucun animal n’a réagi à la tuberculine 
humano-bovine. Par contre nous avons noté 
156 p. 100 de réactions positives vis-à-vis de la 
tvbercullne avla~re. Comme dans les autres 
région5 les réactions positives intéressent surtout 
les animaux jeunes. 

5. DONNÉES STATISTIQUES DES ABATTOIRS 

Ces donnée5 qui concernent les différents 
abattoir5 des régions prospectée5 figurent dans 
le tableau 9. 
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En ce qui concerne l’abattoir de Dori. nous 
constatons que le pourcentage d’animaux recon- 
nus tuberculeux à l’abattage correspond presque 
exactement au pourcentage d’animaux apparte- 
nant au groupe d’âge IV (c’est-à-dire âgés de 
plus de 5 ans) ayant réagi positivement à la 
tuberculine humano-bovine. Aux abattoirs de 
Dédougou et de Nouna les pourcentages d’ani- 

maux tuberculeux sont supérieurs à ceux des 
bovins ayant réagi positivement à la tuberculine 
humano-bovine. CertaInes années d’aflleurs. le 
pourcentage d’animaux tuberculeux 0 l’abattoir 
de Nouna a été très supérieur au chiffre moyen 
indiqué. C’est ansi qu’en 1965, 23,SS p, 100 des 
animaux abattus ont présenté des lésions tuber- 
culeuses à l’inspection. Les différences observées 
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dans cette réaion entre les données statistiaues 
des abattoirset les résultats de l’enquête tukr- 
culinique s’expliquent par le fait, que dans les 
deux abattars corwdérés, un pourcentage 
variable, mais parfois considérable des animaux 
abattus, ne sont pas originaires de la région 
mais proviennent précisément des zones forte- 
ment infectées dont nous avons parlé précédem- 
ment. 

Dans la région de Boundiali au contraire, le 
pourcentage d’animaux reconnus tuberculeux 
aux abattoirs est nettement inférieur aux résultats 
de l’enquête tuberculinique. Nous pensons que 
les données statistiques concernant les saisies 
pour tuberculose à cet abattoir sont sujettes à 
caution. En effet, une partie des animaux abattus 
sont des zébus pkovenont souvent de régions 
contaminées. 

Aux abattoirs de Daloa et Gagnoa la fréquence 
de la tuberculose est plus grande que ne le 
lolsserait supposer les résultats de l’enquête 
tuberculinique. Cette différence s’explique aisé- 
ment par le fait que les animaux abattus sont 
pour la plupart étrangers à /a région prospectée. 

Enfin, en ce qui concerne les chiffres de 
Sassandra, ceux-ci nous semblent très,sujets à 
caution. En effet, pendant les 10 jours que nous 
avons passés à Sassandra même, au cours de 
notre enquête, nous avons eu l’occasion d’obser- 
ver 2 COS de tuberculose bovine alors que pour 
toute l’année 1967, 2 cas seulement de tubercu- 
lose ont été identifiés sur 432 animaux contrôlés 
qui sont pour la grande majorité des bovins 
d’importation. 

Nous constatons donc en conclusion qu’il y  a 
concordance entre les tests tuberculln~ques et les 
chiffres observés aux abattoirs dons la mesure 
où les animaux abattus proviennent de la région 
prospectée. Dans lecascontralre,quiestfréquent, 
les chiffres observés aux abattolrs sont évidem- 
meni fonction de l’origine des animaux abattus. 

6. DISCUSSION DES RÉSULTATS 

6.1. Tuberculine humano-bovine. 

Les résultats de l’enquête tuberculinique 
montrent quedesdifférencesslgniiicativesexistent 
d’une part entre les régions observées et d’autre 
part en fonction de l’âge des anomaux, le taux 

d’infection auamentant en aénérol avec I’âae. 
. ,  d _I 

Du point de vue régional, les régions les plus 
touchées, du point de vue tuberculose bovine 
sont celles où l’élevage est le plus important, 
quand il n’est pas la seule ressource, comme c’est 
le cas dans les régions sahéliennes. 

Dans ces régions le problème de la tuberculose 
bovine se pose donc sous le triple aspect vétéri- 
naire, économique et santé publique. 

Aspect vétérmolre. 

La contagion de la tuberculose en élevage 
extensifest démontrée. Dans les régions infectées, 
lesvarlatlonsdel’endémicitépeuventêtregrandes 
d’un village à l’autre. Certains villages peuvent 
être indemnes de tuberculose, alors que d’autres 
au contraire sont fortement infectés. A l’intérieur 
d’un même village contaminé, on observe des 
variations également importantes d’un troupeau 
à l’outre. Mais si, dans un tel village, les trou- 
peaux sont plus ou moins atteints, ils sont néan- 
moins toujours atteints. II ne s’agit que de varia- 
tions quantitatives. 

Aspect économique. 

Les taux de 5 0 6 p, 100 d’animaux positifs 
constatés dans certaines régions ‘à forte densité 
de cheptel doivent être tenus pour alarmants 
vu précisément l’importance du cheptel dans les 
régions concernées. 

Aspect santé publique. 

Les résultats des tubercullnatlons étudiés en 
fonction de l’âge ont montré que la tuberculose 
était la plus fréquente parrn les animaux appar- 
tenant au groupe IV c’est-à-dire âgés de plus de 
5 ans. Or, dans ce groupe. les femelles soni en 
forte majorité comme nous l’a montré notre 
enquête. Car, contrairement à une opinion 
répandue, mais qui semble erronée, nous n’avons 
que rarement rencontré des animaux âgés de 
sexe mâle. Or, dans les réglons sahéliennes en 
particulier, les populations trouvent la source 
essentielle de leurs protéines animales dans la 
consommation du lait de leur cheptel, et, ce lait 
est consommé très souvent à l’état cru. Ceci 
explique le taux particulièrement élevé des 
réactions positives observées chez les jeunes 
enfants et montre l’incidence certaine de la 
tuberculose bovine sur la population humaine 
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de ces régions (voir commentaires dans la 
publication consacrée aux résultats de l’enquête 
humaine - ALBERT et al. 1969). 

6.2. Tuberculine aviaire. 

Ce sont dans les régions de Dédougou et de 
Boundiaii que les pourcentages les plus élevés 
de réactlons positives ont été observés. Le nombre 
de réactions positives à cette tuberculine semble 
en rapport avec I’lmportance de l’aviculture 
dans la région prospectée. C’est ainsi que dans 
la région de Dori où le pourcentage de réactions 
positives est inférieur à 1 p. 100, les volailles sont 
très peu nombreuses et parfois même totalement 
absentes dans certains villages. Selon les villages, 
le taux de réactions positives est allé de Op. 100 
0 2.5 p. 100 seulement. Dans les réglons de 
Dédougou et Boundiali, l’élevage des volailles 
est largement répandu dans la plupart des 
villages. Dans ces deux réglons aucun village 
n’a été indemne et les taux les plus élevés ont été 
respectivement de Il,2 p, 100 à Boundiali et de 
15,8 p. 100 à Dédougou. Les volailles sont 
d’atlleurs plus nombreuses en général danscette 
dernière région. A Daloa et Gagnoa, aucune 
réaction positive n’a été observée. A Sassandro 
où le taux moyen est très faible (1,56 p, 100) nous 
avons constaté des différences importantes d’un 
troupeau à l’outre. C’est ainsi qu’à I’IRHO 
‘(Institut de recherches sur les huiles et les oléagi- 
neux), le premier troupeau tuberculiné compre- 
nd 268 animaux et o présenté 7 réactions 
positives tondis que sur les 124 animaux du 
,second troupeau aucune réaction posltlve n’a été 
notée. Or, la ferme où se trouve le premier 
troupeau comprend de nombreuses volailles de 
race locale alors que celle où se trouve le 
deuxième troupeau n’a seulement que quelques 
volailles de race importée. 

Enfin, si on étudie les résultats en fonction de 
l’âge, on constate que, dans toutes les régions, 
les taux les plus élevés de réactions positives 
sont rencontrés chez les an~moux les plus jeunes. 
le pourcentage de réactions positives tendant à 
décroître ensuite. On peut supposer que les très 
jeunes anomaux qui sont gardés ou village dans 
la journée, pendant que le troupeau va paiire 
en brousse, sont plus en contact avec les “ola~lles. 
Plus tard, lorsque cessero le contact avec l’agent 
contaminant, l’organisme se libérera de son 

Infection en même temps que disparaîtra, ou 
bout d’un certain délai, la sensibilisation (LUCAS 
1967). 

6.3. Possibilité de réaciions croisées avec Nocar- 
dia Forcinica. agent du farcin. 

On sait qu’il existe des liens antigéniques 
étroits entre le bacille tuberculeux et l’agent 
du farcir des bovidés. Nocordio For~m~a est 
notamment capable de foire apparaître une 
allergie à la tuberculine et des animaux atteints 
de farci” seront donc susceptibles de donner une 
réponse faussement positive à une injection 
intradermique de tuberculine. 

Mais. dans les différentes régions que nous 
avons prospectées ou cours de nos enquêtes, le 
farcin n’a jamais été signalé jusqu’à présent, ni 
en clinique ni en Inspection des viandes. L’aiten- 
tion des agents responsables de cette inspection 
dans les abattoirs avait cependant été attirée 
sur la confusion possible entre les lésions dues 
0 la tuberculose et celles imputablwau farcin. 

Cette absence du farcin dans les régions 
intéressées a été confirmée par la mise en culture 
de plus de 600 prélèvements d’origine animale 
ou Laboratoire de la Tuberculose du Centre 
Mura~, dont les résultats font l’objet d’une autre 
publication (GIDEL et al. 1969) et pour lesquels 
aucune souche de Nocordio Forcinico n’a été 
isolée. 

7. ÉTUDE D’UNE CORRÉLATION ENTRE 
LES TESTS TUBERCULINIQUES CHEZ 
L’HOMME ET CHEZ L’ANIMAL 

Rappelons tout d’abord que l’enquête humaine 
o été menée parallèlement à l’enquête animale 
et o donc intéressé les mêmes villages. 

Schématiquement cette enquête a été conduite 
de la façon suivante : 

Dons chaque village désigné par le tirage ou 
sort, la population était divisée en 5 groupes 
d’âge : 

- 0 à 18 mois (groupe 0). 
- 18 mois à 5 ans (groupe A), 
- 6 à 12 ans (groupe 6). 
- 13 à 25 ans (groupe C). 
- plus de 25 ans (groupe D). 

3.51 
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Dans chacun de ces groupes d’âge, 25 sujet: 
furent sélectionnés par tirage ou sort. Toutefois, 
l’étude des sujets âgés de 0 0 18 mois présente 
de nombreuses difficultés et dut finalement être 
abandonnée. 

L’étude des variations de5 résultats des test5 
tuberculiniques en fonction de l’âge et de la 
région permet les commentaires suivants, que 
l’on peut résumer ainsi : 

Chez les enfants de 18 mois à 5 ans (groupe A), 
I’étudestatistlquedesIntradermoréactlons monire 
qu’il existe une différence hautement significative 
en fonction de la région étudiée : chi 2 = 47,881 
pour 4 degrés de liberté et P < 0,001, Sassandra 
présente le taux de réponses positives le plus 
faible (3,0 p, 100 pour 266 sujets testés) et Dori le 
taux le plus élevé (13,7 p, 100 pour 451 sujets 
testés). Si, dans cette dernière région, on prend 
les différents villages séparément, on constate 
une très grande hétérogénéité dans la répartition 
des enfants présentant une réaction d’hypersen- 
sibilité retardéeà latubercul~ne. Lestaux obtenus 
pour les 20 villages testés ont été les suivants : 

o,o-o,o-o,o-4,0-4,0-5,0-,8,5-9.5lO,O-12,o 
-12,0-13.0.14,0-16,0-19,0-27,0-29,O.29,5- 
30,o - 33.0 - 

Or, lorsqu’on compare les résultats de I’en- 
quête humaine et de l’enquête animale, on 
constate que les villages où le taux de réactivité 
est le plus élevé pour chacune de ces enquêtes 
sont les mêmes. Ces variations suivant les wllages 
donnent à penser qu’une des explications les 
plus logiques de ce phénomène est la consommo- 
tion de lait cru provenant de bovins malades par 
les jeunes enfants des villages où le +aux de 
réactions positives à la tuberculine est élevé. 

Chez les enfants de 6 à 12 ans, des constato- 
tions à peu près semblables peuvent être faites, 
tandis que chez les sujets des gt-oupes C et D, 
on observe un phénomène assez paradoxal : 
alors que les taux de positivité sont pratiquement 
les mêmes pour les régions de Dédougou, Boun- 
dioli, DaloaetSassandra(43.3 p. lOOà45,2 p, 100 
de réactions positives pour les sujets de 12 à 
25 ans ; 59,4 p. 100 à 66.0 p. 100 pour les sujets 
de plus de 25 ans), la région de Dori présente 
des taux très inférieurs : 33,4 p. 100 et 45.5’~. 100 
respectivement. Ce fait est d’autant plus étonnant, 

que c’est précisément dans cette zone sahéllenne 
que l’on trouvait une réactivité importante à la 
tuberculine chez les enfants. D’autre part lorsque, 
dans cette région. on reprend les villages indi- 
viduellement comme nous l’avions fait pour les 
sujets de 18 mois à 5 ans, on ne constate plus de 
variations importantes. 

La seule hypothèse que l’on puisse émettre et 
qui contient peut-être quelque réalité est /a 
suivante : lorsque l’on considère les statistiques 
des abattoir5 de la région, on ne peut qu’être 
frappé par la croissance très nette du taux 
d’animaux tuberculeux depuis une dizaine 
d’années. On pourrait donc admettre que les 
sujets nés avant cette période ont eu moins de 
«chance >> d’être en contact avec un bacille 
tuberculeux au cours de leur jeune âge et que, 
d’autre part, le bacille tuberculeux, pénétrant 
par voie digestive chez un adulte ou un adoles- 
cent a beaucoup plus de difficultés à falre appa- 
raître une allergie chez ce type de sujets que chez 
l’enfant. Tout ceci se situant évidemment dans 
une région où la contamination se fait essentielle- 
ment par voie digestive. D’autre part, on peut 
également penser que si cette contamination est 
essentiellement digestive, les modes d’extérlori- 
sation et de transmission de l’agent pathogène 
seront nxxns favorables et, par conséquent, 
I’attelnte des sujets réceptifs sera moins aisée 
que dans les régions où la contamination se fera 
principalement par voie aérienne. 

8. CONCLUSION 

Ces enquêtes par tests tuberculiniques ont 
confirmé les résultats de l’étude bibliographique 
faite par REGNOULT en 1963 et basée sur les 
documents officiels des différents Etats, en parti- 
culier les registres d’inspection des abattoirs. 
L’importance de la tuberculose bovine est très 
variable en Afrique OccIdentaIe selon les régions, 
mais pose un problème inquiétant dans certaine5 
d’entre elles. II se trouve en effet que les plus 
atteintes sont celles où l’élevage est la ressaut-ce 
konomlque majeure. De plus, dans ces mêmes 
régions, la consommailon de lait cru par les 
,opulatlons constitue la source essentielle de 
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leurs protéines animales. Malheureusement, du 
fait même des conditions particulières d’élevage 
dans ces régions, du nomadisme des populations 
et de leur dispersion, les mesures à prendre pour 
enrayer l’extension de l’affection ne peuvent 
être que difficiles et onéreuses. Par contre, dans 
les zones à faible densité de cheptel, qui sont 
précisément les moins atteintes, mois où des 
moyens importants sont mis en ceuvre pour le 
développement de l’élevage, il importe que des 
mesures adéquates soient puses pour éviter la 
contamination de ce cheptel. Une surveillance 
stricte doit être mise en ceuvre afin d’éviter le 
contact avec les animaux en transit qui peuvent 
être originaires de régions Infectées. Une tvber- 
cullnotion du cheptel devrait être pratiquée tous 
les ans ou tous les deux ans afin de déplster et 
d’éliminer les anomaux éventuellement réagls- 
sants. Tout animal d’origine étrangère introduit 
dans ces zones, devrait être ~OU~IS à une tuber- 
culination préalable en même temps d’ailleurs 
qu’à une prise de sang pour le dépistage de la 
brucellose et de la péripneumonie. EnfÏn, pour 
pallier l’incidence éventuelle de la tuberculose 
bovine sur la population humaine par la consom- 
mation du lait, il suftirait de mettre en ceuvre un 
moyen simple : la stérilisati& du lait par I’ébulli- 
tion. La diffusmn et l’application de cette mesure 

d’éducation sanitaire seront toutefois très difficiles 
à obtenir en zone sahélienne. 

Orgonwtion de Coopération et de Coordination 
pour la fuite contre les Grondes Endémies 

(0. C.C. G. E.). Centre MURAZ 
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the whole : each one w~th +WO s~multaneous tuberculinationr in two dffkrent 
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By fhe riatistical analysis of resulfs. rlgnificotlve differencer are observed on 
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RESUMEN 

En 1967 y  1968, las rubsecciones tuberculosis y  zoonosis del Centra Murez en 
Bobo-Dioulasra efectuoron 5 encuestas sobre 10 epldemiologm de la tuberculasis 
humona y  de Ia iuberculoris bovina en Airica del Oeste. Se efeduoron dichas 
encuestar mediante pruebos ,ubercullnicasyes+odisticaaleatoriaen varias zonas 
climdticor de *lia-Volta y  de Cas+a de Marfil, de& 12 decimoquinta grodo de 
latitud norIe (zona soheliona) hasto el cuarto grade de lalitud norte (zona 
costera). 

Los auiores exponen 10% resultados de dichor encuestas en 10 cancernienie a 10 
tuberculosis de 10s bovinas. Se iuberculinizaran 8.132 bovinas en total. Se 
efectu0 uno doble iuberculinizocion en dos partes diferenks de coda animal con 
iuberculina humana-bovina y  tuberculhna aviar. 

Seghn el molisis esiadisiico de 10s resultador, se observa” diferencias rigni- 
flcotivas entre lus reg~anes obrervador y, en una mismo regidn, seg0n la edad 
de 10s anImales tuberculinirodor. Por fin, el estudia comparative de 10s resul- 
tador de las encuestos humanor y  mimoles en regi6n saheliona muestra la 
incidencia de la tuberculosis bovina sobre Ia poblacion humono de dichas 
regioner, pori~cularmente en 10s pequefios nihos. 
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Isolement à Madagascar de virus associés 
à la dermatose nodulaire bovine 

par J. RAMISSE, H. SERRES, E. Fi4KOTQNDRAMARY 

La dermatose nodulaire bovine a été parti- 
culièrement étudiée en Afrique du Sud. 

Les premiers essais d’isolement de l’agent 
causal sur embryons de poulet furent tentés par 
VAN DEN ENDE et Coll. (1948) qui mirent en 
évidence un virus «orphelin», et par HAIG 
(1949) qui put reproduire la maladie avec le 
48 passage. En 1956, ALEXANDER et HAIG 
isolèrent sur cellules rénales de veau en culture 1’ 
un virus qui demeurait pathogène après un 
certain nombre de passages et qui exerçait un 
effet cytopathogènesur lescellules. ALEXANDER, 
PLOWRIGHT et HAIG classèrent en 1957 un 
certain nombre de souches extraites de nodules 
ou de ganglion. en fonction de leur effet cyto- 
pathogène sur cellules rénales de veau et de i! 
leur pouvoir pathogène pour les bowns et les 
ovins. Ils constituèrent 3 groupes : le groupe 1, 
dont le prototype étalt la souche BZD qui ne 
comprenait que des virus «orphelins». le 
groupe II, dont le prototype étalt la souche 
ALLERTON, rassemblait des virus qui provo- 
quaient une maladie assez proche de la véri- 
fable dermatose nodulalre. mais qui exerçaient 
un effet cytopathogène rapide de type syncytlal ; 
le groupe III, dont le prototype était la souche 
NEETHLING. correspondait à la dermatose 
décrite initialement par THOMAS et MARE 

(1945), et était très pathogène pour les bovins. 
M. de LANGE (1959) étudia en détail l’effet 
cytopathogène des souches appartenant aux 
3 groupes. PRYDIE et COACKLEY (1959) 150. 
Ièrent des souches locales ou Kenya, et étu- 
dièrent le comportement des souches Sud-Air\- 
aines. Selon CAPSTICK (1959), les souches du 
groupe Il, Inoculées expérlmentalement aux 
bovins, paraissaient aussi pathogènes que les 
souches du groupe III. WEISS et GEYER (1959) 
montrèrent que I’hydrolysat de lactalbumine à 
la concentration de 2 p. 200 dans le milieu de 
culture cellulaire améliore la multiplication du 
virus. 

A Madagascar, la dermatose nodulaire fit 
son apparition fin 1954. BUCK, QUESNEL et 
SERRES (1956) en décrirent I’épidémiologie, 
I’évolutmn clinique, et les aspects histopatho- 
logiques. Ils distinguèrent trois formes cliniques : 
cutanée, cutanée avec complications oculo- 
nasales, cutanée avec complications oculo- 
nasales et lymphatiques. L’examen microsco- 
pâque des lésions montralt une infiltration inflam- 
matolre avec oedème et pycnose des noyaux au 
niveau de I’éplderme. La maladie fut très meur- 
trière dans la région de Tuléar et Morondava, 
très contagieuse mais moins meurtrière dans la 
province de Tananarive. LALANNE (1956) en 
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mentionna les conséquences pour l’industrie du 
cuir. 

Depuis cette première épizootie, d’autres 
foyers de moindre Importance sont apparus 
en do%rents endroits en 1960, 1965 et début 
1969. 

II semble, maintenant, que l’extériorisation 
clinique de cette maladie suive une certaine 
périoduté. Sans doute, entre-temps. la derma- 
tose demeure-t-elle sou une forme plus ou moins 
latente. 

On peut remarquer sur certolns animaux 
(zébus ou métis) des nodules dont la localisation 
et l’aspect rappellent les descriptions classiques. 
Les animaux porteurs de ces nodules ne pré- 
sentent pas d’éruption généralisée, leur état 
général ne paraît pas affecté. On remorque ces 
nodules à /‘occasion de rassemblement d’ani- 
maux. par exemple, au moment du passage au 
bain détiqueur. Cliniquement, on ne pourrait 
rattacher, avec certitude, ces formations cuta- 
nées à la dermatose nodulaire. Cependant, à 
plusieurs reprises, nous avons isolé, à partir 
de ces nodules, des souches de virus dont les 
caractères cytopathogènes sont identiques à ceux 
du virus NEETHLING. C’est pourquoi nous pen- 
sons qu’il s’agit là d’une forme particulièrement 
bénigne de dermatose noduloire. 

Nous décrirons succinctement la technique 
d’isolement et les résultats obtenus. 

MÉTHODE D’ISOLEMENT DES SOUCHES 

10 Origine des souches. 

Dans les effectifs zébus et métis de la Ferme 
de Kianjasoa nous avons prélevé, en plusieurs 
fois et sur divers animaux, une trentaine de 
lésions cutanées. Ces lésions siégeaient à I’enco- 
I~re, sur le thorax, le flanc, les membres, et se 
présentaient sous forme de nodules saillants de 
1 à 2 cm de dIamètre. Ces I:odules correspon- 
daient à un épaississement de la peau. accompa- 
gné parfois d’une réaction ganglionnaire sous- 
jante. Après ablation, les nodules ont été 
conservés sous glace, et en chambre froide 
avant l’utilisation. 

20 Systèmes cellulaires et milieux de culture. 

Nous avons fait l’isolement direct sur lignée 
de cellules rénales de veau fournie par 

I’IEMVT (1). Nous ne pouvons, en effet, dis- 
poser de cellules rénales primaires de veau ou 
de fetus bovin car, à Madagascar pour l’instant, 
m n’abat pas de vaches gestantes ni de jeunes 
veaux de lait. Les cellules étaient cultivées en 
boîies de JOUAN. en tubes de 16 x 160 mm, 
ou en tubes à lamelles. Pour la multiplication 
des cellules, nous utilisions le milieu de EAGLE 
(Basa1 Eagle Medium) additionné de 10 p. 100 
de sérum de veau local. Ce sérum de veau pro- 
venait de veaux de 6 mois ou plus, étant donné 
que l’on n’abat pas de veaux de lait. Mais II 
convenait bien pour la multiplication des cel- 
lules. Pour l’entretien des cellules Inoculées 
nous avons préféré supplémenter le milieu de 
base (BEM) par du sérum de veau d’importa- 
tion, cor nous pensions que le sérum local pou- 
vait contenir des anticorps mhibiteurs des virus 
0 isoler. Dans le milieu d’entretien le pourcen- 
tage de sérum étalt de 5 p. 100 et le pH ajusté 
à 7,5-7,6. Les cellules étaient repiquées une fois 
par semaine, en les traitant au versène (sans 
trypsine), et la couche était complète au bout 
de 4 ou 5 jours. 

3 Mise en culture et passages des souches 

virales. 

Après dissection des nodules, les fragments 
on+ été lavés dans une solution d’antibiotiques 
et de mycostatine (Pénicilline : 2.000 UI. Strep- 
tomycine : 1 mg, Mycostatine : 200 UI par ml 
de solution de HANKS). Nous avons broyé ces 
fragments au mortier en présence de sable 
stérile et de solution de HANKS. La suspension 
au l/lOe a été centrifugée, et le surnageant ino- 
culé aux tubes de cellules rénales de veau, à 
raison de 0,5 ml par tube. Après une adsorptlon 
de deux heures à la température du Laboratoire, 
nous avons rejeté l’inoculum, lavé les cellules 
avec de la solution de HANKS, et rajouté le 
milieu d’entretien. Les tubes ont été incubés 
à 370 pendant une dizaine de jours. Durant 
l’incubation nous ~VO~S renouvelé le milieu 
3 fois. Nous avons examiné quotidiennement les 
tubes et noté l’aspect de la couche cellulaire. A 
moins qu’un effet cytopathogène ne se soit rnaw 
festé avant, nous avons passé le contenu des 
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tubes inoculés au IOe jour après I’lnoculation. 
Pour cela, nous avons gratté le tapis cellulaire 
inoculé, et introduit dons de nouveaux tubes de 
cellules la suspenslon ainsi recueillIe (0,5 à Iml 
par tube). 

Parallèlement, nous avons mis en culture sur 
le même système cellulaire, des souches virales 
provenant d’Afrique du Sud (2) : NEETHLING, 
ALLERTON et BZD, souches déjà adaptées aux 
cultures cellulaires et repues sous forme lyophi- 
lis&, 

Nous avons comparé l’effet cytopothogène des 
souches locales et des souches Sud-Africaines, 
en considérant la lyse cellulaire et la formation 
d’inclusions. Pour la mise en évidence des inclu- 
sions, nous avons coloré les cellules Infectées à 
I’hématéine-éoslne après tÏxat!on dans le mélange 
de BOUIN. 

4O Séro-neutralisation. 

Avec le sérum d’un veau convalescent de 
dermatose nous avons essayé de neutraliser les 
souches locales, ainsi que la souche Sud-Afri- 
cane NEETHLING. Le sérum a été dilué avec 
du HANKS ou l/lOe. 1/20e, 1/4Oe et IjSOe. Aux 
dilutions de sérum nous avons ajouté un égal 
volume de susperwon virale pure contenant 
environ 1.000 doses minima Infectantes. Nous 
avons inclus, dons l’expérience un témoin virus 
et un témoin sérum normal dilué au l/lOe, 
mélangé à 1.000 DMI de virus. Après un séjour 
de 1 h à 370, les différentes suspensions ont été 
inoculées aux cellules. L’observation a duré 
jusqu’au 7e jour après l’inoculation. L’absence 
d’effet cytopathogène devait indiquer la neutra- 
hsation du virus. 

RÉSULTATS 

Les souches locales, de même que les souches 
Sud-Africaines ont bien cultivé sur notre lignée 
de cellules rénales de veau. 

10 Effet cytopathogène induit par les souches 

Sud-africaines. 

Le virus ALLERTON provoquait une lyse 
roplde (12 à 18 h) des cellules. II se formalt de 

(2) Nous remercions le Dodeur WEISS. d’ON- 
DERSTEPOORT d’avoir bien voulu nous envoyer ces 
souches. 1 1 
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gros syncytiums multinucléés ou sein de la 
nappe qui. autour. se rétractait. Ces syncytiums 
avaient un aspect ovala~re, ou en poire. Des 
ponts cytoplasmiques filamenteux reliaient les 
syncytiums et la nappe. En 24-48 h, la presque 
totalité de la nappe cellulaire était lys&. les 
cellules flottant dans le milieu. L’aspect de 
syncytiums paraissait caractéristique. La colo- 
ratlon à I’hématélne-éosine montrait la pycnose 
des noyaux, la morgination de la chromatine 
et la présence d’inclusions nucléaires acido- 
philes. 

Le virus BZD n’a manifesté son effet cytopa- 
thogène qu’au 2e passage 0 partir du 4e jour 
suivant l’inoculation : amas de cellules arrondies 
ou en fuseau, trous dans la nappe, lyse progres- 
sive avec destruction complète des cellules, for- 
mation d’inclusions éosinophilesdans les noyaux. 
granulation du cytoplasme. 

Le virus NEETHLING ne s’est montré cyto- 
pathogène qu’au 4e passage. La progression de 
cet effet était très lente. II s’est d’abord formé 
en bordure de la nappe des amas cellulaires 
denses et peu réfrmgents. Autour de ces amas 
la nappe s’est rétractée. Les cellules lysées ne 
se sont pas détachées immédiatement du verre, 
mas elles formaient après 5 ou 6 jours d’incuba- 
bon des îlots compacts. grisâtres, condensés, 
présentant des noyaux pycnotiques. Les cyto- 
plasmes étalent très granuleux. Après coloration 
0 I’hématéine-éosine. on distinguait au sein de 
certaines cellules des inclusions cytoplasmiques 
entourées d’un halo chromophobe clair. On 
ne remarquait pas de formations multinucléées. 

