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Rec. Eh. Med. vét. Poyr trop.. 1909, 22. 2 (179.184) 

TRAVAUX ORIGINAUX 

Sondages sérologiques 
SUT les arboviroses animales en Afrique Centrale 

(Peste équine, Blue Tongue, Maladie de Wesselsbron, 
Fièvre de la Vallée du Rift). * 

par Y. MAURICE et A. PROVOST 

RÉSUMÉ 

Les auteurs oni monfré en utilisant Ia réadion d’inhibition de I’hknoggluti- 

nation : 

- II n’cl pas été passible de déceler par Ia technique de fixation du complé- 
ment d’anticorps contre le virus de 10 Nue Tangue mais I’enqu@te entreprise 

n’est pas achevée. 

Une enquête sérologique 0 été entreprise I Au Nord du quinzième parallèle, le Tchad 
dès 1964 pour rechercher les anticorps contre apportlent au Sahara. 
les orbovirus dans les sérums d’animaux domes- Le poste de Mao (140 nord) est crédité de 
tiques et sauvages d’Afrique Centrale. 318 mm de pluie en deux mois et demi. Le 

Les terrltolres intéressés par cette étude sont Tchad à partir du lac Tchad et du Ouoddaï le 
le Tchad, le Cameroun, la République Centra- tiers septentrional du Cameroun et les deux 
fricaine. tiers de la République Centrafrlcalne sont soumis 

Etirée dans le sens Nord-Sud l’Afrique Cen- 0 un climat troplcal «senw strIcto» à deux 
traie chevauche une série de zones climatiques. so~sons contrastées. La sason sèche se rétrécit 
Des conditions franchement désertiques qui font progreswement en allant vers le Sud et paral- 
du Nord du Tchad une partie Intégrante du Ièlement le total des pluies annuelles se relève. 
Sahara, à la pluviosité quasI Ininterrompue du Ainsi, si à Mao (14’~ nord) il tombe 318 mm de 
Sud du Cameroun, la succession englobe toutes plues en deux mots et demi. II tombe 620 mm 
les variétés classiques du climat tropical. de pluies en quatre mofs à Fort-Lamy (129. 

1.200 mm de mal à octobre à Fort-Archambauli 

* Ce +ex+e a ht l’objet d’une Communica+tion au (9). Le contraste des deux saisons est également 
18e Congres mondial véErlnotre. Ports. 17-22 ju,IIet 1967. d’ordre thermique : à I’umformité chaude de 
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1 - Gazelle rufifrons : Gozelia rufifrons(GRAY) : « l’hivernage » pluvieux s’opposent les varia- 
tions de température de la saison sèche. Les 
modifications de climat en fonction de la lati- 
tude sont lentes et progressives. On passe de la 
sorte, insensiblement, du climat désertique au 
climat asohélo-saharien », puis «sahélo-soudo- 
nien », puis « soudano-guinéen ». A cette gamme 
de climats qui ont tous en commun une saison 
sèche d’au moins quatre mois. correspond de 
même une végétation à la fois homogène et 
différenciée. Le type damnant de vég&ation 
est celui de la savane. Celles du Nord sont typi- 
quement « sahéliennes », composées d’un tapis 
herbacé léger et de boisements où prédominent 
les épineux. Les savanes méridionales s’en dis- 
tinguent par une steppe herbacée beaucoup plus 
dense et des arbres av feuillage plus fourni. 

2 sérums du Nord-Est, 3 du Ce&, 2‘du S;d. 
-Gazelle doras : Gozello dorcos dorcos 

(LINNE) : 14 sérums du Nord-Est, 1 du Nord. 
- Gazella dama : Gorella domo (PALLAS) : 

5 sérums du Nord, 12 du Nord-Est. 
- Damallsque : Domoliscur korrigum (OGIL- 

BY) : 1 sérum du Nord-Est et 1 du Sud. 
- Bubale : Alcelo~hus lelwei (HEUGLIN) : 

2 sérums du Sud du Tchad. 
- Cob de Buffon : Adenota Kob (ERXLEBEN) : 

1 sérum du Sud. 
- Cobde roseaux: Redunco redunco (BLAINE) : 

1 sérum du Sud. 
-0ryx : Oryx olgozel (OKEN) : 6 sérums 

du Nord-Est. 

Le polymorphisme géographique correspond 
vraisemblablement à différents systèmes écolo- 
giques aussi une étude sur les arboviroses 
animales s’avérait particulièrement intéressante 
d’autant plus qu’une telle enquête sur la peste 
équine, la maladie de Wesselsbron. la Fièvre 
de la Vallée du Rift, la Blue Tonque, n’avait pas 
été entreprise jusqu’ici dans ces régions de 
l’Afrique Centrale francophone. 

- Buffle :Syncervscofferoeqvinox,oi,s(BLYTH) : 
1 sérum du Sud. 

- Phacochère : Phocochoerus oefhiopicus (PAL- 
LAS) : 1 sérum du Nord, 1 du Sud. 

III. - Virus : 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les virus suivants ont été utilisés : 
-Peste équlne : Types 9 (souche 89/61), 

6 (souche 114), 1 (souche A. 501) et 2 (souche OD). 
- Fièvre de la Vallée du Rift : souche d’Afrique 

du Sud. 

1. -Sérums : 

- Maladie de Wesselsbron : souche d’Afrique 
du Sud. 

451 sérums d’animaux domestiques et 54 sé- 
rums d’animaux sauvages ont été analysés. 

- Blue Tangue : type 10 : souche d’Afrique 
du Sud. 

10 Animaux domestiques : 

a) chevaux : 10 sérums de la région de Mous- 
soro (Nord-Est du Tchad), 12 de la région de 
Mao (Nord-Est du Tchad), 17d’Ati (Est duTchad), 
33 des écurles de la garde nationale de Fort- 
Lamy (Centre du Tchad), 20 de Fort-Archam- 
bault (Sud du Tchad), 29 de Garoua (Nord 
Cameroun), 15 de Maroua (Nord-Cameroun), 
5 de N’Gaoundere (Centre-Cameroun), 9 de 

Bangui (RépublIque Centrafricaine). 

b) bovins : 28 sérums de ICI région de Mao. 
c) moutons : 23 sérums de la réglon de Mao, 

18 d’Abéché (Nord-est du Tchad), 96 de Fort- 
Lamy, 14 de Fort-Archamboult. 59 de Maroua. 
63 de N’Gaoundéré. 

II. -Techniques : 

10 -Peste équine. 

La reaction d’inhibition de I’hémaggluti- 
nation a été utilisée pour analyser les sérums 
de chevaux vis-à-vis des différents types de peste 
éqwle. 

20 Animaux sauvages : 
Tous ces sérums ont été prélevés sur le terri- 

tolre du Tchad. 

La méthode utilisée a été décrite par PAVRI (7) 
en 1961, puis par PAVRI et ANDERSON (8) 
en 1963, par MAURICE et PROVOST (5) (6) 
en 1967. La réactlon est effectuée à pH 6.4 en 
utlllsant des hématies de chevaux à la concen- 
tration de 0,4 p. 100. Les sérums sont traités 
systématiquement par une suspension à 25 p. 100 
de kaolhn lavé aux acides en suivant la technique 
de CLARKE et CASALS (2) pour épuiser les 
inhibitions non spécifiques. 

20 - Fièvre de la Vallée du Rift et maladie de 

Wesselsbron. 
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La réaction d’inhibition de I’hémaggluti- 
nation a été également utilisée pour l’enquête 
sur la Fièvre de la Vallée du Rlft et la maladie 
de Wesselsbron. La méthode de préparotlon 
des antigènes, 0 partlr des cerveaux de souri- 
ceaux (extraction à l’acétone et à l’éther) et 
de traitement des sérums ou kaolin et aux glo- 
bules rouges d’oie, est celle de CLARKE et 
CASALS (2) couramment utilisée en Afrique du 
Sud et dont le détail a été rapporté dans une 
publication récente par MAURICE (4). La réaction 
s’effectue à pH 6.4 pour le virus de Wessels- 
bron. à pH 6.5 pour le virus de la Fièvre de 
la Vallée du Rift. en utlllsont des globules rouges 
d’oie à la concentration de 0.5 p. 100. 

taiine et de lactalbumine infectée par le virus 
de la Blue Tangue et récolté lorsque les lésions 
cytopathiques soit bien avancées. Cet antigène 
est utilisé pur. dans la semafne qui suit sa récolte. 
La réocllon est effectuée en employant des héma- 
tles de moutons à la concentration de 2 p, 100. 
Les réactlfs sont répartis sur le volume de 0,2 ml 
(2 u de complément) et le mélange est incubé 
au bain-marle à 370 C pendant 90 minutes. On 
ajoute enwte 0.4 ml de suspension à 2 p, 100 
de globules rouges senslbllisés et on lit 30minutes 
après : 

R’&ULTATS 

la Perfe dquine : 
30 - Blue Tangue. 

La fixation du complément a été utillsée 
pour détecter la présence éventuelle d’anticorps 
contre le VITUS de la Elue Tangue. L’antigène 
est constitué par le liquide surnageant d’une 
culture de rein d’agneau, dépourvu de mycos- 1 types 9, 6. 1 et 2. 

L’analyse qualitative des sérums examinés a 
donné les résultats mentionnés sur le tableau 1. 
On peut constater que 28.9 p, 100, 18,l p, 100. 
19 p. 100 et 7,9 p. 100 des sérums analysés pos- 
sèdent des anticorps respectwement contre les 

Retour au menu



20 Maladie de Wesselsbron : 

251 sérums de moutonset sérumsd’animaux 
sauvages ont été analysés qualltntlvement. 48 des 
sérums positifs de moutons et 17des sérums posi- 
tifs d’animaux sauvages ont été analysés quanti- 
tatlvement. Les résultats sont rapportés sur le 

tableau Il. 43, 42 D. 100 des sérums de moutons 
et 77,42 p. 100 des sérums d’animaux sauvages 
se sont montré positifs. 7,96 p. 100 des premiers 
et 16,13 p. 100 des seconds possédaient des traces 
d’anticorps. 

Les taux d’inhibition s’échelonnent du 1.10 
au 1.320, le taux moyen étant le 1.80. 

30 Fièvre de 10 Yak du Rifi : 

273 s&ums de moutons et 33 sérums d’ani- 
maux sauvages ont été analysés qualitativement 
41 des sérums positifs de moutonset12dessérumr 
posltifs d’animaux sauvages ont été analysé: 
quontltotivement. Les résultats sont égalemeni 
rapportés xuï le tableau II. 20,14 p. 100 des 
sérums de moutons et 48.48 p. 100 des sérum’ 
d’animaux sauvages se sont montré positifs. 
6.96 p. 100 des premiers et 3,03 p. 100 des 
seconds possèdent des traces d’anticorps. 

Les taux d’inhibition s’échelonnent du 1.10 
ou 1.320, le taux moyen oscille autour de 
1.80 et 1.160. 

54 sérums d’animaux sauvages du Tchad, 
28 sérums de bovins et 17 d’ovins de la région 
de Mao, 8 sérums de moutons de la région de 
Moroua ont été analysés. Tous se sont montrés 
négatifs. 

DISCUSSION 

Etant donné le nombre relativement limité 
de sérums étudiés, 0 a paru préférable, tout 
en rapportant systématiquement la dlstribuflon 
des sérums posltlfs et négatifs en fonction des 
localités de ne pas tirer de concIus~ons quant 
à l’incidence des arbovirus étudiés en fonc- 
tion des conditions géographiques et bloclima- 
tiques. Cependant, un certain nombre de points 
ont pu être dégagés : 

t 

l 

‘1 

10 Pesle équine : 

On sait que la réaction d’inhibition de I’hémag- 
glutlnation avec le virus de la peste équine est 
spécifique de type nus qu’il existe une parenté 
antigénique entre le type 9 et le type 6 d’une 
part, entre le type 1 et le type 2 d’autre part : 
(PAVRI et ANDERSON) (8). Aussi il ne sera pas 
tiré de conclusions pour ce qui est des sérums 
positifs w-à-w à la fois du type 9 et du type 6 
et des sérums positifs vis-h-vis à la fois du type 1 
et du type 2. Compte tenu du fait quecesonimaux 
n’ont jamais été vaccinés, les résultats rapportés 
:UT le tableau I permettent de constater que le 
‘ype 9 est présent à Moussoro, 0 Ati, à Fort- 
amy : à Garoua, le type 6. Le type 1 
xut être locahsé à N’Gaoundéré et Bangui. le 
.ype 2 à Fort-Lamy. 

Cette enquête est loin d’être complète. Les 
wtres types de virus n’ont pas été recherchés 
St le nombre d’échantillons analysés est peu 
il&. Ces sondages sérologiques ont cependant 
e mérite de montrer que : 

- les cas de peste équine à type 9 observés 
ians In capitale du Tchad en 1962 par DOUTRE 
:t LECLERC (3) ne sont probablement pas Ilmités 
i la seule région de Fort-Lamy. Dans certaines 
-égions (Garoua) ce type de virus semble même 
ES-S répandu. Par contre il n’a pas été décelé 
HJ sud. à Fort-Archambault. N’Gaoundérk et 
sangui. II est Impossible de dire s’il s’agit d’une 
Ilfférence fondamentale de mlcroclimot favo- 
able ou défavorable à l’implantation du virus 
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ou si le front épidémique n’a pas encore attelnt 
ces régions. 

- Les types 6, 1 et 2 ont également été détec- 
tés sérologiquement. en l’absence de toute affec- 
tion clinique et de toute enzootie, ce qui tendrait 
à confirmer que, à la différence des races amé- 
liorées ov des sujets importés dont la réceptl- 
vité est extrême, l’affectlon des races rustiques 
d’Afrique Centrale est bénigne voir même inap- 
parente. 

20 Maladie de Wesselsbron ei Fi&e de la Vallée 
do Rift. 

Un pourcentage élevé de moutons possède 
des anticorps contre la Fièvre de la Vallée du 
Rift et la Maladie de Wesselsbron. Le degré 
d’endémicité de cette dernière est relativement 
élevé. Toutes les réglons Intéressées par cette 
enquête connaissent ces deux virus. II semblerait 
que celui de la Fièvre de la Vallée du R!it soit 
moins répandu à Fort-Lamy et dans les régions 
sahéliennes du Nord de cette ville. Signalons 
que tout récemment CHIPPAUX et CHIPPAUX (1) 
ont montré que 2,8 p. 100, 7 p, 100, 12,25 p. 100 
et 26 p. 100 des sérums humains de différentes 
tribus du Centrafrlque possédaient des anticorps 
Inhibani I’hémagglutinatlon vis-à-w de la 
maladie de Wesselsbron. 

30 Mue tangue : 

Des investlgatlons plus poussées (séroneutro- 
lisation) et plus étendues sont nécessaires pour 
déceler l’existence éventuelle de cette maladie 
et en évaluer I’lnctdence. 

CONCLUSIONS / 
! 

La reconnaissance sérologlque des types 9. / 
6, 1 et 2 de la peste équine rappelle I’obhgation 1 

I de protéger par un vacan polyvalent Incluant 
notamment le type 9. les effectifs équins en pro- 
venance de pays non infectés et la nécessité. 
d’autant plus Impérieuse que le problème est 
d’actualité. de contrôler sévèrement l’entrée des 
chevaux afrlcoins dans les pays indemnes de 
peste équne. 