20 Effet cytopathogène provoqué par les 
souches locales. 

Nous avons Inoculé aux tubes de cultures 
cellulo~res plusieurs séries de broyats nodulaires. 
Seuls quatre ont donné des résultats positifs. 
L’effet cytopathogène est apparu après un temps 
variable : pour la souche 507. au 2e passage 
et au 8e jour après l’inoculation des cellules : 
pour la souche 537, au 3e passage et au 8e jour 
après l’inoculation ; pour la souche 542, au 
3e passage et au 7e jour après l’inoculation : 
pour la souche 732, au 4e passage seulement, et 
zu 5e jour après l’inoculation. 

Les lésions cellulaires produItes par ces souches 
ètaient tout à fait Identiques à celles dues au 

Retour au menu



virus NEETHLING : formation d’amas de cel- était nécessaire d’inoculer non seulement le 
lules arrondies, condensées, 0 noyaux pycno- milieu de culture du passage précédent, mais 
tiques en bordure de la nappe : élargissement auss, les cellules. lysées ou non, obtenues par 
de ces amas qui devenaient grisâtres et très grattage des tubes. &CI confirme la constata- 
opaques ; rétraction de /a nappe : accroisse- imn de PRYDIE et Coll. (1959) pour qui les 
ment de la destruction cellulaire au fur et à passages réalisés avec le milieu de culture 
mesure des pazages : progression assez lente centrifugé ne donnaient pas de bons résultats. 
de l’effet cytopathogène qui n’était jamais De plus, pour avoir des passages positifs nous 
tout à fait complet, même avec une incubation avons inoculé, tout IX moins au début, la sus- 
prolongée pendant 15 jours ; absence de formo- pension des cellules grattées sans la diluer. 
tion syncytiale. Pour obtemr une bonne infec- WEISS (1959) indiquait qu’avec un Inoculum 
tion des cellules, nous avons remarqué qu’il dilué l’effet cytopathogène était très retardé et 
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incomplet. D’ailleurs le titre obtenu sur cellules 
rénales de veau avec nos souches etait usez 
faible (de l’ordre de 103 DMl/ml) et ne nous 
aurait pas permis de diluer beaucoup le virus. 
L’examen microscopique des préparations colo- 
rées 0 I’hémotéine-éosine nous a montré la 
présence d’inclusions cytoplasmiques acidophiles 
analogues à celles induites par le virus NEETH- 
LING. Ces inclusions étaieni arrondies, nette- 
ment roses. entourées d’une auréole claire. Les 
noyaux étaient pycnotiques, fortement condensés 
et hyper chromatiques, ou présentaient une mar- 
gination de la chromatlne. Le cytoplasme des 
cellules lysées apparaissait granuleux et très 
acidophile. On notalt la présence de fines lon- 
guettes cytoplasmlques reliani des ornas cellu- 
laires. 

30 Séro-neutralisation comparative. 

Les résultats de la séro-neutralwtion corro- 
borent l’analogie des effets cytopathogènes des 
souches locales et NEETHLING. Ces VII-US sont 

également neutralisés par le sérum de veau 
convalescent : neutralisation complèie avec le 
sérum au l/lOe, partielle avec le sérum au I/20e 
et au 1/4oe. nulle avec le sérum au 1/80e. 
Le sérum normal a IilOe n’inhibe pas le 
virus. 

CONCLUSION 

Comme les virus que nous avons,isolés pro- 
viennent de nodules cutanés de bovins, comme 
ils produisent le même effet cytopathogène sur 
les cellules de wn de veau que le virus NEETH- 
LING, comme de surcroît ils sont neutralisés 
au même titre que ce dernier virus par le sérum 
de convalescents de dermatose nodulaire, nous 
concluons qu’ils sont à rattacher au type NEETH- 
LING. 

instrfut d’Elevage et de Médecme 
Vétérinaire des Pays tropmux, 
laborolors Central de Elevage. 
JOWWW~. 
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onalogy of behoviour between the local and NEETHLING stroinr, as the simi- 

lor resuits of sera-neutraliration, the ouIhors believe these stroinr are very 

neor. if net identical. 

RESUME N 

Se aisloron. en cultivas de células renoles de iernero. virus proviniendo de 

ndduias cutdneos recagidos en bovinos del pair (cebues o mestizos), Se compo- 

raron 10s caracteres citopotogenos (lins celulor e inclusion) de dichon virus con 

10s de las cepas sur-ofricanas asociadas con IQ dermoiosis nodular. Segtin la 

onologia de comporlomienta entre las cepos locale6 y NEETHLING, osi como 

10s rerultodos similares de la sera-neutrolizaci6n, 10s outores pensan que estas 

cepas son muy vecinas si no ideniicos. 
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Adaptation aux cellules rénales de lapin 
de virus associés 

à la dermatose nodulaire bovine 
par 1. RAMISSE, H. SERRES, E. RAKOTONDAAMARY 

Les VITUS isolés au cours de la dermatose 
nodulaire ont pu être cultivés soit sur embryons 
de poulet, soit sur cellules en culture. Sur 
embryons de poulet, VAN DEN ENDE et Coll. 
(1948) ont Isolé un virus «orphelin », et HAIG 
(1949), un virus pathogène. En 1959, VAN 
ROOYEN et Coll. ont passé sur embryon un 
virus type NEETHLING adapté aux cultures 
cellulaires. Ce virus n’était pas létal pour 
l’embryon, mais il provoquait la formation de 
pustules. Sur cultures de cellules rénales de 
veau. ALEXANDER et Coll. (1956, 1957) ont 
isolé et caractérisé différentes souches viroles 
qui ont été réparties en 3 groupes : groupe I 

(type BZD). groupe II (type ALLERTON). 
groupe Ill (type NEETHLING). M. de LANGE 

1’ 
(1959) a bien mis en évidence les différences 
entre les effets cytopathogènes propres à choque 
groupe. PRYDIE et Coll. (1959) ont cultivé leurs 
souches sur cellules rénales de veau, d’agneau. 
et defcetus ovin, s~rcellules testiculalres deveou 
et d’agneau, ainsi que sur une lignée de cellules 
rénales d’agneau. Ils n’ont pas réussi à les 
cultiver sur HELA. Selon WEISS (1964), les 
cellules rénales d’agneau et de vtxu, et les 

cellules testiculaires d’agneau sont les systèmes 
les plus sensibles. 

Ayant isolé sur cellules rénales de veau 
(lignée cellulaire), quelques souches locales de 
virus associés à la dermatose, et ne disposant 
pas de cellules rénales primaires de veau ou 
d’agneau, nous avons essayé d’adapter aux 
cellules rénales primaires de lapin, les souches 
virales locales. ainsi que des souches repues 
d’Afrique du Sud. 

TECHNIQUES D’ETUDE 

10 Origine des souches. 

Nous avons étudié comparativement les 4 sou- 
ches locales, et les souches Sud-Africaines 
(NEETHLING, ALLERTON, BZD). Les souches 
locales étaient entretenues sur cellules rénales 
de veau (lignéecelIulaire).Nouslesavons passées 
sur cellules rénales de lapin lorsque l’effet cyto- 
pathogène sur cellules rénales de veau a été 
net et constant. Les souches Sud-Africaines étaient 
également passées sur cellules rénales de veau, 
ou conservées lyophillsées au congélateur. 
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20 Système cellulaire utilisé et mode de passage. 

Nous avons mis en culture, selon la méthode 
classique par trypsination, des cellules rénales 
de lapereau de moins de 15 jours. Le milieu de 
croissance contenait de I’hydrolysot de lactalbu- 
mine en solution de EARLE, 10 p. 100 de sérum 
de veau local, et la concentration habituelle 
d’antibiotiques. Le pH du milieu était ajusté 
à 6,8-69. Pour l’entretien nous utilisions le milieu 
de EAGLE (Basa1 Eagle Medium) reconstitué à 
partir de la présentation desséchée, et oddi- 
tionné de 5 p, 100 de sérum de veau importé, 
de bicarbonate (pH : 7,s.7,6), et d’antibiotiques. 
Durant l’incubation (5-6 jours à 37 QC) des cel- 
lules inoculées, le milieu était renouvelé une 
fols, si nécessaire, avant la lyse avancée des 
cellules. Pour le transfert des souches virales, 
nous inoculions la suspension de cellules infec- 
tées du passage précédent (0.5 ml par tube). 
Les cellules infectées étaient détachées du verre 
par grattage lorsque la lyse était incomplète. Le 
passage des cellules rénales de veau aux cel- 
lules rénales de lapin s’est fait de la même façon. 
L’examen quotidien des tubes inoculés nous 
permettait de noter l’apparition de l’effet cyto- 
pathogène. Les cultures sur lamelles ont été 
colorées à I’hématéine-éosine pour mettre en 
évidence les inclusions. A plusieurs reprises 
nous avons essayé de titrer les souches qui 
se développalent sur cellules rénales de 
lapin. 

30 Influence de la température d’incubation, de 
la concentration en sérum, et de la composi- 
tion du milieu. 

Certains auteurs (VAN ROOYEN et Coll., 
1959 - WEISS et Coll., 1959) ont observé que 
la température optimale d’incubation étalt de 
33,s OC à 35 OC pour les embryons inoculés, et 
de 36 OC pour les cellules infectées avec les virus 
de la dermatose nodulaire. Nous avons voulu 
nous rendre compte si, en variant entre 35 OC 
et 38 OC la température d’incubation des cellules 
rénales de lapin inoculées, nous obtenions une 
amélioration dans la production du virus. De 
même en essayant plusieurs milieux d’entretien : 
milieu 199, Basa1 EagleMedium, Minimum Essen- 
tial Medium, milieu de SCHWOBEL sans phos- 

phate (1). Hydrolysat de caséine en solution 
de EARLE ; ou en vartant la quantlté de sérum 
(5 p. 100, 2 p. 100, 0 p. 100) dans le milieu d’en- 
tretlen ; ou en augmentant la proportlon de 
I’hydrolysat de lactalbumine dans le milieu jus- 
qu’à 2 p, 100 (WEISS, 1959). 

40 Etude du pouvoir pathogène. 

Nous avons inoculé des veaux sensibles et des 
animaux de laboratoire avec les souches locales 
et NEETHLING. Nous avons choisi de jeunes 
veaux élevés à l’étable, dont nous étions sûrs 
qu’ils n’avaient pas contracté la maladie aupa- 
ravant. Les inoculations ont été faites par voie 
sous-cutanée à l’encolure. à raison de 3 ml de 
culture cellulaire virulente pure. Tous les veaux 
inoculés (sauf deux) étaient de race métis Fries- 
land, et âgés d’environ deux mois. Ils ont resu 
différents passages des virus sur cellules rénales. 

Les animaux de laboratoire ont été Inoculés 
par diverses voies : les cobayes, par voie intra- 
péritonéale (1 ml), sous-cutanée (1 ml), intra- 
musculaire (1 ml), intracérébrale (0,OS ml) : les 
lopins par voie sous-cutanée (1 ml), intra- 
veineuse (0,5 ml), Intracérébrale (0,OS ml), intra- 
péritonéale (1 ml), intradermique (0,l ml) ; 
les souris, par voie sous-cutanée (0,5 ml), intra- 
péritonéale (0.5 ml), intraveineuse (0,5 ml), 
intra-cérébrale (0,02 ml) ; les souriceaux par 
voie sous-cutanée (0,2 ml). 

50 Nature de l’acide nucléique des souches 
locales et Neethling. 

A l’aide d’un Inhibiteur de synthèse (5.Brome 
désoxyuridine, ou 5 odo-désoxyuridine), nous 
avons essayé d’inhiber la multiplication virale 
dans les cellules. Le virus vaccinal qui se multi- 
plie parfaitement sur cellules rénales de lapin 
nous a servi de virus à ADN témoin. Chaque 
virus à caractériser (local ou NEETHLING) a 

(1) Comporltion du milieu de SCHWOBEL : 
NoCI.. ___ ._. 8 9 Hydrolyrot de loctalbumine 1 
KCI .,.. 0.3 Sérum (facultatifl 50 ml 
CaCI, .,,.._. 0,24 Eau disilllée 9.5. p 1 I 
M@O, <. 0,2 
CO,HNo ._.. 2 
Glucose...... 2 
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été dilué à 10-l soft dans le milieu d’entretien 
l 

ves avec les virus de lo. dermatose, par inlection 
sous-cutanée. 

1’ 
ordinaire. soit dans ce même milieu contenant 
20 mg/litre de 5-Brome désoxyuridine. Pour le 
virus vaccinal, nous avons fait 2 gammes de 
dilutions de IOF’ à 10m8, l’une dans le milieu 
d’entretien normal, l’outre dans le milieu inhi- 
biteur. Toutes les dilutions ont été inoculées aux 
cellules rénales de lapin. Puis, après I’adsorptlon. 
les tubes inoculés avec les dilutions en milieu 
normal ont recu le milieu d’entretien normal ; 
les outres tubes ont recta le milieu Inhibiteur. 
Durant l’incubation qui o duré4jours nous avons 
noté les résultats : lyse cellulaire ou inhibition 
de la repilcation virale. 

90 Remarques sur la conservation de ces 
souches. 

Nous avons cherché à conserver les propriétés 
de ces souches (pouvoir pathogène, effet cyto- 
pathogène) en les lyophllisant, en les congelant, 
ou en les plaçant à 4 DC. Nous les avons lyophi- 
lisées et congelées, sous forme de nodules broyés, 
et de cultures cellulaires Infectées. A 4 OC nous 
avons stocké les VITUS sous forme de cultures 
cellulaires infectées en tubes hermétiquement 
bouchés, et à l’abri de la lumière. Le contrôle 
de la vltollté o été fait sur culture cellulare, et 
celui du pouvoir pathogène, par Inoculation aux 
animaux. 

40 Hémagglutination. 

Nous avons fait réagir les souches locales et 
NEETHLING sur les hématies de veau, de 
mouton. de souris, de lapin, de poulet, soit 0 
25 OC, soit une nuit à 4 OC. Comme virus réac- 
tifs nous avions pris les surnageant8 de cultures 
cellulaires infectées, dilués du 1/4 ou 1/512 dans 
un tampon physiologique. 

7O Séro-neutralisation. 

Deux souches (1 locale et la souche NEETH- 
LING), non diluées, ont été mélangées à un égal 
volume de choque sérum 0 tester dilué ou l/lOe 
et à du sérum normal témoin également dilué 
ou IjlOe. Les sérums 0 tester provenaient de 
veaux Inoculés depuis 3 mois avec des broyats 
de nodules lyophillsés, chez lesquels II s’était 
formé une intense réaction locale (cedème et 
adénite), suiwe d’une ascension therrmque de 
quelques jours. Après une heure de neutralisa- 
bon, les mélanges sérums-virus ont été inoculés 
aux cellules. L’observation des tubes o duré 
5 jours pendant lesquels nous avons noté l’effet 
cytopathogène comparatlf des deux v~ruz. 

BO Essai d’interférence avec le virus vaccinal. 

L’immunisation contre la dermatose se faisant 
ou Kenya grâce ou virus de la clavelée (WEISS, 
1964), nous nous sommes demandés si une primo- 
infection avec le virus vaccinal ne protégerait 
pas les veaux contre la dermatose nodulolre. 
Nous wons donc inoculé deux veaux avec du 
virus vaccinal lyophlllsé, par voie intradermique. 
Puis 10 jours plus tard, ces vaux ont été éprou- 

RESULTATS 

10 Comportement des souches sur cellules 
rénales de lapin. 

a) Souches Sud-Afrlcoines. 

Le virus NEETHLING s’est multiplié avec effet 
cytopathogène sur cellules rénales de lapin. Les 
VI~“S ALLERTON et BZD n’ont provoqué aucun 
effet cytopathogène sur ces mêmes cellules et il 
ne semble pas qu’ils s’y soient développés. L’effet 
:ytopathogène du virus NEETHLING o été beau- 
coup plus rapide et plus complet que sur cel- 
lules rénales de veau. tout ou moins sur /a souche 
cellulaire de rein de veau que nous possédons. 
4u Ier passage sur cellules rénales de lapin, 
l’effet cytopathogène o débuté aux 3~-4e jours. 
l s’est formé des ornas denses de cellules gri- 

iâtres, peu réfrlngentes, plus ou moins arrondies 
JU en fuseau. Ces amas étaient dispersés dans 
‘oute la noppe, et non plus seulement en bordure 
romme sur les cellules rénales de veau. Entre 
:es ornas. la nappe se rétractait, s’effilochait : 
les trous s’ograndlssaient. Les cellules arrondies 
je détachaient du verre. En 2 ou 3 jours. la 
nappe o été complètement détrulte. II ne restait 
que quelques îlots de cellules pycnotiques et 
pnuleuses encore fixées au verre. cet effe! 
:ytopathogène à son début est représenté sur la 
photo no 1. par comparaison avec la photo 
na 2 (cellules non inoculées). 
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Le virus NEETHLING o provoqué laform~tion 
dans les cellules rénales de lapin d’inclusions 
cytoplasmlques acidophiles analogues à celles 
induites dans les cellules rénales de veau. Ces 
inclusions étalent entourées d’un halo chromo- 
phobe clair ainsi que le montre la photo no 3. 

II est a remarquer que, seul parmi les 3 type> 
Sud-Africains, le virus NEETHLING provoque 
un effet cytopathogène sur cellules rénales de 

lapin. Ce caractère pourrait, s’il en était besoin. 
servir de diagnostic différentiel entre les 3 types. 

b) Souches /oco/es. 

Isolées sur cellules rénales de veau, elles ont 
pu être passées avec succès sur cellules rénales 
de lapin. L’effet cytopothogène a été aussi rapide 
à partir du IOe passage, qu’avec le virus NEETH- 
LING. Il étalt identique et QUSSI complet (Photo 
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Photo 3. - Inclusions cytoplorm~ques éosinophtles induite 
par le virus NEETHLING dans les cellules rénales de lapin. 

no 4). La coloration des cellules à l’hémotéine- 
éosine montrait les mêmes inclusions cytoplas- 
miques éosinophiles (Photo no 5). 

20 Influence de divers facteurs sur le titre du 
virus. 

-La température d’incubation : A 35 OC 
le résultat n’a pas été meilleur qu’à 37 OC, et 
l’effet cytopathogène serait plutôt retardé. 

- La composition du mllieu de base : II n’y 
o pas eu de grandes varlotions dons le titre 
selon que l’on utilisait le BEM (Basa1 Eogle 
Medium). le MEM (Minimum Esseniial Medium). 
le milieu 199. le milieu à I’hydrolysat de caséine, 
le milieu de SCHWOBEL. C’est encore avec le 
milieu BEM que nous avons eu les résultats les 
plus constants. 

Les titres habituels étaient de l’ordre de IOV 
à 104.5 DICT50 par ml. 
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- La richesse du milieu en sérum : Le sérum 
normal jusqu’à la concentration de 5 p. 100 
n’inhibe pas le d&eloppement wral. II est pré- 
férable d’adjoIndre du sérum (de 2 0 5 p. 100) 
au milieu d’entretien, car les cellules ont bien 
meilleur aspect, et II ne se produit pas de lyse 
non spécifique. 

- L’augmentation de la concentration en 
hydrolysot de lactalbum~ne ne nous o pas donné 
de bons résultats. A 2 p. IOOO-concentration 
optima indiquée par WEISS (1959) - I’hydro- 
lysat de lactalbumlne provoque une lyse non 
spécifique des cellules rénales de lapin 

3” Pouvoir pathogène des souches passées sur 
cellules rénales de lopin. 

Q) Description clinique de 10 malodle expéri- 
mentale. 

Les veaux inoculés avec les virus NEETHLING 
et locaux ont présenté des symptômes plus ou 
moins grqves rappelant la maladie naturelle. 
Deux, en particulier, se sont remis difficilement 
après une évolution clinique caractéristique. 
L’un avait. regu la souche NEETHLING au 
12e passag~surcellules rénales de lapin ; l’autre, 
la souche-locale 507 au 9e passage. Au 6e jour 
après l’inoculation, leur température est montée 
à 40 OC et 40,5 OC. Ces veaux étaient prostrés, 
dyspnéiques et anorexiques. Au point d’inocu- 

lation s’est formé un cedème inflammatoire assez 
étendu, douloureux et dur. Une sécrétion muca- 
purulente s’écoulait des naseaux et des yeux. 
Les ganglions précruraux, préscapulaires et 
sous-maxillaires étalent douloureux et forte- 
ment hypertrophiés. L’éruption noduloire cuta- 
née apparue au 7e jour après l’inoculation, est 
allée en s’amplifiani : d’abord hérissement des 
poils sur l’encolure et le dos, formation de petits 
nodules perceptibles à la palpation au niveau 
de l’encolure, du dos, des joues. apparition 
d’autres nodules sur le périnée, les cuwzs, les 
poites, le flanc, le thorax : en fin d’évolution, 
formation d’ulcères purulents sur le mufle ei 
dans les noseaux. L’état général des veaux a 
été très affecté, notamment pour celui ayant 
regu la souche NEETHLING. La maladie u duré 
une quinzaine de jours ; les veaux ont cependant 
guéri sans CIUCUII traitement. Lazymptamatolog~e 
observée sur ces deux veaux a été Identique à 
celle classiquement décrite pour la dermatose 
nodulalre. La maladie o donc été reproduite 
sur des an~rnaux réceptifs, avec des souches 
wrales ayant subi un certain nombrede passages 
sur cellules hétérologues. II est à remarquer que 
le virus 507 Isolé d’une éruption bénigne sur 
zébus a pourtant causé une Infectlon généralisée 
assez grave sur un jeune bovin sensible, Ce qui 
montre lo. particulkre réceptivité du jeune ani- 
mal, surtout s’il est de race sélectionnée. 
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Les virus responsables ont été isolés sur les 
veaux inoculés expérimentalement, mais seule- 
ment à partir de nodules cutanés. Nous n’avons 
pas pu les retrouver dons le sang, bien que nous 
ayions prélevé du sang au début de la période 
d’hyperthermle. Les virus extraits des nodules 
se sont montrés cytopathogènes au premier 
passage sur cellules rénales de lapin. Ces résul- 
tats démontrent donc que les VITUS Isolés sur 
cellules rénales de veau, et passés sur cellules 

rénales de lapin sont bien agents de la dermatose 
nodulaire et qu’ils se comportent comme la 
souche NEETHLING. 

b) Pouvoir Qothog&w en fonction du nombre de 
possoges sur cellules rénales de lopin. 

Jusqu’à maintenant, nous n’avons pas pu 
obtenir d’atténuation complète de ces souches 
après passages sur cellules rénales de lapin, 
ainsi que le montre le tableau 1. 
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Nous constatons d’après ce tableau que. 
même après 21 pazsages (souches locales) ou 
27 passages (NEETHLING) sur cellules rénales 
de lapin, les souches demeurent encore rela- 
tivement pathogènes pour les veaux. II est pos- 
sible que le nombre de passages soit insuffisant 
pour une atténuation plus marquée, ou même 
que les passages sur cellules rénales de lapin 
n’entraînent aucune atténuation de ces souches. 
Nous continuons les passages pour nous en 
rendre compte. 

c) Inoculation des animaux de loboroiolre. 

Aucun des animaux de laboratoire inoculés 
avec les souches locales ou NEETHLING n’a 
présenté de symptôme particulier. II semble donc 
que ces virus ne soient pas pathogènes pour les 
animaux de laboratoire. 

40 Nature de l’acide nucléique. 

Les souches locales et NEETHLING ne se sont 
pas multipliées sur cellules rénales de lapin, 
en présence de 5Brome désoxyuridine. De 
même, le virus vaccinal a été inhibé complète- 
ment à partir de la dilution 10-3, comme ino- 
culum. Nous en concluons que l’acide nucléique 
des souches locales et NEETHLING est de l’acide 
désoxyribonucléique. 

50 Hémogglutination. 

Aucune des souches examInées ne s’est montrée 
hémagglutinante pour les hématies de veau. 
mouton, lapin, poulet et souris. 

60 Séro-neutralisation. 

La teneur en anticorps des sérums utillsés 
était faible. A la dilution ou l/lOe, un sérum 
neutralisait complètement les 2 souches, 3 sérums 
neutralisalent presqu’entièrement, 2 sérums neu- 
tralisaient très peu. Les 2 souches étaient neu- 
tralisées d’une façon analogue, ce qui confirme 
leur parenté présumée d’après leur effet cyto- 
pathogène. 

70 Essai d’interférence avec le virus vaccinal. 

Les Inoculations à des veaux ont montré que 
la primo-Infection par le virus vaccinal ne pro- 
tégeait pas ceux-c contre une surinfectlon avec 
le virus de la dermatose nodulaire. Le résultat 

nous a un peu surpris, compte tenu du fait 
qu’au Kenya on vaccine contre la dermatose 
nodulaire grâce au wrus claveleux (WEISS, 
1964), et qu’il semblait donc y  wo~r une parenté 
assez proche entre le virus de la dermatose et 
ceux du groupe POX. Cependant une étude 
récente (LIEBERMAN, 1968) CI montré qu’il n’y 
avait pas de parenté immunologique étroite 
entre le virus de la dermatose nodulaire et 
certains virus du groupe POX, dont en part]- 
culier le VITUS vaccinal. Ce qui est en accord 
avec nos propres résultats. 

80 Vitalité des souches après conservation 

Le contrôle de vitalité des souches conservées 
en culture cellulaire ou sous forme de nodules 
broyés nous a donné les résultats suivants : 

A4oC,àI’obscuritéetentubes bouchésherméti- 
quement, lev~rusdeculturecellulaireseconserve 
au moins pendant 6 mois. Au congélateur 
(-2OoC), les cultures cellulaires lyophillsées 
(sans excipient) gardent leur virulence au moins 
pendant 7 mois. Un échantillon a perdu son 
infectiosité après 10 mois. Les nodules lyophi- 
lisés peuvent conserver le virus pendant 9 mas. 
II semble, d’après plusieurs essais, que le virus 
se conserve très mal dans les cultures cellulaires 
congelées. 

CONCLUSION 

Les souches virales de dermatose nodulaire 
malgache présentent des caractères identiques 
à ceux de la souche NEETHLING Sud-Africaine : 
adaptabilité aux cellules rénales de lapin, for- 
mation d’inclusions dans ces cellules, séro-neu- 
tralfsation comparable, pouvoir pathogène simi- 
laire, acide nucléique identique, absence de 
propriété hémagglutinante. Ces souches sont 
nettement distinctes des VITUS ALLERTON et 
BZD, lesquels d’autre port ne s’adaptent pas aux 
cellules rénales de lapin. Elles n’ont pas de 
parenté immunologique proche avec le virus 
vaccinal, bien que celui-ci provoque sur cellules 
rénales de lapin un effet cytopathogène iden- 
tique, et qu’il comporte également de I’ADN. 

Instiiur d’Elevoge et de Médecine 
véiérrnaire des Pays tropicaux, 
Laboratoire Centrai de I’Elevoge, 
Tananarive. 
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The local and NEETHLING strains, agents of lumpy skin direose were odopied 

to ihe rabbit renol cells. They induce the cell destruction ond the developmeni of 

cytoplasmic inclusions. After a number of passages, the viral strains are still 

paihogenic for cali. The sera-neutrolirotion shows the identiiy between the 

local ond NEETHLING stroins. They are net hemogglutinonls : their nucleic 

acid is DNA. 

RESUMEN 

Se adaptoron las cepas locales y NEETHLING, ogenies de la dermotas,s 
nadulor. a las células renaler del conejo. Provocan 10 dertruccion de 10s celuIas 
y la formation de inclusiones citoplasmicar. Después de un cierto ntimero de 

pasajes. 10s cepas virales son todovia patdgenos para el ternero. La rero-“eu- 

trolizacidn muesfro la ideniidad enfre laz cepas locales y NEETHLING. No son 

hemoglutinanter. Su dcido nucleico es el ADN, 
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Rev. Eh. Méd. vé, Pop trop., 1969. 22, 3 (373-383) 

Le parasitisme du zébu 
dans l’ouest de la République Centrafricaine 

1. - Parasitisme des veaux de lait 
par A. BOUCHET, M. GRABER, P. FINELLE. J. DESROTOUR et G. MACON 

(avec la collaboration fechnique de Madame MACON) 

GÉNÉRALITÉS ou-delà de la frontière tchadienne le Bohr- 
Sara. 

1. - Le pays. 

La région intéressée est comprise entre les 4e 
et 8e degrés de latitude Nord et les 15e et 
17e degrés de longitude Est. 

Elle est formée au Nord par un massif mon- 
tagneux, le Yadé, dont l’altitude moyenne varie 

entre 900 et 1.200 mètres (point culminant le 
Gaou 1.420 mètres) et qui se prolonge vers l’Est 
et le Sud par des plateaux compris entre 5COet 
800 mètres. 

La partie Nord de cette région représente 
donc le versant sud-ouest du bawn tchadien 
et.àcetltre, ~Iest Intéressant d’établlrunecompa- 
raison avec ce qui est observé dans la moyenne 
vallée du Logone (Moundou), de manière 0 
préciser pour l’ensemble du bassin du Logone. 
la nature exacte du parasitisme des bêtes à 
CCC”f3. 

Le réseau hydrographique, très dense. ~II- 
mente deux bassins : 

L’enquête n. couvert les préfectures de Bouar. 
de I’Ouham-Pendé et du Nord de la Haute- 
Sangho. 

- celui du Congo avec la Kadel, la Mombéré 
et la Nana qui, réunies, constituent la Songha. 
Plus à l’Est, la Lobaye reçoit la Top~a et se jette 
dans l’Oubangui à la frontière congolaise ; 

2. - Climat et végétation. 

- celui du Tchad avec la Lim (l’une des 
‘branches du Logoneoccidental),laPende(Logone 
omntal), I’Ouham et la Nana Barye qui donnent 

D’une façon générale, le climat est de type 
intertropical (CHAARA, 1962 : GOULCE, 1964) 
avec une ason des pluies et une saison sèche 
bien marquées (la saison des pluies est plus 
longue que la sason sèche), une moyenne 
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annuelle des précipitations comprfse entre 1.351 
et 1.600 mm, une amplitude des variation> 
thermiques et hygrométriques relativement forte 
en saison sèche, plus faible en saison des pluies, 

Les différences s’accentuent ou fur et à mesuré 
que l’on remonte vers le Nord : 

-entre le 4e et le 6e parallèle, c’est la ZO”E 
guinéenne préforestière (Carnot-Berbératl). La 
pluviométrie dépasse 1.500 mm. La saison sèche 
commence en décembre et ne dure que 3 mois. 
L’humidité moyenne oscille entre 48.55 p, IOC 
et 86-97 p. 100, et la température entre 19 
et 30 “C. Le nombre de jours de pluie est voisin 
de 140. 

C’est une région de savanes basées, coupées 
d’importantes galeries forestières, assez favo- 
rables à l’élevage. 

-Au Nord du 6e parallèle. le climat et la 
végétation sont de type soudano-guinéen (Sarki 
- frontière Tchad - RCA). Les précipitations 
annuelles sont Inférieures à 1.400 mm avec 
90 jours de pluie. La saison sèche dwent de 
plus en plus longue (5 mois ewron à Bocaranga, 
GOULÉE. 1964). 

Les conditions climatiques sont donc émi- 
nemment favorables à l’évolution et à la pullu- 
lation des parasites. 

3. - Le bétail. 

L’élevage, dans l’Ouest centrafricain, est de 
création récente. Ce n’est qu’en 1924 que les 
premiers pasteurs Bororos, venus du Cameroun. 
s’installent dans les savanes du massif du Yadé. 
Sur ces pâturages neufs, les troupeaux se mul- 
tiplient rapidement et en 1933, le cheptel était 
.estimé 0 150.000 têtes. 

L’important accroissement du troupeau incite 
alors les éleveurs à rechercher de nouveaux 
pâturages : ils gagnent les zones plus basses, 
infestées de glosslnes et la trypanosomiase 
~commence à sévir, ce qui amène en 1939 un 
regroupement du cheptel au Nord-Ouest de 
Bouar, à proxlmlté de la frontière camerouno~se, 
là où l’altitude moyenne dépasse 1.000 mètres. 

A partir de 1954, le service de I’Elevage Inter- 
vient vigoureusement et I’intenslfication de la 
rutte contre la trypanosomiase, por traitement 
des animaux atteints ou par stérilisation decer- 

taines zones à glossines (Topia) entraîne une 
Importante progression du bétal. 

Malheureusement, en 1958, l’apparition de la 
péripneumonie faillit tout compromettre et im- 
pose encore à l’heure actuelle des mesures 
sanitaires sévères (regroupement des troupeaux 
infectés : vaccination, etc.). 

Malgré ces aléas, les zébus sont actuellement 
dons l’Ouest centrafricain au nombrede400.000, 
répartis ainsi : 

Bouar : 380.000. 
Topia (Djomo) : 13.000. 
Yaloké : 7.000. 

Désirant assurer une augmentation continue 
du cheptel, le Service de I’Elevagede RCAdevait 
se préoccuper, dès 1959, du problème des 
helminthiases gastro-intestinales des jeunes [et 
des adultes qui, en Afrique centrale, constituent 
un obstacle sérieux au développement de I’éle- 
vage. Une première mlssion en 1959 (GRABER. 
1961) permettait de faire le point de la situation. 
Une enquête plus opprofondle était décidée et 
le Service de I’Elevage affectalt en 1962 un agent 
5 l’abattoir de Bouar dont la mission était de 
procéder à la récolte des helmlnthes prélevés 
iur les animaux sacrifiés pour la boucherie. 

Plus récemment, le Gouvernement centrafri- 
xin demandait ou laboratoire de Farcha d’étu- 
d~er une maladie grave existant dans la région 
je la Topia. et connue sous le nom de « Bebou ». 

Les résultats de l’enquête effectuée sur- place 
ndiquaient la présence, surtout chez les jeunes, 
j’un grand nombre de parasites internes, sou- 
lent dangereux, et dont l’action se traduit par 
âne morbidité Importante et une mortallié quel- 
quefois élevée (GRABER, 1968 b). 

Aussi. devant la gravité de la situation, une 
;ection d’Helminthologie étalt-elle créée à Bouar 
wec mission, en priorité, de poursuivre l’enquête 
ur le parasitisme des veaux de lait. 

Le but du présent travail est de tenter de 
-egrouper les observations faites depuis une 
jiraine d’années dans l’Ouest de la RCA. 

MATÉRIEL ET METHODE 

- Veaux de lait. 

Ont été examinés 1.165 veaux de 1 jour à 
’ mois, originaires des localités suivantes : 
3aboua, Sorki. De Gaulle, Bouar. Carnot, 
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Batoua (carte no 1). Quelques autopsies ont été 
faites à Èouor, po;r préciser les espèces para- 
sites les plus fréquemment rencontrées. 

La méthode utilisée est celle des examens 
coproscopiques par sédimentation ou par flot- 
taison (soluton d’iodo-mercurate de potassium 
et méthode de MAC MASTExmoditïée par GOR- 
DON et WHITLOCK en solution de sulfate de 
ZI”G à 33 p. 100). 

2. - Bouvillons. 

846 examens coproscopiques ont été effectués 
chez des animaux de 7 mois à 3 ans (Baboua, 
Bozoum, Bouar. Batoua et Bocaranga). 

En outre. de 1964 0 1969. 150 bouvillons, 
achetés à Béwiti, Sarki, Baboua et Bocaranga 
ont été autopsiés au laboratoire de Farcha où 
ils avaient été transportés en vue de certaines 
expériences, sur la peste bovine notamment. 

3. - Zébus adultes. 

L’enquête a porté sur 662 animaux sacrifiés 
aux abattoirs de Bouar et de Carnot de 1962 
à 1967. Les parasites ont éié recueillis sur place 
selon les techniques habituelles (EUZÉBY,1958) 
et expédiés au laboratoire où 11s ont été déter- 
minés, pesés ou comptés. 

RÉSULTATS 

En matière d’helminthiases du zébu, [on :dis- 
tingue, en Afrique centrale, trois étages de para- 
sitisme : 

-celui des veaux de lait, 
- celui des bouvi Ilons (7 mas à 2 ans et demi), 
- celui des adultes. 

On retrouve cette distinction dons l’Ouest 
centrafricain où la nature et l’importance des 
verminoses gastro-intestinales varient en fonction 
de l’âge et du milieu. 

1. - Parasitisme des veaux de loif. 

Les animaux ont été divisés en plusieurs 
catégories : 

- vmux de 0 à 15 jours, 
-veaux de 15 jours à 1 mois, 
- veaux de 1 mois à 2 mois. 
- veaux de 2 mois à 3 mois, 
- veaux de 3 mois à 7 mois. 

I .2. -~Nature de l’infestaiion porosifaire. 

1 .1 1 - infestaiion globale. 

Un certain nombre de parasites, surtout des 
Tématodes, ont été mis en évidence dans le 
rractus digestlf : ce sont : 

Neooscoris vifuiorum (GOEZE, 1782) : 
Strongyioides papillosus (WEDL, 1856) ; 
Oesophogosfomum (*) (Bosicolo rodiatum) (RU- 

DOLPHI, 1803)~: 
Bunosiomum phlebotomum (RAILLIET, 1900) ; 
Cooperio @mciafa (VON LINSTOW, 1907) ; 
Cooperia pectrnoto (RANSOM, 1907) : 
Hoemoncus confortus (RUDOLPHI, 1803) ; 
Déverses coccidies. 

Le téniasis par Monezia et Thysoniezio est 
négligeable (moins de 2 p, 100 sur la Topia). 

61,9 p. 100 des veaux sont infestés dans les 
quinze premiers jours de leur existence. Le 
pourcentage d’animaux atteints passe par un 
moximumià l’âge de 2 mois (84,3 p, IOO), puis 
redescend’ progressivement de 3 à 6 mois jus- 
qu’à 70 p, 100 (tableau no 1). 

En médecine vstérinaire, il est classique de 
considérer qu’un toux d’infestation parasitaire 
ne signifie pas grand-chose, car les animaux 
hébergent fréquemment des parasites qui ne 
paraissent pas les gêner outre mesure. 

(*) Pour Ia commodité de l’exposé. Oesophagosiomum. 
Bunostomum, Cooperia e+ Haemoncus reroni désignés sous 
le nom de << Strongles >>. 
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Graphique no I: TAUX D’INFESTATIDN DES VEAUX DE 

LAIT POUR L-ENSEMBLE DE 

En milieu tropical, ri n’en est i>as de même, ef 
le toux d’infeskion semble corkspondre 0 peu 
près ou pourcentage de veaux dont l’étai clinique 
et la croissance nécesskvf un traitement onthel- 
minfhlque. 

1 .l .2. - lnfestotnn par Neoascaris vitulorum. 

Le nombre de jeunes porteurs d’ascaris pro- 
gresse régulièrement depuis la naissance jus- 
qu’à l’âge de 2 mois (tableau no 2). Les néma- 
todes sont ensuite expulsés naturellement et le 
pourcentage tombe à environ 13.6 p, 100 au-delà 
de 3 mois : le nombre de parasites rencontrés 
à l’autopsie est alors très faible (quelques unités). 
Par contre, entre 3 semaines et 2 mois, I’infes- 
tation est en général rnasswe. 

478 p. 100 des veaux de 0 à ISjours hébergent 
des ascaris. ce qui est imputable à I’infestotion 
prénatale, la migration de Neooscoris vilolorum 
étant de type entéro-pneumo-somatique (CVEl- 
KOVIC et NEVENIC, 1960). L’infestation post- 
natale, rarissime, ne peut se produire que les 
premières heures de la w quand le jeune n’a 
pas encore absorbé le colostrum maternel. Ce 
fait mériterait d’être confirmé en milieu tropical 
humide. 

Ce taux, basé sur les examens coproscopiques 

Cependant, la présence d’œuf5 de Néooscaris 
dans les fèces d’un certain nombre de veaux de 
moins d’une semaine laisse supposer que quel- 
quefois, la dernière migration des larves d’as- 
caris par le poumon, la trachée, l’estomac et 
l’intestin du fœtus est susceptible, en milieu tro- 
pical contaminé, de se produire avant la nais- 
sance et non après comme il est classiquement 
admis. 

1 .l .3. - Infesfation par Strongyloides papil- 
ICISUS. 

La strongyloidose est également une affection 
sérieuse dont il ne faut pas sous-estimer I’impor- 
tance. 

C’est essentiellement une maladie des veaux 
de moins de 3 mois. Passé cet âge, l’acquisition 
d’une résistance spécifique se traduit par une 
diminution sensible du toux de parasites. 

Un esm réalisé sur une «corde de veaux de 
25 on~mauxenv,ron », débarrassés de leurs (IX~- 
ris. mais non de leurs anguillules. a permis en 
outre de préciser quelques points concernant 
la symptomotologie de la strongyloidose bovine. 

Elle s’accompagne d’une diarrhée profuse, 
jaunâtre, lientérique, parfois mucoide et d’odeur positifs est sans doute loin de correspondre à la 

réalité car les ascarIs n’ont pas tous atteint le fétide. L’amaigrissement est intense. Le veau est 

stade de ma!urité sexuelle (*). et les œufs ne souffreteux, faible et suit péniblement le trou- 

peuvent donc être décelés au microscope. peau. On note une forte onéme hypochrome. 
Ces signes peuvent prêter à confusion avec 

(*) 3 semaines environ après la noirmnce du veau. une septicémie en phase débutante. 
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1 .l .4. - Infeslotion par les « Sirongles ». 

Le pourcentage d’infestation augmente régu- 
lièrement depuls la naissance pour atteindre 
47 p. 100 au-delà de 3 mois. 

A cet age. les « Strongles » prennent nettement 
le relais des ascaris. 

La moyenne du nombre d’oeufs au gramme 
de matière fécale, chez un suJet parasite, est 
fonction de l’âge, de la réceptivité de l’animal 
et de la Samson (la période prépatente de I’lnfes- 
tation est généralement plus longue pour le5 
« Sirongles » que pour les Strongyloides). 

1 .l .5. - Infestatlon par les Coccidies. 

La coccidiose des veaux de lait de l’Ouest 
centrafricain est loin d’être négligeable. C’est 
une maladie saisonnière. Irrégulièrement répar- 
tie, pouvant parfois prendre une allure brutale. 
Les pertes sont alors élevées. 

1 .l .6. -Associations ~oroslioires. 

Les nématodes et les coccidies dont il vient 
d’êire question, sont souvent associés entre eux 
et il est difficile. sauf pour la coccidiose, de 
définir une parasitose à l’état pur. 

C’est ainsi qu’à Botoua en 1967 (GRABER, 
1968) sur 96 veaux examinés, ces parasites se 
trouvaient associés entre eux dans 50 p. 100 des 
cas, selon les modalités suivantes : 

- Ascoris et Sfrongyloides : 13. 
-Ascaris et «Stronglesn : 7. 
- « Sirongles » et Strongyloides : 14. 
- Arcoris, « Strongles » et Sfrongyloldes : 7. 
- Ascoris et Coccidies : 1, 
- « Strongles », Sfrongyloides et Coccidies : 1. 
- «Strongles» et Coccidies : 1. 
- Ascoris, Strongyloides et Coccidies : 2. 
-~Si~~~gles>> et C&odes : 2. 

1 .2. - Dynamique de I’infesfalion. Influence du 
milieu. 

1 .2.1. - Infesfatm globale. 

Le nombre d’animaux porteurs de parasites 
est plus élevé en saison des pluies qu’en SOIS~~ 
sèche (tableau no 3 et graphique no 2). Cette 
différence est liée 0 une plus grande prolifé- 
ration des ~Stronglesn et des Sfrongyfoides en 
saison des pluies. 

En saison sèche, l’infestaiion maximale s’ob- 

serve entre un et deux mois ; elle diminue ensuite. 
En sason des pluies, c’est le contraIre qui se 

produit : le parasitisme gastro-intestinal aug- 
mente régulièrement depuis la naissance. 

1 .2.2..- Infestotion par Neooscaris. 

Le taux d’infestation semble peu influencé par 
la saison : 41.9 p. 100 en saison des pluies et 
43.3 p. 100 en saison sèche (tableau 4 et gra- 
phique 3). 

1.2.3. - Infestaiion par Strongyloides. 

La saison des pluies est très favorable 0 I’évo- 
lution et à la pullulotion de ce némotode : 
42.3 p. 100 d’animaux atteints avec une moyenne 
de 2.090 œufs par gramme (tableau no 6) en 
saison des pluies, contre 17,l p, 100 et 517 ceufs 
en saison sèche (tableau no 4 et graphique 
no 3). 

1 .2.4. - Infestofion par les « sirongles 2. 

Elle est de 54,7 p. 100 en saison des pluies. et 
de 25,6 p. 100 en saison sèche, où, à partir de 
3 mois, la ~Strongylosez semble se stabiliser. 

En saison des pluies, les ~Strongles~ béné- 
ficiant de possibilités d’évolution excellentes 
(degré hygrométrique élevé, température modé- 
rée, chutes de pluies régulièrement espacées et 
nombreuses), se multiplient à tel point que, 
vers 3 à 7 mois, 90 p. 100 des leunes hébergent 
Hoemoncus, Bunostomes, CEsophagostomes ou 
Cooperio, seuls ou associés. (Graphique no 4. 
tableau “0 5.) 

La moyenne du nombre d’œuf5 est alors de 
607 au gramme, contre 238 en saison sèche 
(tableau no 6). 

1 .2.5. - Infesfation par les Cocudres. 

La coccldlose clinique se voit en saison des 
pluies, plus rarement en saison sèche. Elle se 
manifeste surtout à patiir de 3 mois (tableau 
n’ 5, graphique ~4). 

1 .3. - Incidence sur I’élevoge. 

Les parasites du veau de lait exercent sur 
l’organisme de leur hôte diverses actions bien 
connues : méconique(occlusionsintestinales dues 
à des pelotes d’ascarn). traumatique (csopha- 
gostomes et Sfrongylordes). spoliotrice (Haemoncus 
et Bunostomes). 

Le métabohsme des divers principes alimen- 
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taire5 est gravement perturbé. On note une 
diminution de la digestibilité des glucides et 
des protides alimentaires aboutissant à de I’hypo- 
glycémie et à un déséquilibre de la protéinémie, 
avec inversion du rapport albumine/globulines. 

La spoliation en fer est très importante dons 
certains cas (Bunostomes-Haemoncus). Du fait 
de la diarrhée, phosphore, calcium, potassium 
et magnésium sontéliminésenquant~téexce5sive. 
Certaines vitamine5 non transformées (vita- 
mine A) ou trop largement prélevées (vita- 
mine C) diminuent considérablement. 

Le veau. atteint d’ascaridiose à la naissance 
est déjà en état de dénutrition, étai souvent 
aggravé par une alimentation insuffisante en 
quantité. L’amaigrissement est sensible. II suffit 
d’administrer du Thiabendazole ou du Tétra- 
misole pour voir le poids moyen d’un veav 
parasité augmenter de 10,s p. 100 en zone 
sahélienne (GRABER et Coll., 1968) et de 
13.5 p. 100 à Bouar (BOUCHET, 1969). 

Cet amaigrissement s’accompagne d’une ané- 
mie souvent intense : le nombre d’hématies 
diminue de 12 à 17 p. 100 selon les régions et 
le bétail en cc~use. Les eosinophiles sont nom- 
breux et le taux d’hémoglobine bolsse. D’une 
fapn générale, la croissance du jeune est retar- 
dée et, parfois, ce retard peut être d’un on. 

La mortalité des veaux de lait imputable au 
parasitisme gastro-intestinal est difficile à chif- 
frer : au Tchad, on l’estime entre 10 et 20 p. 100 
de l’effectif. En RCA, selon les troupeaux et les 

mnées. elle varie de 1 à 20 p. 100, ces chiffres 
~ouvantd’aiIleursêtrecons~déréscommevalables 
?our toute la région couverte par l’enquête. 

Dans ces conditions, il est bien évident que 
les helminthiases et la sous-alimentotlon chro- 
nique interviennent, dès le jeune âge, pour limi- 
ter la croissance normale du troupeau. Ce point 
méritait d’être souligné. 

1 .4. - Conclusions. 

Le parasitisme du veau de lait est, dans l’Ouest 
de la République Centrofrlcalne, un problème 
majeur, à résoudre d’urgence. 

L’apparition d’anthelminthiques à large spectre 
comme le Thiabendazole. le Tétramisole ou le 
Tartrote de Pyrantel, permettent actuellement de 
traiter les (1scori5, les « Sirongles » et, portiel- 
lement, les Strongyloides. 

L’époque des traitements reste à préciser. 
D’après les courbes d’infestation et les autopsies 
(BOUCHET, 1969) le déparosltage des animaux 
atteints devrait avoir lieu vers l’âge d’un mois, 
ce qui permettrait de réduire dans de fortes 
proportIons I’lncidence de I’ascoridlase, et de 
rendre ainsi les veaux plus résistants aux agres- 
sions ultérleures par les «Strongles» ou les 
coccidies. 

Les jeunes de 2 à 7 mois se réinfestant très 
facilement en saison des pluies, il importe de 
prévoir un second traitement en octobre- 
novembre pour les animaux nés en fin de saison 
sèche. 

Quant aux coccidies, une enquête plus appro- 
fondie s’avère nécessaire de manière à déli- 
miter les zones Infestées et la prophylaxie à 
mettre en ceuvre. 

Jnsiifut d’Elevoge et de Médecine 
vétérrmre des Pays tropicaux : 
loboraioire de Farcho 0 Fort- 
lomy (Tchad) et Centre de 
Bouar (RCA). Direction de I’Ele- 
vage de RCA 0 Bangui. 

SUMMARY 
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radtatum, Bunasiomum phlebotamum, Cwperia puncfolo and Cooperia pectinaio, 
Hoemoncur conforlur ond dlfferent coccidio. 

76.4 p. 100 of c&es are infested. The Infestalion rates ond the parasifism 
form are vorying with age ond season. Motiolily fluctuates between 1 and 

20 p. 100, according to ihe herds and the yeors. 
Ii is an imperotive problem to be worked OU+ for the central african animal 

hurbandry. 

En el oeste de 10 Reptiblica Centroafricona. 10s ouforer sefialan lo existencia, 

en lx terneros de pecho de 0 a 7 meses de edad, de numerosor par&i+os, solos 
o osaciador entre elles. petieneciendo (1 las especier siguientes : Neooscaris 

vifulorum, Strongyioides papillosus, Oesophagastomum (Bosrcalo) rodiatum, Bunos- 
tomum phiebolomum. Cooperio puncfoto y Cwperia pecfioato. Hoemoncus can‘orlus 
y varias coccidias. 

764 p. 100 de las animales estan infestados : las tosos de infestacion y Ia 
forma del parositismo vorian regun Ia edad y la esbx~6n. La morialidod oscila 
entre 1 y 20 p. 100. regtin 10s rebonas y 10s oiios. 

Se irala de un problemo ~mpotiante, paro la gonaderio de la RepOblico 

Cenfroafricano. necesitando uno solucidn urgenIe. 
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La distomatose à Madagascar 
L’utilisation des molluscicides 

dans la lutte contre Lymnaea nafalensis hovarzp 
(Hôte intermédiaire de Fasciola gigantica) 

par P. DAYNES 

RÉSUMÉ 

i’outeur relaie 3 expériences d’utilisation de molluscicfder dans les conditions 

écolagiquesduMayen-OuertdeMadogarcorpourlufler conke Lymnaea oatoiensis 
hovorum. Compte tenu des difficultés d’utiltsotion dues 0 I’kologie. il conclut que 
cette méthode de luite contre la Çasciolme apparoîf <alors comme non écono- 
mique. 

INTRODUCTION 

La Fasciolose. presque partout répandue dans 
le monde, est reconnue par tous comme l’une 
des plus graves helminthoses affectant le bétail 
dont elle peut diminuer considérablement la 
productivité et la rentabilité. 

On peut soup$onner la présence de Fasciola 
à Madagascar dès le début du siècle (POISSON. 
15.16) (DAYNÈS, 3) mais les précisions rigou- 
reuses nous manquent. Par contre en 1966 nous 
avons été amenés à décrire la présence de Fos- 
do glgontico dans la Grande Ile (DAYNÈS, 
1966). 

Le Service d’Helminthologie du Laboratoire 
Central de I’Elevage à Tonanar~ve s’est alors 
attaché à réaliser localement le cycle biologique 
de F. gigontrco. En 1967 l’hôte intermédiolre 
Lymnoea noialensis hovorum (T&ram) longtemps 
appelé lymnoea hovorum (TrIstram) éta[t reconnu 
et le cycle biologique décrit (DAYNES. 1967). 

L’étude de la lutte contre cette helmlnthose 
étalt parallèlement entreprise. 

L’utilisation de produit antidistomien était 
conseillée en même temps que la mise en 02uwe 
de mesures prophylactiques. 

La prophylaxie de I’infestation peut, en fait, 
se pratiquer par rupture du cycle biologique de 

I’helmintheàdifférentsstades. Nousrioussommes 
penchés, entre autres, sur la destruction pos- 
sible de l’hôte intermédiaire par des substances 
molluscicides et ce sont les résultats de ces essais 
que nous présentons ci-après. 

CONDITIONS D’EXPÉRIMENTATION 

Nous avons effectué trois essais dans trois 
bas-fonds différents, sur les hauts plateaux de 
Madagascar dons la région dite du Moyen- 
Ouest. Le relief comprend des plateaux. des 
pentes et des bas-fonds ramifiés. 

Les bas-fonds de la région sont approvfs~on- 
nés en eau toute l’année, par ruissellement lors 
des pluies, par convergences des sources pro- 
venant des affleurements des nappes phréatiques 
entre les pluies ou en saison sèche. Dans les 
bas-fonds les plus importants la prairie mouil- 
leuse donne naissance en aval à une petite 
rivière torrentueuse. Celle-ci reçoit; de plus ou 
moins nombreux affluents des dlgltatmns même 
du bas-fond et se trouve également grossie par 
les apports des digitations marécageuses même 
si elles ne sont pas suivies de rivière. Nous 
donnons un schéma. emprunté à GRANIER (9) 
montrant la disposition type des groupes écolo- 
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giques végétaux dans une tête de bas-fond. Les 
sols y  sont nettement acides. L’eau qui court en 
ruisselet ou en riwère, 0 l’air libre, a un pH 
de l’ordre de 6. 

En saison sèche le bas-fond principal, thalweg 
d’un bassin versant plus ou moins étendu, et 
ses principales digitations apparaissent comme 
de petites rivières, 

En saison des pluies ils ont des allures de 
torrents après les orages. 

Une rivière de 2 m de large peut correspondre 
à un bassln versant de 200 ha. Son débit avant 
un orage est de l’ordre de 40 lis. Soit un 
orage de 30 mm, cela représente 60.000 ma 
dont les 213 ruissellent très rapldement compte 
tenu de la pente. II y  a donc 40.000 ma qui 
seront évacués en 24 heures environ ce qui 
conduit à un débit moyen supplémentaire de 
450 lis. Le niveau de l’eau va s’élever consi- 
dérablement dons les pariions étroites de la 
riwère. surtout dans les toutes premières heures 
suivant l’orage, de même que le débit. 

Par ailleurs en aval du bas-fond, vers I’exu- 
taire. on rencontre un bourrelet alluvionnaire 
qui oblige la rivière à sinuer et en ralentit le 
coui-5. L’évacuation par l’exutoire est inférieure 
aux quantité5 apportées par le ruissellement. 
Le niveau de l’eau monte alors de façon impor- 
tante ; les digitations marécageuses sont inon- 
dées et l’eau peut même refluer dans les digita- 
tions dont la pente est moindre. 

Dans la rivière le courant peut être alors très 
fort et l’eau charrle la terre rouge arrachée aux 
plaieaux. 

Puis le niveau baisse régulièrement jusqu’à 
l’orage suivant. Lorsque la saison des pluies est 
terminée le niveau reste autour de son point 
bas, à peine plus bas à la fin de la sason sèche 
qu’au début. 

BIOLOGIE DES LIMNÉES 

L’étude de la biologie des limnées à Mada- 
gascar est en cours. Nous nous bornerons àciter 
quelques observations qui ont pu être faites 
dans certains bas-fonds de la région considérée 
où se, rencontrent les limnées et qui peuvent 
avoir un rapport avec notre propos. 

- En saison des pluies, qui correspond à la 

,’ 

saison chaude, de novembre à avril, le5 litinées 
sont difficiles à trouver dans les cours d’eau qui 
sont alors torrentueux. WEBBE (1963) note que 
les crues déciment les populations des mol- 
lusques. 

On en trouve quelques-unes, de petltes tailles, 
jeunés. dans les lacis des tiges flottantes et des 
racines de Cypéracées telles Pycreur mundtii où 
le courant est ralenti. 

L’eau provenant des pluies et approvisionnant 
les bas-fonds, par ruissellement surtout, est assez 
fraîche : sa température est de l’ordre de 20 OC. 

-En sason sèche, correspondant donc à la 
saison fraîche, l’eau court nettement moins vite 
et son niveau est beaucoup plus bas. On note 
de nombreux endroits où la vitesse de l’eau 
semble presque nulle. L’eau est claire, souvent 
limpide et dans les courbes où elle ralentit, 
stagnant presque. elle est réchauffée par le 
soleIl. Sa température peut s’élever alors jus- 
qu’à 250 et 30 oc. 

C’est alors qu’on y  voit se déplacer de grosses 
hmnées, sur le fond le plus souvent ma15 aussi 
sur les tiges et les racfnes des plantes aquatiques 
(Cypéracées, Polygonacées...) ou, plus rarement, 
sous la surface de l’eau. 

- Précisons que limnaeo notolensis hovorum, 
la limnée en cause. vit dans l’eau et non au bord 
de l’eau. 

S’il lui arrw de quitter le milieu liquide sur 
une tige de plante aquatique par exemple ce 
n’est que rarement et pour une très courte incur- 
sion dans le milieu aérien. SI ce séjour en milieu 
aérien dure trop comme cela peutarrlverlorsqe 
la hmnée est déposée sur le sol par une baisse 
un peu rapide du niveau de l’eau, ellesedessèche 
et meurt. 

Si elle se trouve bloquée dans une petite 
collection d’eau la’ limnée peut mourir si la 
température de cette eau est élevée au-dessus 
de 30 OC : sinon elle garde toute 50 vitalité. 

RÉALISATION DE L’EXPÉRIENCE 

Nous avons effectué deux essais en Laboratoire 
et trois essais en rivières de bas-fond. 

Chacun des deux essa en Laboratoire a fait 
appel à un molluscicide différent. Ces deux mol- 
luscicides ont ensuite été utIlisésdans les rivières. 
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Les molluscicides employés étaient : 

10 Dimethyl dithiocarbamate de zinc (*). Nous 
avons utilisé une préparation commerciale, 
poudre contenant 90 p. 100 de produit pur dont 
toutes les particules oni un diamètre inférieur 
h 40 microns et 90 p, 100 un diamètre inférieur 
à 10 microns. (Molurone : MD Rhône Poulenc.) 

20 Le 5,2’-dichlor-4’.nitro salicylanlline-etha- 
nolamine. Nous avons utilisé une préparation 
commerciale pulvérulenie, mouillable. conte- 
nant 70 p. 100 de produit actif (Boyluscide : 

~MD Bayer). 