-Les virus de la Fièvre de la Vallée du Rift 
et de la Maladie de Wesselsbron semblent 
largement répandus en Afrique Centrale. Ceffe 
étude s’est révélée intéressante : 

. parce qu’elle permet de préciser I’impor- 
tance des anjmoux sauvages en tant que réser- 
voir de VITUS. en particulier pour celui de la 
moiadle de Wesselsbron dont I’épldémiologie 
a été très peu étudiée jusqu’ici. II semble pro- 
bable qu’il existe également pour le VITUS de 
Wesselsbron un cycle sylvotlque dont font 
partle les on,ma”xsauvages. Le rôle de ces der- 
niers est d’autant plus discret que le trait le plus 
caroctéristkque des zoonoses cher leurs hôtes 
sauvages est le syndrome subclhnique et clinique 
qu’ils présentent ; 

l parce que du point de vue de la pathologie 
vétérinaire I’ex~stence de ces deux arboviroses 
pourrait expliquer certains aspects cliniques 
observés cher les grands et les petits ruminants 
en particulier, certains avortements d’origine 
inconnue et des mortohtés importantes cher les 
agneaux nouveau-nés ; 

l parce que du point de vue de la pathologie 
comparée ces deux maladies sont des anthro- 
pozoonoses : 

. l’enquête sur la Blue Tangue doit être 
étendue avant de pouvoir tirer des conclusions 
définitives. 

SUMMAUY 

The hemagglutination inhibition test is ured by lhe aulhorr to show” : 

- The onlibodies existence ogainsf the horre rickners type 9 VITUS tn horrer 
from Central Africa, 05 againsl fhe type 6, 1 and 2. 

- The anllbodier ex~slence againrt the Wesselsbron direore and RI~+ Valley 

Fever with, often, a high rate in sheep ond goats from Chad ond Cameroun 
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and in Ihe wild ruminants from Chod. The gazelles, the tapi. the harkbeert. 
the oryx. the Kob, the buffalo would ploy o role in the eplzootology of 
,here Y,roles. 

The outhors bave be “noble to find, by the complement fixation ter+, blue 

tangue onllbodtes but the survey is no+ finlrhed. 
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Rev. Elev. Méd. véf. Pays Irop., ,969. 22, 2 (185-1941 

Utilisation des cellules KB 
pour le diagnostic de la maladie de Newcastle 

et le titrage du virus 
Par j. RAMISSE. Ii. SERRES, E. RAKOTONDRAMARY 

RÉSUMÉ 

L’ut~hrot~on der cellules KB dons le titrage des virus de Newcastle fait 

apporoîfre der r&ulta+r assez proches de ceux obtenus sur embryons. Les 

cellules ont une sensibMté plus homogène que les embryons. 

Le diagnostic de la maladie de Newcastle Par ailleurs le titrage des VITUS qui se fait 
n’est pas toujours facile, ni commode. Sur le d’ordinaire sur embryons nécessite un assez 
cadavre les lésons sont de moins en maris grand nombre d’embryons qu’il n’est pas tou- 
pathognomoniques. La réactlon d’l. H. A. qui ,wrs fac& de se procurer. De plus dans une 
donne des rksultats significatifs ne peut pas être série d’embryons, certains peuvent être moins 
employée dans les cas où les antécédents sont sensibles, car 11s sont protégés par des anticorps 
mal connus, ou bien 5’11 s’agit d’une évolution passifs provenant de la pondeuse vaccinée. Les 
suraiguë. ou si les animaux ont été vaccinés. résultats des titrages sont alors modifiés par 
Le recours à I’Inoculatlon nécessite d’avoir en I’hétérogénélté des embryons. 
permanence à sa disposItIon des poulets neufs II est permis de penser, par contre, que I’ISO- 
ou des embryons sensibles. L’Inoculatlon à des lement ou le titrage du VITUS de Newcastle 
poulets Implique un isolement rigoureux des sur des celiules en culture peut dans une certaine 
sujets inoculés. II ne faut pos que les Inoculés mesure pallier les Inconvénients des techniques 
alent pu se contaminer au préalable, ni qu’ils précédentes. Il est connu que le virus de New- 
puissent mutuellement se contaminer au ca où castle cultive bien sur fibroblastes de poulet 
plusieurs diagnostics sont en cours en même (PEREIRA. 1954 ; MASON, 1955) sur les cellules 
temps. Ces exigences rendent plus incommode HELA (TYRRELL. 1955), sur les cellules Hep 2 
l’inoculation aux poulets comme methode de (GELENGZEI et Coll.). sur les cellules rénales 
diagnostic. de singe (CHANOCK, 1955). de porc (SHIMIZU, 
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1957). de bovln(BANKOWSKI 1957 ; PROVOST. 
1962). de lapin (BANKOWSKI, 1958). 

Les cellules de souche ou de lignée présentent 
pour le dlagnostlc un avantage sur les cellules 
de première explantation. On peut en disposer 
en permanence, et leur entretien est très facile 
et peu coûteux. 

En 1962 PIGOURY. MICHEL et CHABASSOL 
ont montré un pouvoir pathogène du VITUS de 
Newcastle pour les cellules de la souche KB. 

Nous avons pensé qu’il serait peut-être pos- 
sible d’employer ce système cellulaire pour les 
diagnostics et les titrages. 

Nous avons étudié les propriétés du virus 
de Newcastle multiplié sur les cellules KB : 
effet cytopathogène, hémadsorption, hémagglu- 
tination, immunofluorescence, pouvoir immuno- 
gène. A partir de prélèvements pour diagnostic. 
nous avons inoculé simultanément des poulets 
neufs ei des cellules KB et nous avons comparé 
les résultais. Nous avons essayé ensuIte de loca- 
liser le virus dans l’organisme inoculé (titrage 
du virus dans les organes, délai d’apparition 
après l’inoculation). Enfin nous avons titré poral- 
Ièlement diverses souches de virus sur embryons 
et sui- cellule KB. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

l” Syrième cellulaire : 

Les cellules KB nous ont été fournies par 
l’Institut Pasteur de Tananarive. Nous les cul- 
tivons en boîtes de Jouan et en tubes de 16/160. 
Le milieu de culture est du Earle-hydrolysat 
de caséine supplémenté avec du Yeast extract 
(0.5 p. 100) et du sérum de veau (10 p, 100). 
Le pH du milieu esi de 7,3-7,4. 

Les cellules soni passées une fois par semaine 
en les twtant par le versène (sans trypslne). 
Leur muliiplicat~on est très rapide, la nappe est 
complète en 48 heures. L’entr&a de ces cel- 
lules est très facile : elles sont peu fragiles. et 
l’on peut les congeler et les conserver en toute 
sécurité au congélateur (-75oC), soit avec de la 
glycérine ou du dtméthyl-sulfoxyde (à 10 p.100). 

20 Virus de Newcastle : 

Nous avons travaillé avec des virus sauvages 
plus ou moins pathogènes provenant de cadavres 
de poulets amenés au Serv~~e de Diagnostics, 

ou avec des VITUS entretenus sur embryons de 
poulet : virus-vaccin avirulent ou VITUS potho- 
gènes. Les virus entretenus sur embryons sont 
conservés congelés ou lyophilisés. Ils ont été 
htrés par inoculation à l’embryon de poulet 
et par hémogglutination. 

30 Les embryons de poulet : 

Ils sont âgés de 11 jours. Les ceufs proviennent 
de pondeuses vaccinées avec du vaccin vivant. 

40 Inoculation des poulets. des embryons et des 
cellules : 

- Virusenfretenusurembryons. Le liquide allan- 
toidien infecté esi inoculé aux poulets par voie 
sous-cutanée : 1 ml de VITUS pur, sat environ 
108 DMM. Les symptômes et la mortalité sur- 
viennent 3 ou 4 jours après. Pour l’inoculation 
ovx embryons, le virus est dilué au 1/3 dans 
unesolut~on d’ontibiotiques(Pénicilline :500UjmI 
-Streptomycine : 500/ug/ml), et l’on injecte 
0,l ml par vole allontoïdienne. Les embryons 
inoculés sont incubés à 370C,Onnote,aumiroge, 
la mortollté en 48 heures et 72 heures. On 
ouvre les ceufs contenant les embryons morts, 
pour vérifier la présence des lésions. Une réac- 
tion d’hém agglutination est pratiquée sur du 
Iiquideallantoldien. Pour inoculerles cellules KB, 
le VITUS est dilué dans lasolution de HANKS de 
10m6 à 10F6. On rejette le milieu de crassonce 
des tubes, et pour chaque dilution, on inocule 
1 ml par tube (3 ou 4 tubes par dilution de 
virus). L’adsorption se fait pendant 2 heures à 
la température du Laboratoire, puis on élimine 
I’inoculum, et l’on introduit le milieu d’entre- 
tien qui est analogue ou milieu de croissance. 
L’incubation est faite à 37oC pendant plusieurs 
jours. Au 3e jour, si les cellules ne sont pas 
lysées, le milieu esi renouvelé. Chaque jour, on 
note l’effet cytopathogène et sur les cultures 
positives l’on complète par un test d’hémadsorp- 
tion avec des hématies de poule lavées. 

-Pour les virus sawoges, on prélève sui- les 
cadavres les organes: poumons, rate, foie, reins. 
cerveau et éventuellement le caillot sanguin du 
cceur. Si l’on recherche le VITUS dans un but de 
diagnostic, on découpe des fragments de ce5 
organes que l’on mélange. On pèse l’ensemble 
et on immerge ces fragments dans une solution 
concentrée d’antibiotiques (Penicilline 500 U/ml. 
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virus lyse complètement ou partiellement la ) les cultures-témoins n’en fixent pas. Mais à la 
nappe en 48 heures. Aux dilutions supérieures. température du Laboratoire, ou bout de 20 
l’effet lytique ne se manifestequ’au 3e au 4e jour. 

1 
o 30 minutes, les hématies se détachent. Nous 

Si les cellules sont incubées assez longtemps, / n’avons que très rarement observé des images 
l’effet lytique s’accentue dans les tubes positifs. I en rosettes. Toutes les souches examinées (de 
et toute la nappe est atteinte. Au début, des collection ou de dloqnostics) se sont montrées 
Ilots de cellules arrondies plus foncées se forment hémodsorbantes. Ce-test permet de vérifier I’iden- 
au sein de la couche cellulaire. Ces ornos gros- tlté du YIWZ lorsqu’il s’oglt d’un d~aqnosiic. 
sissent, et autour la nappe cellulatre se disloque. 
Des cellules se détachent et flottent dons le 3o ‘mm”nofluoresce”ce : 
milieu. Au bout de 48 heures, ou 3 jours, presque Nous n’avons pas recherché l’apparition de 
toutes les cellules sont arrondies, groupées en la fluorescence en fonction du temps d’incuba- 
ornas encore fixés sur le verre, ou flottant dans tien. La fluorescence est très Intense ou 2e 
le milieu. ou 3e jour après I’Inoculotion lorsque environ 

A l’examen des lamelles infectées colorées à 50 p. 100 des cellules sont lysées. Pour ~VOIT un 
I’hkmotéine-éosine. on remarque, en plus des contraste net entre les lames infectées et les 
agglomérats de cellules lysées, une pycnose des , lames témoins, il est utile de surcolorer au Bleu 
noyaux. de méthylène à 1 p. 1000 sinon la fluorescence 

Toutes les souches que nous avons examinées i de fond des cellules demeure trop importante. 
jusqu’ici ont manifesté un effet cytopothogène i Avec le bleu de méthylène comme colorant de 
sur les cellules KB. Au contraire sur fibroblastes contraste II y  o disparltlon presque complète 
de poulet, certaines ne sont pas cytopathogènes, de la fluorescence de fond non spécifique. La 
ou ne le deviennent qu’après 2 ou 3 passages. fluorescence est surtout localisée ou cytoplasme 
De D~US la Iyse des fibroblastes Deut être tardive. ~ cellulaire, le noyau formant une tache centrale , 
et alors les cellules témoins non Infectées peuvent 
présenter une dégénérescence non spécifique qui 
rend difficile le dingnostic. Les cellules KB, par 
contre, se maintiennent suffisamment longtemps 
(10 à 12 jours), à condition de renouveler le 
milieu. pour permettre la mise en évidence d’un 
effet cytopathogène lent. Signalons que l’effet 
lytique est plus rapide et plus marqué avec le 
milieu Earle-hydrolysat de caséine supplémenté 
avec 10 p, 100 de sérum de veau qu’avec le 
mIlieu 199 enrichi de 5 p. 100 de sérum de 
mouton. 

20 Hémagglutination - Hémadsorption : 

Les hématies fraîches de poule sont agglu- 
tinées par le surnageant de cultures cellulo~res 
KB Infectées et lysées. Le surnageant 
témoin provenant de cultures non Infectées, 
hémagglutlne ou maximum ou IW. Les cultures 
infectées hémagglutinent ou 1/32e, ou 1,64e SUI- 
van+ les souches VI~&S. Le titre est assez faible. 
comparativement aux titres des mêmes VITUS 
cultivés sur embryons de poulet (de 1:256e 
à 1/2.048). 

L’hémadsorptlon est très nette (photo no 3). 

Les hématies restent solldement fixées sur les 
cellules, malgré de multiples lavages, alors que 

arrondie plus sombre. Dans certaines cellules 
on distingue un anneau périnucléaire granuleux 
fluorescent. 

Si les lames sont conservées 0 ~OC. à I’obscu- 
rlté. la fluorescence persiste plusieurs semaines, 
tout en s’atténuant légèrement. 
Streptomycine 5OO/pg/ml) et de Mycostatine 
(500 u/ml) pendant 10 minutes environ. On 
retire la solution d’antlbiotlques. on broie en 
présence de sable stérile, puis l’on ajoute la 
solution de HANKS pour avoir une suspension 
au 1;lOe. Le surnageant de centrlfuqation cons- 
titue I’inoculum. On Inocule 1 ml aux poulets, 
0.1 ml aux embryons et 1 ml aux cellules. SI 
l’on déslre rechercher et titrer le virus dans les 
divers organes. on broie de la même façon 
chaque organe séparément. Les dilutions de 
10-l à ID-‘0 sont faltes en solution de HANKS. 
Pour la recherche du VITUS dans le sang, on 
hémolyse le sang ou congélateur et on le dilue 
ou l,:lOe (ou plus) dans la solution de HANKS. 

Les résultats sont notés comme pour les “IT”Z 
de collection. 

50 Techniques d’hémagglutinotion et d’hémod- 
sorption : 

La technique d’hémagglutination est décrite 
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dans une publication antérieure (RAMISSE et 
.I 

Fixaiion, coloration, montaqe et examen des cel- 
Coll. 1967). Elle s’applique égale& aux C~I, 
turcs cellulaires Infectées et centrifugées. 

L’hémodsorption est pratiquée avec des héma. 
tics de poule sélectionnées comme étant hémag. 
glutinables par le virus de Newcastle. Or 
lave les hématies plusieurs fois en eau physolo. 
gique tamponnée à pH 7, et l’on prépare une 
suspension à 0,s p, 100 en solution de HANKS 
On rejette le milieu d’entretien des cellules infec. 
tées et l’on Introduit environ 1 ml par tube de Ic 
suspension d’hématles. Après 5 ou 10 minutes, 
on lave plusieurs fois avec la solution de HANKY 
pour éliminer les hématies non fixées. On opère 
de même avec une culture cellulaire témoin nor 
infectée. Les cultures sont examinées au micro- 
scope inversé. Nous avons également fixé avec 
du Bouin des cultures cellulaires oyant adsorbe 
des hématies, et nous les avons colorées à I’hémo- 
telne-éosine pour les photographier. 