A. - Essais de laboratoire. 

Des mollusques sont placés pendant 24 heures 
dans une eau contenant du molluscicide à diverses 
concentraiions. Une série de 10 cristallisoirs est 
utilisée pour chaque mollusciclde. La concentra- 
tion en produit molluscicide dans les différents 
crisialllsars est de : 

0,6p.p. m.-0,8-l -1,2-1,5-2-3-4-5~. p, m. 

Les concentrations de produit molluscicide 
sont calculées en produit pur et non en produit 
commercial. 

Le 10~ crlsiallIsoir ne contient pas de mollus- 
cicide. Après 24 heures les mollusques sont rin- 
cés puis replacés en cristallisoirs contenant une 
eau sons mollusciclde. On les garde ainsi 5 jours 
puis on note les mortalités. 

Sont considérées comme mortes les limnées 
qui sont en état évident de décomposition 
(opaques, molles, se détachant de la coquille), 
celles qui ne sont pas fixées aux parois des cris- 
tall\~oirs et reposent au fond, sans aucun mou- 
vement visible par une observation prolongée, 
celles qui adhèrent encore aux parois des cris- 
tallisoirs mais qui, décrochées, ne montrent 
aucun mouvement par une observation prolongée 
(15 à 20 mn). 

L’eau utilisée provient du rwsseau où ont été 
récoltées les limnées qui servent aux tests. Elle 
est utilisée aussi bien avec le molluscicide qu’en- 
suite, après lavage, pour la conservation des 
limnées SO~IS molluscicide. Le pH de l’eau est 
de l’ordre de 6. Les essais étant effectués à la 
température du laboratoire, la température de 
I’eou varie de 190 0 22 QC. 

(*) Zirome 

On place 25 limnées dans chaque cristallisoir. 

Le nombre de hmnées vIvantes SIX jours après 
le début du traitement dans choque’cristallisoir 
opparalt dans le tableau suivant : 

En M nous avons utilisé le Molurame (MD) : 
en B nous avons utilisé le Baylusclde (MD). 

! Concentralion o6 o,8l _II -IA ?/ - I - l , I _ 1 - 
en p, p. m. ’ 

Nombre de 
limnées M 8 1512 5 2 0 0 0 0 12' 
“wonles 8 1 0 0 0 0 0,o 0 0 11 

La concentration en Bayluscide (MD) néces- 
saire pour une efficacité certaine apparaît nette- 
ment comme moindre que celle nécessaire en 
utilisant le Molurane (MD). 

Noions que le Molurome a paru plus irritant 
ou excitant pour les Ihmnées que le Bayluscide. 
En effet peu de temps après CIVOIT placé les hm- 
nées dans l’eau contenant du Molluscicide on 
o observé que beaucoup de limnées quittaient 
l’eau pour remonter le long des parois du cris- 
tallisoir dans le ca d’utilisation du,Molurome, 
alors que les limnées restaient dans’ l’eau avec 
le Bayluscide. De même on o observé beaucoup 
plus de rejets d’excréments par les limnées dans 
les cristallisoirs contenant le Molurame que 
dans ceux contenani le Bayluscide. 

Ces résultats et observations seront discutés 
plus loin. 

B. - Essais en rivière. 

Pour le prermer des trois essais bn emploie 
le Zirame et pour les deux autres le Baylusclde. 

Pour chaque essai nous avons choisi une rivière 
de bas-fond différente. 

Les limnées sont cherchées avant et après 
traitement de la rivière. On note leur densité 
relative par le nombre de mollusques recwllis 
en 15 minutes par des agents ayant une certaine 
expérience de ces recherches. 

La dose de produit est calculée d’après le déblt 
approximatif de la rivière en un point M : la 
largeur et la profondeur de la rivière sont 
mesurées : la vitesse est calculée à l’aide d’un 
flotteur sur une distance de 10 mètres. Les chiffres 
soni arrondis vers le haut afin que l’erreur totale 
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soit dans le sens d’un excès de produit mollus- 
cicide. 

Le produit doit être distribué pendant24 heures 
en un point A nettement en amont du point M 
et où le débit est d’ailleurs sensiblement inférieur 
(la rivière étant presque continuellement grossie 
sur 50” parcours comme “OU5 l’avons vu). 

Après traitement on note également s’il y  a 
ou non mortalité de poissons et de batra- 
ciens. 

Ier essoi : 

Le premier réseau hydraulique étudié pré- 
sente un débit de 400 l/s au lieu d’application 
en A, et de 3.000 l/s en M, (5 km plus loin). 
Nous verrons que le produit ne s’est montré 
efficace que pour un débit maximum de 1.200 l/s 
en un Po\nt B,. 

Le Molurame MD est distribué sous forme 
d’une suspension dans l’eau au moyen d’un 
goutte à goutte. Quarante-cinq kilos de prodwi 
molluscicide sont ainsi dlstrlbués en un temps 
de 30 heures. La concentration du produit es+ 
calculée à 1 p, p. m. en A,, à 0,7 p, p, m. en B, 
et à 0,14 p, p. p. en M, expr~m&e en produit 
commercial. 

Le traitement étant effectué après le début 
de la saison des pluies, les mollusques étaleni 
devenus assez rares dans ce bas-fond. Cepen- 
dant 24 heures après la fin du traitement tous les 
mollusques récoltés entre A, et B, étaient maris. 
On peut en dédulre que le produit commercial 
utilisé a montré dans les conditions décrites 
une activité mollusclclde certaine aux concen- 
trations située5 entre 0,7 ei 1 p, p, in. appliquées 
pendant 30 heures. 

En aval de B, où le débit dépassait 600 l/s 
et où la concentration descendait au-dessous 
de 0,7 p, p, m. l’activité du produit a été insuf- 
fisante puisque les mollusques rencontrés étaient 
wvants. 

Dans les 72 heures après la fin du traiement 
on a noté une mortalité de nombreux poissons 
et grenouilles même en aval de M, nus peut- 
être s’agissalt- alors de poissons tués plus en 
amont et amenés par le courant. Précisons cepen- 
dant qu’il y  a habituellement très peu de poisson 
entre A, et B,. Vu le nombre de poissons morts 
on peut supposer que les poissons situés en avolt 
de B, et où se trouvent d’ailleurs les lieuxfré- 

quentés par les pêcheurs ont été tués par le 
produit. celui-ci apparaît donc comme toxique 
pour les poissons et les grenouilles à des concen- 
trations inférieures à 0,7 p. p. m. appllquées 
pendant 30 heures. 

TF essai : 

Dans le deuxième réseau hydraulique utilisé 
on calcule le débit en M, (40 lis) et on applique 
le produit en A, 1.500 m en amont. On utilise 
le Baylusclde MD. 

Le produit est jeté en poudre tous les quarts 
d’heure en A, au niveau d’une petite cascade 
qui en assure un bon mélange à l’eau. 7,2 kg de 
produit commercial sont ainsi distribués en 
24 heures ce qui correspond théoriquement pour 
le débit en M, 0 2 p. p. m. 

Au préalable des Iimnées récoltées au niveau 
de M, sont placées dans le ruisseau près du lieu 
de récolte dans des petites cages en grillage de 
plastique. 4 cages contenant chacune 10 limnées 
sont ainsi laissées dons le ruisseau pendant 
27 heures. Dans le même temps une cage conte- 
nant 15 hmnées est placée dans un aquarium 
contenant de l’eau prélevée en M,. Trois heures 
après la fin d’appllcafion du traitement on compte 
11 limnées mortes sur les 40 en cages dans le 
ruisseau alors que 2 sont mortes dans le lot 
témoin de 15. 

Vingt heures après la fin d’application du 
molluscicide on recherche les limnées vivantes 
au niveau de M,. On en trouve pratlquement 
autant qu’avant traitement dans un laps de 
temps sensiblement comparable, 

Vingt-quatre heures après I’applicaiion du 
molluscicide on ne notait pas de mortalité de 
poisson ni de tétard en M,. 

3e essai : 

Dans le troisième réseau hydraulique on uti- 
lise également le Bayluscide MD. Le débit en M, 
est de 240 lis. Le lieu d’application A, est 2.300 m 
en amont. 

Le produit est jeté en poudre à la surface de 
l’eau dans un endroit calme et de courant faible 
(en A,). On jette le produit à la main dans un 
geste de semeur, sur une surface d’eau de quelque 
mètres carrés. Au total on utilise 250 g de pro- 
dultchaqvequartd’hevresoit24kgen24hevres. 
On a donc une concentration théorique de 24 kg 
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pour20.000 mx(en MJ soit 1,2 p. p. m. du produit 
commercial. 

Des limnées sont récoltées entre A, et M, 
avant et après traitement dans des laps de temps 
identiques. Les récoltes sont sensiblement les 
,mêmes quelques heures avant traitement, 6. 
24 et 48 heures après traitement. 

On note entre 18 et 48 heures après le début 
du traitement des mortalités de poissons Iégè- 
sement en aval de A,. 

DISCUSSIONS DES RÉSULTATS 

A. - Molurame MD (Zirame). 

Le Molurame (MD) est donné pour actif à 
40 p. 100 sur les limnées pour 0,s p. p. m.. à 
90 p, 100 pour 1 p. p. m. et à 100 p. 100 pour 
2 p, p. m. pendant 24 heures. II faudrait 5 p, p. m. 
pour qu’il soit toxique pour les poissons (GRE- 
TILLAT, 1961). 

Dans notre essai de Laboratoire il faudrait 
atteindre 1 p, p, m. pour une efficacité de 
40 p, 100 et entre 1.5 et 2 p, p. m. pour une 
efficacité de 90 à 100 p. 100. Nous rejoignons 
ici GRETILLAT, 1963 et LACAN. 

Mais nous avons noté que beaucoup de mol- 
lusques quittaient l’eau. 

Dans nos essais sur le terrain il se montre 
réellement efficace à 0.7 p. p, m. pendant 30 heure 
ce qui correspond sensiblement aux données 
classiques i(GRETILLAT, 1961, 0,s p. p. m. 
pendant 48 heures). 

Par contre il se montre alors également 
toxique pour les poissons et les batraciens. Ce 
qui nous éloigne des conclusions de GRETILLAT, 
1961 et GRETILLAT et LACAN, 1961. 

B. - Bayluscide (MD). 

Le Bayluscide (MD) est considéré comme actif 
à 50 p. 100 à la concentration de 0.15 p. p. m. 

, apphquee pendant 24 heures et comme actif 
à 90.100 p. 100 à la concentration de 0.20 à 
0,25 p, p, m. toujours pendant 24 heures (GILLET 
et BRUAUX, 1962). GRETILLAT en 1961 le dit 
actif à des doses de 0,3 à 0.5 p. p. m. (pendant 
24 heures). 

SU~ le terrain la concentration de 0.5 p. p. m. 
pendant 8 heures serait efficace. 

Dans nos essais en Laboratoire le Bayluscide 
i’est montré efficace à 9l%lOO p. 100 à partir 
de 0.6 p. p. m. 

Au cours de notre deuxième essai dans la 
wture (premier essai au Bayluscide). la concen- 
,rotion théorique de 2 p. p. m. pendant 24 heures 
TS semble pas c.vo>r été très efficace, ni wr les 
nollusques ni sur les poussons et amphibiens. 
:Nous discutons plus loin cet échec.) 

Dans notre troisième ~~SOI (deuxième essai 
lu Baylusclde) la conceniration théorique de 
l,2 p. p. m. pendant 24 heures wsemble pas 
woir eu une grande efficacité. (Nous dlscuions 
311~s loin cei échec.) 

L’absence de poissons et batraciens morts 
2” M, lors de notre deuxième essai dons la 
wture tend à montrer que l’on n’avait sûrement 
30s atteint une forte concentration si le Baylus- 
rlde doit être considéré comme ichtyo-toxique 
I~X concenirations actives sur les’ mollusques 
comme le signalent WEBBE (1960), GILLET 
St Coll. (1960), FISTER et Coll. (1960). 

La présence de ces mêmes poussons et batra- 
ciens morts en aval de A, lors de notre troisième 
Essai, alors que plus en aval on ne notait de 
mortalité n cher les poissons ni chez les mol- 
lusques, tient probablement à ce que la concen- 
iration était élevée sous le lieu d’application 
3u produit du fait même de la semI-stagnation 
le l’eau. 

C. - Discussion générale. 

Les concentrations théoriques relativement éle- 
vées auraienf dû être plus efficaces., Le fait que 
nous n’ayons pas obtenu les résultats escomptés 
montre que les conditions d’appllcoiion des pro- 
duits molluscicides dans la nature sont absolu- 
ment différentes des conditions de travail en 
Laboratoire. 

Deux sortes de difficultés apparassent. Les 
unes tiennent au fait même que l’application a 
lieu dans la nature, Les autres tiennent au sys- 
tème hydraulique lui-même. 

Difficultés tenonf *u milieu exiérleui en général. 

Notre premier essai a eu lieu dans une rivière 
assez ombragée, au cours assez dégagé, peu 
encombré de végétaux sauf en quelques endroits 
où poussent des roseaux mais ceuxx laissent 
bien C~U~IT l’eau. Les résultak sont presque 
conformes à ce que l’on attendait en ce qui 
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concerne les mollusques. Ils sont excessifs en ce 
qui concerne les poissons et amphibiens. 

Dans notre deuxième essai, sur les 1.500 m 
zéparant Aa et M, on note plusieurs ralentisre- 
ment5 du cours d’eau, ralentissements plus ou 
moins importants, dûs soit à des roseaux soit 
à d’autres plantes aquatiques (Cypéracées et 
Polygon&es en particulier) formant parfois des 
lacis serrés. 

Nous avons par ailleurs signalé en aval des 
bas-fonds un bourreletalluvionnalrequlsetrouve 
être riche en vase et en matière organique. 

Dans notre troisième essai, entre A, et M, l 
séparés par 2.300 m le cours d’eau semble 
parfols devenu immobile au milieu de larges 
plages de roseaux. II semble presque se perdre 
dans des zones marécageuses subhorizontales 
pour se retrouver quelques centaines de mètres 
plus bas sous so forme initiale de petite rivière. 

Ce bourrelet agit également par YJ présence 
même. Nous wxx signalé qu’il est la cause 
d’une hausse du niveau de l’eau. Dans la pra- 
tique, en saison des pluies cela se traduit par 
des inondations et des exondations successives 
des rives, d’étendues variables selon les pentes. 

Des mollusques ou des pontes peuvent donc 
échapper à l’action du produit s’ils se trouvent 
dans des petites collections d’eau situées sur les 
rives et au-dessus du niveau de la rivière pen- 
dant la durée du traitement. 

Cette barrière marécageuse joue probable- 
ment un rôle de filtre pour le produit mollusci- 
cide en suspension. D’autre port l’on sait qu’il y  
aadsorption du produit par lavaseet les matières 
organiques de même qu’il est acquis qu’il y  a 
diminution de la concentration en matière active 
en présence de plantes aquatiques (FLETCHER, 
1965) (STUFE et GENNERT, 1962) (GENNERT, 
1962). 

Vienne, avant la dessiccation de ces collections 
d’eau, un orage qui surélève le niveau de la 
rivière, la remet en communication avec ces 
collections, un réensemencement en mollusques 
xe produit. 

Les phénomènes d’adsorptlon sont certaine- 
ment en couse en premier lieu dans notre der- 
nier essai et I’lnfluence des plantes aquatiques 
dons notre second essai. 

Rappelons aussi les effets de courant et de 
bords qui peuvent faire que le produit est entraîné 
plus rapidement et en plus grande quantité dans 
la portion centrale de la rivière. Or, les limnées 
se rencontrent davantage dans les zones où le 
courant est fable. 

Signalons enfin que nos concentrations en 
produit sont calculées pour les points situés en 
aval du lieu d’application et non mesurées. 

En effet les méthodes de Laboratoire de déter- 
minahon du Baylusclde (MD) dans l’eau pré- 
conisée par STUFE (1965) ne nous ont absolu- 
ment pas donné satistaction. 

Dificultés tenant ou sysième hydraulique 

Elles se recoupent partiellement avec les pré- 
cédenies. 

Enfin, nous savons que la plupart des points 
d’eau en bas-fond se trouvent être des rivières 
et non des cuvettes fermées. II s’agit donc d’eau 
courante. Le produit molluscicide doit être uti- 
lisé en grande quantité puisqu’à distribuer pen- 
dant tout le temps où l’on veut que la concen- 
tration supposée active se maintienne. D’autre 
part, la rivière traitée est grossie presque conti- 
nuellement par les différentes digitations du 
bas-fond. De même, en saison des pluies son 
débit peut varier très sensiblement. Ce sont en 
fait des quantités d’eau absolument considérables 
qui doiventêtretra~téescequinécessited’énormes 
quantités de produit. Or, nous venons de montrer 
que le résultat est aléatoire même dans l’optique 
d’un traitement bien effectué puisqu’il y  a risque 
de réensemencement de la rivière en mol- 
lusques. II faudrait pouvoir également traiter 
en même temps chacune des digitations dans 
laquelle se rencontre de l’eau collectée en 
ruisseau et à partir du point haut de ce ruisseau. 
Cela ne lèverait cependant pas totalement I’hy- 
pothèque d’un réensemencement à partir des 
petlies collections d’eau de débordements. 

Toutes les causes conduisant 0 un ralentlsse- 
meni de l’eau, et en particulier la tronsforma- 
tion de la rivière en un marécage, augmentent 
les difficultés que nous venons de décrire. 

Le fait que la rivière puisse avoir certaines 
parties de 50” cours semi-torrentueuses et 
d’autres parties très ralenties et étalées entraîne 
des variations de concentrations comme le 
montrent les mortahtés et les survies de poissons 
dans nos deuxième et troisième essais. 
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CONCLUSIONS 

II nous apparaît que l’utilisation de mollusci- 
cides dans les bas-fonds à Madagascar pour 
lutter contre Lymnoeo natolensis, la limnée hôte 
intermédiaire de Çasciolo gigoni,ca. agent de la 
dlstomatose hépatique des ruminants, est une 
méthode pleine d’aléas. Alors que la biologie 
de L. notoiensis qui ne se rencontre que dans 
l’eau, contrairement aux limnées du groupe 
« Auricularia » qui peuvent vivre hors de l’eau 
dans les terrains marécageux, pourrait faire 
croire que l’utilisation de produits molluscicides 
seralt couronnée de succès, nous nous aperce- 
vons qu’il n’en est rien. La complexité du sys- 

tème hydraulique est en cause et les principaux 
inconvénients tiennent 0 la structure même des 
bas-fonds. Ajoutons à cela que la densité du 
système hydraulique et ses ramifications nom- 
breuses, ses multiples digitations rendent, à 
priori. l’application de produits molluscicides 
anti-économique. II faut en effet de très grandes 
quantités de produits et une nombreuse main- 
d’œuvre du fait des multiples points où appliquer 
les produits pour des résultats bien minces, 

Il semble que les produits mollusclcides ne 
pulssent être valablement retenus que pour le 
traitement de collections d’eau bien délimitées : 

lacs, mares, marigots, abreuvoirs par exem- 
ple. 

The distoma+oris in Modagoscar. The molluscicids useforthe prevention 
ogainr~ Lymnaea nolalenris hovorum 

(Intermediory horf of Farciola gigantico) 

Three experiments ofmolluscicids used ogainsi Lymnaea oololensis hovorum in 
ecological conditions of Middle Wert of Madagarcar are related by the author. 
In conclusion. this cantrol method againrt the distomotosis seems net to Lx 

econam~c, toking occount ofthe dlfkulties of use coused hythe ecolog~al candi- 
tiens. 

El autor relais 3 ensayor de u+ilizacXn de moluscicidas paro luchor conlro 

Lymnoea oatolensis hovarum en las condvxoner ecolqcas del media-oeste de 
Madagascar. Teniendo en cuenta 10s dificultades de uIilizaci6n cauradas par la 

ecaloglo. concluye que dicho método de lucho contra lo fasciolosis en tal caso 
no mrece econ6mico. 
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Rev. Eiev. Méd. vé,. Pays tro&, 1909, 22, (39348) 

Mollusques pulmonés d’eau douce 
basommatophores, vecteurs au Tchad 

d’affections parasitaires du bétail ; 
leur élevage au laboratoire 

par E. BIRGI (*) ef M. GRABER (“*) 

RÉSUMÉ 
Les auteurs apr&s avoir souligné l’importance pour le bétail adulte des zones 

sahéla-soudaniennes du Tchad des offectionr pororitaires dues à Ceriains tre- 
matodes hépatiques. storn~cw~ eiveineux (Foscioia. Poramphislomum, Corrr?yerius 
et Schistoromes), décrivent une m&hode simple ef pratique permettant, dons des 
conditions climatiques très dures. l’élevage des principaux mollusques vecteurs. 

lis donnent également quelques indicolians concernant le cycle saisonnier 
de 8. forskoiii. 8. jousreoumei : B. Iruncolus. L. nolaiensir. et s’efforcent de tirer les 
conclusions pratiquer de celte étude. notamment en ce qui concerne 10 lutle 
contre ces mollusques ei l’époque In plus favorable pour traiter les animaux 
porteurs de Fowolo gigontico 

A la suite d’enquêtes effectuées de 1954 0 1968 
chez divers ruminants et chez les équidés de la 
République du Tchad (GRABER. 1967), il est 
vite apparu que les affections parasitaires provo- 
quées par les Trématodes du foie, de l’appareil 
digestif et du système veineux tenalent une place 
essentielle dans la pathologie des animaux 
domestiques vivant dons les zones comprises 
entre le 9e et le 12e parallèle. 

Ces helminthes ont un cycle biologique 
complexe qui nécessite, à un certain moment, le 
passage obligatoire par un mollusque pulmoné 
d’eau douce basommatophore. 

Devant I’lmportance prise par ce problème, 
il a été décidé, dès 1965, d’étudier de façon plus 
approfondie : 

- les mollusques vecteurs et leur répartition 
géographique ; 

(*) Institut d’enseignement zootechnique et v&&rinoire 
d’Afrique centrale. FESAC. Fort-Lamy. 

[**) Institut d’Elevoge et de Médecine Vétérinaire des 
Pays tropicaux. Laboratoire de Forcha. Foti-Lomy. 

- les cycles évolutifs des espèces parasites 
dominantes (Fosciolo gigoniico, Poromphistomum 
mrcrobothrium, Cormyerrus spatiosus) ; 

- les répercussions de ces helminthiases sur 
la santé de l’animal : 

- les traitements antidistomiens 

Pour ce faire, il était absolument nécessaire, 
dans un premier temps, de créer un élevage de 
mollusques répondant aux trois impératifs sui- 
vants : 

- être d’un prix de revient tr& bas. 
- ne demander qu’un entretien réduit, 
- permettre d’obtemr le plus grand nombre 

possible d’individus. 

Les conditions climatiques très dures régnant 
dans la région de Fort-Lamy rendaient à priori 
cet élevage très aléatoire. 

Après bien des tâtonnements, une méthode a 
été mise au point fin 1966 qui o permis une série 
d’observations intéressantes sur les variations 
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saisonnières de certaines populations de mol- 
lusques. 

TRÉMATODES PARASITES DES RUMINANTS 
DOMESTIQUES ET DES ÉQUIDÉS 

Sur 12.795 animaux domestiques autopsiés au 
Tchad, 17 espèces différentes de Trémotodes 
ont jusqu’à présent été rencontrées (GRABER 
1967), appartenant à 6 familles et 0 11 genres 
,différents (tableau no 1). 

La chèvre est en général assez peu parasitée 
sauf par Paramphistomum microbothrium. 

Le mouton comme le jeune zébu hébergent 
surtout des Paramphistomidoe et des schistosomes. 
Chez les ~VI~S, la bilharziose intestinale entraîne 
chaque année des peries, vorlables selon les 
régions, la zone la plus contaminée étant octuel- 
lement celle du Lac (Iseirom-Massakory). 

Les zébus adultes (+) par contre sont porteurs 
d’un très grand nombre de trémotodes, souvent 
ossoclés par 2, 3, 4 OU 5. 

0.1 

mevaux 
(53) + 

22.6 

56,s 

Chez le dromadaire, le parasitisme est négli- 1 Dicrocoelium hospes se rencontre dans toute la 
geable. 

Chez les équidés, la gastrodlscose et la 
schistosomiase ont “ne certaine importance 
surtout chez le cheval. 

vallée du Haut-Logone, le Nord Cameroun et 

(*) A partir de 3 ans. 
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l’Ouest de la RCA. Sa présence, en zone sahé- 
lienne, n’a été signalée qu’une fols à Abéché(+). 

Fasciolo gigontica est presque inexistante 0 
l’Est et a Nord d’une ligne théorique joignant 
Mao à Am-Timam. Les bassins du Chari. du 
Logone et le lac Tchad constituent des foyers 
importants de distomatose bovine. 

L’étude de ces parasitoses présente donc un 
intérêt certain pour le Sud de la République du 
Tchad où le Service de I’AgrlcuIture cherche 
actuellement à développer conjointement le 
Coton et I’Elevage qui,pour I’instant,est presque 
entièrement limité à la culture attelée (40.000 
têtes en 1967). 

II en est de même pour les Paromphisfomidae 
et les Gosirothyiocidoe de la panse. LES MOLLUSQUES VECTEURS 

Quant aux schistosomes, ils paraissent beau- 
coup mieux répartis et on les retrouve fréquem- 
ment très au Nord au Bahr-el-Ghazal et jusque 
dans I’Ennedi. 

D’une façon générale, le parasitisme par 
trématodes hépatiques et gastriques (tableau 

La faune malacologique a déjà fait au Tchad 
l’objet de nombreux travaux. Les, premiers 
exemplaires ont été récoltés, il y  a cent ans, par 
le Docteur Gerhard ROHLFS au cours d’une 
traversée du Sahara. Depuis, plusieurs missions 
ont permis de rassembler un important matériel : 

no 2) semble être plus abondant entre les 
isohyètes 650 (limite Nord culture coton) et 
1.300 (carte no 1). sauf dans /a basse vallée du 
Chari (Fort-Lamy) et dans la préfecture de Bol 
où le lac Tchad et son affluent principal le Chari. 
représentent un milieu éminemment favorable à 
lapullulationdes mollusquesvecteurs(LÉV~QUE, 

missions MONTEIL (1892 et 99). GENTIL, 
FOUREAU-LAMY, LENFANT, expéditions CHA- 
DEAU (1905-06). CHEVALIER et TILHO \.. . M9rlh. 
1909). 

1967 a). 
Id (Sud-Oues; et Tibesti). ’ 

I 

(*) Bétail transhumant venu du Solamoi. 
(*) der Index bibliagraphiquer complets figurent dam 

cette publication. 
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CARTE@ : ISOHYETES et LIEUXde RECOLTE des VECTEURS 

I Eohr el Ghazal , Moussoro,lmari 

2 Mm 

3 Lac Fitri 

4 Ouaddi Hoddod 

5 Kharma 

6 Kodjemeur 

7 Fama Ouazat Ouoyali 

6 Arado 

9 Moundou 

10 Pala 

II Lac de Fiangu 

Ii? Lac de Tihem 

13 Rivibre Kabia 

14 Kerchen 

15 RiviBre Ba-illi 

16 Riv&e Laumio 

17 Fort-Lamy 

18 Lac Tchad(O.R.S.T.0.M) 

19 Maroua 

l 
22’ 

OUDAN 

0 

Plus récemment, LÉVEQUE (1967 a) signale Seules actuellement (**) celles qui oppartien- 

l’existence de 28 espèces et variétés de mol- nent au groupe des gastéropodes pulmonés 
lusques aquatiques dans la partie Est du lac 
(Est de la longitude Baga Sola). (**) on ignare encore le cycle de Dicrocodiium haspes. 
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basommatophores ont un intérêt médical et 
vétérinaire. 

l Ce sont (*) : 

l 1’~ Famille des Lymnoeidae. 

Genre Lymnaea, LAMARCK (1799). 
Limnoeo nafolensis (KRAUSS. 1848). 

9-10-11 -12-13-14-15-16-18-19. 

20 Famille des Plonorbidoe. 

2.1. Genre Biompholorio, PRESTON (1910). 
2.1 .l. Biomphoioria pfeiferr (KRAUSS, 1848). 

9-10-11 -12-15-18-19. 

2.1 .2. Biomphaforio sudanica (MARTENS, 
1870). 

11-12-18. 

2.2. Genre Segmenforbis (MANDALH-BARTH, 
1954). 

3-11-12-18. 

2.3. Genre Gyraulus (CHARPENTIER, 1837). 

Gyrouius costuloius (KRAUSS. 1848). 
9-10-11 -12-17-18. 

(*) les chiffres indiquent les points de récolte (voir 
carte rl= 1). 

2.4. Genre Anws (STUDER, 1820). 
2.4.1. Anisus notolensrs (KRAUSS. 1848). 

9-10-11-17-18 

2.4.2. Anisus coretus (BLAINVILLE, 1826). 
30 Famille des Bulidae. 

Genre Bulinus (MÜLLER, 1781). 

3.1. Bulinus jousseoumei (DAUTZNBERG, 
1890). 

I-II -12-18-19. 

3.2. Bdinus truncotus (*) rohffsi (CLOWN, 
1886). 

3.4.7.8.9.10.Il-12.13.14-I!i- 
17 (**) - 18. 

3.3. Bulinus forskof! (EHRENBERG, 1831). 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12 -13 
-14-17-18. 

Ces pulmonés ne sont pas tous vecteurs de 
maladies parasitaires. ainsi que le montre le 
tableau n” 3. 

(*) Sons doute identique à Bulinus (Physopsie) giobuiosus 
:Franc. ,968). 

(**) Mis en evidence en octobre 1968. 
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CONDITIONS CLIMATIQUES GÉNÉRALES 
DE LA RÉGION DE FORT-LAMY 

La région de Fort-Lamy est soumise à un climat 
de type sahélien comportant une saison sèche et 
une saison humide, cette dernière s’étendant de 
la fm mai à octobre. 

Les précipitations dont la valeur moyenne est 
de 578 mm par 4” pour les années 1965.1968 
(tableau no 4) ont lieu en majeure partie en 
juillet et en août. 

Le degré hygrométrique subit le contrecoup 
de cette situation : les pourcentages les plus bas 
sont relevés de décembre à mai ; de juillet à 
octobre ils oscillent entre 80 et 90 p, 100. 

Quant à la température, elle est caractérisée 
par des écarts journaliers importants atteignant i 

17-19 OC de février à moi. A l’ombre, en avril- 
mal. certaines années, les maximums dépassent 
40-41 oc. 

De telles conditions. très sévères, risquent de 
gêner les élevages : en effet, la température de 
l’eau où sont disposés les mollusques doit être 
supérieure à + 2OoC (KENDALL et PARFIT, 
1965) sans dépasser + 28 3OoC (CLAUGHER, 
1960). 

Généralement, on maintient l’eau des bacs à 
260 28oC (BITAKARAMIZE, 1968, DAYNES. 
1967). 

MÉTHODES D’ÉLEVAGE 

De nombreuses méthodes ont été décrites 
selon les réglons et les latitudes : bacs à circula- 
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tion d’eau continue disposés dans une pièce où la 
température ne descend jamais au-dessous de 
25OC (SWART et REINECKE.1962), aquariums, 
cuves (KENDALL et PARFIT, 1965), bassins de 
650 litres placés en série dans un bâtiment aéré 
naturellement (GRETILLAT, 1960). 

Les méthodes d’élevage ont été d’ailleurs 
codifiées par CLAUGHER (1960). 

Ces techniques ont leurs avantages et leurs 
inconvénients. Dans les pays où la température 
est élevée à certaines époques de l’année, elles 
nécessitent I’lnstallation d’une pièce climatisée, 
ce qui augmente considérablement les coûts de 
recherches et crée des sujétions quelquefois im- 
portantes (surveillance constante, personnel spé- 
cialisé, etc.). 

Aussi s’est-on efforcé au laboratoire de FAR- 
CHA de mettre au point des élevages simples et 
faciles à maintenir. 

10 Au laboratoire même. 

1 .l. Des cristallisoirs de 19 x 8 cm. d’une 
capacité d’environ 2,s htres, ont été remplis 
d’eau claire et de végétaux aquotlques, essentiel- 
lement Ceraiophyllum demersum. Ils ont été placés 
dans un couloir aéré et constamment balayé par 
un fort vent soufflant du Nord. Ils ont resu divers 
mollusques recueillis dans des mores temporaires 
situées à la périphérie immédiate de Farcha. 

La nourriture était à base de salade et l’eau 
provenait du forage du laboratoire. 

A partlr de mars 1965, la température am- 
biante est montée jusqu’à 33.350. II a fallu alors 
entourer les cuves de linges mouillés pour 
obtenir une eau relativement fraîche, ne dépas- 
sant pas 3poc. 

Cette méthode a été abandonnée, car : 
- II est nécessaire de vidanger les bacs deux 

ou trois fois par semaine. Le slphonnage qui 
accompagne cette opération entraîne à I’exté- 
rieur un grand nombre de jeunes qui sont 
perdus pour l’élevage : 

- à cette époque de l’année, de violents 
vents de sable apparaissent, couvrant l’eau des 
CristalllsoIrs d’un véritable voile qui Intoxique 
les mollusques, 

- si Bulinus forskoli se développe à peu près 
normalement, il n’en n’est pas de même pour 
limnoea natolens~s, Bulinus truncafus. Bulinos 
jousseoumei et Biompholaria pfeifferi qui n’arrivent 

pas à se multiplier convenablement. II en résulte 
un élevage précaire qui ne répond ni aux buts 
fixés. ni aux besoins. 

1.2. D’autres dlspositions ont alors été prises.. 
Des observations faites en divers points de récolte 
(Fort-Lamy. Lac Tchad, Lac Fitrl, Lcic de Fianga) 
ont montré que ces gastéropodes pulmonés 
vivent en général dans des eaux très chargées 
en matières organiques dont le pH varie de 7,6 
à 8,6, alors que l’eau du forage du laboratoire 
<1 un pH de 6.6 (tableau na 5). 

Pour serrer les conditions naturelles de plus 
près, des bacs plus grands (18 x 30 cm) en 
motlère plastique. d’une capacité de 10 litres 
environ, ont alors été utilisés et disposés de la 
même façon que dans l’expérience précédente. 

On dépose dans le fond de chacun d’eux de la 
boue prélevée dans les marigots proches du 
laboratoire que l’on mélange avec de l’eau 
claire. 

On laisse décanter une quinzaine de jours, 
puis on ajoute des Cerofophyllom et des mollusques 
qui sont nourris avec des feuilles de salade. 

On complète, au fur et à mesure de son évapo- 
ration, l’eau des bacs dont la vidange est faite 
toutes les trois semaines seulement. 

La température se maintient entre 27 et 28 OC 
entre septembre et novembre et entre 23 et 
26 OC entre novembre et janvier. 

Par rapport à la précédente, cette méthode 
permet une meilleurecroissancede 8. jousseoumi, 
a. truncotus et L. notalensis. Les pertes de jeunes, 
au moment du siphonnage et des vidanges. sont 
réduites au minimum. 

Cependant la prolifération de Vols prfncipales 
espèces est telle que le nombre de récipients 
susceptibles de les recevofr doit être considéra- 
blement augmenté, ce qui demande beaucoup 
de place et de manipulations, d’où des pertes de 
temps appréciables. 

De plus, à 1’1ntérieur des bacs, la concurrence 
vitale joue au profit des adultes. Les jeunes 
mollusques, les plus aptes à l’Infestaiion expéri- 
mentale par Fozcrolo ou Paramphisiomum ne sont 
pas assez nombreux et c’est là le principal défaut 
de la méthode. 

II est bon de noter également que Minus 
forskoli. dans ces conditions, ne se multiplie pas. 

Cette technique a néonmoins été conservée au 
laboratoire pour des essais limttés à quelques 

Retour au menu



mois d’hiver et n’intéressant qu’un petit nombre 
d’individus des genres Gyroulus et Anisus. 

20 A l’extérieur du laboratoire sous abri. 

Fort des enseignements tIrés de cette expé- 
rience, II Q alors été décidé de recréer le plus 
exac+emen+ powble les facteurs écologiques qui 
contribuent dans /a nature 0 l’épanouissement de 
la faune malacologique. Les mollusques ne sont 
plus élevés à l’miémur, mois à l’extérieur du 
laboratoire. 

De grands bacs de fer. semi-circulaires, de 
3 m de long. 80 cm de large et 40 cm de haut, 
d’une contenance de 750 Mres, ont été installés 
au ras du sol contre le mur d’un bâtiment. Un 
auvent de 2,lO m les abute du soleil. L’orlenia- 
+I~II est Nord Nord-Est, ce quf les met sous vents 
dominants du Nord-Est (novembre à avril) ou 
de l’Ouest Nord-Ouest (M à octobre). 

Cette disposlilon entraîne un certain brassage 
des eaux de surface, empêche la formation de 
voiles bactériens, et maintient une température 
convenable dans chaque bac. La luminosité est 
suffisante pour le développement de la flore et la 

microflore, le soleil ne frappant les bacs que le 
matin (1 h) ei l’après-midi (1 h). 

Comme dons le COS précédent. le fond des 
récipients esi recouvert de boue arrachée aux 
rares de voisinage. On procède à la mise en 
eau. Un mois est nécessaire pour que la boue se 
décanie et qu’une fine pellicule de rouille c~ppa- 
ms5e sur les parois. 

On ensemence alors avec : 

- des Cerafophyllum qui permettent une 
meilleure oxygénation des eaux ; 

- des Nymphea rufescens dont les feuilles sont 
les lieux de ponte préférés des mollusques : 

- des Osciflatoriofournis par la boue d’origine 
et qui se fixent sur les surfaces Intérieures des 
bacs, une fols la couche de rouille formée. 

Tous les dix jours environ, on rajoute un cer- 
tain volume d’eau, variable selon la saison, 
destiné à compenser l’évaporation et à maintenir 
le niveau 0 5 cm des bords. Aucun bac n’a été 
vidé depuis octobre 1965. 

La protection des mollusques et de leurs pontes 
contre divers prédateurs (marabouts, hérons. 

400 

Retour au menu



crapauds) est réalisée QU moyen de grillages 
moustiquaires. 

Des feuilles de salades sont régulièrement 
distribuées : elles assurent la nourriture des 
mollusques adultes, les jeunes se contentant 
des algues (Oscillotor~o) très abondantes dans le 
nouveau milieu. 

II n’est pas possible d’obtenir Immédiatement 
une population Importante et homogène dons 
choque récipient. Un temps de latente de 2 
à 3 mois est nécessaire. II faut attendre en effet 
que le pH oclde de départ qui entrave la multi- 
plication des pulmonés passe à 7,6-8,3, ce qui se 
produit progressivement sous l’effet conjugué de 
la boue et des micro-organismes mêlés à l’eau 
du forage. 

Le tableau no 6 montre les changements 
survenus dans la composition chimique de l’eau 
des bacs, un on après leur mise en service (cf. 
tableau no 4). En définitive, expérimentalement, 
on obtient peu à peu des eaux comparables à 
celles du Nord du lac Tchad où Bulinus, Limnées 
et Bwxnpholoria sont très fréquemment rencontrés. 

TABLEAU Ii* VI 

Par ailleurs, des relevés thermiques réguliers 
effectués tous les jours vers 17 heures du 
14 octobre 1967 au 15 juin 1968 indiquent que 
la température maximale des bacs n’a jamais 
dépassé + 27,5oC, même à l’époque la plus 
chaude de l’année (avril-mai) et que la tempéra- 
ture m~mmale oscille entre 16 OC et 17,5 OC en 
décembre et en janvier (graphique na 1). 

i 
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La DoDulotion des bacs est très laraement [ F~anao où souvent Dlusieurs aenres cohabitent 
suffisante pour des études de population et pour 
des essais d’infestation. En décembre 1968, i I a été 
dénombré dans les bacs 1 et 4 de 1.300 à 1.43C 
jeunes a. truncatus de 3 à 4 mm et, dans les bacs 2 
et 3, de 800 à 1.300 i. notolensis adultes de 7 à 
14 mm. 

RÉSULTATS 

II ne sera question ici que des quatre espèces 
principales : B. forskol!, Bulmus fruncotus. Bulinus 
jousseoumei et 1. natolensis. 

10 Au laboratoire. 

/ I  i 

r 
/ 

1 

la fm de la SCLISOII sèche de mars à juin. A partir 
de juillet l’élevage périclite et se maintient 
péniblement à un niveau très bas durant toute 
la saison des pluies (juillet 0 octobre). 

Par ailleurs, 5. forskoii supporte très mal la 
concurrence des autres mollusques : lorsque, 
dans un bac, coexistent 8. truncatus, B. notolensis 
et B. fwskoli, ce dernier est automatiquement 
éliminé. C’est ce qui se passe également dans la 
nature : les mares autour de Fort-Lamy ont des 
populations homogènes très importantes de 
5. firskoli, seule espèce recueillie jusqu’en 
octobre 1968. Par contre, sur les rives du lac de 

(B. truncotus, 5. psseaumei, 1. notalensis. B. pfei- 
fferi) on ne trouve que quelques individus Isolés. 

/ Les rares colonies de 5. firskoli sont faibles et 
strictement localisées à des zones dont les autres 
pulmonés sont absents. 

1 .2. Bulinus truncatus, Bulinus Jousseoumel et 
Limnoea notolensis. 

Dans les bacs extérieurs, comme au labora- 
toire, on assiste, ou cours des années 1966 et 
1967. à un accroissement massif des populations 
à partir du mois d’octobre. Le maximum est 
atteint entre novembre et février (graphique 
no 3). A compter de mars-avril, le nombre de 
mollusques baisse considérablement. La chute 
est brutale et, durant l’hivernage, il ne subsiste 
que quelques adultes, ce que confirment d’autres 
études effectuées de mars 1965 à juin 1967 : des 
bulins recueillis en juin 1965 au lac Fitri et des 
limnées provenant du lac Tchad ont végété, et 
n’ont commencé à se reproduire de façon nor- 
male que vers le 15 octobre. 

Là encore, lorsque B. tiuncotus, a. jousseaumei 
et 1. naialenris sont présents dans un même bac, 
un phénomène de concurrence vitale apparaît 
au détriment des bulins (graphique na 4) qui 
survivent d’ailleurs en partie. II est possible que 
le milieu artificiellement créé dans les bacs loue 
un certain rôle, car l’eau qui y  est contenue est 
claire, non brassée, ce qui convient bien aux 
limnées. mais non aux bulins qui préfèrent les 
eaux peu profondes, stagnantes et très chargées 
en matières organ,ques. 

Quant aux Biomphalorio, 11s ne tolèrent pas 
d’être mis en contact avec d’autres gastéropodes. 
Dans ce cas, la croissance s’arrête rapidement. 
bien que le milieu dans lequel ils se trouvent ne 
diffère pas fondamentalement de leur milieu 
d’origine. 

Que ce soit pour 5. forskoii, 5. fruncatus, 
B. pusseoumei. 1. noialensis ou Biomphalorio sp., 
on a toujours intérêt à isoler les espèces et à les 
mettre dans des bacs séparés. 

20 Concordance des résultats obtenus au labo- 
ratoire et des observations faites sur le terrain. 

2.1. Bulinus forskali. 

Dans les mares autour de Fort-Lamy, le bulin 
se développe au moment des premières pluies 
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GRAPHIQUE no 3 : Etude comparée de deux GRAPHIQUE n04: Concurrence dons un 
populations de mollusquss (Septembrel965 a même bac entre diverses populations de 

Juin1966 et Septembrel966o Juinl967.) mollusques. 

.b, 
S ONDJFMAMJ SONDJFMAMJmaiS SONDJ FMAMJ J mois 
1965 1966 1966 1967 1967 1968 

Limnaea notalensis 

__------ Bulinus truncotus rohlfsi 

Nombre de mollusques collect& sur une feuille de laitue en 30 secondes 

qui aboutissent à la nuse en eau des marigots. 
Leur population croît rapidement de juillet à 
septembre, puis cesse d’augmenter dès la 15e 
semaine (LÉVEQUE, 1967 a) avec production 
d’individus de faible taille qui vont au moment de 
l’assèchement des collections d’eau (début dé- 
cembre) passer In saison sèche enfouis dans le sol 
jusqu’à la saison des pluies suivante. 

Pour 8. forskoli, il y  a donc distorsion entre le 
cycle expérimental ou laboratoire et le cycle 
naturel. Le même phénomène a été signalé au 
Khouzistan pour Bulinus truncafus par GAUD et 
Coll. (1962). Aucune explication valable ne peut 
être actuellement fournie. 

2.2. Bulinus truncofus, Bulinus jousseoumei et 
limnoeo nofolensis. 

l’on pusse vraiment rendre responsable de cet 
état de chose la baisse saisonmère du niveau du 
Lac ou son réchauffement en avril-mai, puisqu’au 
laboratoire le même phénomène est observé à la 
même époque dans des bacs où la température 
ne dépasse pas 27.5 OC. 

Au lieu dit Folmaye, les fluctuations sont encore 
plus nettes : 

Février- 
Espèces Fin nm mors Dimi- 

1967 1967 nuiion 
- - - - 

Le cycle biologique naturel et le cycle expéri- 
mental semblent se recouper assez étroitement. 
En effet, des récoltes effectuées en février-mars 
en cinq points différents du lac de Fianga par 
dix personnes travaillant en moyenne 4 heures 
dans la matinée, ont permis de dénombrer un 
grand nombre de mollusques (tableau no 7). 
Deux mois et demi plus tard h la fin mai, les 
populaiions diminuent sensiblement. sans que 

APPLICATIONS PRATIQUES 

Elles sont, au Tchad, de deux ordres : 

10 En matière de destruction des gastéropodes 
vecteurs par des molluscicides. il est nécessaire 
de tenir compte des cycles saisonniers. 

Pour Bulinus forskafi en zone sahélienne. 
l’intervention devraavoirlieu à lafin delasaison 
des pluies en octobre, quand le volume des 
mores se réduit et avant que les mollusques 
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n’entrent en «dormante ». Ces opérations sont 
parfaitement réalisables lorsqu’il s’agit de 
mares temporaires sons poisson, sèches en 
décembre-janvier. 

Pour Buiinus jousseaumei, Bulinus truncotus et 
Lmnaea naialensis, sur les bords des rivières et 
des lacs, l’épandage de produits anti-mollusques 
se fera à l’époque des basses eaux, quand les 
populations ont tendance à régresser (d’avril 0 
juin). On a ainsi toute chance d’éliminer les 
adultes, les jeunes et, si possible, les pontes. 

20 En ce qui concerne Fowola gigontico. le 
vecteur Limnoeo notolensis recommence à foi- 
sonnetenzonesoudanienneàpartlrdenovembre, 
époque où les animaux quittent les points hauts 
pour aller pâturer dans des bas-fonds moréca- 
geux riches en vecteurs. 

Dans les conditions du Tchad, à pal-tir d’un 
ceuf de Fowolo gigonko, le stade de métocer- 
caires infestantes Ihbres dans la nature est atteint 
au bout de 3 mois. 

On peut donc considérer que I’lnfestation des 

Phaiol. - Batterie de bacs 
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Photo 3. - Ltmnéer sur une feuille de salade 
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animaux domestiques est susceptible de se 
réaliser dès février de l’année suIvante. Elle se ( 
poursuivra jusqu’à la fin mai. Au-delà, la dimi- 
nution saisonnière des populations de Lim”ées : 
et la réapparition aux premières pluies des , 
mares de surface où le bétail va boire et dont ces , 
gastéropodes sont absents rendent plus dlftÎcile , 
la contamination du bétail 

II faut environ 136 jours (*) pour que la méta- 
cercaire absorbée par l’animal donne un 
Distome adulte mûr, capable de pondre des 
œufs décelables dans les selles. 

Dons le Sud et l’Ouest du Tchad, la Distoma- 
tose bovine est une maladie de fin de sason 
sèche début de saison des pluies (15 mai-15 aoùt), 
ce que confirment les observations faites tant à 
l’abattoir que sur le terraln (GRABER, 1967). 

Ces notions ont une très grande Imporionce 
en matière de lutte antidistomlenne : les troite- 
ments systématiques des animaux de culture 
attelée seront effectués en mai-juin. quand les 
Trémotodes presque mûrs peuvent être facile- 
ment touchés ei détruits par les anthelminthiques 
actuellement disponibles. 

Au Tchad, dans un premier temps et pour plus 

de sécurité, on recommande un second traItement 
«préventif» en octobre-novembre, de manière 
à ce que les animaux. quand ils Iront dans les 
pâturages de saison sèche, n’hébergent plus de 
Fasciolo. 

CONCLUSIONS 

10 Les affections parasitaires dues à des, 
Trématodes hépatiques, stomacaux et veineux 
,(Fosc~oia, Poromph~siomum. Cormyerius et Schisio- 

somo) ont une grande importance dans la patho- 

logie du bétail adulte des zones Sud et Nord- 

Ouest de la République du Tchad. 
Le cycle évolutif de ces helminthes nécessite 

(*) BIRGI ei GRABER. Non publie. 

la présence de mollusques pulmonés d’eau douce 
xpparienant aux genres lymnaea et Bulinus. 

20 Compte tenu des conditions climatiques 
sévères de la réglon de Fort-Lamy, l’élevage de 
nollusques au laboratoire dans des pièces non 
rllmatisées n’est réalwble qu’à une certaine 

période de l’année. 
Pour pallier cette difficulté, les mollusques ont 

oté disposés à I’extérwur, dans des bacs de 
750 litres protégés par un auvent et orientés 
Nord-Nord-Est sous vents dominants. Les résul- 
tais sont favorables et aboutissent à la prodvctlon 
d’un très grand nombre d’individus. 

30 Bulinus forskall, fréquemment rencontré 
dans les mares du Sahel a un cycle saisonnier qui 
suit étroitement la saison des pluies et la mise en 
eau des collections b’eou (de juillet à décembre). 

BulinusJousseaumei, Bulinus truncotus, et limnoeo 

notolens~s pullulent de novembre à mars le long 
des rivières et des lacs. Par contre, de mai à 
octobre, la populotlon se maIntient à un niveau 
très bas. 

40 Dans les bacs d’élevage, chaque espèce doit 
être soigneusement séparée car apparaissent 
des phénomènes de concurrence qui amènent 
très rapidement la disparition de certaines d’entre 
elles. 

50 Les applications pratiques de cette étude 
sont envIsagées sous l’angle lutte anti-mollusques 
et époque de traitement des animaux atteints de 

Distomotose hépatique à Faso& gigoniica. 
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Bmxnm~+ophorer fresh woter pulmonate molluscs, 
vectarr oflivestockparasiticdireorer in Chad. Breeding possibilifier in laboratory 

The authors naie ihe imporIance of parasiiic direoser caured by some ~~OUI, 

gasiric, hepoiiciremotada (Çascioio, Paromphiziomum, Cormyrrius ond Schisiosomo) 

for +he oduii lives+ocIk ofsahelo-sudanion zones af Chad. They describe a single 
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and practical method allawing the breedmng ofprincipal ~C+O~S mollusc~ m very 

hard climatic conditions. 
Some indications obout +he seosonaI cycle of B. forskali. 8. jousseoumei. 

B. truocafus, L. nololensis are furnished. The procfical conclusions from this study 
are drawn, particulorly concerning +he moIIux~ prevention ond the most pro- 
pitious period to cure +he onimals inferted by Foscioia gigontro. 

Derpués de hober demostrado 1a importancia, para el ganodo adullo de las 

ZO~OS sahelo-sudanera del Chad, de enfermedodes parasitaarIas cousador 
par tremdtodor hep6tlcor estomacales y venosos (fasoola. Poromphrsfomum. 
Cormyerius y erquisforomos), lx autares descrlben un metodo simple y pr6ctico 
permiiiendo cr~or 10s principales molusco~ vectorer. en condiciones climdticos 

muy desfavorables. 
Don tamb~en algunas Indicaciones concerniente al ci& de kmporoda de 

6. forskal,, 8. ,ousseoumei. 8. Iruncatus. L. nolaiensis. Mostron las conclusiones 
prdcficas de er+e es+udio, particularmenfe en 10 concerniente la lucha contra 
dichor moluscos y el periodo mas favorable para trator 10s animales portadores 
de Fosciolo ggonlrco. 
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Rev. Eiev. Med. vé,. Pays iiop., ,909, Zl, (409.415) 

Étude électrophorétique 
des protéines sériques d’herbivores 
et d’oiseaux de la faune tchadienne. 

Premiers résultats 
par R. QUEVAL (*) 

(avec la collaboralion de Madame M. BROCK) 

RÉSUMÉ 

L’analyse électrophor6tique des constfluants pratidiques du sérum d’animaux 
rouvager et de leur mobilite reloiive a éfé réol~sée sur 26 genres zoologiques 
comprenant 119 sérums de mommifèrer et 74 sérums d’oireoux appartenant 0 

la faune cynégétique tchadienne. 

INTRODUCTION 

La technique d’électrophorèse sur papier est 
devenue aujourd’hui une méthode simple et 
rapide, permettant l’isolement des fractions 
sériques et leur étude subséquente après un 
fractionnement physique de leurs molécules 
protéiniques ionisées. 

Ce mode d’investigation esi largement utlllsé 
en médecine humaine : d’une part c’est une 
méthode d’estimation quantitative permettant 
de définir la proportion relative de chaque 
constituant Indwidualisable à l’intérieur des 
différents composants protéiniques (albumines 
et globulines), d’autre part c’est une méthode 
de diagnostic commode dans certanes affecticns 
(néphrose hpoïdique, myélome multiple, hémo- 
globinoses. atteintes hépatiques, etc.). 

En médecine vétérinaire, la méthode électro- 
phorétique s’est vulgarisée plus tardivement à 

(*) 1, E. M. V. T. laboratoire de I echerches v&&inaires 
de Farcho. Fort-Lamy, Tchad. 

l’étude comparative des sérums normaux et 
pathologiques des animaux domestiques et de 
laboratoire. 

Les valeurs normales et les variations physio- 
logiques des protéines sériques désormais bien 
établies chez les animaux domestiques sont rares 
chez les an,maux sauvages. 

Le but du présent travail n’est pas de définir le 
protéinogramme type du sérum des espèces 
sauvages (mammifères ou oiseaux) j ce mode 
d’investigation électrophorétique nécessite un 
grand nombred’observations. Plusieurs nombres 
de paramètres doivent en outre être précisés 
(conditions physiologiques, pathologiques. éco- 
logiques). 

Cependant, une telle étude~~semble intéressante 
et se doit d’être abordée pour contribuer à I’éta- 
blissement des constantes électrophorétiques 
de chaque espèce sauvage qui permettront une 
comparaison entre elles, de même qu’avec celles 
de l’homme et des animaux domestiques. Em 
outre, elles seront un point de départ pour les 
recherches de physiologie animale comparée. 

499 

Retour au menu



MATÉRIEL ET MÉTHODE 

1. Espèces ef aires géographiques. 

Les observatloni oni porté sur sept ordres 
zoologiques : artiodactyles. proboscidiens, carni- 
vores et insectivores pour les mammifères ; ansé- 
riformes. grulformes et ordéiformes pour les 
oiseaux, comprenant 26 genres différents : 
phacochère (Phocochaerus oethiopicus, Pallas) ; 
hippopotame (HIppapotomus amphibius 1.) ; 
buffle (Syncerus cajjër aequinoxiolis, Blyth) ; 
bubale rouge (Aicelophus lelwel, Heuglin) : 
damalisque (Damoliscus korrigum. Ogilby) ; 
cephalophe (Sylwcapro gr~mmm. Linné) : ourebi 
à front noir (Ourebio ourebi dorcos, Schw.) cpb de 
Buffon (Adenoto kob, Erxleben) : cob onctueux 
,(Kobus defessa, Rüppel) ; gazelle des sables 
,(Gorello dorcos doras. Linné) ; Gazelle Corinne 
(Gazello rufifrons, Gray) ; biche Robert (Gazelio 
dama, Pallas) ; hippotrague ou Antilope cheval 
(Hippotragus equinus, Desmaret) : Oryx (Oryx 
Aegorix olgazel, Oken) ; élan de Derby (Jouro- 
trogus derbmnus, Gray) : éléphant (loxodonta 
africono. Blumenbach) ; mangouste (lchneumia 
,alblcoudo, Cuvier) ; hérisson Atelerix (Erinoceus) 
albiventrir sp~cuius, Thomas et Wroughton). 

Parmi les oiseaux : marabout (leefoptilos 
crumeniferus. Lesson) ; oie armée (Pleciropieru~ 
gombensis, Linné) ; oie caronculée (Sarkidiornii 
meionotos, Pennont) : oie d’Egypte (Alopocher 
aegypiiocus, Linné) ; canard siffleur (Dendrocygnc 
viduofo, Linné) ; plntade (Numdo meleogrrs 
Linné) ; outarde (Choriotis arabs Stieberi, Neu- 
‘marin). 

Au total, les constituants protidiques du sérum 
.des animaux sauvages ont été analysés sur 191 
sérums dont 119 appartiennent aux mammifère! 
,et 79 aux oiseaux. 

Les anomaux ont été soit abattus au titre d’ur 
,permis de chasse scientifique. soit capturés e 
destinés à l’exportation. 

Les lieux de chasse et de capture dons les zone! 
cynégétiques tchadiennes sont : le Nord dl 
Ouaddaï et la préfecture de Biltine ; la bande dL 
14~ parallèle entre Mao et Moussoro ainsi que It 
Nord-Est de cette préfecture, enfin la régior 
située de part et d’autre du Chari autour dt 
l’intersection du IOe parallèle et du ‘l8e degrl 
de longitude. 

!, Prélèvements. 

Lors de safaris, le sang est récolté immédiate- 
nent après l’abattage ; lorsqu’il s’agit d’animaux 
:opturés, les prélèvements sanguins sont réalisés 
par voie intraveineuse. 

Bien qu’ils aient été effectués obligatoirement 
ions des lieux très éloignés du laboratoire, mal- 
jré ces circonstances, après coagulation et 
+traction, la séporatlon du caillot-sérum a pu 
!tre rapidement effectuée de manière à mettre 
,n terme aux échanges s’effectuant, in wiro, 

:ntre ces deux partles du sang. 
Les échantillons de sérum sont placés dans la 

glace fondante pour leur transportau laboratoire 
st ensuite conservés au congélateur à Ta-200. 

3. Méthode. 

L’analyse électrophorétique des sérums est 
réalIs& sur l’appareil horizontal de WIELAND 
Et FISHER. 

Le tampon véronal de Durrum de pH B,6 et 
de force ‘ionique 0,05 des bandes de papier 
Arches 304 et une alimentation en haute tension 
continue de 400 volts pendant 210 minutes sont 
les paramètres constants de: conditions expéri- 
mentales. 

Après séparation électrophorétique. les bandes 
de papier sont séchées à l’infra-rouge et le5 

protéines révélées par coloratmn au bleu de 
bromophénol. 

L’appareil permet l’enregistrement photomé- 
trique par transparence et transcription en 
densités optiques. La courbe photométrique est 
intégrée pour calculer la valeur relative, en 
pourcentage, de chacune des fractions électro- 
phorétiques. 