Ides. 

Les cellules cultivées sur lamelles, inoculées 

i ou non, sont fixées. après 48 heures d’incubation, 
0 l’acétone à - 30°. On les ronce ensuite plu- 

, sueurs fois dans une solution physiologique tam- 
pennée (PBS). puis on les recouvre avec le 
con]ugué pur ou dilué. On laisse agir 1 heure 
à 370. On lave ensuite abondamment avec du 

I 
PBS et l’on applique un colorant de contraste 
(Bleu de méthylène au l/l/COO~). Après rinçage, 
les lamelles sont montées avec de la glycérine 
tamponnée (pH 7,B). Nous les examinons en 
lumière ultraviolette (équipement classique). 

70 Etude du pouvoir immunogène : 

60 Technique d’immunofluorescence : 

1. 
Avec le VI~~S du Ier passage sur cellules KB 

nous avons vacciné par vole sous-cutanée (1 ml), 
4 lots de 4 poulets : virus pur et dilué à 10-I 
10-2, 10-s. Les poulets ont été éprouvés 7 jours 
plus tard, ainsi que 2 témolns. 

Nous avons caractérisé l’antigène VI~~I dans 
les cellules KB infectées en les traitant avec des 
globulines anti-Newcastle conjuguées à I’lsothio- 
cyanate de Fluoresce~ne. 

RÉSULTATS OBTENUS 

A. - Comportement des virus de Newcastle 
sur cellules KB 

Nous avons immunisé des poulets avec du 
liquide ollantoidien Infecté mélangé à de I’adju- 
vant de FREUND. Le Wre 1. H. A. du mélange 
dessérums de poulet était, en fin d’immunisation. 
de 1/32.768. Nous avons fractIonné le pool de 
sérums ou sulfate d’ammonium à 1/2 saturation. 
La solution de globulines ramenée au volume 
du sérum et dialysée conserve encore un titre 
inhibiteur de I’hémagglutinatlon de 1/32.768. La 
concentrotlon des globulines (Bluret) est de 
15 mg/ml. 

1” Effet cytopathogène : 

Le délai d’apparition de cet effet est fonction 
je la dilution du virus. Jusqu’à IO-“, 1O-5, le II Les cellules KB inoculées avec d’autre VITUS 
Teschen. peste porcine) et colorées avec le 

l 1 :onjugué anti-Newcastle n’apparalssent pas fluo- 
-escentes. 

La conjugaison au fluorochrome est faite à 40 
et à l’obscurité pendant 18 heures en présence 
de tampon carbonate à pH 9,s. Le rapport du 
poids de fluorochrome au poids des globulines 
est de 1/50e. Le conjugué est ensuite fractlonné 
sur une colonne de Sephadex G 50. La première 
fraction, correspondant aux globuhnes CO~~U- 
guées, présente un titre Inhibiteur de I’hémog- 
glutinatlon de 1/16.384. Cette fraction a un 
volume à peu près égal à celui du sérum Initial. 

De plus si l’on traite lescellules Infectées, dans 
,n premier temps avec des globulines antl- 

l ’ Iewcasile non conjuguées, et dans un deuxième 
emps avec le conjugué, II y  a extinction presque 
:omplète de la fluorescence. Ce qui atteste la 
;péclficlté de la réaction. 

1 lo Pouvoir immunogène : 

Le VITUS passé sur cellules KB vaccine les 
>oulets au moins jusqu’à la dilution 10m3, les 
! poulets témoins étant morts 4 ~ouïs après 
‘épreuve. 

Le conjugué est conservé mérthiolaté, à + 40 
et à l’obscurité. 

Le iltre cytopathogène du virus passé sur KB 
E :t ayant servi à la vaccination état de 1011,5 
[ IICT 50 par 0.5 ml. 
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B. - Applicaiion de ces résultats 

à l’isolement du virus de Newcastle 

10 Diagnostic de la maladie : 

Qu’il s’agisse de souches sauvages ou de col- 
lection, il est possible, par l’inoculation des cel- 
lules KB d’isoler le virus à partir des viscères 
de poulet infecté. Nous n’avons pas encore un 
grand nombre de résultats à relater. Ma~s “ous 
avons constaté jusqu’à maintenant une parfolte 
correspondance entre les résultats de I’inocu- 
latio” au poulet, et ceux obtenus sur cellules KB. 
Sur une vingtaine de diagnostw 8 ont été 
positifs sur poulets et sur KB, les autres. négatifs 
dans les deux cas. Le résultat peut être plus 
rapldement connu avec les cellules (48 heures) 
que par l’inoculation lorsque les souches sont 
moyennement virulentes et ne tuent le poulet 
qu’en 4 ou 5 jours. Le test d’hémadsorptlon 
complète l’effet cytopothogène. Mais il faut avoir 
soi” de bien choisir des hémotles sensibles. 

10 Titrage du virus dans Ier organes de poulets 

infectés. Délais d’apparition après I’inocula- 

tlon expbimentale. 

Ayant inoculé expérimentalement des poulets. 
nous ~VO”S cherché à mettre en éwdence : 

- la richesse en VITUS des principaux organes 
et du sang : 

-le délai d’apparition du virus dans ces 
organes. 

Les dilutions de broyots d’organes ont été 
inoculées sur cellules KB. La présence du virus 
a été démontrée par son effet cytopathogt!ne, 
et par hémadsorption. Nous avons calculé les 
DICT 50 par la mkthode de REED et MUENCH. 
Avec l’une de “os souches virulentes après deux 
séries d’expériences, et en prélevant les organes 
sur des poulets sacrifiés au 4e jour, à l’agonie. 
nous ruons constafé les fltres suivanfs : 

Rate <. 10’,6 DICT 50 a.” gramme 
Poumon 10’ - - 
Rein 10’ 
Foie., ., 10B,5 - 
cerveau 106,’ - 

Pour la détection du virus dans les organes 
en fonction du délai d’lncubatio”. nous avons 
inoculé aux cellules KB des suspensions au IjlOe, 
ou du sang au I/l@. Les résultats sont groupés 
dans le tableau no 1. 

Nous avons étudié I’apparltio” du virus dans 
le sang ~IV cours des premières 24 heures après 
l’inoculation. Nous avons inoculé slmultanément 
avec le sang hémolysé (2 ml) des pwlets neufs 
et des cellules KB. Le sang provenalt de poulets 
Infectés par vole Intramusculaire depuis 5, 15, 
30 minutes. 1 heure. 2 heures. 5 heures. 

I organe Temps d’incubation 
I 

Les résultats obtenus sur cellules KB et sur 
poulets se re/olgnent. Le VITUS est décelable 
dons le sang prélevé 5, 15. 30 minutes et 5 heures 
après I’I”oculatlo” expérImentale. Le sang pré- 
levé 1 et 2 heures après l’Infectlon ne contlent 
pas de VITUS décelable. II semblerait donc qu’il 
y  ait une sorte de phase d’écllpse du VI~“S à 
partir de 1 heure après l’inoculation, puisque 
le virus n’est plus décelable dans le sang 9 ce 
moment-là. 

Nos résultats corroborent ceux relatés par 
BRANDLY (Diseases of poultry) et par LAN- 
CASTER (1963). BRANDLY Indique que le tro- 
p~sme des souches est variable, mais que, au 
cours de 5 InfectIons étudiées. le sang était 
virulent. Avec notre propre souche à tropisme 
nerveux. nous constatons aussi une phase d’in- 
vasw” septicémlque. LANCASTER signale que 
le VI~“S peut être décelé dans presque tous les 
tissus 48 heures après l’inoculation. Lors de 
notre expérimentation, nous avons retrouvé le 
wrus 24 heures après I’lnoculotio” dans un cer- 
tain nombre d’organes et dans le sang. 
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C. -Titrages des virus de collectoin 

En considérant l’effet cytopothogène et I’hé- 
madsorptlon, nous uvons titré nos souches de 
collection sur cellules KB. Nous les uvons éga- 
lement titrées sur embryons pour voir si les 
résultats sur KB étaient voisins de ceux obtenus 

entre les deux titrages sur embryons et sur KB 
est inférieur ou égal à 1 logarithme, 

- pour /a souche vaccinale, les cellules KB 
sont plus sensibles que les embryons, 

- pour une même souche. les résultats varient 
d’un titrage à l’autre soit sur embryons, soit 
sur cellules : par exemple pour P 8211 et P s2/2 sur embryons. En outre, pour une souche donnée. 

nous avonsfoltsimultonément des titrages compa- 
ratifs sur 5 séries de cellules KB. et ~UT 5 séries 
d’embryons afin d’étudier I’homogénélté de la 
sensibilité des cellules et des embryons. 

qui représentent 2 hirages de la même souche 
0 des moments différents. De mème pour 
P 8311 P 83/2 P 8313. Ceci peut provenir du 
temps de stockage des souches. mais aussi d’une 

10 Résultats des titrages suivant les souches 
sensibilité hétérogène des embryons ou des cel- 

II ressort du tableau no 2 que : 
lules. C’est pour vérifier cette hypothèse que 
nous avons titré la même souche simultanément 

- mise à part la souche «Maurice ». l’écart 1 sur plusieurs séries de cellules et d’embryons, 
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De l’étiologie du farcin de zébus tchadiens : 
nocardiose ou mycobactériose ? 

1. - Étude bactériologique et biochimique 
par G. CHAMOISEAU 

1. E. M. V. T. Laboratoire de Rechercher Vétérinaires de Farcho, Fort-Lomy (Tchad) 

RÉSUMÉ 

Un germe de 10 classe des Actinomycétales considéré comme appatienanl ou 

genre Nocordw. est isol6 d’abcès gangliannolres cher des rkbur tchodienr : 

son &ude bociérlologique montre qu’il est diff&ent de N. farcmca et inme. 
pourparfairerad~ferm~nation.àprocéderàI’analyrederaconrt~tut~onchimique. 

INTRODUCTION 

Le farcin du zébu du Tchad a inspiré de 
nombreux travaux. Ceux-ci ont consacré le rôle 
d’une Actinomycétale dans I’étiologie de l’affec- l 

tien. Mais en faisant admettre ce germe pour 
N. farcmico, ils n’ont pu établir de rapports 
précis entre cette espèce tchadienne et l’espèce 
type du genre. Cette incertltude appelait un 
supplément d’informotlons, d’autant plus que. 
si la maladie elle-même est bien connue, peu 
d’études ont été menées pour approfondir les 
caractéristiques de l’agent causal. Celles qui ont 
été faites à Farcha. ont perrms de compléter les 
connaissances acquises sur I’actinomycétale des 
zébus du Tchad, de préciser les particularllës 
qui la différencient de N. farcinico et surtout d’éto- 
blir sa véritable nature de Mycobactérle révélée 
par sa composition lipidique. 

Le présent travail a pour objet l’étude bacté- 
riologique de cette espèce microbienne : un sui- 
vant traitera de ses constituants hpldlques. 

1. -MATÉRIEL ET MÉTHODE 

A) Le germe. 

II o. été régulièrement isolé du pus d’abcès 
ganglionnaires de zébus sacrifiés aux abattoirs 

de Fort-Lomy et d’Abéché. Toutes les souches 
qui ont été rencontrées se sont régulièrement 
manifestées sous la même apparence micros- 
copique : avec le même comportement cultural 
et le même pouvoir pathogène expérimental 
povr le cobaye. Une seule d’entre elles, pour 
des raisons d’ordre matériel. a pu être étudiée 
du point de vue biochimique. 

B) Méthode. 

La méthode de travail s’est inspirée de tech- 
nuques mises en cwreclass~quement dans l’étude 
des Actinomycétales (4, 5, 7. 9, 10, 11, 12. 14). 

10 L’étude bactériologique a envisagé l’isole- 
ment, les caractères microscopiques dans les 
produits pathologiques et en culture. Les milieux 
suivants ont été utlllsés : 

-M~i~eux solides : milieu de COLETSOS base 
de I’lnstltut Pasteur ; milieu de LCEWENSTEIN- 
JENSEN : milieu de SABOURAUD ; gélose 
ordlnalre : gélose tryptone simple ou enrichi de 
sérum de cheval : gélose EUGONAGAR simple 
ou additionnée du même sérum. 

-Milieux liquides : la culture en milieux 
liquides a eu pour but d’obtenir une grande 
masse de germes et d’antigènes. De ces milieux 
ne seront cltés que ceux qui autorisaient des 
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espoirs ou donnèrent satisfaction : milieux de 1 60 Ï’esfs biochlmiques. 
SAUTON simple ou enrichi de sérum ; milieu de I 
YOUMANS : bouillon trytone sérum identique ~ 

_ Recherches de la catalase : selon la tech- 
nique décrite pour les Mycobactéries. 

au milieu solide ci-dessus, la gélose en moins. 
- Recherche de la nitrate réductase : d’après 

la méthode de VIRTANEN modifiée par BOIS- 
VERT. 

20 L’étude biochimique a porté sur les subs- 
tances hydrocarbonées. les acides organiques et 
les substances azotées. Des tests biochimiques 
envisagèrent la mise en évidence d’une catalase. 
d’une nitrate réductase, la transformation du 
citrate de fer ammoniacal, la fixation du rouge 
neutre. Enfin ont été appréciées les déviations 
imprimées au métabolisme par 1’1, N. H., l’acide 
para-aminosalIcyclique (P. A. 5). I’éthionamide, 
la viomycine, /a cyclosérlne, la streptomycine. 
la kanamycine. 

Les différents substrats furent Incorporés à des 
milieux synthétiques ou complexes. gélosés ou 
non, dont la composition rappelle celle des 
milieux qu’utilise MARIAT (4, 10, 11). 

De /a sorte, onze hydrates de carbone et 
cinq acides organiques ont été proposés comme 
source de carbone. 

L’attaque des substances azotées a été appré- 
ciée en ce qui concerne la gélatine, la caséine, 
la tyrosine, la xanthlne, I’hypoxanthine, l’urée. 

L’action des antibiotiques fut suIvie sur le 
milieu de Jensen de I’lnstltut Pasteur imprégné, 
en présence de tournesol, des antibiotiques cltés 
plus haut. 

30 Ensemencement des milieux : l’émulsion du 
germe étant très diffclle, des colonies en ont 
été écrasées sur la surface des milieux gélosés 
et leurs débris répondus. Les milieux liquides 
reçurent également des fragments de colonies. 
Les inoculums étaient fournis par une culture 
de 4 semaines sur la gélose tryptone sérum. 

40 Incubation. Les cultures ont été gardées à 
l’étuve pendant SIX mots et furent examinées le 
plus souvent possible. Les antibiogrammes ont 
été enregistrés à partir du moment où les tubes 
témoins présentèrent une culture de dévelop- 
pement normal, c’est-à-dlre après quinze jours. 
Ils furent néanmoins suivis pendant deux mois. 

50 Lecture des résultofs : Ils sont appréciés en 
fonction de la densité des cultures sur les milieux 
d’étude, du virage de l’indicateur coloré, des 
modifications des milieux dues aux cultures. Ces 
modifications étant mises en évidence, à I’occa- 
sion, par des réactlfs appropriés. 

-Production d’acide nicotlnique : mise en 
ceuvre du niacin-test des Mycobactéries. 

-Transformation du cltrate de fer ammonia- 
cal : Test exécuté comme dans l’étude classique 
des Mycobactérles. 