Simultanément, les protéines totales et I’albu- 
mine son+ dosées par la méthode calorimétrique 
au biuret, selon la technique de GORNALL 
et BARDAWILL (1949) modifiée par FLEURY 
et EBERHARDT (1951). 

L’appareil utilisé est le protocolor~mètre 
Lumétron ; les mesures photométriques sont 
réalisées en lumière monochromatique à 540 mil- 
limlcrans. 

RÉSULTATS 

1. Qualitatifs. 

Les résultats qualitatifs et quantitatifs ont été 
obtenus par l’analyse du spectre de migration 
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sur papier des fractions protéiniques et du 
diagramme d’enregistrement photométrique de 
la bande colorée ainsi que de l’intégration de la 
courbe d’opacité. 

Dans l’interprétation des résultats. la première 
des difficultés rencontrées est d’ordre termino- 
logique. En effet, les princlpales fractions pro- 
téiniques sont définies selon leur vitesse de 
migration électrophorétique et ce critère est 

,, 
valable pour tous les serums d’où une nomen- 
clature commune aux constituants des sérums 
humains et animaux, bien qu’il n’y ait pas une 
identité chimique absolue. 

Quant aux sous-fractions des principaux 
constituants, leur nature et leur nombre varient 
largement d’une espèce à l’autre et leurs appella- 
tlons n’offrent qu’une correspondance arbitraire. 

1 .2. L’Elecfroproleinogramme. 

Après séporatlon, tkation et coloration, le 
simple examen des bandes de papier montre 
des zones plus ou moins individualisées et de 
coloration d’intensité inégale qui correspondent 
aux fractions protéiniques de mobilité différente. 

Ce diagramme d’étalement met en évidence 
des différences notables dans le nombre des 
fractions protéiques révélées par I’électrophorèse 
sur papier. 

Chez les mammifères, seul le hérisson présente 
5 bandes distinctes, soit 1,6 p. 100 des sérums. 
Les tracés de ce type sont similaires au protéino- 
gramme classique du sérum humain où l’on 
distingue entre le point de départ de migration 
du sérum et la tache nette à l’extrémité opposée 
du diagramme, correspondant à la fraction 
albumine, les fractions suivantes : par ordre de 
mobilités décroissantes : alpha 1 globulines. 
alpha 2 globulines. beta globulines et gamma 
globulines, fraction la plus lente et sise près de 
l’origine. 

Chez les oiseaux, aucun diagramme de ce 
type n’a été rencontré. 

Pour 43 p, 100 des sérums de mammifères et 
40,6 p. 100 des sérums d’oiseaux. le protélno- 
gramme ne présente que 4 bandes distinctes 
représentant les albumines et les globullnes 
alpha, beta et gamma. 

L’examen du diagramme protéinique, sons 
photométrie, révèle encore pour 47,8 p. 100 des 
sérums de mammifères et pour 36,7 p. 100 des 

sérums d’oiseaux un protélnogramme où l’on 
ne distingue plus que 3 taches nettement sépa- 
rées. 

La tache la plus éloignée de l’origine (la sérum 
albumine) et celle située près du point de départ 
(la gamma globullne) ont un aspect homogène et 
sont uniformément colorées. Entre ces deux 
fractions, la troisième tache présente des zones 
de coloration d’intensité inégale où l’on ne peut 
discerner sans avar recours à la photométrie, 
les fractions alpha et beta globuline qui cons- 
tituent cette trasième tache. 

Enfin, dans 7.6 p. 100 et 22,7 p, 100 des cas 
respectivement pour les sérums de mammifères 
et d’oiseaux, le diagramme électrophorétique 
ne présente plus que 2 bandes distinctes : une 
tache homogène de coloration uniforme, bien 
individualisée : l’albumine, et une seconde bande 
hétérogène avec des gradients de coloration qui 
figurent les fractions globuliniques (alpha, beta, 
et gomma globulines). 

1 .2. La courbe d’enregistrement photométrique. 

La lecture photométrique offre une analyse 
plus fine du protéinogramme. la courbe enre- 
gistrée présentant des accldents tels que pics, 
vallées et Inflexions qui correspondent exacte- 
ment aux divers gradients de coloration du 
protéinogramme. Une simple juxtaposition du 
protéinogramme et de la courbe photométrique 
permet l’identification des principales fractions 
Slectrophorétiques. En effet, la com’plexité de 
certaines courbes. due aux proportions variables 
et aux écarts individuels de mobilité de certaines 
Fractions, ~nterdlt la distinction de sous-fractions. 
nire de fractions. 

Dans bien des cas l’identification des courbes 
je Gauss correspondant aux sous-fractions 
ralpha 1 et 2. beta 1 et 2. et gamma 1 et 2) n’est 
pas suffisamment nette : pour être à l’abri 
d’interprétations subjectives, on s’est efforcé, 
zwtre les albumines, à ne différencier que les 
globulines alpha, beta et gamma. 

Ont été éliminés également les sérums pour 
esquels la différenciation des fractions se limite 
Jniquement soit aux albumines et aux globulines, 
;olt à I’lndividuolisatlon de la sérum albumine, 
k la totalité des globulines alpha et beta, et des 
prima globulines. 

Pour chaque protéinogramme ont été déter- 
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minées les positions relatives des différentes 
fractions protéiques selon le procédé de DRE- 
VON (1953). II consiste à mesurer les distances 
qui séparent les pieds des perpendiculaires 
abaissées des sommets des pics sur la ligne de 
base. Ces distances mesurées au double déci- 
mètre, une simple règle de irais permet de les 
rapporter à /a distance arbitralrement notée 
égaleà millimètres entre le point d’origine de 
migration et l’albumine. 

Cette méthode permet une représentation 

TABLE.4 u: 

graphique lorsque les sondages portent sur des 
effectifs importants. En outre, elle est très utile 
dans I’ldentification d’une fraction sur un tracé 
complexe. 

Ces mobilités relatives des diverses fractions 
électrophorétiques de diverses espèces animales 
sont rassemblées dans les tableaux 1 ei 2. La 
moyenne arithmétique représente la distance 
en millimètres à partir du point d’origine, les 
tracés étant rapportés 0 100 mm. A côté de la 
moyenne arithmétique figure son écart standard. 
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D’une mani&e gknérale, ce procédé d’analyse 
montre pour les sérums de mammifères et d’oi- 
seaux que les pics correspondant aux diverses 
fractions (albumines. globuline alpha, beta et 
gamma) se groupent, en fonction des mobilités 
relatives de ce5 composants, à l’intérieur d’inter- 
valles caractéristiques ainsi que le montre le 
tableau3 oùfigureégalementlaposition moyenne. 

2. Résultats quantitatifs. 

Les résultats quantitatifs sont donnés dans les 
tableaux 4 et 5 où sont rrésentés la valeur 

L 
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moyenne des différents constituants électropho- 
rétiques exprimée parleurs proportions relatives 
en pourcentage et leurs écaris types correspon- 
dants. 

espèce animale ei très voisines d’une espèce à 
l’autre. 

L’examen des tableaux montre que les pour- 
centages des diverses fractions protéiques du 
sérum des animaux examinés paraissent sensi- 
blement homogènes, constants, dans une même 1 sauvages. 

Pour les espèces appartenant à la même famille 
ou sous-famille zoologique. il ne paraît pas y  
avoir de différence flagrante entre les espèces 
domestiques et sauvages telles que porc et phaco- 
chère, boeuf et buffle, canards domestiques et 
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3. Méthode chimique d’estimation des protéines. caractérisiiques peuvent être des indices pour le 

Par cette méthode, seules ont été détermi- 
diagnostic et le pronostic de nombreux états 

nées quantitativement les matières protéiniques 
pathologiques. Par voie de conséquence, elles 

totales : les valeurs absolues des albumines ei 
permettent ainsi de préciser le rble des animaux 

des globulines iotales oni éié calculées à partir 
sauvages dans I’épizootologie de quelques-unes 

des valeurs relatives (tableau 6). 
des maladies animales les plus importantes 
observées en Afrique. 

CONCLUSION 

Ces premières investigations donneni un 
aperçu général de la distribution des constituants 
sériques chez les animaux sauvages du Centre 
africain, et apportent une coniribution à leur 
meilleure connaissance. 

La détermination des limites normales et 
l’étude de certaines variations plasmatiques 
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SUMMARY 

Electrophoretic ady ofserum proteins 0fChod herbivore OmI birdr. Fin+ rerd,s 

The electraphoretic analysis afprotidic components ofthewlldanimalsserum 
ond aftheir relative mobiliiy was carried OU+ on 26 zoological genur includiog 
119 mommalr ond 74 birdr from Chod cygeneticfauno. 

RESUME N 

Se realizd el analisis eletiroforetico de las conrtituyentes praiidicos del suero 
de animoler s~kojes y  de su movilidod relative en 26 generos zaologicor 
incluyendo 119 mamiferos y  74 aver perfeneciendo a la fana cinegetica de 
Chad. 
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Rev. hv. Med. véi. Poyr trop.. 1969. 21, 3 (417-422) 

Détermination rapide chez le chien et le lapin 
de l’urée et du glucose sanguins et urinaires 

porJ. P. PETIT 

RÉSUMÉ 

L’expérimentaiion biologique utilise de plus en plu d’animaux. mais leurs 

normes biologiques restent sauvent mol déterminées. empëchont une inierpré- 

iation correcte des résultats. 

C’est pourquoi. une méthode semi-quantitative rapide de déterminohon de 

I’urée et du glucose ou moyen de bandelettes est proposée et testée qua”+ à 10 

voleur qu’on peuf Iui afiribuer. Dons le COS de chiens et de lapins. II s’avère 

que 10 précision obtenue est suffisante pour permelfre untu rapide des animaux 

opter h I’expérimentotion. Les résultok d’une comparaison de certains tcux de 

glucose obtenus par un dosage enzymatique classique indiquent clairement qu’on 

peu+ rubstituer Ia méthode des bandelettes au dorage habituel, les moyennes 

obtenues DOT les deux méthodes ne diffèrenI que de 1.5 à 1,66 p. 100. 

1. - INTRODUCTION, 

A l’époque actuelle où les méthodes expéri- 
mentales de laboratoire font de plus en plus 
appel à l’utilisation d’animaux divers et à des 
techniques plus poussées et plus précises, il 
importe de connaître au plus près les caractéris- 
tiques essentielles des liquides organiques des 
sujets d’expérience par rapport à celles des 
sujets sains. 

Ces données paraissent jusqu’ici avoir été 
ignorées ou délaissées, et cette ignorance peut 
expliquer certains résultats aberrants que rien 
ne semblait devoir justifier. 

C’est pourquoi à l’occasion d’études sérolo- 
giques et biochimiques comparées. nous avons 
été amenés à nous préoccuper avant l’utilisation 
d’animaux d’expériences, de leur état biologique 
de façon soit à éliminer ceux d’entre eux s’écar- 
tant par trop des normes dites «classiques ». 
soit à en tenir compte dans l’interprétation des 

(*) AZOSTIX et DEXTROSTIX, Laboratoires AMES : 
80, avenue Victor-Hugo, Paris 16e. 

résultats, ce dernier procédé étant le plus délicat 
à mettre en oeuvre. 

Ces études ont surtout porté, chez le chien et 
le lapin, sur les possibilités pour eux d’avoir 
dans le sang ou l’urine un excès ou un défaut 
d’urée ou de glucose (*). Sans prétendre 
remplacer les méthodes classiques d’analyses, 
pratiquées habituellement pour ces dosages 
dans les laboratoires, méthodes parfaitement au 
point chez l’homme. beaucoup moins chez nos 
animaux domestiques ou expérimentaux, celle 
qui est présentée ici a l’avantage de pouvoir être 
protlquée par I’expérlmentoteur lui-même à tout 
moment qu’il jugera opportun et sur une faible 
prise d’essai. 

La simplicité du procédé n’exclut pas une 
certaine rigueur dans les résultats et c’est sur 
ce dernier point qu’il a paru particulièrement 
utMe d’insister en comparant quelques méthodes 
classiques d’analyses au procédé des bandelettes. 

II s’agit en effet d’utiliser des bandelettes toutes 
prêtes, imprégnées du réactif approprié pour 
effectuer des dosages semi-quantltatlfs, le résultat 
recherché se situant dons une classe de valeurs 
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sélectionnées parmi d’autres arâce à une échelle 
calorimétrique. 

Le principe est celui, bien connu, des papiers 
indicateurs de pH, modernisé dans sa conception 
et dan,s sa réalisation, puisque le support est en 
mati,ère,~,plast~que et que certaines bandelettes 
permettent d’effectuer jusqu’à 5 détermina- 
tions (*). 

II. - Matériel utilisé 

Les estimations de l’urée et du glucose sari- 
guins ont été respectivement faites avec les 
bandelettes Arostix et Dextrostix. La détermina- 
tion précise de la glycémie a été obtenue en 
utlllsant une méthode de dosage enzymatique 
du glucose suivie d’une lecture spectrophoto- 
métrique sur PMQ II Leiss. 

Le temps a été mesuré IXJ 1/5e de seconde avec 
un chronomètre de laboratoire, les dlverses 
manipulations ont été réalisées de 22 à 28oC, 
marge de température des locaux. 

Les animaux sont des chiens de race commune 
et des lapins de races Buscat et Bélier et leur 
croisement. 

Ill. - Méthodes et protocoles 

Le sang veineux est recueilli en tube sur 
héparine et l’utilisation des bandelettes est faite 
dans les trente minutes suivantes. 

Le.matérlel à utiliser est le sang complet ei 
homogène dont il faut rapidement recouvrir 
entièrement la portion réactive de la bandelette 
avec une pipette. On attend alors exactement 
60 secondes, puis on lave la bandelette avec le jet 
d’une pissette à eau distillée, dirigé juste au- 
dessus de la portion réactive. Dès ce moment, il 
faut faire très vite si on veut que les résultats 
soient précis ei surtout reproductibles. II faut, 
immédiatement après le rinçage, éliminer l’excès 
d’eau et lire la coloration par rapport à l’échelle 
calorimétrique du flacon qui présente 4 plages 
de 0,20 0.45 - 0.85 et 1,30 g/l d’urée ou 5 plages 
de 0,45 - 0,90 1,30 1,75 et 2,50 et plus g/l de 
glucose. 

On peut apprécier des plages intermédiaires 

(*) LABSTIX, Laboratoires AMES. Recherche dons 
I’wne des protéines, du glucose, des corps C&oniques ei 
du rang, d&ermination du pH. 

très rapidement, dès qu’on Q pratiqué quelques 
dizaines de lectures. 

IV. - Résultats et discussion 

10 Urémie chez le chien : 

Le tableau I présente les résultats globaux 
sbtenus sur les 14 animaux qui ont fait l’objet 
de ces recherches. Les dosages ont été pratiqués 
3 différents intervalles sur les mêmes animaux 
pour suivre l’évolution de I’urémle CN cours du 
temps chez un même animal. 

TABLEAU I 

Récapihlatio” du dosage de l’urée sanguine chez le chien 

Ce tableau regroupe 87 analyses et on peut 
observer la répartition bimodale de l’urée 
;anguine. Les deux maximums se situent aux 
Ileniours de 0.20 mg/ml et 0,85 mg/ml, ce dernier 
node étant le moins important, tondis que la 
noyenne générale vaut 0,33 mg/ml. ce qui est 
wrmal. 

L’écart type assez élevé rend compte des doses 
larvées qu’on rencontre d’ordinaire chez le 
:hien ; avec les bandeleites nous trouvons comme 
valeurs extrêmes 0,20 et 0,85 mg/ml, le calcul 
ionne 0,33 (* 0,44) mg/ml de sang. 

Classiquement l’urée dosée par la méthode à 
‘hypobromite voit son taux varier en moyenne 
le 0.20 mg/ml à 0,65 mg/ml. 

Cher un même animal on peut noter une évo- 
ution relativement régulière du taux de l’urée 
onguine qui en général augmente avec le temps 
:t les infestatlons parasitaires. 

Le tableau II regroupe les analysës par animal 
,vec les calculs des taux moyens d’urée et de 
~Iucose pour chacun d’entre eux. 

Les valeurs trouvées sont proches des valeurs 
lassiques avec une tendance 0 obtenir des 
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valeurs un peu fortes en présence d’une quantit 
importante d’urée, En tout cas l’indication semi 
quantitative, donnée par les bandelettes, sembl’ 
acceptable. 

20 Glucose sanguin chez le chien : 

TABLEA” III 

é 

e 

Le tableau III regroupe les résultats. Le tau: 
moyen ainsi obtenu : 0,69 mg/ml (+ 0,62) es 
inférieur aux taux moyens trouvés par le 
méthodes non enzymatiques dans le sang tota 
soit 0,82 à 1.01 mg/ml de sang. Les valeur 
extrêmes trouvées sont éloignées, elles vont d< 
0.4 à 1,3 mg/ml). 

II était donc intéressant de comparer ces 
valeurs avec celles obtenues par la méthode 
enzymatique et spectrophotométrique dans le 
tableau VI. Les moyennes obtenues diffèrent 

peu (1,s p. IOO), mais les valeurs extrêmes 
obtenues sont plus différentes dans le cas des 
bandelettes comme l’indique l’écart type plus 
élevé avec cette méthode 1. &CI n’est guère 

1 a - 
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Nom ùu chien 
MéLhode I 

Glucose sanguin 
E” mdrnl 
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étonnant étant donné le caractère semi-quanti- 
tatif de la méthode. 

La valeur Indicatrice des bandelettes reste en 
moyenne utilisable, il faut cependant signaler 
que dans certains COS on trouve des valeurs plus 
élevées et dans d’autres moins élevées que par 
un dosage enzymatique classique suivi d’une 
lecture spectrophotométrique. 

30 Urémie et glucose sanguin chez le lapin : 

Quoique avec 10 animaux seulement, I’expé- 
rience est statistiquement valable moyennant 
‘certaines précautions relatives ouxfaibles échan- 
iillons. 

Les résultats généraux sont réunis dans le 
tableau V, ils sont proches des normes générale- 
ment admises soit pour l’urée sanguine 0,36 
à 0,72 mg/ml et pour le glucose par I’hypobro- 
mite 1 ,13 à 1,15 mg/ml, ici on trouve en moyenne 
0,33 mg/ml (f 0,42) pour l’urée et 1.13 mg/ml 
(* 0,58) pour le glucose. 

Les comparaisons entre les dosages du glucose 
trouvé par la méthode enzymatique et par la 
méthode des bandelettes sont faites dans le 
tableau IV. 

La plus grande dispersion des résultats dans le 
cas du dosage par la méthode 2 s’explique : 
compte tenu de l’effectif, la précision est meilleure 
et les chiffres trouvés sont assez variés et non 
ordonnés en classes comme dans la méthode 1. 

V. - Conclusions 

La compara,son des valeurs trouvées en 
utilisant les bandelettes et des valeurs admises 
en moyenne chez les chiens et les lapins indique 
clalrement les possibilités de cette méthode, qui 
sont essentiellement d’assurer une orientation 
immédiate en indiquant un ordre de grandeur. 
Cette opinion est vérifiée pour le glucose dans le 
cas d’une comparaison avec une méthode de 
dosage précise. 

Les diverses pondérations qu’une expérimen- 
tation plus poussée permettrait de conseiller ne 
sont pas souhaitables étant donné le caractère 
essentiel de cette méthode, qui est de donner une 
idée suffisamment précise pour permettre d’agir 
en conséquence Immédiatement et non en 
moyenne avec 24 heures de délai, dans I’hypo- 
thèse d’une intervention thérapeutique. Pour 
ce qui est de la recherche biologique, on voit 
aisément qu’on peut ainsi trier les animaux aptes 
à servir dons une expérimentation biologique 
sans alourdir le protocole outre mesure étant 
donné la simplicité et surtout la rapidité de cette 
mtervention supplémentaire. 

D’autres constantes biologiques seront bientôt 
étudiées pour élargir le champ d’application 
de cette méthode. 

Instifui d’Éievoge et de Médecine 
, 

VeWinoire des Pays tiopicaux. 

Laboraioire de biochimie. 
Les moyennes trouvées sont cependant très 

voisines (égales à 1,66 p, 100 d’écart près). 
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Por eso es par loque se propane y se proba, en 10 cancern,en+e IU voior, un 
método semi-cuontitotivo rapido de determinacih de 10 urea y de Ih glucosa 
medianie banda readiva. 

En lo concerniente 10s perros y 10s conejos, se comprobo 10 preciri6n obienido 
suficiente paro permitir una releccih rdpida de 10% animales aptes para Ia 

experimentocih Los rerultados de una camporoci& de ciertas iasor de glucora 
obtenidor par un daraje enzimatico habituel chromenie Indlcon que el método 
de 10 banda reactiva puede reemplorar el dosaje hobitual ; 10s krminos media 
obtenidor par 10s dos mhtodas sOlo varia” de 1,s 0 1.66 p. 100. 
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Le croisement Brahman à Madagascar 
~JO’ H. SERRES, P. CAPITAINE. P. DUBOIS, R. DUMAS et], GILBERT 

Le lecteur trouvera ci-après une série de 
photographfes concernant l’article «Le croise- 
ment Brahman à Madagascar » paru dans le 
tome 21, no 4 pages 519-61 qui, pour des raisons 
techniques, n’ont pu être publiées en même 
temps que le texte. 

I 
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Cliché 1 : Al& db” malgache. 
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Cliché 3 : Môle demi-Brohman 7 ans). 
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Cliché 5 : Môle 3/4 Brohman (4 ans). 

Le croisement Brohman améliore nettemeni le formai dès la première génération. 
les caracières exiérieurs de race Brahmon s’affirment en deuxième génération (t,ête, robe). 

Cliché 6 : Toureau Brahmon né e+ élevé 0 Madagascar. 

IV 
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Cliche 7 : Vache Brohman née à Modagarcor et son veau 

Les animaux de race Brohman parafsrenl s’adapter très convenablement ou climat 
des régions chaudes de Madagascar. 

Y 

8 
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Clrch6 12 : Coupe du train de côfes d’un demi-Brohmon 
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EXTRAITS - ANALYSES 

Maladies à virus 
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69-137 LEPINE (P.). LEVADITI (J.), ATANAS,” (P.), G”,LLON (J.-C.) 
et GAMET (A.). - La vaccination du chien dons la lutfe contre 10. rage. 
Arch. Insi. Pos?eur Alg&ie. 1968. 46 : W-6. (Conclusion des aufeurs) 

Après ovo~r résumé les pornis acquis et cherché à mieux d6,imiter les poinir en dis- 
cussion, II paraît possible de formuler deux propwiians : 

1. dans ,a plupart des pays de l’Europe occidentale, en France nokmmenI aO Ia 
rage a pénétré, il serait inopportun de changer la Iégislaiion exista& ontkrieure 0 ,a 
vaccination du chien, bien qu’elle ne prévae ni mterdw ce++e vaccination. Ler risques 
de confht prévisibles dans la période de transition nuiraient 0 ,a prophylaxfe : 

2. Ceci étant admis. conformément à I’expér~meniaiion et aux recammondationr 
pressantes de I’OMS, de la FAO, de I’OIE, il reste haukment souhaitable que les orga- 
nismer officiels chargés de Io lutte oniirabique des diffGren+s poyr contaminés pwsreni 
utiliser l’orme si efficace qu’est la vaccinaiion du chien. 

Cette rolut~on n’a rien d’original : c’est celle qu’en Fronce a conseillée JACOTOT, 
qu’ont appliquée avec succès 10 Belgique, I’ltol~e, le Luxembourg et 1a Turquie. Ce++e 
attitude quasi générale est sutiouI celle du Canada qui applique un programme de 
vaccination lorsque Ia fréquence de Ia rage dans une régIon le jusliiie et considère que 
« cetle disposlhon ne dol1 pas ê+re prise en remplacement des mewm de prophy- 
laxie concernant Ier chiens ». 

69-138 GLEDEL (J.), MERED (B.) et SUREAU (P.). - Vaccinr antirabiques 
inactivés par la bêta-propioloctone préparés à partir de cerveaux 
de chevreau et de cerveaux de souriceau nouveau-né. Arch. insf. Posieur 
Algérie, 1968, 46 : 76-89. (Résumé des auteurs) 

Dons le but d’éliminer. pariiellemeni, le risque que reprkente le facteur encépha& 
togène présent dans le tissu nerveux des ammaux adulies, les auieurr ont preparé, 
0 partir de cervem de souriceau nouveau-né, un vaccin Inactivé par Ia bêta-propio- 
locione. Les r&u,+a+s des canIrôIes d’activiié sont favorabler. Lo lyophilisoiion permet 
de conserver inioci le pouvoir wccinmt pendant un on au moins. Néanmoins, pour 
des considérations d’ordre pratique, on ne peut envisager à l’heure actuelle de rubsti- 
tuer ce vomn au vaccin préparé à partir de cerveau de chevreau. 
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69-139 PROVOST (A.), BORREDON (C.), MAURICE (Y.). - Identité 
immunologique de souches iroléer en Afrique Centrale et des souches 
Américano-Européennes du virus de la maladie des muqueuses. 
Ann. ht. Pasteur. 1969. l,‘, (1) : 133.36. (Résumé des au,euc). 

Des souches de virus de 10 maladie des muqueuses isolées en Afrique Centraie son+ 
neutralisées par l’immunsérum correspondant 0 ICI souche de rH&rence “D-NY\. 
ei réciproquement, une souche d’origine allemande est neutroltsée par ies immun- 
sérums correspondont aux souches ofrrco~nes. 

Peste bovine 

69-190 TAYLOR (W. P.). - Sensibilité du chameau a une bosse (Camelus 
dromedorius) à l’infection par la peste bovine. (The suscepiibllity of 
the one-humped came1 (Camelus dromedorrus) to Infection wtth rinderpesi 
virus). Bull. epmof. Dis. Afr., 1968, 16 (4) : 405-10. 

La souche virulente de peste bovine « Kobete 0 x es1 inoculée à un chameau récep- 
tif par vate intraveineuse. Le sang pr&vé sur I’an~moi entre le 3 et le *e jour ne 
provoque aucun effet cylopothogène en culture de cellules de rein de bovtn ; par 
conire inoculé 0 des bouvillons, 11 développe chez eux les réoct~ons typiques provoquées 
par la souche Kobete 0. Une r&acIion de séra-neuiralisotion montre 10 prksence 
d’anticorps neutralisonts au 14e jour. Ni le degré de virémIe, ni so durée totale, “‘on+ 
été definir. Lo souche virulente RGK/I provoque une virémie de faible degr6 ~UN dure 
six jours, chez un des deux chameaux ayant subi les inocuIo+ions sub-cutanées. Tous 
les deux acquièrent, cependant, des anticorps neutraiisants. La virémie a également 
6th dépistée sur deux ou trois chameaux infectés par contact avec des excrétions de 
bétail. Si le taux des anticorps est à peu près comparable à celui relevé chez le b6tail 
infecte. il n’en est pas de même du toux de virus dons le sang. 

L’infedion produite par les deux souches virulentes de peste bovine utilisées dans 
cette expérience a eu un caractère clinique fruste. exception fatte de IQ brève pyrexie 
remorquée ou 6c jour chez I’un des chameaux exp6rimeniaux. 

II n’a pas été passible de transmetIre le virus de chameaux infectés. SOI+ à des bovins, 
soit à d’outres chameaux. bien que les chameaux puissent @+re contaminés par des 
bovins atieints. 

On a donc conclu que les chameaux peuvent controckr des Infections frustes par 
le virus de la peste bavtne mais qu’ils ne jouent praboblement pas un râle important 
dans I’6pizootiologie de la maladie. 

69-141 JOHNSON (R. H.), RITCHIE (1. 5. IX). - Un virus associé à un 
syndrome de preudo-perte bovine cher les chèvres naines da Nigeria. 
(A virus assoclated wiih pseudorinderpert in nIgertan dworf go&). Bu,,. 
epizaot. Dis. Afr., 1960. 16 (4) : 411.17. 

Un virus à effet cyiopathique comparable à celui décrtt pour l’agent de Ia peste des 
pe+t+s ruminants (PPR) a et6 isolé des muqueuses inteslinaleset desgiandes lymphatiques 
de drainage chez des caprins nains nigkriens gui présentaient un syndromedepseuda- 
peste comparable à Ia WR. L’inoculation du matériel suspect à des cultures mono- 
cellulaires de première aplantation de reins de chevreaux ou d’embryon bovin, 
conduit à I’apporthon de pefifes cellules mullinucléées, s’élargissan progressivement 
jusqu’à at+eindre Ia forme d’un cadran d’horloge avec une couronne de plus de 
100 noyaux. De larges inclusions nucEaires. entourées d’un halo. se dkloppent en 
nombre variable (de 1 0 6). Elles occupent plus des deux tiers du nucléoplosme. La 
chromofine normale reste à Ia lisiére des halos et de Ia membrane nucléaire. sons 
montrer de noircissement ou de condensation comme on o I’habflude de l’observer 
dans les incIusions de Cowdry type A. Le cytoplasme de Ikt cellule. très éosfnaphiie, 
contient également des indusions allongées ou en triangle, entourées aussi d’un hoio, 
et de larges vacuoles. 

La différence essentielle avec les virus bovipestfque et morbilleux r&side en Ia pré- 
sence d’inclusions intranucléatres pour les systèmes cellulaires employ&s. Le virus 
n’a jamais pu étre isolé des prélèvements de rote. de foie ou de rein. 

Après leur guérison quelques animaux onI présenté des croûtes à 10 I&vre. L’inacu- 
lation d’une émulsion de ces croûtes à des cultures cellulo~res n’a donne aucun effek 
cytopothique malgré plusieurs passager et 10 mlcroscopie électronique n’a décelé 
13ucun YIWI du groupe variole. 

Irrégulièrement in agent ressemblant 0 Dermalophilus congoiensis a et6 isolé. 
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Maladies bactériennes 

69-142 SAGNA (F.). - Salmonellore de la poule 6 « Salmonello pikine ». 
Re”. Elev. Méd. “ét. Poyr iro~., 1969. 22 (3) : 335.36. 

Saiimooela pikine a é+é isolée pour la première fois à Dakar par 5. et L. LE MINOR, 
P. KIRSCHE, R. BAYLEI et J. SAMAILLE en 1958 0 partir d’un ganglion mésentér~que 
de parc apparemment normal. 

Cette souche es+ de nouveau idée en maïs 1968, à Dakar, ou Lobaratoire naiianol 
de I’Elevoge et de Rechercher vétérinaires, à partir de poulets malades pravenani 
d’un élevage familial de 10. zone suburbaine de Dakar. Le pouvoir pathogène de ce 
sérotype VI~-à-vis des volailler est ainsi confirmé. 

69-143 LE MINOR (L.), CHAMOISEAU (G.), BARBE (E.) et collob. - Dix 
“o”“e~“x rérotypes de Salmonelh isolés 0” Tcbod. Ann. Ix,. Pasieur, 
1969, 116 (6) : 775.80. (Résumé des auteurs). 

Descrlptian de 10 nouveaux réroiypes du sous-genre I e+ de deux voriontes dipha- 
saques derérotypes décrits aniéreurement comme monophasiques : 5. bongor(48:r,,:-), 
S. bousra (1,6,14,25:z’,r,,:-), 5. echa (38:k:1,2), 5. gassi (35:e,h:z,), 5. goii (17~1.2). 
5. ligeo (3O:l,v:1,2), 5. logane (39:d:1 ,i), 5. madwgo (,,3,19:c:1,7), 5. rogy (28:z,, :1,2), 
5. ~OULIO (48:z:1 ,i:(z&), 5. bousso wr. diphasique (1,6,14,25:z,,z,,:e,n,z,,), 5. soro 
YW diphosique (1,6,14,25:z,,:e,n,n). 

69.144 CERRUTI (C.G.) et collab. - Emploi d’un vaccin d’ovoculture contre 
l’infection porteurellique des buffles. An( Sor. ilai. Sci. “et., 1967, 21 : 
827.30. 

Ce vaccin d’ovoculture est inoffensif pour 10 souris, le lapin, le cobaye et le buRIe : 
iI est préparé sur embryon de poulet. Inociwé par le formol 0 0,25 p. 100 et odditlonné 
d’un ad]uvon+ de type huileux. 

Employé dans un foyer naturel de Posfeurellose, ce vaccin provoqua I’éloborotion 
d’anticorps en quontiié notable e+ décelables encore après 6 mo~r ; il se révélo. ~nof- 
femil pour Ies femelles gerIan+es près du ierme ei conféra au animaux une bonne 
protection tondis qu’on pouvo~t observer 20 0 30 p. 100 de morlohié chez les buffles 
“0” vaccinés. 

69.145 GIDEL(R.), ALBERT(J. P.), RETIF (M.).-Enquêterur I~tuberculore 
bovine au moyen de tests tuberculiniques dons diverses régions 
d’Afrique Occidentale (Haute-Volta et Cate-d’ivoire). Rérultafs et 
considérations générales. Rev. Eiev. Med. vei. Pays irop., 1969,X2 (3) : 337.55. 

Les wteur~ exposenl ici les rérultatr de ces enqu@+er pour ce qui concerne la tuber- 
culuse bovine. 8.132 bovins onI &é tubercul~nér au total : chaque anima1 a éié I’ob,e+ 
d’une double iuberculinotion efkciuée simultanément en deux régions dliféren+er à 
I’olde de iubercullne humono-bovine et tuberculine avioire. 

Il ressort de l’onolyse statistique des résulioir que der dRérencer rignificoiiver son+ 
observées d’une port entre les régions prospectées e+ d’aulre pari, dans une même 
région, relon l’âge des ammaux tuberculinés. Enfin, I’éiude comparai~ve des résultats 
des enquêtes humaines et animales en région sahélienne montre l’incidencede lotuber- 
culose bovine sur la population humaine de ce5 régions, en particulfer chez les jeunes 
enfanir. 
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69-146 HART (C. 8.) et TYSZKIEWICZ (K.). - Dermatite mycotique chez 
le mouton. 111. Chimiothérapie avec le sulfate double de potassium 
et d’aluminium. (Mycotlc dermohtls in sheep. 111. Chemotherapy with 
potassium aluminium sulphotej. Vet. Rec., 1968, 82 (10) : 272.01. 

L’application d’une soluiton à 1 p. 100 de suifote double d’aluminium et de polar- 
5ium (alun) en bain 0 un effet bénéfique contre l’infection arhkielle du mouton par 
Dermaiophiius rongoiens!r : cet effet est plus prononcé et plus prolongé que celui du 
sulfate de cuivre 4 0,2 p. 100 ou du 2~4.5.trichlorophénol à O,1 p. 100 Dons un test 
semblable. Ie butyi 2.4.dichlorophenoxyocétale à 0.128 p. 1W montre une eiiicaciié 
limitée de durée reloitvement courte et quand, par la suite, ce composé fut testé de 
façon plus étendue contre la malodte naturelle, 50” effet limité fut presque ioujours 
déposrb. L’alun a donc été expérimenté S”T “ne écheile pius large montre ,a mo,od,e 
noiurelle. Dans chacune der r~nq expériences comprenant seulement un bain, II y eut 
une amélioration significative 6. un ou plurieurs examens après le commencement de 
I’expérlmeniatnn. Dans huit ouires expérlencer, le traitement comprenait une fricion 
avec de I’aIun à 1 p. 100 ou “n poudrage avec de l’alun anhydre à 57 p. 100 dans 
une matière inerte, avec ov sons bain prealable. Une amélloratlon, hautement ou très 
hautement significative par rapporf ou témoinr, a été relevée dons chaque eupért- 
meniation. 

Les emplois de I’oiun et leurs limites pour la lutte ei le traitement de Ia dermotite 
mycotique son+ dlrcutér e+ un programme pour le tnxtement de routine est +TOC~ ; 
des modifications posstbler qui pourratent être plus économlquer ront mentionnees. 

Mycoplasmoses 

69-147 PROVOST (A.). - Recherches immunologiquer sur 1. péripneumo- 
nie. XI. Conception immuno-plhogéniqve de la maladie. Rev. Eiev. 
Méd. “6,. Pays iiop.. 1969, 27. (3) : 319-34. 

Une thèse est présent& selon laquelle I’olteinte lésionnelle primitive de Ia péripneu- 
manie bovine ert lymphatique et est consécuIive U Ia création d’un phénomène d’AR- 
THUS in+ragonglionno~re dans les gonglions lymphoiiquer drainant le paumons. 
L’hypothèse s’accorde parfaiteme”+ avec les faits onatomiquer. immunalogiquer, 
cliniques, anoiamo-poihaloglquer et éplrooilologlques de connaissance classique dons 
la péripneumonie et est soutenue par deux résultats expér~meniaux. 

69-148 STONE (5. 5.). MASIGA (W. N.), READ (W. C. S.). - Parrage 
trmrphcentaire de M. mycoidcr chez les bovins. (Mycoplosmo mycoides 
ironsplocenioI tranrfer ,n catile). Rer. Ve,. SC,., 1969, 10 (4) : 368.72. 

Six vaches son1 infeckées orI~fic~eilemen+ par M. mycoides, par 10 voie endobran- 
chique, 2 à 4 semaines avant leur terme. Les mères et les veaux sont abattur dans les 
6 heures qui sutvent Ia pariurltion : Ier veaux n’ont par absorbé de ~olo~trum. 

Le sérum des mères contien+ des anficarps fixant Ie complément e+ pour cinq d’entre 
elles, on isole M. mycoides de In plupart des tirsur : on 1’1soIe aussi chez quatre veaux 
nés de mères qui awieni des Iésians pulmonaires très étendues. 

Cet irolement de M. mycaides est confirmé par le test d’lnhibifion de croissance ei 
I’immunafluorescence. 

69.149 RAZIN (5.). -Taxonomie de Mycoplosma étudiée pnr électropharère 
des protéines cellulaires. (Mycoplosmo taxonomy studied by electropha- 
reris ofcell proteins). 1. ~OC~., 1968, 96 (3) : 687-94. 

Ler courber éledrophorétiques des protéines cellulaires sont utilisées pour /‘étude 
de divers problèmes toxonotmques donr I’ordre der Mycoplasmotales. Les courber 
de 5 souches de Mycoplosma hominir monkenI des dlfférencer nettes qui correspondeni 
avec I’hétérogénélté connue de leur réralogie et de leur acide nucléique. Les courbes 
de +rotr souches M. mycoides var. mycoides, isolées en dffférenler réglons, sont esren- 
tiellement identiques. Les courbez électropharétiquer de plurieurs souches copr~ner 
ressemblent 0 ceiles de M. mycoider var. mycaides ce qui corrobore leur classification 
comme M. mycoider yor. copri. 
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69.151 AL-AUB*IDI (J. M.). FABRICANT (J.). - Technique* d’isolement 
de* mycoplarmer des bovins. (rechnlcs for the isolation of Mycopiosmo 
from cattle). Corne,, “et., 1968, 58 : 555-71, 

Aucune méthode ei aucun milieu ne permît l’isolement de Ia totalit6 des souches : 
mois un milieu de base composé de PPLO Broth Diko. d’extrait de levure, d’acide 
desaxyribonucléique de sérum de cheval ei de iampon au phosphak de potassium, 
se révélo très sdsfaisant pour les mycoplosmer existant dans le 1011. 

II semble nécersa~re de disposer de plusieurs milieux pour les isolements primaires : 
la fréquence de ceux-ci est ioujourr augmentée par les oppotis de facieurs de crois- 

Maladies diverses à protozoaires 

Au cours d’essais de ,abora+oire, des veaux et des bovins adu,ies on+ été inoculés 
avec du sang de porteurs chroniquer loients ou évidais de Bobesieiia berbera. 

Lo r6ponse des animaux inocuIés avec du matériel idenilque variait considéroble- 
ment en durée ei en inienslté. 

Les veaux ont montré des réactions folbles à graver e+ re sont réiablls sans nécersiier 
de tro~iemeni. Les adukes ont moniré des réactlonr ailont de foibleràtrès graver. Cinq 
d’entre eux onI dû être soumis 0 un tro~tement et deux son1 morts. 

Les iacieurs impliqués dans la réponse des bovins à l’inoculation avec Bobesiello 
berbera font ,‘&y+ d’une discussion finale. 
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La numération directe de Bab&a bigemioa et Eabesio orgentma par la microscopie 
0 fluorescence, dons une chambre de numération conque rpéclolement. est motns 
longue e+ plus précise que la méIhade Indirecte ccwronte de numeration par rapport 
aux erythrocyter dons des frottis color& ou giemso. Les principaux ov~ntaqes sont : 

- la suppression des numéraitans d’érythrocytes dons les fra+I~r et des numérations 
totales d’éryihrocytes : 

-une pr6paro+,on +rès stmple des préiévements : 

- une fluorescence d’un rouge brillant avec un noyau jaune en contrarie qui rend 
les organismes. y compris les parasites endommagés qui n’auraient pu éire identifi& 
autrement avec cer,,tude. très apparents sur un fond no,r. 

de 
Les organismes sont vus disiinctement à for+ gross~ssemenl à sec. et de cette fogon. 

plus grandes suriaces peuvent étre examinées dans un temps plus court que celui 
nécessaire à l’examen de fro+itr colorés ou giemsa avec un objectif à immersion. 

L’attention a été attir& par la dtsparlttan des Boberio dons les prélèvements de sang 
recueillis quelques jours plus St. En 7 J~U~S. le nombre des orgonlsmes reconnus par la 
mlcroscopie à fluorescence a été réduit de près de ZM.WO/cmm à moins de 14.000/cmm. 
Une diminution remblable o éietrouvée pour Ier hémo+ozoairescompIés par Ia méthode 
indirecte. 

Parasitologie 

69-154 DAYNES (M.). - Lo Dirtomatore ~3 Madogoscor. L’utilisation des 
molluscicides dans la lutte contre Lymnea natolcnrir hovarum (M+e 
intermédiaire de Fasciola gigonrico). Rev. Elev. Méd. véi. Pays trop., 1969, 
22 (3) : x35-92. 

69-155 BOUCHET (A.), GRABER (M.), FINELLE (PJ. DESROTOUR (J.) 
et GRENGDABO (A.). - Lo pnraritirme du zébu dans l’Ouest de 
la République Cenlrofricoine. 1. Parasitisme des YBIIUX de lait. Rev. 
Eiev. Méd. vé,. Pays trop., 1969. 22 (3) : 373.83. 
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69-158 

Entomologie 

UILENBERG (G.), HOOGSTRAAL (H.). - Ixader rmdrianmob 
sp. n. (Ixodoidea, Ixodidae) pam.i+e de Rottus ,aftu~ (Rodcntia) 
à Madogorcor. Ann. Pararit., 1969, 44 (1) : 93-96. (Résumé des auteurs). 

69.159 “ILENBERG (G.). HOOGSTRAAL (I-L). - Ixoder “cromyr sp. n. 
(Ixodoidco, Ixodidoe) pnmsite d’un rongeur malgache. Ann. Parasil.. 
1969, 44 (1) : 97-100. (Résumé des oufeurs). 

ixodes nesomys sp, n. es+ décrite d’après deux iemeIIes r&oIi&s sur Nesomys sp. 
à Madagascar. L’espèce se rapproche de deux autres Ixodes malgaches, 1. colasbel- 
couri Arihur et 1. aibignoci Uilenberg e+ Hoogstraal. 

69.160 FORD (J.). - Exemple fourni pnr les tsé-tsé d’une restriction des 
populations par 10 limifotion de la distribution de l’habitat. (The 
contra1 of populations through limitation of hobiiat distribution OI exemplified 
by tretse fliei). Symp. R. en,. Soc. London, no 4. Insect obundonce. Ed. : TRE 
Souihwood. 1968, pp. 109-118. 

L’abondance globale de +ou+e espèce est Ihmiiée non seulement par le degré de 
de&4 de sa population mois par les dimenrionr de son miile”. Cet article traite des 
facteurs qui empêchent Ies tsé-tsé de r’eloigner des régions où on les trouve. 

Les populattons d’espèces du groupe morsilans son+ lhmi+&r en Afrlque du Nord et 
du Sud des tropiques par des iocieurr qui donnent nalsx~nce à des corréloiions avec 
der zones climattques. Comme Ier Ilmiter des zones à mouches avoIsinent plusou moins 
étroitement les cIimatr OU les ~nsecter sont incapables de survie. la tsé-tsé est de plus 
en plus rujetIe 0 I’aclion de iacteurs de hmt+a+ion subséquenie puisque la capoclié de 
I’habiioi 6 oouwo~r 6 +O~S les DTOCBISUS é+hoIoqiques n&cesso~rer à IQ VI~ se rerireini 
de plu en’ plus. 

Quand Ier limiter sont héer géographlquemen1 aux rives de l’océan ou d’un lac, le 
mécanisme de leur pouvoir d’arr@+ est subordonné à 10 capacité du vol répondant à 
un stimulus VII~, par un processus idenitque & celui qui empêche les populations 
de I’inierieur des terres de se disperser (I partir de Io végétation arborée dons Ies proi- 
ries sons arbre 0 moins de trouver des moyens de transpori disponibles. Certaines 
limites 0 I’inIérieur des terres peuvent r’éiablir du fa,+ de I’imposriblltté de croisements 
interspéiifiques. 

A l’intérieur des zones 0 mouches. qui peuveni comprendre une gamme étendue 
d’ensembles biologiques écologiquemeni d~rtinds. l’adaptation aux condltiors locales 
est airompl~e par le développemeni de différents modèles de comporiemeni. Ces 
modèles peuvent être envisagés comme r’&on+ élaborés selon un rythme identique à 
celui des communautés biologiques don+ fait pori~e Io glossine. 

Les seuls mécanismes de limitoiton (dans Io mesure où ils concernent les populations 
et non i’individu) dont on puisse prévoir les résuliots son+ ceux chez lesauelr +ou+ I’éco- 
système, dont la glosslne est un composant, es+ détruit ou remplacé Pr un +ype sans 
arbre ou dépourvu d’une faune appropriée ou par Ier deux. La description de ce type 
de concurrence des &cosysièmer n’es+ pas un exercice d’écologie conventionnelle de 
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l’insecte, mais es+ en cette circonslonce d’une grande valeur pratique. Les travaux 
en cours sur le relâcher des môles sfériies, peuvent conduire pour Io première fois, 
0 des methodes de limitoiion basée sur une organisation pr6vislble des populations 
“O+“dl~S. 

69-161 RAJAGOFAL (P. K.). - Discontinuité oppcsrenle dans 1.a relation 
entre température et toux des échanges respiratoires chez In pupe 
de tré-tré. (Giossmo morsiioos). An apporenf discontinuity in the relation 
between temperafure and the respirotory rote of tsetse pupae (Glossino mor- 
sitonr). Rhod. ,. Agric. Res., 1968. 6 (1) : 59. 

Chimiothérapie 

69-162 TRAIN (C. T.), WHITE (R. G.), HANSEN (M. F.). - Efficacité du 
coumaphos et du nophthalophor contre les némotoder des agneaux. 
(Emcocy of coumaphos ond naphtholophos agoinst nematodes of lambs). 
Am. 1, vet. Res., 1968, 29 (12) : 2331.35. (Traduction du r&um6 des auteurs). 

Du coumophos adminisiré à des agneaux naturellement paros~tés, mélang& aux 
allmenfs à la dose de 2 mg/kg de poids vif por JOUT pendant six jours. o réduit d’envi- 
ron 84,7 p. 100 ie nombre d’oeufs trouvés dans les fèces. Le même composé, addihonné 
0 l’eau de boisson à lo dose de 2 mg/kg/jour durant 6 jours o dtrmnué ce nombre 
de 90.8 p, 100. Le naphthalophos. donné sous forme de breuvage à lodose de 50 mg/kg 
de poids vif, a &liminé d’environ 94.7 p. 100 le nombre d’oeufs fécaux, e+. sousforme de 
bol à la même dose, 98,4 p. 100. 

Le coumophas m&ngé aux oI~menfs a éliminé Hoemonchus à 94 p. 100, comme 1’0 
montré l’examen du contenu gostro-intestInaI des agneaux. mois n’o pas agi sur 
Sfroogyloides. Trichoslmngylus ou Oesqbhagaslomum. L’efiicacité du coumaphos contre 
Osteriogia a été de 51 p. 100, contre Trichuris de 48.6 p. 100 et contre Nemolodirus 
de 4 p. 100. Le coumophos additionné 0 I’eou de boisson Q ét6 aci~fà 96 p. 100 conire 
Hoemonchus, d’après la num&o+ion des helminthes du contenu gastro-lniesiinal, et 
à 59.3 p. 100 contre Ostertog!o, à 49 p, 100 contre Nematodirus. 50 p. 100 contre Slron- 
gyhdes, 18 p. 100 co,,tre Trichosfrongylus. 58,3 p. 100 contre Oeso~hogoslomum, 45,1 p. 100 
conlre Trichuris. 

Le naphthalophos donné en breuvage s’est révélé efficace à 100 et 95 p. 100 conire 
Haemonchus et Oslertogia et 0 12,3. 50, 73.4 et 35.4 p. 100 contre Nemotodiws, Slroogy- 
ioides. Jrichosfrongylus et Jrichuris. La poIlon n’o eu oucvne action sur Oesophogosto- 
mum. Le naphtholophos administré sous forme de bol a éliminé à 100 et 96 p. 100 
Hoemonchus et Ostergia. Le naphthalophos, sous forme de bol, o eu une efficaclfé 
de 50,3. 83.3. 79.7, 36.5 et 83.2 p. 100 contre Nemolodirus, Strongyiotdes, Trichostrongyius, 
Oesophagostomum et Jrichuris. 

69-163 BENNETT (D. G.). - Pouvoir anthelminthique comparé du parben- 
daiole. du thimhendomie et de 1. phénothiaiine chez des agneaux. 
(Comporofive onthelmlnllc eficiencies ai Parbendazole, Thiabendazole ond 
Phenolhiaz,ne in lombs). Am. /. “et. Res.. 1968, 29 (12) : 2325.30. (Troduriion 
du rkum6 de l’auteur). 

de 
Le pouvoir anthelminthique de la phénothiazine purifiée et rmcronisée (500 mg/kg 

poids vif donnes en breuvage), du thiobendarole (70 mg/kg de poids vif donnés en 
breuvage) et de 3 préparations de porbendazole (15 mg:kg de poids vif donnés 6 
8,0 et 2,7 p. 100 en breuvage et dans I’olimentotion) o été évolué cher des agneaux 
infestés noturellemen~ por Trichuris ~VE et Nemolodiros filicolfis et expérimentalement 
par Hoemonchus contorfus, souche Kentucky 8. Le pouvoir onlhelminthique a été C~I- 
culé en comporoni les numérotions de vers trouves à I’autopste. Le thiobendarole 
et les 3 préparations de parbendarole étalent acfiis de 98 à 99 p, 100 conlre H. contoT1us 
et Io phénoihiarine éto,+ active 0 79,6 p. 100 Le thiobendozole &+aiI eficace à 100 p. 100 
contre N. fiiicoiits ; le parbendorole (en breuvage 0 8 p. 100) à 99.9 p. 100 contre 
N. fil~colhs. mais, en breuvage à 2.7 p. 100 et en préporotion dans les aliments, II étai+ 
légèrement moins actif. 
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La phénothiazine agissait reulement à 39,4 p, 100 contre ce parasite e+ les numérations 
de vers ne différaient par de fagon significative de celles efiecluéer sur les animaux 
témoins. 

II y moi+ 74.4 à 61 p, 100 de T. ovis de mainr chez les 5 groupes d’agneaux traités 
que cher les témoins, mois Ia diW&ence dans Ier numérations n’a jamais été P+~~IS- 
tiquement impariante. 

69.164 BORAY (1. C.), HAPPICH (F. A.), JONES (W. 0.). - Essais chimio- 
thémpeufiquer dans 186 fortes infectionr 6 Farcioh hepatica immature 
cher le mouton. (Chemo+herapeu+ical tests for heavy immature Fascioio 
hepdira infections tn sheep). ht. vei. 1,. 1969, 45 (3) : 94-96. (Troducfion du 
résumé des a”ieurs). 

L’efficacité de quelquer anihelm~nih~ques reronnus ou nou~eoux. évoluée précé- 
demment selon une technique normalisée, cher des moutons parari+& par 200 méto- 
cercoires (BORA,’ e+ HAPPICH, 1968), a été expér,men+ée cher des moutons porteurr 
chacun de 1.000 ou 4 000 méiocerca,res. 

Les rérultais ont montré que les médicomenii essayés à des dores romparables 
à celle5 uiilisées auparavant pour der parasitorer peu ~mporionter ont eu une action 
comparable montre Ies paroritores plur sérieuses à ID même periode. 

En conclusion, l’est ihéropeutique normol~ré convient pour prévoir l’efficacité 
anthelminihique porslble contre Ia forciolose aiguë 

69-l 65 TAFFB (L. F.). - Tétramisole. Son action sur Oerophopxtomum rpp. 
immature et adulte chez des porcs infestés expérimentalement, et 
quelquer obrervotionr sur le cycle évolutif. (Tetramirole. Acifon on 
immature and advli Oerophogariomum spp. in experimentably-lnfected pigs. 
ond some obrervatians on the life hisiary). Ve,, Rec., 1968, 83 (16) : 4047. 
(Traduction du résumé de I’oufeur). 

Le traiiement der pâturages avec le N-trltylmorpholine au printemps a été efficace 
dans la fuite contre la transmirsion de Fozciaia hepoiica en automne. 
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69-167 

Physiologie - climatologie 

PANDEY (M. D.). ROY (A.). -Variations de la fréquence des mou- 
vements cordio-rerpirdoire., de ta tempémture rectale, de 10 numé- 
ration globulaire et du taux d’hémoglobine comme critères du Pouvoir 
d’adaptation du buffle 6 un milieu chaud. (Variation in cordiorespiratory 
rates, rectal femperoture. biood hoematocrit and haemoglobin os rneasures 
of adoptabillty in buffaloes io a ho+ environment). kif. vet. 1.. 1969, 455 (9) : 
463-71. 

Le pouvoir d’adaptation du buffle aux climats tropicaux est déterminé par l’étude 
des réactions du système cardio-respiratoire. de la pnsede ,a températurerectale. des 
chiffres de IQ num&atian globulaire et du taux de l’hémoglobine cher des animaux 
pratégk contre ou erporér aux conditions climatiques défavorables de ,‘é+é. 

De ces observations, il ressort qu’au cours de 1’6% la température du corps, ,a fré- 
quence du pouls et de la respiration ne sont pas anormalement élev& chez les animaux 
surveillés. L’augmentation observée de 10 Wquence du pouls et de ,a respirafion semble 
nécessaire et efficace pour maintenir ,a femp6rature du corps dans des limites physio- 
logiques. Toutefois, I’enregistrement kymograph~que simulioné de 10 respiration e+ 
de la température rectole montre clairement que chez cette espèce. le m&onisme ther- 
morégulateur est influencé par l’action directe des rayons solaires. 

Les taux élevés d’h6moglobine qui ont été observés au cours de l’été, sont interprétés 
comme un inde du pouvoir d’odapfotian de ces animaux h un milieu chaud. 

69-168 CRANWELL (P. D.). - krmentation microbienne dons l’appareil 
digestif du porc. (Microbial fermentation in the alimentory troc+ of the 
Nufi. Absfr. Re”.. 1968. 38 (3) : 721-30. (Traduction du r&,m4 de i’aufeur). 

pig). 

La littérature concernant ,a fermentainn microbienne dans I’appareil digestif du 
porc, l’absorption et l’utilisation consécutives des produits de ,a fermenlofion est pars& 
en Te”“e. 

Lo fermentofion a Iteu dans toutes les parties de l’appareil digestif du porc ei 
commence dès la première semaine de vie. Les substrats fermenteni et les produits de 
fermentation dependent d’un cerfo~n nombre de focfeurs dont les plus importanis sont 
l’âge du porc, le type de ration alimentaire consommée et ,a localisation dons I’inies- 
tin. 

Les glucides, les protéines et ,a graisse de 10 ration peuvent fous subir toute forme 
d’attaque microbienne mois ,a fermentation des glucides est ,a plus consldkoble et 
certainement celle qui o le plus d’importance du point de vue kconomique. 

Le degré, l’endroit et le m&onisme de digestlon de ,a fraction glucidique de la rotion 
(sucres simples, amidon et cellulose) d6pendent surtout de I’âge du porc e+ du type 
de glucide. 

C’est ainsi que des sucres simples comme le lodasesont oiskneni fermentés en acide 
lactique dons l’estomac des porcs de tous ôges. 

D’autre pari, 10 fermenioiion du lactose dans le gros intestin des porcs non sevr& 
n’est probablement pas (IUSSI importante que chez des porcs sevrés recwoni une rotion, 
riche en lactose. parce que le porc non sevré possède une lactose sufkonte pour hydro- 
lyser le lactose dans I’lntestin grêle. et ainsi une faible partie seulemenf de lactose non 
oftaqué atteint le gros iniestin. 

Les jeunes porcs sont incapables d’hydrolyrer complètement cerioines graines de 
céréales dons I’intesf~n grêle et celles-ci an+ tendance 0 s’occumuIer dons le gros intes- 
lin où elles sont dkomposées par des boctkrles iodophiles. 

De même! l’amidon des pommes de terre crues résiste à l’hydrolyse enzymatique 
dons I’iniestln gréle et est digéré par dégradolion bactérienne dans le gros intestin. 
D’autre par,. I’am,don des pommes de terre cuites ef ,‘am,don du mois sont fac,,ement 
hydrolysks dons I’inlestin gr$le et une faMe partie ofkinl le caecum. 

La digestion de la cellulase chez le porc dépend enlièremenl de I’aclwiié bactérienne 
dons le gros iniestin. La digestibilité par le porc de 10 cellulose incrurtée esl bien moindre 
que cher les rurmnonts. La digestion efficace de la cellulose. par exemple de la pulpe 
de bols, semble êlre bée à I’établissemenf d’une flore oppraprlée et au maintien de 
ce++e flore par une olimenlation réguliére avec un substrat cellulosique. La dIgestion 
de la cellulose s’améliore avec l’accroissement de pads et est plus importante chez 
I’onimoi adulte. 

Les résidus de la fermenfation des gludes sont principalement des acides gras 
volatils et de l’acide laclique, les premiers étanl absorbés au niveau detoutes les parties 
du sysk2me digestif. L’absorption de I’aclde lactique resk cependant 0 démontrer chez 
le porc. l/ semble que le porc peut utiliser les acides gros vololiles et l’acide lactique 
mais leur importance comme source d’énergie resle d élucider. 
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69.169 ALONSO (A. N. de), AL0 NS0 AMELOT (F. R.), ALVAREZ (C. M.). 
- Destruction progressive de la flore ef de 1a faune du rumen par 
des oltémtionr du milieu ombionf intrinsèque et ses manifestations 
chez 1-s bovins. (Deriruccidn pragrerivo de la flore y founa rumina1 por 
olterociones del medio ambienie inirinseco y SUI monifestaciones en bovinos). 
Retio “et. venerol., 1960, 2.5 (148) : 265-305. 

Le procesrus ruminal complexe des bovins comprend une série de focieurs avec 
capaciié réguloirice der conditions de vie de Io flore et de lo foune du rumen, comme 
le pH, I’humidité, Io concenfrbiion en ions, I’obsorption, etc. 