- Epreuve de la fixation du rouge neutre : 
selon le procédé de MIDDLEBROOK-DUBOS, 

II. - RÉSULTATS 

A) Etude bactériologique. 

10 lsolemeni. II a été jusqu’à présent très 
simple. Lorsque les coloratlons de GRAM et de 
ZIEHL ne révèlent danslepus du ganglIon aucun 
autre germe, il est étalé dlrectement à la wr- 
face du milieu de COLETSOS, sans autre traite- 
mentpréalablequeson émulsion dans la quantité 
d’eau distillée stérile suffisante pour 6 tubes. 
Lorsque le pus est souillé. ce qui est rare, on 
peut le traiter par la pénicilline ou la strepto- 
mycine, et non par le bromure de cétyl pyrldi- 
nium, ou l’inoculer à un cobaye chez qui II pro- 
voquera un abcès où I’Actinomycétale sera en 
culture pure. 

Dans les produits pathologiques et les lésions 
le froid conserve bien le germe. 

Des cultures sont aisément repiquables après 
un an de conservation à +~OC. Par contre 
après deux ans de stockage à la même tempé- 
rature ces cultures comportent un grand nombre 
d’éléments microblens morts, et les survivants 
repiqués mettent près de deux mois avant de 
donner des colonnes, qui par la suite, évoluent 
normalement. 

20 Morphologie. 

a) Dans les produits pathologiques. 

Le germe s’y présente selon l’image classique 
d’un lacis de filaments enchevêtrés portant des 
ramifications. II est difficile de saisir sur un frottis 
de pus coloré au Ziehl ou au Gram la totalité 
de ces éléments car ils ne se désolidarisent pas 
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d’une aanaue de cellules nécrosées. SI bien sue 
souvent, sui- une préparation colorée au Ziehl 
B. H. selon FITE, ou ou Ziehl classique, on voit 
de très nombreux mycéliums colorés en rouge 
vif, knergeant d’un fond bleu de cellules nécro- 
sées, ce qui réalise l’image d’un «buisson 
ardent ». 

On peut libérer les touffes mycéliennes de 
leur gangue de cellules mortes en imprimant 
au pus une vive agitation mécanique dans l’eau 
distillée. II est possible alors de réahser des 
frottis sur lesquels la coloration révèle le lacis 
de germes complétement disséqué. sons qu’on 
puisse pour autant en SUI”T~ de bout en bout 
toutes les circonvolutions. 

Les filaments de 05~ environ de diamètre, 
Gram positifs et ocido-alcoolo-résistants. se prè- 
sentent homogènes avec parfois des granulo- 
tiens foncées séparées par des espaces plus 
clairs. Ces granulations se situant soit sur le 
filament principal soit au point d’articulation 
de ce dernier avec une ramlficatlon. 

Dans le pus d’abcès expérimentaux de cobayes 
tendant à la guérison, OIJ dans celui en vo~e’de 
colcificatlon de ganglions de bovins, I’Actlnomy- 
cétale peut se présenter en anos de formations 
boclllaires renflées en leur centre, ocldo-alcooio- 
résistants, solidaires d’une gangue nécrosée rap- 
pelant soit des Mycoboctéries, soit des Coryne- 
bactéries qui garderaient le Ziehl. Ces forma- 
tlons bacillaires ont toujours donné des colonies 
typiques, et dons les lésions expérimentales du 
cobaye elles sont toujours ressorties sous leur 
forme évolutive filamenteuse. 

6) En culture. 

Sur les milieux solides les colonies ont presque 
toujours le même aspect. 

-Milieu de COLETSOS base : C’est le milieu 
qui nous a servi régulièrement pour I’lsolement 
du germe. Après 15 jours à 3 semo~nes d’incu- 
bation à 37oC on constate l’apparition de COI~ 
nies sphériques. brillantes, régulières. transpo- 
rentes d’abord, gouttes de miel tranchant sur 
le fond mot du milieu. A ce stade ces colonies 
ont un demi-millimètre environ de diamètre. 
Ces sphères grossissent lentement pour donner 
des formotlons mûriformes. Cette évolution se 
dessine par une ombilicatlon centrale d’où par- 

riantes qui délimiteront d’autres éléments sphé- 
rlques. Ces derniers constituent l’unité archi- 
tecturale de base des formes coloniales plus 
évoluées. En growssant, ces amas de sphères, 
qui vont se fusionnant progressivement, se dis- 
posent selon des ensembles de forme inattendue. 
dont seule la photographie peut rendre un 
compte exact (photos 1 et 2). 

Ces colonies grossissent avec le temps en fonc- 
tion de l’espace dont elles dlsposent sur le milieu 
et s’y accrochent d’autant plus qu’elles sont plus 
grosses. 

Elles sont parfois pigmentées en jaune miel. 
Mois l’intensité de cette pigmentailon dépend 
de l’âge de la culture. Très rarement certaines 
vieilles colonies, ou des colonies trop nombreuses 
sur un milieu qui s’épuise sont surmontées d’un 
léger duvet qui leur donne un aspect givré. 

- MIlieu de LCEWENSTEIN-JENSEN. Les 
colonies ont ici le même aspect. 

II esttrès Important de noterquesur les milieux 
de LCEWENSTEIN et sur celu deCOLETSOS qui 
sont mats, les colonnes qui ontatteint une certaine 
taille ou les cultures en nappe sont bordées 
d’une auréole moirée à plusieurs étages rappe- 
lant un arc-en-ciel. II semble que les germes 
secréteralent une substance lipidique qui, s’éta- 
lant par vogues sur le milieu, provoqueraIt 
cette auréole bien visible lorsqu’on l’observe 
sous un certain angle. 

- Gélose tryptone sérum. La culture démarre 
8 0 10 jours après repiquage et elle est du même 
type que sur Coletsos. Comme sur ce dernier 
milieu l’évolution est très longue, et il faut bien 
attendre un mois pour être sOr que tous les 
débris de I’inoculum ont poussé. 

- Gélose tryptone sans sérum et gélose ordl- 
naire permettent la cro~ssonce. mais les colo- 
nies sont beaucoup moins belles et nombreuses. 
Elles sont moins brillantes, moins pigmentées et 
semblent pour certaines livides. 

- Gélose EUGONAGAR. Même enrichi de 
sérum, ce milieu reste moins bon que la gélose 
tryptone sérum. Les colonies ici ressemblent à 
celles obtenues sur Coletsos mois elles sont 
moins nombreuses. 

- Gélose de SABOURAUD. Ne peut assurer 

tiront quatre 0 six dépressions linéaires rayon- , la culture. 
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Photo 1. -Colonies repiquées sur Coletror Les plus grosses Formotions 
r&ulten+ de la croissance plus rapide des plus gros debris de I’inoculum (1 mois 
d’incubotian). 

Photo 2. - Colonie sur mtlieu de COLETSOS (2 mois d’incubation). 
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D’où qu’elles wnnent ces colonies ne se 
I - 

Milieu de YOUMANS : culture insigni 
laissent pas émulsionner même en présence de , ou nulle. 
tween t 30. Pour faire des repiquages. ou faire / _ Bouillon tryptone sérum : culture 
des ino< :ulations il faut les écraser. La substance i ouo~ou’irréq”li+re Darfois. 

fiante 

belle 

grasse qui enrobe les éléments mlcrobiens fait. 
alors que les débris collent à la paroi des tubes 
ou flottent à la surface du liquide 51 leur masse 
est faible. Dans ces conditions II est très malaisé 
d’apprécier l’opacité d’une suspension. 

Après 3 ;emalnek à 1 mois d’incubation. 10 

même souche peut évoluer de deux facons. On 
peut observer en effet d’un côté une culture 
sous une forme « smooth ». d’un autre côté une 
culture << rough >> (photo 3). 

Le germe s’adapte mal aux milieux liquides : - Culture xsmoothx : pellicule superficielle 
très fine, discrète, fate de groins blanchâtres -Milieu de SAUTON : simple ou enrichi de 

s&um il n’est pas favorable à une culture abon- prolongés dans la masse du liquide par un fila- 

dante. ment muqueux. Le liquide clair ou début s’obs- 

Après un mois d’incubation. on obtient avec curclt avec I’accrolssement du nombre de ces 

le Souton ou sérum : filaments. A la longue un dépôt abondant et 

-en surface : voile très fin. diaphane, n’arri- 
muqueux occupe le fond du ballon. Ce dépôt 

vant pas d atteindre les parois du ballon : 
est de coloration saumon clair. II révèle la pré- 
sence d’éléments ramifiés très rares, acido- 

-sur les parons : en dessous de la surface 
libre du milieu. même voile plaquant irrégu- 

~ oIcoolo rés6tants. que remplacent massivement 
~ des éléments coccoides perdant progressivement 

likrement le verre et glissant progressivement , 
vers le fond tout en se plissant ; 

eur ocldo-alcoolo résistance pour. à un stade 
ultime ne garder que le Gram et faiblement. 

- au fond du ballon : fin sédiment blan- ; II est intéressant de noter que les formes rami- 
châtre que constitue l’accumulation de morceaux fiées présentes dans le sédiment perdent leur 
de voile : belle régularité pour présenter des renflements 

- le milieu reste clair ; la culture n’évolue simulant des ventres ou des spores terminales. 
pas aprk deux mois et s’arrête après n’avoir - Culture « rough » : Elle offre l’aspect sui- 
donné qu’une mosse insignifiante de germes. 1 vant après 1 mois d’incubation : 
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-en surface : voile épais et granuleux de 
à 1,s mm d’épaisseur, d’aspect rugueux c 
plissé, d’apparence sèche et de couleur blancht 
Ce voile est fait de grains sphériques juxtaposi 
constituant un réseau consistant, flottant nettt 
ment et tendant lorsqu’il atteint les poro~s d 
verre à y  grimper pour poursuivre zen dévelol 
pement aux dépens du film de milieu. 

- Le bouillon reste parfaitement clair. 

-Avec le temps des fragments de voil 
peuvent tomber au fond du ballon et y  constitue 
un sédiment granuleux dont la couleur s’obsw 
cit lentement. Un fragment du vo& de surfac 
est repiquable sur un milieu neuf. 

L’examen microscopique révèle la structur 
filamenteuse et ramifiée originelle du gerrr 
ainsi que 50” acide-alcoolo résistance et 50 
immobilité. 

0) Activil6 biochimique. 

Les résultats de l’étude de cette activité bic 
chimique sont résumés dans les tableaux : 
Il, III, IV, v. 

Tableau I : Utilisation des hydrates de ca 
bene en milieux solides et en milieux liquide 

Tableau II : Utilisation des acides organiqut 
en milieux solides et en milieux liquides. 

Tableau Ill : Utilisation des substances azotée 
Les substrats sont incorporés dans des milieu 
rappelant ceux de MARIA T (1963). 
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milieu, 
caséine : non hydrolysée. 
Tyrasine : non dégradée, 
HypoxanLhine : non dégradée, 
xantlline : norl dégradée, 
“ré= : non hydrolysée. 

+ = Les S”bstrats sont incorporés dans des 

-ableau IV : Sensibilité aux antibiotiques in 
‘0. 

rableau V : Réponses au.x tests biochimiques. 

.es études que l’on peut entreprendre sur 
‘e espèce microbienne sont rendues malaisées 
fait de ses exigences nutritives, de sa crois- 

~ce lente, de sa difficile adaptation aux milieux 
Jides, de son refus de s’émulsionner. 
:ela seul justifierait l’étude de son activité 
chimique dont on peut dire qu’elle se ramène 
,r beaucoup à un problème de culture. 

In effet aucun des milieux d’étude utlllsés ne 
;t montré favorable à une culture abondante. 
run d’eux n’a pu fournir la somme de méta- 
ites essentiels et d’énergie que requiert une 
~ssance optimale. Mais quoique les cultures 
2ient restées maigres les colonies ont présenté 
;pect qu’elles offrent sur des milieux plus 
arables. 
.a souche étudiée s’est montrée indifférente 
ous les substrats azotés qui lui ont été pro- 
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I 
Production d’acide 
nicotinioue I-l mélange incolore l 

posés, le fussent-ils au sein de milieux synthé- Du pont de vue de son métabolisme g&+rol 
tiques ou complexes, gélosés ou liquides. II convient de retenir la présence d’une cata- 

Sur les milieux solides plus franchement que lase pwssante. porticullèrement élaborée, signant 
dans les milieux liquides, elle a montré qu’elle une haute adaptation à une respiration active 
utilise le carbone des seuls hexoses ainsi que en présence d’oxygène. L’existence d’une nitrate 
celui de certains acides organiques. réductase témoigneront en outre qu’elle dispose 

Dans la mesure ou sa faible croissance peut d’un autre système enzymatique où les nitrates 
autoriser des concIus~ons. cette souche s’est seraient les accepteurs finaux d’hydrogène dans 
révélée exigeante, et dans les condltmns de les phosphorylations oxydatives. 
l’expérimentation, non protéolytlqueet d’un équi- Enfin elle ne prodwt pas d’acide nicotinique. 
pement enzymatique sommaire. II I~I faut, sans ne transforme pas le citrate de fer ammoniacal, 
aucun doute, des facteurs de croissance qu’elle ne fixe pas le rouge neutre. 
trouve dans l’œuf, I’extralt de levure ou le La sensibilité aux antibiotiques assez explicitée 
sérum : et il est fart probable que la thiamine dans le tableau IV appelle cependant trois 
en soit. remarques. 
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1” La sensibilité à la kanamycine ne s’est mani- pement enzymatique semblable en nitrate réduc- 
festée qu’au bout de 15 jours. Même en présence tase. 
de 32y/cmZ, le germe a en effet manifesté une 
faible velléité de croissance pendant 15 jours. 
A portlr de ce moment les rares colonies qui 
s’étaient développées en présence de 8. 16. 
32y/cm2 se sont résorb&s. En présence de 4y 
une seule colonie s’est développée sans entrave. 
Dans I’inoculum a dû se trouver un mu+an+ 
capable de surmonter l’effet bactériostatlque de 
la kanamycine à cette concentration. 

20 La très faible culture enregistrée en pré- 
sence de cyciosérine à la concentration de 10 
et 20y/cme ne s’est manifestée qu’après 20 jours 
d’incubation. La taille et le nombre des colonies 
sont restés stables par la suite. Après 6 semaines 
cependant on a pu enregistrer la sortle et la 
croissance rapide d’une seule colonie en pré- 
sence de 30y/cmZ. Ici encore un mutant a sur- 
monté l’effet bactériostatique et bactéricide de 
la cyclosérine. 

30 A l’égard de 1’1. N. H. le germe s’est montré 
franchement indlfférent. Même en présence de 
0,5y/cm2 la culture s’est montrée 51 luxuriante 
qu’on pourrait se demander si on n’est pas en 
présence d’un phénomène d’ontibiodépendance, 
à moins que I’lmportance de I’inoculum de ce 
tube explique la richesse exceptionnelle de la 
culture. 

Cette Actinomycétale pourrait être facilement 
tenue pour une Nocordia à cause de so morpho- 
logle, et plus spécialement pour N. forciflrco en 
raison de son origine et de son action pathogène. 

Mais d’autres critères devraient consacrer ce 
diagnostic. 

Dans la description sommaire qu’on garde de 
N. faorcmlco (NOCARD1888) GORDON et MIHM 
(1957) croient pouvoir reconnaître N. osierordes 
ainsi que deux autres souches voisines de celle-ci 
les 3318 et 3399 A.T. C. C. que d’autres donnent 
pour N. farcinico. 