On a remorqué dons certains cas, tels que Ies convalescences d,e longues maladies 
ou cours desqueller survienneni des otanier ruminales et des réieniions olimen- 
taires, e+c., l’apparition d’un tableau clinique caractériré par de l’anorexie, de I’osthk- 
nie, une hypofonciion organique qui se termine invariablement por la mort de I’animol. 
Aucun iroitement clorsique n’a obtenu de r&ul+o+. 

On s’est rendu compte que ces COI dépendent d’une modlflcoiion de lo flore bocté- 
rienne et de protozoaires du rumen, qui est inhibée e+ détruite peu 0 peu par I’éléva- 
tien du pH du liquide dans lequel elle se trouve. en conséquence de !a Iibérotlon et de 
I’occumuloiion d’ammoniac d’origine endogène ou ollmentoire. protéique ou non 
prateique provoquée par l’interruption du métabolisme normal et de la réabsorption. 

L’étude o été faite d’abord in viiro, sur rumen artificiel, ensuite lo démonstration a 
été faite in vive sur un animal firtulisé : on obtient lo deriruction totale des échantillons 
de microflore e+ de microfoune du liquide du rumen en atteignant un pH de 0.5 et 
une concentroiion de 150 mg d’ammoniac par 100 cc de liquide rumina1 avec les signes 
cliniques déjo décrits. 

Alimentation - Carences - Intoxications 

69.170 RIVIÈRE (R.). - De quelques sous-produits de cultures dans Iblimen- 
;di;; du bétail tropical. Bull. Soc. Scient. Hyg. Aliment., 1968, 56 (4-S-6) : 

Lo plupari des pays africoinr disposent de sous-produits de culiures ou d’issues 
d’industrIer alimentaires, en quantité souveni importante, qui pourraient être uillirés 
avec profi+ pour améliorer I’alimentotion des animaux presque toujours insuffirante. 
Ces Produi+s quand ils ne sont par exportés resieni. pour Io plus gronde port, Inutilisk. 

Les pIus imporIan+s sont étudks quani à leur composition chimique. moyenne de 
plusieurs analyses. ei à leur voleur bromotologique opproximoilve. calculée ou moyen 
de +obIes de digestibilité. Ce sont Ier principaux tourteaux d’oléagineux, les graines 
de coton, les issues de rizerie ei de meuneries, Ier drêches e+ levures de brosserie. 

69.171 ADRIAN (l.).- Teneur en tryptophone et en vitamine PP des produits 
végétaux alimentoirer de l’Afrique intertropicale. Ann. Nuir. Alrn., 
1969, 23 : 233.53. (Conchsioos de ,‘a”,~). 

Seules les protéines de feuilles et des céréales. à I’exclusion du mais, sont équilibrées 
en tryptophone (1,4 p. 100 des protéines totales) ; celles des tubercules, des graines de 
légumineuses et autres e+ surtout du mais accusent un déficit pivs ou moins profond 
en ce+ acide amine. 

Sur le plon de vitomlne PP. les feuilles sont vroiremblablement les sources les plus 
intérersonter - leur +eneur moyenne en niaune totale étant de 5,O mg pour 100 g 
sec - à l’exception de lo graine d’arachide dont Io richesse en vitamine PP utilisable 
est très élevée (16 mg pour 100 g de graine). Les ouires productions vegeiales son+ 
nettement plus pauvres et, de plus, pour nombre d’entre elles une fraction notable 
est dépourvue d’efficacité biologique. 

Au toiol, dons les regions 00 le fondement de l’alimentation est constitué por du mais 
ou des tubercules, Io dékence en tryptophone et lo pellagre son+ difficiles à éviter. 
Pour pallier ce risque on dol+ S~~+OU+ encourager Ia consommation de l’arachide et 
de nombreuses feuilles olimenOires - à condition toutefois que leur indigeriible glu- 
cidique n’entrave pas exagérémenk I’uiiIisoIion digestive de Ia rotion. 
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69-172 MISRA (R. K.), RANHOTRA (G. 5.). - Influence des niveaux éner- 
gétiques sur I’utilisdion d’azote de protéine d’arachide-urée par des 
bovins et dar buffles. (Influence of energy levels on the utilizatlon of peonut 
protein-ureo nitrogen by ca+lie and buffalo).]. Aoim. Sci., 1969. 28 (1) : 107.09. 
(Traduction du résumé des au,eurs). 

69-173 GARTNER (R. ,. W.), ALEXANDER (G. 1.). BEWG (W. P.). - Fluc- 
tuations raisonnièrar des r6rcrves de vitamine A cher der bovins 
sur paturoges non anéliorér. (Seosonal fluctuationr of hepotic vitamin A 
re~ewes in beei catlle grazing unimproved porturer). Qd. ]., a@.. onim.. 
Sci., 1968, 25 (4) : 225.33. 

Les réserves hép&ques de viiamine A ont été déterminées chez trois groupes de 
bœufs. vacher et veaux oiimentés sur pâturages deux années conrécutives. 

Chez les veaux, des différences entre les différents groupes &aient probablement 
dues à l’âge. 

La première année, lo cancenirafian moyenne du foie (mg/g) de 18 vaches et 30 veaux 
MOI+ rerpeclivemeni de 232 * 11 et 96 4 3. La seconde ann& les niveaux respectifs 
pour 26 vacher et 26 vewx étaient de 281 * 11 et 86 * 3. Les toux étaient plur bas 
en été qu’en h,ver. 

Pâturages - Plantes Fourragères 

69.174 WALKER (EL), SCOTT (G. D.). - E x ernmentatians des pïitures ci p’ 
Ukiriguru.Tmranie. 1. Compmrairons des systèmes de pdture continue 
et en rotation sur paturages naturels de sols argileux. (Grazing expe- 
riment3 at Ukiriguru, Tonranio. 1, Comporisons of rotatlonal ond cont~nuous 
grazing systemr on notura1 postures of hordpan soils). E. ofr. ogric. for. j., 
1968, 34 (2) : 224.34. (Tradudion du résumé des ouleurr). 
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69-l 75 WALKER (8.). - Expérimentations des pâtures 6 Uiiriguru, Tan- 
zanie. II. Comporairons des ryrtèmer de p&+ure continue et en rotation 
sur pâfurager na+ure+s de sd5 argileux en utilisant une forme de 
changement IIU carré latin pour une période rupplément~ire. (Graring 
experiments a+ Ukirtguru. ianzan~a. II. Comparisonr of roiaiional and conii- 
nuour grazing ryrtems on naiural pastures of hardpan soi16 uslng an «extra- 
period latin-square change over design x), E. ofr. ogric. @r. j., 1968, 34 (2) : 
235.44 (Trod”cfian du résumé de i’auieur). 

Dans ces séries d’essais de pôiure de la seconde expérimentaiion sur pôturages 
naturels de sols argileux 0 Ukiriguru, le système de roiatton ter+ révélé meilleur que 
la pâture continue, à la charge de 0.6 ha par bouvillon, toute l’année sauf durani la 
fin de la sotson sèche e+ le début de 10 soison des pluies. 

Pendant cetie dernière. on o remarque que les bovins perdaieni moins de poids 
lorsqu’ils pouvaients’alimentersurtovie lasurface du pâturage plutôt que sur une parite 
rertrelnk 

Lez bouvillons, alimentés en sysième continu sur pâturage à herbe houte, se porteni 
mieux que ceux alimentés sur pâturage 0 herbe courte pour les iro~r premiers essais. 
Pour les trais autres essais, les résultats des deux types d’alimeniatlon se rerzemblaient 
beoucaup. 

Les rérullais de ces essais sont discutés, en même temps que ceux de deux expéri- 
mentations précédentes effectuées à des charges de 0,96 ha et 0.0 ha par bouvillon. 

Les différents rérultais obienus son+ dur apparemment 0 l’inter-relation de 10 charge 
et des systèmes d’oménogemeni des pâturages. Là oh le degré de pôiure était bas, la 
prîiure continue etai+ favorisée, mais lorsqu’il é+ai+ élevé, la pâture en roiation donnait 
le meilleur gain de poids vif par demi-hectare e+ par +Me. 

On pense que mite relation est due 0 l’action des différents degrés de pâture sur le 
rendement en matière sèche et la leneur nutr~t~veder pâturages, autan+ qu’aux diffé- 
rences dons 10 composition botamque. 

69-176 WALKER (B.), SCOTT (G. D.). - Expérimenfafion der pâtures à 
Ukiriguru, Tanzanie. 111. Comp~rairon de trois charger BU~ 10. pro- 
ductivité et 10 composition botmique des pâturages naturels de sol* 
argileux. (Grorlng experimenis a+ Ukiriguru, Tonzanro. III. A comporiran 
of three stocktng rater on the productiwty and botanical composition of 
natural postures of hordpon SO~IS). E. ofr. ogrir. for j., 1968, 34 (2) : 245.55. 
(Traducfioo du résumé des oufeurs). 

Ler auieurr on+ décrit deux expérimentotianr, au cours desquelles la production 
animale obtenue à porlir de trois types de charges de 0,60 ha, 1,2 ha et 2,4 ho étai+ 
comparée. 

Ces exp6rimeniations ont débuté le 6 février 1963 e+ étaient achev&s le 12 décembre 
1966. 

Elles ont montré qu’à des charger fatbles correspondait un gain de poids plus impor- 
tant par +ê+e qu’avec des charger élevées. Cette différence es1 aitribu& ou foi+ qu’il y 
a plus de pâturage disponible de meilleure qualité avec des charges plus bosser. 

Cependant, durant environ hui+ mois de l’année. le gatn de poids le plus élev6 par 
demi-hedore es+ obtenu avec lacharge de0.60 ha par+& ; du milieu de lasoison sèche 
& 10 Oe semaine de saison des pluies. le gain y est alors inférieur 0 celu des charges 
légères. 

Les études botaniques on+ montré que Ier degrés de charge élev& utilisés dans ces 
expérimentations n’exerçaient pas une influence défavorable sur 10 composition boto- 
nique. 

En Afrique tropicale, il existe un excellent potentiel pour 10 production de pôturages 
en hautes altitudes. La valeur des pôturages Indigènes est médiocre et ceux-ci ne 
donnent par de réponse valable 0 l’amendement. L’amélioration de la production 
de pôturage et de la quolit& des herbages peut être réaliséeen in+rodu,ran+demeilleurer 
herbes et Iégumlneures et en rectifiant Ier carences nutritives. 

Une surface considérable de pdturage naturel recouvre une terre qui est trop en 
pente pour la mise en culiure et d’outres rechercher sur les mélhader prot~quer d’omé- 
liaration sont nécessaires. 
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La production de mahère sèche 0 partir d’herbe feriilisée avec de l’azote et de 
pralr,es composées d’herbes e+ de Iég”m,neuses Indique que des capacités de charge 
allant jusqu’à 2.5 t@e/ho seroent posrlbler, mois des essais de production on~,mole 

sont nécessaires pour confirmer les résuliols des essais ogronam~ques. Comme le coût 
des engrais est élevé et Ier prix du bétail bas en comparaison avec ceuxdes payrdéve- 
loppés. les Iégumineures peuvent offrir un moyen économique d’amélioratton de la 
production de pâturage. L’ut~lisal~on d’engrais azoté évrte un grand nombre de pro- 
blèmes d’aménagement liés (I”X pro~ries herbes/légumine”rer, mots leur emploi 
dépend de facteurs économ,q”es. 

Le problème prtncipol est le manque de nourriture de ho”+= quolit& durant la wson 
sèche. Une augmentation de production durant la saison de croissance avec “ne ~nten- 
sification de la production on~male rendra ce problème plus mg”. 

Bien que les sorghos fourragers (en dessous de 2.400 m) et l’avoine puissent être 
utMsés m sdu ou comme ensilage duron+ IQ saison sèche, I’uitlisotion d’ollmenfr conser- 
vés ou de récolier de saison sèche n’a pas encore étk pleinement étudiée. 

Les pâturages améltorér ne sont porslbles et économiques que dans les rkgjons 
0 systèmes de culture plon~Ms, qui ont der élevages productifs de bélaNI pouvant “fi- 
Iiser de l’herbage de haute quaIl+& et un marché orgamré des productions anomales. 
Cette situatton ex~rle dons les réglons de haute altitude du Kenya oti I’intkêf de I’amé- 
Ilorotion des poluroger est associé a” développement de l’élevage loltier et de celui 
des ovins. 

On rencontre de tels falis dons d’outres réglons de haute altitude d’Afrlq”e trop,. 
cale. 

Zootechnie 

69-178 NEGI (G. C.). BASU THAKUR (A. L.). -Age au premier ognelage 
du mouton Kampur Bushahri et du premier croisement Rampur 
Burhohri x Rambouillet. (The age ai +irs+ lamblng in Rompur Bushohri 
and Rombo”,lle+ Rompur Burhahr, fini cross sheep). lad. “et. ,.. 1968, 45 
(12) : 1026-30. 

L’âge a” premier ogneloge a été éfudié chez cenl quoIre moulons Ramper Bushahri 
et trente-huit Rambouillet améliorés. 

Lo moyenne, les extrêmes obrervées, l’erreur standard pour chaque race son, 
consignks dans “n tableau. L’âge moyen en jours pour les Rombur Burhahri étut 
de 741.86 + 1.8 et pz”r les Rombsuillei or&ior& de 734.80 5 2,3. 

La différence de ces moyenner : 7.06 jours s’est révélée significative. La dislrlbution 
de frkquencer pour ces races a été reprkn‘ée dans un polygone de fréquence. 

69-179 BALLICO (P.). - Considérations sur les possibilités zootechniques 
des zones riveraines du sud-ouest de 10 Zambie. Riv. Agr. Sub. Trop., 
Firenze. 1968. 62 (4-6) : 145.58. 

La région de lo Zambie étudiée comprend la basse plaine qui côtoie le Zambèse 
et qui s’étend, tout en l’incluant, le long de la berge septentrionale du IOC de Koriba. 
Après avoir é+“dlé les caractéristiques climaliques, agronomiques et humaines du 
milieu. Vo”le”r conrtdère 10 composition aCtuelle du cheptel ainsi que Ier formes 
d’élevage en relation avec les conditions sanitaires ef Ier Pâ+turages. Pour concI”re, 
II offirme que I’éiabltssement d’un plon d’amélioration progressif prévu pour les dix 
prochaines années peut permettre d’espérer un élevage de bowns, mois ~“SI d’ovins. 
de caprins et de porcs. Cependant il fout affronter en premier lie” le problème humain 
et en porticuller ~I”I de la formatlon du ~“Hivote”r de lo Zambie qui doit être hobitué 
à des formes d’agriculture et de zootechnie plus évoluées. 

69.180 SADA (J.), VOHRADSKY (F.). - Aptitude laitière e+ teneur en beurre 
relatives à 111 génération F, de bovins indigènes Jersey x races indi- 
~;mht~ du Ghnno.. Be,tr. Trop. Sobtr@. Land. Jropen “et. med., ,968. 6 (1) : 

L’animal ~UN présente lo metlleure aptitude laitière, est Jersey/G”dole F,, ce qui 
est dû 0 sa taille ei à son poids. Cette vache est fou+ à fait différente des deux outres 
croisements et représente “ne clasw 0 part. C’est pourquoi le nombre de générations 
Jersey/G”dole F, devra,+ être augmenié. 

Les auteurs montrent que la Jersey/N’Dama F, est meilleure que lo Jersey/Shorl- 
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Chimie biologique 

69-182 PETIT (1. P.). - Détermination rapide chez le chien et le lapin de 
l’urée et du glucose sanguins et urinaires. Rev Elev. MM véf. Pays +~L$T., 
,969, 22 (3) : 417.22. 

L’expérimentation biologique utilise de plus en plus d’animaux. mots leurs normes 
b~olog~quer restent ~owent mal dk+ermin&s, empêchant une interprélation correcie 
der rérultatr. 

C’est pourquoi, une méthode semi-quantiioiive rapide de déterminaiion de I’urée e+ 
du glucose au moyen de bandelettes es+ proposée e+ iestée quant 0 10 voleur qu’on 
peut IUI atiribuer. Dons le COS de chiens et de lapins, II s’avère que 1~1 précision obienue 
cri ruffisonte pour permettre un tri rapide des animaux aples à I’expérimentation. 
Les résultats d’une compara,ron de cer+a,nr taux de glucose obtenus par un dosage 
enzymoI~que clorsique indiquent clairement qu’on peut subrt~tuer Ia méthode des 
bondelelfes ou dosage habituel, Ier moyennes obienues par Ies deux méthodes ne 
diffèrent que de 1.5 0 1.66 p, 100. 

69.183 QUEVAL (FL). - Etude électraphorétique des protéines rériquer 
d’herbivorer et d’oiseaux de la faune tchadienne. Premierr rérult~ts. 
RE”. Ek”. Méd. vét. Pays trop., 1969, 22 (3) : 409-15. 

L’analyse éiectrophoréfique der cons+~+uan+r proildlques du sérum d’animaux sou- 
voger et de leur mobilité relative a été réaIls& sur 26 genres zoologquer comprenant 
119 sérums de mammifères et 74 rérums d’oireoun oppotienant 0 Iu ioune cynégéiique 
ichadienne. 

PQE;l’, PI’, GY,E,A;D’B’. 
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Le degré d’homorygolre (Ca) a été déterminé pour chaque rate. La voleur de C. 
en race d’l-lérenr est de 0,050 ; ter rérultals indiquent une variabilité gén&ique rela- 
tivement forte. 

Le sondage effectué d&intt l’état de In population avant la pratique de I’insémina- 
tien ortlflcielle : des sondages ultérieurs permetIront de suivre l’évolution génétique 
de la rate. 

Divers 

69.185 BALLICO (P.). - tnrtrudion et centres de rechercher qrider : 
formes de coopération et d’assistance plus modernes aux pays afri- 
cains en voie de développement. (Istruziane e centrl dl ricerca agrarta : 
forme pi0 moderne di cooperaz~one e di ossisienza ai poeri africoni in via 
di wluppo). Riv. Agric. subtrop. +rcp.. 1969, 63 (l-6) : 212.21. 

L’auteur o observé que les rérulfofs obtenus par notre Pays dans le domaine de 
I’arristance technique agricole aux pays en voie de développement sont insuffisanlr. 
II propose que les moyens financiers a la disposition du secleur ogricale et zootech- 
nique soien+ rérervér à des intervenlions en mesure d’apporter une contribution impor- 
fonte ou problème du sous-développemenl. c’est-à-dire 0 I’organisationd’écoles d’agri- 
culture et à 10 constitukm de centrer de recherches expérimentales. 

69-106 FUNAIOLI (U.). - L’importance des animaux sauvagar dans I%+i- 
liraiion des terrer dons certains Pays africains arides e+ semi arides. 
(L’tmportanza degli animal, selvottci neli’uso dello ferra di cetii poesi oridi 
e semt-artdi oiriconi). Riv. A@. subirop. trcjx, Firenre, 1968. 62 (10.12) : 
400-28 : 1969. 63 (l-6) : 3-37. 

D’~mmenser zones de (‘Afrique doivent étre consid&ées ocfuellemen+. et peut.étre 
pour toujours, comme économiqv?menl marginales en ce qui concerne I’adivité 
agricole ef zootechnique. Par contre une riche faune y prospère, capable d’uidiser 
les maigres rersource~ vitales avec des rendements élev&. loirsont en même temps 
inchangé l’équilibre sol-végétation, trèr important pour Ier pays arides. 

Ces dix dernlèrer années. de nombreux chercheurs re sont consocr& h l’étude de 
I’exploltation de Ia gronde Ca~ne. rur+ouI Ier onguI&. comme forme d’utilisation der 
terres pour alterner avec I’élevage +rad,t,anne,. 

Après examen des 6fuder et des expériences eflechker en différents endroits de 
l’Afrique à ce sujet. I’ouieur étudie les diverses productions que I’on peut tirer de Ia 
faune sauvage (viande. ivoire, peaux. Industrie touririique. etc..) et leur imporknce 
dans I’konamie de quelques pays ofrico~ns, surlout de I’AfriqueOrientole. II en résulIe 
que, en de nombreux cas, les animaux sauvages peuvent assurer des revenus supé- 
rieurs par uni+& de surWe 0 ceux de l’élevage, et le tourisme qui en derive peut repre- 
senter une source d’entre= de deviser de très grande imporfonce. Leur exploitation 
rationnelle prendra donc une forme de plus en plus précise dans le développemenf 
économique de diF&en+s pays africains. 

69-187 VOS (A. de). - Protection de 1. faune indigène en Afrique Orien- 
tale. Nouvaau point de vue sur l’utilisation des terres. S~on. 1969. 12 
(1) : 21-24. (Résumé de i’outeurj. 

En Afrique. Ia protection des animaux sauvages o une double mo+lva+ion : tour 
d’abord. c’est une oltract~on touristique de premier ordre. ensuite. elle peut être ,une 
source utile de protémer. Yexplarion démographique exige une agriculture intenstfiée 
incompatible avec Ia protectton de lo faune sauvage : I’outeur estime esrenliel de 
meiire sur pied un plan précis pour I’wenir de ces animaux. II pense qu’il est plus 
facile de les protéger sur des ferrer à faible potentiel agricole et préconise 10 création 
de zones tamponr situ& entre Ier réserves zoologiques e+ les zones habit& à ogri- 
culture intensive, dons lesquelles le gros gibier serai+ partiellement prolég6. 

69-180 BROWN (M. L.). WORTH (R. !A.), SHAH (N. K.). - H&++udes 
et consommation alimentaire II” Népal. (Food habtts and food intoke 
in Nepol). Trop. geogr. Med.. 1968. 10 (3) : 217-24. (Traduction du r&umé:des 
O”te”r$). 

Les aufeurs ont réalfsé une étude diététique en natanf les dtférents aliments ingérés 
en 24 heures dans 957 familles de 19 villages du Népal. Ils ont tnterrog6 1.6 fom~ller 
au sujet des repos prés Ia veille. Ils on+ obtenu de plus des informationr sur les coutumes 
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allmeniaires. en partlrulier durant 10 gertation et Ia première enfance. La consommo- 
tion moyenne d’aliments par fête variail beaucoup dons les d~%ren+s villages, ma15 
en moyenne l’apport de calories ei de protéines étraI plus 6ievé que celui qui est &cri+ 
dom d’auires rkgions d’ExIrême-Orlent. Les c&réales fournisrent praiiquemeniiouies 
les protéines de 10 rot~on. L’apport de c~Iuum, de rlboflavine et de vitamines A e+ C 
était ioibIe mots II a vrairemblablemeni é+é Sous-esiim6 étant donné 10 disponibilité 
soironnke de fruits et Iégumer, capables de fournir des campIémen+r de ces principes 
nuir~hfr. L’obrorption de thiamlne et de niocine était en généra1 rat~riaisonie, car Ier 
grains de céréales sont canrommér, en gronde pariie, entiers. 

Bibliographie 

69.189 LÉPINE (P.). GAMET (A.). - L a rage. Paris, L’expansion (15, rue 
Saint-Benoit, 6O), 1969. 140 p, 27 fig. (Col!. : Maladms animales à wrusj. 
Plu : 23 F. 

A l’heure ofi Ia rage, qui n’a jamoir disparu dons le reste du monde, devient à 
IIOUYBW d’acIuoIiié danr une Europe OccidenioIe gag”& par I’wance inexorable 
de I’enzootie vulp~ne, une étude d’enremble du problème d,e 10 rage et de so 
prophylaxie s’imporait tout port~culièrement : le I~vre de P. LEPINE et A. GAMET 
répond oppariunémeni à ce+k attente et vieni combler une lacune danr la docu- 
mentation vétérinatre et médicale contemporaine. 

Après une brève rwue des noiionr rIasriquer, toujours valobIer mair aujourd’hui 
dépo&es, Ies auteurr, dont il est ~uperilu de rappeler 10 longue expérience du sujei. 
exposent de fason concise e+ claire les notions nowelIes qui se son1 imporées sur la 
nature du virus rabique, SUT SQ morphologie, SUT ron écologie et ~0 transmls~ion. Le 
diagnostic, I’onaiomie paihologlque, les méthodes de colarai~on ei 10 microscopie en 
~mmunofluarercence sont développés avec iauter les précirions nérerraires. Enfin le 

iroiiemenl onlkobique eniièremeni rédigé à 10 lueur des acquisitions les plus réienies, 
expose donr le détail 10 réro-prévention, les dl%ren+s voccim et leurs opplations. 
ruivoni les cm, avant ou oprèr iniecrion. 

Tel qu’il es+ cony ce+ ouvrage rédigé dans l’esprit de la collection sera un guide 
précieux non feulement pour Ie vétérinaire mais pour le médecin placé devant 10 rer- 
ponrabiliié de décider ou de refuser un traitement. pour le technicien chargé du dia- 
gnos+ic comme pour Ie chercheur soucieux de mieux rannoîire I’un des plur myriérieux 
et des plus dangereux des VI~~S pofhogènes pour I’homme ef les on,moux. 

rouvrage campork : 
- der Indications stotirtiquer monlroni l’importance et l’extension mondlule de la 

maladie. 
- un rappel hlriorique reira~ant les étapes successives de nos conno!~~ancer concer- 

non+ i’ogeni pathogène, le diagnostic, Ier traitements e+ I’épizootologie, 
- i’éiude virologique résumant les données aduelles sur le virion rabique, $a mor- 

phologe, sa constitution chimique, ses caractères, SO culture in vive, in ovo e+ in viiro, 
I’enperi~re des souches fixes, ia strucIure antigénique et kproblèmes d’interférence, 

- I’éiude ciinique de la maladie chez I’homme et chez les animaux domertiques 
e+ sauvages, 

- Ie diagnoriic par ies techniques d’lmmunofiuarescence, l’histologie classique, Ies 
inoculations et la conduite à tenir vis-à-vis d’un animal suspect, 

- I’éiude anatomopathalogique, 
- IB poihogénie qui conduit Ier ov+eurs à examiner le siège de Ia virulence rabique 

cher I’animaI enragé, les V~I~S de pénéfrailon du VI~I, SO propagation ei enfin Ia 
phyriopothagénie de Ia molodie! 

- I’éiude du +ro~+emen+ aniirablque permei de troiier de la conduite à tenir après 
morsure chez I’homme ei chez l’animal, der soins locaux et des dwers rchémar de iroi- 
lemenls OWL étude du s&um ei des différenir vaccins, 

I’éplzootologle réunit l’exposé de la chaîne épidémialogique, la rage sauvage 
durenard et der chéiraptères, en poriiculler la rage citadine, 
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- le chapitre prophylaxie comporte l‘étude des modalliés d’ociton sur les réservoirs 
de virusiouvages el domertlques, 10 prophylaxiemédicalechezI’onimai@+ chez l’homme 
avec 10 vaccination préventive avant exposition. 

L’ouvrage se termine par une abondante btbimgraphie qui réunit plus de deux cents 
Mérences permeifant de se rapporter aux multiples publications consacrées à un rujet 
qui présente encore de nombreuses inconnues. 

69.190 DEBROT (S), CONSTANTIN (A). - Hygiène et production de 
fa viande. Pam. Moloine. 1968. 332 p. fig. Prix :24 F. 

Les auteurs an+ conçu la matière de ce livre en foncfian des conno~s~ances théoriques 
et pratiques utiles 0 la formation proiesrionnelle des techniciens de l’élevage. Cet 
ouvrage &udle successivement : I’anotomie, la physiologie, 10 pathologie. la zootechnie 
des an~moux de boucherie. 10 jurisprudence. l’hygiène de la viande eil’hygièneprofes- 
sionnelle. I/ servira de manuel pour les dtfférentes spécialités touchant aux productions 
mirnoles. 

69.191 WHYTE (R. 0.). -, G rarrlonds of fhe monroon. London, Faber and 
Faber, 1968, 325 p. Prix : 50 $. 

Les terres soumises 0 la mousson, telter qu’elles mn+ définies dans ce livre, repré- 
renient une prapori~on rign~ficoiive de Iq surface du monde, particullèremeni en Afrique 
et en Asie, mm tes+ en évaluant leur populat~an humaine et bovine et leur surface de 
terre cultivée qu’eller revêtent encore plus d’importance. 

Bien que I’he de mousran ne comprenne qu’environ un septième de la rutiace des 
terres du globe, elle contient plus de la moitié de la population humaine du monde e+ 
probablement un tfers de la population bovine et un tiers des +erre~ cultivées. 

Depuis que proliquement tous les pays soumis à 1a mousson sont dons 10 catégorie 
«en développement ». leurs ressaurcen naturelles, 10 voie qu’lr ont utilisée jusque-16 
ei leurs potentlalltés future5 ont une portée Internationale. 

Ils comportent de vastes élendues qu, peuvent être oppeiées pâturages. dans le sens 
le plus large, et qui ont en commun avec d’autres typer de pâturages tropicaux d’étre 
une gronde ressource invl~lisée pour le développement de lu production du bétafl. 

L’auteur bore 50 description de ces pôturager sur son expérience pratique de nom- 
breuses années. II suit une transversale de Dakar ou Sénégal jusqu’aux Darllng Downs 
dans le Queensland, 0 troven une irentoine de pays e+ expose ce que l’on connait sur 
leur comporiiion botanique, leur condlifon écologique et leur valeur économique dans 
l’apport de produits on~maux pour Ier besoins nutr~iiannelr et autres der peuples de 
10 régla”. 

Des querttons de phyio-g&agrophle et de migration Inter-régionole, de taxonomie 
ei de génétique ei les carociéristlques du comportement biologique desplantes poussoni 
en milieu de mourron sont ~III passées en revue. 

Avec e milk pradudlon in developing counlriesn le Dr WHYTE a apporté une 
contribution importante pour Ia résolutlon des prablèmer de produdton oiimentaire 
dans les pays trop,caux et sub+rop,caux. << Grorslandr ofihe monroon »augmente encore 
notre ~onna~smnce de cette région crftique. 
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