L’Actinomycétale du Tchad serait-elle assimi- 
lable à N. farcinia de NOCARD, ZI elle pouvait 
l’être à N. osierordes et aux souches A. T. C. C. ? 

SI on compare les comportements biochimiques 
de notre souche, de N. asteroïdes, des souches 
A.T. C.C., on est frappé par certains CO~Q~- 
tères communs : absence cher toutes de pouvo,r 
protéolytlque, faible pouvoir fermentatif sur les 
hydrates de carbone, le glucose excepté : équi- 

l ’ 

Par contre, on enregistre leur utilisation diffé- 
rente des acides organiques : la souche du Tchad 
utilise le benzoate et le citrate, mais pas le 
pyruvote et très peu l’acétate. Les ouires, à 
l’inverse, n’attaquent ni le citrate ni le benzoate, 
mais le pyruvate et l’acétate. 

L’Actlnomycétale du Tchad enfin ne dispose 
pas d’uréase, cet enzyme constitutif de Nocordio. 

La seule étude biochimique laisse donc le 
problème entier et fait ressortir les différences 
profondes entre I’Actlnomycétale du Tchad et 
les souches types de N. farcinico. 

Mois on connaît la valeur toute relative des 
réactions biochimiques d’un germe dans sa défi- 
nition, singulièrement au sari des Nocordioe et 
pour N. osteraides en particulier. GORDON et 
WHM eux-mêmes rapportent les avatars de la 
souche N. C. T. C. 6531 donnée pour N. gor- 
hm à I’orlgine, N. osteroïdes par la suite, rede- 
venant N. gardnw, peu après, pour se trouver. 
2” dernière analyse, classée parmi les strepto- 
mycètes à cause de sa constitution lipidique. 

Le typage sérologique et l’établissement de la 
ormule antigénique n’emporteraient pas la déci- 
sion. Loin de là. C’est l’avis du Professeur Gina 
CASTELNUOVO * qui se déclare Incapable de 
diagnostiquer nos souches parles méthodesséro- 
ogiques tant est confuse la famille des Nocordioe. 

Certes cette étude sérologique des Nocardioe. 
2n faisant ressortir I’intrication extrême des anti- 
gènes chez différentes espèces et la grande diver- 
iité, dans une espèce, des types d’équipement 
mtigénique, n’est pas faite pour fixer les idées. 
:Ile a cependant l’avantage de remettre en ques- 
‘10” l’appartenance authentique de telle Nocordra 
1” genre Nocardio, de tel Mycobocterlum au genre 
Mycobocterrum. C’est elle en effet qui inspira 
‘étude des lipides de Mycobocferium rhodocrous 
3 de Mycobactwum pellegrmo, aux termes de 
aquelle ces germes furent à ranger parm, les 
Vocardioe. 

Ill. - CONCLUSIONS 

Si la morphologie de cette espèce microbienne 
wmet de la classer parmi les Actinomycétales 

* Correspondance personnelle. 
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(Buchanan) selon PREVOT (1967), son pouvoir robe rend, on l’a vu. so manipulation difficile. 
pathogène inclinerait 0 en falre Nocardio for- On rapproche aisément ces détails de za franche 
cinico. ordre des Actlnoboctérioles, famille des acldo-résistance et à ce propos on reprend 
Actinomycetoceoe. Mais, on l’a vu. les obser- , volontiers les définItions que donne PREVOT 

(1967) : votions recueillies au cours de ce travail s’ins- 
crivent en faux contre ce dernier diagnostic. 

Sa biochimie est très différente de celles des 
souches types de N. farcimca-asteroïdes et sa 
difficile adaptation aux milieux liquides, ses 
longs délais d’incubation l’en éloignent encore. 
Enfin contrairement aux Nocordrae elle n’a pas 
cette enzyme constitutive qu’est I’uréase. 

Pour porforre le doute sur so vraie nature, ses 
wctlmes développent une allergie des plus franches 
à I’bgard de la tuberculine, elle entoure ses 
colonies d’une auréole moirée de nature lipi- 
dique et cette même substance grasse qui l’en- 

-D’une pwt, des Actlnobactériales : « Acti- 
nomycétales non acldo résistantes. » 

-D’autre part, des Mycoboctériales : « Acti- 
nomycétales acide résistantes. » « Acide résis- 
tance par enveloppe cIreuse ». 

II serait donc possible que cette Actinomy- 
cétale se définisse mieux comme une Mycoboc- 
tériale que comme une Actlnobactériale. 

D’a~lle~rs l’analyse de ses constituants lipi- 
diques, qui fait l’objet de l’article suivant, 
confirme nettement l’hypothèse en révélant cette 
nature de Mycobactérie vraie. 

SUMMARY 

*bout the etiology of rtreptothricosir of the Chad rebu cottle : 
Nocardiorir or mycob~deriorir !  1, Bac+eriolagical ad biochemicd rtudy 

In rebu coltle of Chad, an acf~nomycek conridered up 10 the prerent 0s 

belonging to Ihe Nocordia genus. is isolated from suppuroted lymphnodes : 
by a bacferiolqcol rtudy. it is shawn that fhis germ IS dlfferent from N forci- 
nico ond ruggested lhat a chemlcol onalyris of 1,s camponentr could complete 
the defermfnation. 
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De l’étiologie du farcin de zébus tchadiens : 
nocardiose ou mycobactériose ? 

II. - Composition lipidique 
par ASSELINEAU, J. * ef LANEELLE, M. A. * et G. CHAMOISEAU** 

les Mycobact&ries. 

INTRODUCTION 

Les éknents fournis par des observations 
exposées dans un trova précédent (3) ne per- 
mettalent pas d’assimiler I’Actinomycétale des 
zébus du Tchad à N. @rcinico telle qu’elle est 
présentée quant à certains de ses caractères 
par difkents auteurs. Et en admettant même 
qu’il fût une variété tchadienne de N. farcina 
il importait de pénétrer plus avant dans sa 
connaissance afin de définir so personnolrté par- 
ticulière. 

Dons ce desseIn. nous avons envisagé avant 
tout l’étude des lipides, étude qui nous était dès 
l’abord Inspirée par la présence à la surface 
des milieux de COLETSOS et de LCEWENSTEIN 
d’uneauréole Irisée en Imposant à premIèrevue 
pour la diffusion par vagues d’un produit gras à 
partir des colonies. 

Des études antérieures (6. 7) avaient montré 
que, d’après leur composltlon lipidique. II est 
possible de caractériser des souches de Nocar- 
dia et de Mycoboctérles. 

* Laboratoire de Chimie biologique de 10 Faculté 
der Sciences de Touloure, Toulouse-31. 

** 1, E. M. V. T. Laboratoire de Recherches Vétérm 
noires de Farcho, Fort-Lamy cchad). 

MATERIEL ET MÉTHODE 

Matériel bactérien : 

Les germes étudiés proviennent : 
-d’une part de la récolte d’une culture en 

masse de I’Actinomycétole sur la gélose tryptone 
sérum, après un mois et demi d’incubation ; 

-d’autre part de la récolte des voiles du 
germe après adaptation ou bouillon tryptone 
sérum, après un temps identique d’incubotlon. 

Les VOI~~S microbiens sont expédiés au labo- 
ratoire d’analyses dans les tubes scellés conte- 
nant de l’alcool à 950 pour éviter la croissance 
de moisissures. T~OI~ souches ont été de la sorte 
soumises à l’examen. 

Isolement des lipides : 

Les divers lots de bacilles ont été successive- 
ment extraits par un mélange (1 : 1 v/v) d’alcool 
et d’éther, et par le chloroforme, selon la tech- 
nique d’ANDERSON (1). Nous avons utilisé envi- 
ron 2 g de bacilles (poids sec) dons le cas des 
cultures sur m111eu soItde. et environ 0,s g de 
bacilles dans le cas des cultures sur milieu 
liquide. 

Techniques d’analyse : 

Les diverses techniques utilisées dans le pré- 
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sent travail ont déjà été décrltes dans des publi- 
cations antérieures (6, 7). Nous ajouterons seu- 
lement les précisions suivantes : 

-Les chromofogrophies sur couche mince ont 
été effectuées avec de l’acide silicique G. (Merck) 
pour les chromatographies analytiques, et de 
I’aclde silicique PF,,, pour les chromatogra- 
phies préparatlves. 

L’analyse des extraits chloroformiques a été 
réalisée en utilisant le système de solvant : 
chloroforme-méthanol 9 : 1 (v/v) ; celle des esters 
mycoliques : éther de pétrole (Eb. 550).éther 8 : 2 

WV) (8). 
- les chromofogrophies en phase gazeuse ont été 

effectuées sur un appareil Aerograph modèle2C4 
équipéd’unecolonnedesiliconeSE-30àlO p. 100 
sur Chromosorb W. Les chromotographles pyro- 
lytlques ont été réalisées selon la technique 
d’ETEMADI (5). 

-Le tréhalose a été mis en évidence par 
chromatographie sur papier Whatman no 2, 
ascendante, avec le système de solvant isopro- 
panol-pyndine-eau.acIde acétique 8 : 8 : 4 : 1 
(v/v) ; la révélation est effectuée par le réactif 
au nitrate d’argent (11). 

RÉSULTATS 

Le tableau I montre les teneurs en lipides de 
divers lots de cette bactérie, cultivée soit sur 
milieu sollde, soit sur milieu liquide. Les diffé- 

* Ce travail fait partie de 10 thèse de Doctorat ès 
Sciences que Mme Marie-Antoinette LANEELLE roufien- 
dra devant la Faculté der Sciencer de Toulouse en 1969. 
Références antheures (6.7.9.10). 

rentes de pourcentage observées entre ces deux 
modes de cultures. ou d’un lot à l’autre, ne sont 
pas slgnificatlves. Mais il faut remarquer que 
I’extralt chloroformlque représente une partie 
relativement importante des lipides Ihbres : la 
compatason avec les résultats obtenus dans le 
cas de Nocordioe ou de Mycobactéries montre 
que, sous cet aspect, les bactéries étudiées se 
rapprochent plus des Mycoboctérles que des 
Nocordiae. 

Extraits alcoolo-éthérés : 

Etant donné la faible quantité de matériel 
disponible les séparations ont été effectuées par 
chromatographles en couche mince, soit à 
I’échzlle analytique, soit à l’échelle préparative. 

Nous avons mis en évidence dans les extraits 
olcoolo-étherés des glycérldes, caractérisés par 
leur Rf en couche mince, et leur saponification 
en acides gras et glycérol. 

En révélant le chromotogramme sur couche 
mince par un réactif spécifique des esters phos- 
phoriques (4), on observe trois taches, de Rr 0,55, 
0,42 et 0,27. La tache Rr 0.55 est également révé- 
lable par la ninhydrine : ces propriétés corres- 
pondent à celles de phosphofidyléthonolomlnes. 
La tache RC 0,27 présente un comportement sem- 
blable à celui des monnosides de phosphofidyl- 
inositols, constituants constants des bactéries de 
l’ordre des Actinomycétoles (6, 7). La présence 
de ces derniers constituants est confirmée par 
la détection de monnose et d’inositol dans les 
hydrolysats acides des lipides bruts. parchromo- 
tographle sur papier. 

Au cours de travaux antérieurs (6, 7), nous 
avons montré que les ocrdes gras et plus par- 
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iiculièrement les acides gros hydroxylés. per- por addition de méthanol, ce qui fournit un 
mettent de différencier nettement les Mycobac- ~ solude blanc amorphe. semblable aux «cires 
téries. Nocordioe et Streptomycètes. Nous avons purifiées » des Mycobactérles. La chromato- 
préparé, par saponification. les audes gras grophle sur couche mince analytique montre 
totaux de I’extralt alcoolo-éthéré. Ces acides que cette préparation est constituée par deux 
ont été méthylés par le dlazométhane et les 
esters méthyliques ont été séparés en deux frac- 
tions par chromatographie en couche mince 
préparative : fraction d’esters ordinaires et 
fraction d’esters hydroxylés. 

rubstances~d~fiérentes (Fig. 1) 

Les esters ordinaires ont été analysés par 
chromatographie en phase gazeuse : les diverses 
préparations présentent un profil tout à fait 
semblable (voir figure). On remarque la pré- 
sence de tuberculostéarate de méthyle (con+ 
tuant des lipides de Mycobactéries, Nocordme 
et de certains Streptomycètes) et d’esters d’acides 
gras à chaîne normale jusqu’au terme en C,, 
(tétracosanoate de méthyle). La présence, en 
quantité notable, d’acices gros ayant plus de 
20 atomes de carbone est caractéristique des 
Mycoboctéries (par comparaison avec les Nocor- 
dioe et les Streptomycètes). 

Les esters d’oudes gras hydroxylés donnent deux 
taches par chromotographie en couche mince 
analytique, que nous n’avons pas cherché à 
séparer, en raison de la faible quantité de moté- 
riel. Ces esters sont des esters d’acides myco- 
liques, ainsi qu’il résulte : 

-de leur chromotographie pyrolyiique. qui 
fournit un seul pic Identifié ou tétracosanoate 
de méthyle. 

-de leur poids moléculaire. déterminé par 
spectrométrie de masse : on observe en effet 
des pics moléculaires (correspondant à l’ion 
moléculaire après perte de H,O et CH,OH) 
à m,‘e 1072, 1080, 1110, 1126 et 1140. 

1.-Myrirfate de m&hyle. 2. - Polmitote de méthyle. 
3. - Ester en C 18 insalur6. 4. -St&rate de m&hyle. 
5. - Tuberculos,&ora+e de m&hyle. 6. - E~coranoate 
de méthyle. 7. - Docoranoote de mkthyle. 8. -T&+?a- 
~osanoofe de méthyle. 9. - Non idenhfié. 

La chromotographie wr couche mince prépo- 
rative o été réalisée sur le produit obtenu à 
partir des cultures sur milieu solide. On obtient 
01rs1 : 

Dans les spectres de masse. en dehors des 
pics moléculaires, on observe un pic Important 
0 mie 382 correspondant au tétracosanoate de 
méthyle, et des pics d’aldéhyde méromycolique 
(en particulw à m/e 760 et 794). A partlr du 
méroaldéhyde 794, on peut calculer pour un l ( 

de ces acides mycohques un poids moléculaire .._. 

-une substance de RI élevé, dont le spectre 
1. R. montre une bonde de corboxyle ionisé (6,5) ; 
après lavage de sa solution éthérée par l’acide, 
puis méthylation par le diazométhane, on isole 

de 1126, qui correspond à un acide mycollque un prodult ayant toutes les proprl6tes du myco- 

ayant 3 insaturations (double liaIson ou cycle laie de méthyle. Le mode d’obtention montre que, 

propanique). dons I’extralt chloroformique, l’acide mycolique 

Extrait chloroformique : 
étalt présent sous forme de sel, 

- une substance de faible Ri, dont le mode 
Les extraits obtenus dans le cas des diverses de migration et le spectre 1. R. (en particulier 

souches ont été dIssous dans l’éther et précipités bonde caractéristique 0 10.1 p) sont semblables 
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à ceux du «tord factor » (échantillon isolé de 
B. C. G.). L’identlfkatlon de cette substance au 
«tord factor » CI été établie par saponification : 
la partie éthérosoluble obtenue consiste unique- 
ment en acides mycollques (Identifiés par le 
comportement en couche mince des esters méthy- 
liques, et par la réaction caractéristique de pyro- 
lyse) et la partle hydrosoluble renferme unique- 
ment du tréhalose (identifié par chromatogra- 
phie sur papier, après désalification). 

II faut remorquer que ces deux types de consti- 
tuants représentent l’essentiel de la fraction inso- 
luble dans le méthonol de l’extrait chlorofor- 
mique et que, par la suite, on n’y trouve pas 
(en quantité notable) de composés plus complexes 
semblables aux cires D. Ces souches de Myco- 
bactéries sont donc relativement riches en «tord 
factor ». 

CONCLUSIONS 

Ce travail montre que les Actinomycétales 
isolées de bovins du Tchad attelnts de farcin 
ont une composition lipidique qui, d’après nos 
travaux antérieurs (6, 7) est coractérlstique des 
Mycobactéries. 

Nous avons fat remarquer la richesse rela- 
tlve en fraction extraite par le chloroforme et 
nos conclusions s’appuient sur : 

-La présence d’acides gras à chaîne nor- 
male supérieurs à C,, dans les acides gras 
totaux, 

- la présence d’acides gra5 p-hydroxylés du 
type mycolique, pyrollsables avec libération 
d’acide tétracosanoique, 

-la présence, dans l’extrait chloroformique, 
de <<tord factor >> (des substances de ce type 

n’ont, jusqu’ici, jamais été trouvées dans des 
Nocordiae). 

Ces trois points démontrent, sans amblguité, 
qu’il s’agit de Mycobactéries. Des préparations 
de « tord factor » ont été obtenues à partir de 
toutes les souches de Mycobactértes étudiées 
(y compris saprophytes et «atypiques >>) (2). 
L’obtention d’acide tétracosanoïque par pyrolyse 
des acides mycohques exclut M. fuberculosis et 
M. bws (dont les audes mycoliques libèrent par 
pyroiyse, de l’acide hexacosanoïque) (2). 

Devant les révélations de l’analyse chimique 
de ses lipides, il s’avère que I’Actinomycétale 
régulièrement isolée des adénites suppurées des 
rébus du Tchad n’est pas une varlété de Nocordio 
farcinlco, qu’il n’est pas une Nocordia non plus, 
mais bien une Mycobactérie. 

Certes, il reste à démontrer qu’il est seul en 
cause dans I’étiologie de ces odénites. 

Cependant, la présence dans ces lésuns 
de Mycoboctéries pathogènes expérimentalement 
pour le cobaye inclinerait à leur reconnaître 
un rôle pathogène naturel, et légitime, 5’11 le 
fout encore, l’allergie à la tuberculine que 
peuvent accuser les malades. 

Même si le problème étlologlque de ces 
adénites n’est pas tranché. II demeure que l’étude 
des lipides constitutifs de ce germe fournit un 
exemple supplémentaire de l’utilité d’une étude 
approfondie pour le diagnostic et la clossika- 
tion de certaines Actlnomycétales. 

Nous remercions vwement Monsieur le Doc- 
teur B. C. DAS, chef du Serv~e de Spectrométrie 
de masse de I’lnstltut de Chimie des Substances 
naturelles du C. N. R. 5. pour les spectres de 
“lasse. 

SUMMARY 
About the etiology ofsfreptothrichorir of Chod zebu catlle : 

Nocordiorir or mycobmterioris. Il. Lipidic composition 

The aoalyss of the lipidic components of the actinomycete that is irolated in 
Chad zebu cattle ond the bac+eriolog~cal study of which is reparted in the 
preceding poper indtcates clearly thot this germ murt be ronged mnong the 
mycobacteria. 

RESUMEN 

La deferminoctdn de 10s const~iuyentes lipidicor del achnamicela. aislada de 
abrceras ganglionares en 10s cebues de Chad y cuyo studio bacterfologico 
est6 descnto en Ia ponenoa precedente, muesira si” ambigtiedad que se debe 
paner el dicha germen entre las micobocteriar. 
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Sur un nouveau trichostrongylidé 
parasite du Pigeon domestique au Sénégal 

côte dorrale bien développ& et un gut 

A l’occasion de l’autopsie d’un pfgeon domes- 
tique en provenance d’un élevage de la région 
de Fatick (Sénégal) un lot de Trlchostrongylldes 
appartenant tous 0 une même espèce du genre 
Ornifhostrongylus (Travassos, 1914) a pu êfre 
étudié. Nous en donnons ci-après la description. 

Ornithosfrongylos orue~ n. sp. 
(Trichostrongylidae, Strongyllda) 

Hôte : Columbo lwia ou plgeon domestique 
(Columbidés, Columbiformes). 

Localisation : intestin grêle. 

Lieu d’origine: Fatick (Sénégal)- 27.10.1955. 

Matériel : nombreux exemplaires mâles et 
femelles dont 45 et 59 cotypes déposés dans les 
collections du Muséum natlonal d’Hlsto(re natu- 
relle (Laboratoire de zoologie), Paris, sous le 
no 531 H. 

Bouche triangulalre. bordée de trois petites 
lèvres et entourée de 4 petites papilles ei de 
2 amphides latérales (cf. fig. 2). Cavité buccale 
très réduite : présence d’une dent œsophagienne 
dorsale (cf. fig. 1). Oesophage différencié en 
2 parties : 1 porilon musculaire antérieure et 
1 portion glandulaire lui faisant suite. Femelle 
didelphe, avec à son extrémité postérieure une 
pointe caudale unique. Bourse caudale 0 côte 
dorsale bien développée chez le mâle. 

/ 
’ 

DESCRIPTION 

Nématodes filiformes, de taille relativement 
grande et présentant une vésicule céphalique. 
Corps parcouru longitudinalement par 13 arêtes 
cuticuloires. Les arêtes naissent légèrement en 
arrière du bord postérleur de la vésicule cépha- 
lique, elles dIsparaIssent en avant de la bourse 
caudale chez le mâle et de l’anus chez la femelle. 
Elles apparalssent très nettement en coupe trans- 
versale. La pointe des arêtes est dirigée de la 
droite vers la gauche pour les deux faces, 
l’arête ventrale étant la plus marquée (cf. fig. 6). 

1’ 

MALE 

Corps long de 6.1 mm sui- 0.06 mm de large 
au niveau de I’lntestln antérieur. Vésicule cépho- 
hque haute de 110~ sur 45~ de large. CEso- 
phage musculolre et œsophage glandulaire longs 
respectivement de 160~ et 250~, soit pour la 
longueur totale de I’œsophage : 410~. 

Anneau nerveux et pore excréteur situés res- 
pectlvement à 150 p et 260 p de I’extrémlté 
antérieure. DelrIdes très petltes, sItuées à 270~ 
de I’apex. Bourse caudale bien développée, 
haute de 200 I” de la côte pré-bursale à I’extré- 
mité du cône génital : constituée par 2 lobes 
subsymétriques reliés entre eux par une portion 
médiane. En plus de la côte pré-bursale anté- 
rieure très petite. chaque lobe caudal présente 
6 côtes : 1 côte externodorsole et 3 côtes laté- 
rales longues et effilées ei 2 côtes ventrales Iégè- 
rement plus trapues, aiteIgnant toutes le bord 
externe du lobe (cf. fig. 5). 
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Planche 1. 

1. - Ex+rGmi+é céphalique, vue latérale. 2. - ExtrGmité ckphallque, vue apicole. 3. - Extr&mM ontkieure 
de la femelle. 4. - Extrbmit6 postérieure de Ia femelle. 
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Planche 3 

8. - Ovéjecieur de l’appareil gémtal femelle. 9 et 10. - Spicules. 11. - Extrémité distole d’un rpicule. 
12. - Gubernacu,um. 13. - Gubernaculum de 0. quodr,rodia,us, d’oprèi STEVENSON (1904) ( x 750). 

Dans la portlon médtane. la côie dorsale FEMELLE 
longue de 50~ et large de 15çr à sa base, se 
dwse à mi-distance de celle-ci en 2 branches, Corps long de 31 mm sur 0.08 mm de large 
chacune également découpée à son extrémité ou niveau de l’intestin antérieur. Vésicule cépha- 
en 2 lobes inégaux : 1 lobe inierne bitïde et hque haute de 110 F et large de 50 tL. CEsophage 
1 lobe externe simple, plus allongé (cf. fig. 7). musculaire et oesophage glandulaire respect+ 

Deux spicules subégaux, trapus, longs de vement longs de 200 p et 300 + longueur totale 
150~~ et 160~ et dont I’extrémlté distole est de I’asophage égale à 500 w (cf. fig. 3). 

terminée par trois pointes fines reliées entre Anneau nerveux. pore excréteur et deirides 
elles par une fine membrane alaire (cf. fig. 9. situés respectivement à 210 p, 300 ,U et 310 p de 
10 et 11). Gubernaculum de forme allongée, l’extrémité antérieure. 
sans expansions latérales et mesurant 80 p 5ur Vulve située dons la région postérieures du 
10 p (cf. fig. 12). Cône génital proéminent, par- corps, à 24.8 mm de I’apex. 
tant 2 papilles à son extrémité postérieure Appareil génital didelphe. Les 2 ovéjecteurs 
(cf. fig. 5). sont opposés de part et d’autre de la vulve et 

214 

Retour au menu



sont constitués chacun par un vestibule long 
de 2001*, un sphincter de 50~ et une trompe 
de 150 cL (cf. fig. 8). 

CGfs ellipsoïdes à coque lisse, non embryon- 
nés et mesurant 65 p sur 35 p en moyenne. 

Queue conique à extrémité arrondie portant 
une pointe caudale unique. anus à 150~ de 
l’extrémité postérieure (cf. fig. 4). 

DISCUSSION 

Le genre Ornithosfrongylus (TRAVASSOS, 1914) 
auquel se rattache notre espèce notamment par 
la présence d’une côte dorsale longue chez le 
mâle et d’une pointe caudale unique chez la 
femelle (sous-famille des Molinemae SKRJABIN 
et SCHULZ. 1937) (CHABAUD. 1959) comprend 
actuellement à notre connaissance une douzaine 
d’especes toutes inféodées aux oiseaux terrestres 
(SKRJABIN. SCHIKHOBALOVA et SCHULZ, 
1954). 

Notre Ornithostrongl6 se distingue aisément 
de l’ensemble de ces espèces par la longueur rela- 
tive de ses côtes dorsales, externe-dorsales, laté- 
rales et ventrales et la forme plus simple de 
son gubernaculum. 

Ornithosfrongyius quodurodlafus décrit chez 
Columbo livia sous le nom de Slrongylus quodrira- 
diotus par STEVENSON (1904) aux U.S.A. et 
signalé également au Natal (Afrique du sud) 
par LE ROUX (1927) est une espèce cosmopolite 
qui présente beaucoup d’affinités avec la nôtre. 
Cependant, elle s’en distingue nettement par 
une côte dorsale plus courte n’atteignant Jamais 
le bord postéro-médian de la bourse caudale 
et par un gubernaculum de forme plus complexe 
comprenant 1 pièce impaire et 2 expanslons laté- 
rales, expansnns que nous n’avons jamais obser- 
vées sur les nombreuxexemplaires examinés et 
disséqués (cf. fig. 13). 

Pour ces rolsmls nous pensons que l’espèce 
est nouvelle et nous la nommons Orniihosfron- 
gylvs orue, n. sp. en hommage au Docteur- 
Vétérinaire J. ORUE, directeur du Laboratoire 
national de Recherches vétérinaires de Dakar 
(Sénégal). 

Loboratorre de Zoologie (Vers) osso- 
clé au C. N. R. 5. Muséum national 
d’Hlstoire naturelle. Paris. 

Institut d’Elevoge et de Médecine 
vétérmaire des Pays tropicaux. 
Molsons-AIfort. 
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Rev. Elev. Med. ~8. Pays trop.. 1969, U, 2 (217.228) 

A propos du pouvoir anthehninthique 
du N - (- 2’ - chlore - 4’ nitrophenyl) - 
5 chlorosalicylamide chez le mouton 

par M. GRABER 
Institut d’Elevage et de Mbdecine V&érlnaire des payr tropicaux. 

Laboratoire de Farcha. Fort-Lamy. R6publique du Tchad. 

RÉSUMÉ 

L’auteur etudie. ou Tchad. le pouvoir onfhelminthique du N-(2’-chlora-4’ 
nitrophenyl).5 chlorosolrcylomide chez le mouton. 

Si le mWcamen+ à l’eto+ de poudre permet à7S mg/kg de defruire les Moniezia 
de I’infeshn gr@le, par confie. dès que Sfilesla glob,puncfoto est pr&enf, il faut 
odminirfrer des doser allant jusqu’à 150 mglkg. 

En outre, le Yomeron est actif sur les former immatures de certains Param- 
phistomes, à condition qu’elles alent moins de 5 semaines et qu’elles ne soient 

pas encore implantées dans le rumen. 
Le gain de poldr réel es+ d’environ 6.20 p. 100 en un mois. Malheureusement. 

le coût du traitement, dom cetioinr pays peu d&eloppés où rév~t Ia Stil&iore 
intestinale ovine. es+ trop eIev&, compte tenu de ia folble voleur marchande 

du troupeau et du prix du m6dicoment. 

INTRODUCTION succès, dans la lutte contre le Téniasis ovin. en 
Europe (AHE, 1965 ; CVETKOVIC, 1968 ; 

Mis au point par la Souété Bayer. il y a déjà EUZEBY, 1967 ; IVANOVA, 1963 : IVANOVA 
plus de 8 ans (GONNERT et Coll., 1960: et Coll.. 1966 : Zettl. 1962 et 1965), en Afrique 
HETCHT et Coll., 1960 ; STRUFE et Coll., 1960), / (HORAK, 1962 et 1964 ; SELIM et Coll., 1964 ; 

le N-(2’-chloro-4’-n~trophenyl)-5-chlorosol1~yla- / 5TAMPA et TERBLANCHE, 1961), en Amérique 
mide fait preuve d’un pouvoir anthelmlnthique I (ALLEN et Coll., 1967) et en Australie (ARUN- 
élevé à l’égard des pr,nc,pa”x C&odes de 1 DEL, 1967 ; BRUN!jDON, 1964). 
l’homme, des carmvores et des ruminants. ainsi ~ II semble donc inutile «à priori » de reparler 
qu’à l’égard de divers Poromphistomes du mou- d’un taenlcide devenu très classique. 
ton. Cependant, à la suite d’observations faites au 

En médecine humaine, il esf d’un emploi cou- Laborofare de Farcha depuis février 1964, il 
rant * dans le traitement des Cestodoses à Taenia est vite apparu qu’un certoln nombre de points 
soginota et à Taemo solium. méritaient de retenir plus particulièrement I’at- 

En médecine vétkrinaire, il est utilisé avec tention. notamment l’action du médicament 
) sui- Stilesro globi@uxtote du duodénum et z.“r 

Poramphistonum microbothrum immature de la 
* En France, Tremidine. Bouill& p*“Se. 
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L’ANTHELMINTHIQUE 

Il est connu généralement sous les noms de 
Bayer 2353, Liniex. Yamesane ou Yomesan*, 
Mansonil * et Niclosomide. En Russ~e, IVANOVA 
et Coll. (1966) ont mis au point le Fenosal dont 
la posologie paraît légèrement supérieure à 
celle du Yomesan. 

L’anthelminthique se présente sous l’aspect 
d’une poudre blanc-jaunâtre, insipide et Inodore, 
insoluble dans l’eau, de formule 

OH CI 
I 

/rl NO, 
L/- 

Poids moléculaire 327,12 P. F. 2290 

Les préparations commerciales renferment 
75 p, 100 de produit actif et 25 p. 100 d’excipient 
soluble. 

Le médicament a été administré sous forme de 
poudre mouillable ou de comprimés dosés à 
500 milligrammes. 

Dans le premier tas la poudre est mélangée 

* Marque déposée des Forbenfabriken Bayer A G 
Leverkusen, Allemagne Féd&o,e. 

à de l’eau à raison de 100 q ~OUI- 500 ml 
(1 g = 5 ml). On part d’une pâk ire l’on dilue 
peu à peu, jusqu’à I’obtentlon de la suspension 
voulue. Dans le second cas, les comprimés sont 
distribués à la pince. 

Quel que soit le mode d’administration choisi, 
les ammaux traités n’ont subi aucune prépara- 
tio, la mise à la diète préalable de leurs trou- 
peaux était mal supportée par les éleveurs du 
Tchad. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

10 Matériel. 

171 ovins ont été utilisés se répartissant ainsi : 
- essais thérapeutiques proprement dits 91 
- essas de toxiute 12 
- essols sur le terrain., 20 
-témoIns 44 
- brebisgestantes 4 

Originaires des Préfectures de l’Ouest tcha- 
dien (Kanem et CharwBaguirmi) et du Mayo- 
Kebbi ; ils pesalent de 15 à 45 kg, la moyenne 
(45 p. 100) se situant autour de 25-30 kg. 

Ils hébergeaient à l’état naturel un grand 
nombre de parasites internes appartenant à 
14 espèces différentes (tableau 1). 
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En ce qui concerne, plus particulièrement les 
Anoplocephahdae. agents du Téniasis, 11s se trou- 
vaient associés dans 45 p. 100 des cas (sur 
103 moutons), les associations les plus fréquentes 
étant : 

-deux espèces : 

Moniezio + Stilesio giobipuncfato. 5 
Moniezio + Stiles~o hepotico 3 
Moniezm + Avitellino 4 
Stilesio hepotrco + Stilesio globrpuncfoto. 3 
Sfdesia globrpunctofa + Avitellmo 20 

Total 35 

-trois espèces : 

Moniezio + Aviteilino + Sfdesio globipunctofo 7 
Moniezia + Avifellino + Sf~les~o hepota 1 
Aviteilino + Stilesm hepatica + Wesro giobl- 

punctoto 3 
Total 11 

Dans l’ensemble, l’état des animaux était 
médiocre. 

Les essors se sont déroulés de février 1964 
à juin 1968 selon le rythme suwant : 

Févmr 1964 
Juin-Juillet 1964 Février-Mars 1966 
Octobre-Novembre 1964 Juin 1966 
Mars 1965 Mars-Avri I 1967 
Mai-Juin 1965 Juin 1968 

Cet étalement dans le temps a permis d’appré- 

cier l’efficacité et la toxicité du Yomesan sur 
un troupeau instable S~U~IS à de fortes atteintes 
parasitaires ou cours de certaInes périodes de 
l’année (de juin à novembre). 

20 Méthode, 

Le protocole expérimental, très classique, est 
celui qui a été décrit précédemment (GRABER, 
1965 ; GRAS et GRABER. 1964). Nous n’y revien- 
drons pas. 

RÉSULTATS 

10 Action sur les Némafodes. 

Le Yomesan est sans action, sauf 0 de très 
fortes doses (1.500 mgjkg). sur CEsophagoslomum 
columbronum et Buckleyurls globulosa du czecurn 
Sirongyloldes popillosus. Gorgerra pochyscelis de 
I’instestin grêle et Hoemoncus coniortus de la 
caillette résistent à tous les traitements. 

2O Action sur les Trématodes (Tableaux nos 2 
et 3). 

2. 1. Schisfosomo bovis. 

Ce Trémotode des vanes mésentériques n’est 
pas touché par I’anthelmlnthlque. 

2. 2. Paramphistomum microbolhrium. 

Lorsque le parasite a émigré dans le rumen, 
le Yomesan est sans effet sur lui. Dans le cas 
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présent, il s’agissait de formes jeunes, sans oeufs GARG (1965) sur des formes identiques appar- 
et mesurant de 2 à 4 mm. tenant à des espèces différentes : Gosfrothylax 

Par contre, les formes immatures de maris crumenrfer et Cotylophoron cotylophoron et par 

de 7 semaines rencontrées dans la caillette et ~ CVETKOVIC en Yougoslavie (1968). 
le duodénum avant leur implantation définitwe i 
dans les réservoirs gastriques. sont tuées dans ~ 3’~ Action sur les &Iodes. 

la proportion de 95-99 p. 100 à la dose de ’ 3. 1. Témoins (tableau no 4). 
50 mg/kg (HORAK, 1962.1964). Le même résul- 3. 2. Moniezia expanso et Moniezia benedeni 
tat o été obtenu (L”X Indes par HATIYAR et (tableau no 5) 
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par différents auteurs. 

Les avis divergent quant à la dose à distri- 
buer. Pour certains il faut 50 mg/kg. 

Pour d’autres (AHE, 1965) au moins 75 mg/kg, 
sinon 100 mgikg. En réalité, tout dépend du 
nombre de Monierio présents dans I’Intestin et 
de leur masse. Des essais récents (GRAS et 
UN, 1968) ont montré qu’à dose égale, plus le 
parasitisme est massif moins le médicament est 
efficace. 

II s’ensuit que dons les pays où I’infestation 
par Monleria est forte, il vaut mieux utlllser des 
doses relativement élevées (75 mgikg). Par 
contre, là où la Monieziase est mofns grave du 
fait d’une intensité porasltalre moyenne plus 
faible, la dose peut être réduite à 50, voire 
0 25 mg/kg : c’est ce qui se passe au Tchad de 
septembre à juin. Là encore, il importe de bien 
connaître la nature, l’importance et la répar- 
tition dans le temps du parasitisme considéré, 
ce qui nécessite des enquêtes préalables longues 
et précises. 

Les résultats confirment les observations faltes 3. 3. Avitellino cenfrioonctota et Avifellino woo- 
dlondi (tableau no 6). 

Entre 75 et 100 mglkg (poudre ou comprimés), 
les essais réalisés ne donnent sur A. cenfripuncioto 
et A. woodlandr qu’un pourcentage d’efficacité 
de 91 p. 100, alors que la plupart des auteurs 
lugent suffisante la dose de 50 mg/kg (STAMPA 
et TERBLANCHE, 1961 ; KUZNETSOV et Coll., 
1965; NUGARA,1963; KATIYARetGARG,1966). 

3. 4. Stilesio hepafica (tableau no 7). 

Le Yomesan jusqu’à 150 mg/kg est incapable 
de chasser Stilesra hepotlca des canaux blllaires. 

Cependant aux U. S. A., ALLEN et Coll. (1967) 
ont traité avec succès des moutons porteurs 
d’un C&ode ayant la même localisation, Thy- 
sonozomo octinioides. La dose recommandée est 
de 600 mglkg. 

3. 5. Stilesia globipuncfata (tableau no 8). 

Sous forme de comprimés, le Yomesan n’a 
qu’une action limitée sur Stilesia globipunctofo 
et il faut des doses fortes de l’ordre de 500 mg/kg 
pour détruire le C&ode à 85 p. 100. 
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TIIBIXA” ND “III 

Action d” yomesan smr stizesio gtobipunctota. 

Par contre, à l’état de poudre, I’anthelmin- dose standard, car il fout tenir compte des Ces- 
thique. vers 150 mg/kg, a d’heureux effets et Iodes présents dans une réglon déterminée, de la 
le pourcentage d’efficacité atteint alors 95 p. 100. Samson et de la rnosse parasitaire. 

KATIYAR et GARG (1966) ont administré lors -5’11 s’agit de Mon~ez~ose pure. la dose la 
d’une infestotion mixte par Monwr~a. Avitellino plus couramment admlse parait être 75 mg/kg. 
et Slilesio globpmctofa, une dose de 50 mg/kg ~ _ Si l’on a affaire à une Infestatlon mixte 
qu’ils répètent 40 jours plus tard. Aucune Stilesio Momezlo-Awtellrna, II faut environ 100 mg/kg. 
n’a bté retrouvée à l’autopsie. 

3. 6. * Monronil pur. sol! 200 mgkg de prQara+ion commer- 
En définitive, il est difficile de préconiser une / cfale 0 75 p. 1.3~ 

2.33 
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- La présence de St~lesm globipuncfoto exige 
une dose d’au moins 150 mg/kg+. 

C’est celle qui dewalt être utilisée au Tchad 
où la Stllesiose frappe plus de 60 p, 100 du 
troupeau ovin. 

MODE D’ACTION 

Le Yomesan agit très rapidement sur Moniezio 
exponsa. Monwro benedeni, Avifellma centripunc- 
tata et Avitellina woodlandl qui sont rejetés : 

Yomesan YOllESfT 
poudre comprimés 

- - 

En 24 heures 50 p. 100 75 p. 100 
En 48 heures 50 p. 100 25 p, 100 

Les délais d’expulsion sont donc du même 
ordre de grandeur qu’avec I’Arséniate d’étain 
ou le 14.015 RP (GRABER, 1965). 

Le Yomesan détermlne une parolys~e de la 
musculature du C&ode (BAYANDINA et Coll., 
1962 : ZETTL, 1962) et l’accélération du péristal- 
tisme intestinal. Le parasite attaqué par les sucs 
digestifs se désagrège : le plus souvent, seuls 
quelques fragments mûrs parviennent 0 I’exté- 
rieur. 

CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ 
DE L’ANIMAL. 

VALEUR ÉCONOMIQUE DU MÉDICAMENT 

10 Conséquences visibles. 

1. 1. Mâles jeunes et odulfes. 

A 150 mg/kg, le médicament est bien toléré. 
On observe quelquefois, chez des animaux très 
bas d’état une légère anorexie, un peu de diar- 
rhée et une certaine apathie qui disparaissent 
en quelques heures. 

1. 2. Brebis gerfanfes. 

Toujours à la même dose, le traitement de 
femelles gestantes de 3 mois n’a aucune consé- 
quence, ni sur les jeunes, ni sur la lactation. 
20 Prise de poids. 

Vingt animaux atteints surtout de Ten[ais à 
Moniezia. Aviieliino et Strie~ra giobipunctato décelé 
ou microscope ont été mis en expérience. Ils 
ont été répartis en deux lots de 10 : 

- un lot témoin, 
-un lot traité à 150 mg/kg. 

Les C&odes expulsés ont été comptés. puis 
les moutons ont été placés sur un pâturage de 
saison sèche d’assez mauvaise qualité composé 
de graminées grossières et de buissons d’épineux. 

Les observations commencées le 29 novembre 
1967 ont été terminées un mois plus tard. Les 
pesées ont été effectuées régulièrement toutes 
les semaines avec la même bascule et par le 
même personnel. A l’autopsie, il ne subsistait 
que quelques Sfdesia globipunctoto, Poromphis- 
fonum muobofhrrum immatures et Oesophogos- 
iomum columbianum adultes. 

Les résultats (tableau no 9) semblent assez 
favorables : au bout d’un mas, le gain est de 
8,83 p. 100 chez les ammaux traités (contre 
2.63 p. 100 chez les témoins), ce qui donne une 
augmentation de poids réelle de 6.20 p. 100. 

En poids vif, celle-ci représente environ 1,7 kg 
en un mois, soit pour un mouton de 35 kg à 
55 F CFA le kg de poids vif, 94 F CFA. 

Comme il faut 7 g de produit commercial 
(à 75 p. 100 de produit pur. soit 200 mg/kg) 
à 7 F CFA+ le gramme, le bénéfice de l’éleveur 
n’est plus que de 94 F CFA-49 F CFA, soit45 F CFA 
ou 2,2 p. 100 de la valeur marchande de I’ani- 
mal. 

* Rendu Fort-Lomy. 
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Ce calcul n’est applicable qu’aux animaux de 
boucherie qui. au Tchad, volent relativement 
cher. 

Pour les ovins d’élevage dont le prix moyen 
est de 900 FCFA, le Yomesan ne peut être 
employé car il est alors trop onéreux pour le 
propriétaire. 

D’autres essais ont été tentés aux Indes par 
KATIYAR et GARG (1966). Les gains de poids 
brut par rapport aux témoins sont, pour une 
période allant de 60 à 80 jours, de 3,4 à 3,s kg 
avec des doses de 50 mg/kg administrées deux 
fois à 30 ou 40 jours d’intervalle. 

TOXICITÉ 

Des doses progressivement croissantes ont été 
expérimentées. Les résultais figurent ou tableau 
no 10. 

D’une façon générale, le Yomeson se comporte 
comme un Cestodicide doux faiblement toxique. 
Les premiers accidents mortels surviennent vers 
750 mg/kg et encore n’intéressent-ils que les 
animaux maigres. bourrés de parutes (Gai- 
gerla pachyscelis notamment). 

Par contre, lorsque l’on a affaire à des moutons 
en bon état des doses de 1.000 et 1.500 mg/kg 
n’entroinent pas toujours la mort : elles pro- 
voquent des coliques sourdes accompagnées 
d’unediarrhée profuse. fusante et nauséabonde. 
L’anorexie est totale et la soif intense. L’animal 
reste couché. la tête sur le côté. 

Au bout de 48 heures. l’appétit reprend et les 
signes dlarrhéiques s’atténuent peu à peu. La 
perte de poids est cependant importante. 

L’autopsie des deux moutons intoxiqués a mon- 
tré une congestion généralisée de l’intestin avec 
hémorrogles dans le second cas (2.000 mg/kg). 
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CONCLUSIONS 

Des essais effectués de 1964 à 1968 sur 
171 ovins originaires des préfectures de l’Ouest 
de la République du Tchad ont permis de mon- 
trer que : 

10 L’anthelminthique est sans action sur Sfile- 
Sao hepatica. sauf peut-être à de très fortes doses. 

20 Momer~o exponsa et Moniezia benedenl sont 
détruits à partir de 25 mg/kg. En réalité, on 
doit tenir compte, dans chaque pays, de I’impor- 
tance de I’infestotion par ces C&odes. Pour 
plus de sécurité, on utlllse, en général, une dose 
moyenne de 75 mgjkg. 

30 Pour les Thysonosommoe, il faut des dosages 
plus élevés, de l’ordre de 100 mg/kg pour 
Avitellino centripunciata et Avrtell~no woodiandi, de 

150 mg/kg pour Stilesio globipuncfata. Les meil- 
leurs résultats ont été obtenus avec le Yomesan 
en poudre. 

40 Les Paromphistomes immatures de moins 
de 5 semaines, présents dans le duodénum, ne 
résistent pas au traitement (50 mg/kg). ce qui 
n’est plus le cas lorsque ces Trématodes ont 
gagné leur heu d’implantation définitIf dans le 
rUme”. 

5’~ Le médicament, peu toxique et d’adminis- 
tration aisée, entraîne. au bout de 1 mois un 
gain de poids réel d’environ 6,20 p, 100. Malheu- 
reusement. dons certaines régions d’Afrique où 
la Stilesiose intestinale sévit à l’état chronique, 
le traltement, compte tenu de la faible valeur 
marchande du troupeau ovin et de la dose pré- 
contsée (150 mgjkg) est trop coûteux, ce qui 
limite les possibllltés d’mtervention. 

About anthelmintic power 

The anthelminhc paver of N-(2’.chlora-4’ nitrophenyl).5 chlorasaiicylam~de 

in fhe sheep from Chod is studied by the outhor. 
The medicoment in powder form ~llows to destroy with 75 mgjkg the small 

inieriine Man~ez~o, bu+ when Sfilerio glob$wncta+o is existent, dorer usfng to 
150 mg/lcg are necersory. 

REEUMEN 

Es de unor 6.20 p. 100 el oumen,o de peso real duranIe un mes. Desdicha- 
damente. en wr~as poises rubderarrolladas donde se encueniro la rfMesiorlr 
~ntert~nol de la ovejo. el costo del trotamiento es demasiado elevodo, si se 

considera el valor comerciable poco importante del rebaiio y el precio del 
medicamento. 
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Essais de traitement 
du parasitisme gastro-intestinal du dromadaire 

au moyen du Tétramisole 
Premières observations 

par M. GRABER 
Institut d’Elevage et de Médwne Vétérlnotre des pays tropicaux 

LaboraioiredeFarcha. For,-Lamy 

INTRODUCTION 

Une série d’enquêtes effectuées au Tchad 
de 1954 à 1967 (GRABER et Coll.. 1967 ; Ano- 
nyme. 1967) sur plus de 150 dromadaires CI 
montré que le parasitisme intestinal dominant 
était à base de Nématodes. Huit espèces ou 
moins ont été recueillies. Les plus dangereuses 
sont Haemoncur longistipes (RAILLIET et HENRY, 
1909), Strongylordes pop~lfosus (WEDL, 1856). 
Impolaio nudicollis (NONNING. 1931) et Buck- 
leyuris globulosa (Von LINSTOV, 1901). La mor- 
talité dans le Nord-Est du Pays est estimée à 
environ 4 p. 100 chaque année. 

Devant cette situation, des essais de traitement 
ont éié tentés au moyen de la Phénothiazine et 
du Thiabendazole (GRABER. 1966a). Le pre- 
mier médicament est trop toxique et le second 

trop onéreux, car il faut des doses élevées de 
l’ordre de 300 mgjkg. 

Aussi, à la demande de la Société Parisienne 
d’expansion chimique *, une expérience a-t-elle 
été réallsée en utlhsant le Dl-tétrahydro-2,5,6, 
Phényl-6 Imidazo (2-l) b thiorole. chlorhydrate 
ou Tétramlsole ** dont I’actmn sur les Néma- 
todes du tractus dlgestlf du zébu est par ailleurs 
bien connue (GRABER, 1966 b). 

Les prermers résultats obtenus permettent, 
dès à présent. de se faire une idée des conditions 
et des possibllltés d’emploi du médicament dans 
l’espèce cameline. 
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MATÉRIEL ET METHODE 

A. - Les animaux d’expérience. 

18 dromadaires pesant de 250 à 350 kg ont 
été achetés dans les préfectures du Batha (7) et 
du BohrelGhozal(Il)enjuin et en octobre 1967. 
il s’agissait en majorité d’animaux de bât âgés : 
4 jeunes d’élevage seulement, diversement tarés, 
ont été vendus. 

Ils ont été répartis de la façon suivante : 

- essais thérapeutiques proprement dits : 15, 

-témoins : 3. 

Dans l’ensemble. leur état d’entretien était 
médiocre et 11s hébergeaient un grand nombre 
d’Helminthes (tableau 1). 

Dans 80 p. 100 des cas. les parasites étalent 
associés entre eux. L’assocIaiion la plus fréquente 
comprenait 5 espèces : 8. ~apiiiosus, 0. colum- 
bianum, H. longistiees, 1. nudicollis et B. globdoso. 

Les essais ont eu lieu de juin à novembre 
à une époque où I’infestation par les Nématodes 
de la caillette et de I’intestln est importante 
(GRABER, 1967). 

B. -Méthode. 

Elle a été décrite dans un précédent travail 
(GRABER, 1966). Nous n’y reviendrons donc 
poi ni. 

L’anthelminthique a été administré : 

- par voie buccale, 

-par voie sous-cutanée (solutions à 10 et 
à 7,5 p. 100) *, Vu le volume des doses à injec- 
ter, le médicament a été introduit de chaque 
côté du corps en arrière de l’épaule. Au bout 
d’un mois, il n’existait ni abcès, ni nodules au 
point d’injection. 

Les animaux ont été traités directement, sans 
mise 0 la diète préalable, 

RÉSULTATS 

10 Témoins (tableau no 2). 

20 Action sur les Trématodes. 

Le Tétramisole, quelle que soit la dose, est 
sans action sur Shisiosoma bovis des veines mésen- 
tér1ques. 

30 Action sur les Cestodes. 

Le médicament est à peu près inefficace sur 
les grands C&odes de [‘Intestin, sauf sur Monie- 
za benedeni qui, à 15 mg/kg sous la peau. est 
expulsé dans la proportion de 10 p. 100. 

* Némicide S+cia. 

TABLEAU N” 1 
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40 Action sur les Nématodes. 

4. 1. Examens coproscopiques (tableau no 3). 

4. 2. Action du Téframisole sur sfrongyloides 
papillasus de l’infesfin (tableau no 4). 

4. 3. Action du T.%omisole sur oesophagoslomum 
columbianum du cæcum (tablaun” 5). 

4. 4. Acfion du T&amis& sur Haemoncus lon- 
gisfipes de la coilleffe ef Impolaio nudicollis 
de I’lnfestin (tableau no 6), 

4. 5. Action du Téfromisole du Buckleyurir glo- 
bulosa du cæcum (tableau no 7). 

4. 6. Discussion. 

-Par la we buccale, si le T&amis& 
commence à donner de bons résultats sur Impa- 
faa nudlcollis et Oesophagostomum columbianum 
à partir de 30 mg/kg. il faut au moins 40 mg/kg 
pour obtenir un effet satlsfaisont sur Hoemoncus 
longisflpes. Quant à Strongyloides pap~llosus, il 
n’est pas sûr qu’à cette dose, tous les parasites 
dlsparaissent. 

- Par la voie parentérale. le médicament. 
à partir de 10 mg/kg, semble se montrer très 
actif à l’égard d’Hoemoncus longlstrpes, d’lmpa- 
IOIO nudlcolhs. et d’0esophagosfomum columbio- 
num. Sfrongyloides papillosus est beaucoup plus 
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nulle 

bonne 

bonue 

bonne 

+ = S”r culture d’oeufs. 

résistant et à 12 mg/kg on retrouve quelques dazole lorsqu’il s’agit de Sfrongyioides pop~ilosus. 
individus - en très petit nombre. Buckleyur~s Par contre, sur Buckleyum globuloso, les résul- 
globulosa est expulsé “ers 12 mgikg. tais semblent satisfaisants, et le Némicide peut 

être préconisé toutes les fois que la Trichurose 
L’anthelminthique est inférieur au Thiaben- camellne sévit massivement dans un effectif. 
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ACTIVITÉ DU TÉTRAMISOLE 

II agit très rapIdement sur les Nématodes 
qui sont éhmlnés en totalité au bout de 72 heures, 
I’évacuatron maximale ayant Ira~ 48 heures après 
le traitement. 

Seuls, apparaissent les parasites du caecum 
et du gros Intestin, c’est-à-dlre Buckieyurrs glo- 
buioso et Oesophogostomum columbianum. 

Strongyloldes poprllosus, Impaha nudicoilrs et 

Haemoncus longistiees sont détruits dans le tractus 
dlgestif et leur présence ne peut être révélée 
que par des examens coproscoplques ou des 
cultures d’œufs. 

En coproculture. les œufs de Nématodes 
donnent encore des larves Infestantes L3 au 
bout de 60 heures. 

Compte tenu des délas d’expulsion et de la 
résistance des ceufs à I’anthelminthique, les cho- 
meaux traités ne seront mis sur des pâturages 
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du tratement. 

TOXICITÉ 

Les résultats figurent au tableau n” 8. 
Les signes de I’lntoxication par le Némicide 

chez le dromadaire varient selon le mode d’ad- 
mimstration. 

10 Par voie buccale. 

Ils sont manifestes à partir de 30 mgikg. Ils 
se traduisent par un état déprewf général, avec 
des coliques sourdes, peu violentes qui débutent 
un quart d’heure après l’absorption du médi- 
cament. 

II n’y a pas de phase d’excitabilité. L’animal 
se couche, ceise de ruminer et de manger. On 
observe un peu de larmoiement et quelques 
rares émissions d’urine ou de crottes, mais sans 
diarrhée. 

L’animal ne réagit pas quand on cherche à le 
remettre debout. 

A 15 mglkg, environ 12 minutes après le troi- 
tement, on note : 

-de l’inquiétude, 
-de l’excitation, le chameau cherchant à 

fuir, malgré les obstacles placés sur 50” che- 
Man. Cette période est brève. Elle est suivie 
immédmtement de violentes coliques : l’animal 
est couvert de sueur : il se lève. se couche en 
décubitus latéral, les membres en extension et 
la tête allongée. II urine abondamment et les 
crottes, 0 l’état liquide, fusent à plusieurs mètres 
en arrière. 

Ces cohques durent plus de 3 heures. Elles 
s’accompagnent de mouvements, de mostica- 
tion, de larmoiement, d’une agitation frénétique 
de la lèvre inférlevre, de frissons et de contrac- 
tions des muscles de l’épaule. La respirailon 
s’accélère et des gouttes de sueur tombent sur 
le sol en plw. 

Lorsque ces phénomènes cessent, le sujet est 
dans un état lamentable, à tel point que l’un 
des deux dromadaires traités mettra un ~~OIS 

Cet état, loin de cesser, se prolonge au cours à retrouver 50” asped normal. 
des jours suivants. Le second, plus âgé, a beaucoup mieux sup- 

Les conséquences ne tardent pas à se faire porté I’anthelminthique. 
sentir sous la forme d’une perte de poids bru- A 12 mg/kg, les réaclions sont moms violentes. 
tale qui peut atteindre 15 kg en 3 jours. A 10 mg/kg, elles sont encore plus discrètes : 

Le chameau meurt dans le marasme le plus inquiétudes, relâchement des sphincters anaux, 
complet en un laps de temps qui va de 4 à 9 jours. ( arrêt de la ruminaiion durant 20 minutes 
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30 Pratiquement. le Tétramisole ne peut être 
administré que par voie sous-cutanée car, par 
voie buccale, les doses thérapeutiques sont le 
plus souvent mortelles (30 mg/kg). 

La dose de 10 mg/kg paraîl devoir être retenue 
à condition de prendre des précautions dont la 
principale est de connaitre exactement le pads 
de l’animal. Une erreur de quelques dizaines 
de kilogrammes risque d’entrainer des consé- 
quences facheuses. 

La toxicité relative du Némicide semble être 
un obstacle à son emploi systématique dans le 
traitement des strongyloses gastro-intestinales du 
chameau. 

Seuls des essais sur une plus grande échelle 
et dons d’autres conditions permettront de tirer 
des conclusions définitives. 

PRISE DE POIDS 

Les chameaux laissés en étable et traités à 
12 et 15 mgikg par voie sous-cutanée ont été 
regulièrement pesés du 27.10.67 au 21 .ll .67 
pour les premiers et du 10.10.67 au 4.11.67 
pour les seconds (tableau na 9). 

CONCLUSIONS 

Lors d’essais limités effectués en 1967 sur 
18 dromadaires originaires du centre et de 
l’Ouest du Tchad, il a été constaté que : 

10 Le Némiude est totalement inactif sur des 
Tr&motodes. tels que Shistosomo bovis. 

20 II en est de même pour les Anoplocephalidoe 
de l’intestin, agents du TénIasis. Seules, des doser 

rès élevées permettent d’assurer l’élimination 
je moins de 10 p. 100 des Cestodes présents 
Moniezio benedeni). 

30 Sur les Nématodes. 
- Par voie buccale. la destruction des aso- 

:iatlons à base de Strongyloides popillosus, Oeso- 
lhogostomum columbionum, Haemoncus longistipes, 
‘mpolaio nudicollis et Buckleyuris globulosa est 
>ossible à partir de 40 mg/kg. 

- Par la voie sous-cutanée. le même effet 
:Sauf sur Strongyloides papillosus) est obtenu vers 
10 mg/kg. 

+Malheureusement, le Tétramisole per os tue 
‘ous les animaux à 30 et 40 mg/kg. Ce mode 
d’administration est donc à rejeter. 

Par voie parentérale. la tolérance est meil- 
are. mais dé@ vers 12.15 mg/kg, l’injection 
Ist suivie de manifestations violentes, souvent 
;pectaculare. 

Dans ces conditions, le Némiclde, 0 la dose 
thérapeutique, demande à être manipulé avec 
prudence et ne sera utilisé que dans la mesure 
aù l’on peut connaître exactement le poids du 
chameau. 

50 En étable, à 12 mg/kg I’augmentatlon de 
pads est de 7,6 p. 100 en 1 mas. 
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SUMMARY 

Ecperiments of gostra-intertina, pororilirm +reo+men+ 

of drcmedary with Tetmmirole. Firrt observations 

The Nemlcide admtntstroled by parental way at the dose level of 10 mg/kg 

is estimated by the auihor liable ta deriroy nearly fhe whole of Oesophogosto- 

num columbionum, Hoemoocuz loogisfipes ond Impoia~a oudicoflis present tn the 

obomasum ond the in+es+lner of dromedary from Chad. The resultr are les 

good on Sfrongyloider papillosus. 

The medicament must be uttlizable wth precoution becouse more or les 

rpectacular manifestotians of intolerance oppear from 12-15 mgjkg subcufa- 

mous injedions. 

RESUMEN 
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Notes sur les babesioses et l’anaplasmose 
des bovins à Madagascar 
II. Influence de la splénectomie 

cor G. UILENBERG 

Les méthodes de travail ont été exposées dans 
la première note (UILENBERG, 1968). Une 
grande partie des études ayant porté sur des 
bovins splénectomisés, nous indiquerons en 
résumé l’influence de la splénectomie sur les 
infections en question. Le nombre d’animaux 
splénectomisés. à l’exclusion de ceux cltés dans 
les travaux de 1962 (RAYNAUD, 1962, 1962a, 
RAYNAuD et UILENBERG. 1962) est de 139. 
celui des animaux non splénectomisés étudiés 
s’klève à environ 50 ou laboratoire. et plus de 
1.000 si on y inclut les prémunitions sur le 
terrain. 

10 Influence sur la période d’incubation, 
aprés inoculation de sang infectieux 

par voie sous-cufonée 

(Les détails sur la période d’lncubatlon après 
inoculation de sang par voie Intraveineuse seront 
également donnés dans des remarques sépa- 
rées.) 
A. - 8. Blgemina, B. Argeniina el A. Morginalc. 

(Les résultats sur A. centrale sont donnés à 
part, pour des ra,sons expliquées plus Io~n.) 

Voir Tableau 1. 
Remorques : 

B. Bigemina. 

a) Aucune corrélation entre la quantité de 
sang ou de parosk inoculés et la durée de 
l’incubation n’a pu être constatée, ni sur les 
animaux splénectomisés, ni ZUT les autres, ce 
qui concorde avec les résultats de ROSENBUSCH 
et GONZALEZ (1925) et, en ce qui concerne 
les splénectomisés, avec les observations de 
KEMRON e. a. (1964). Ces derniers trouvent 
par contre une corrélation négative entre le 
nombre de parasites inoculés et la durée de 
I’lncvbation, en ce qui concerne les bovins non 
splénectomisés. Une telle corrélation n’a pas 
pu être remarquée dans nos expériences, mais 
les observations sur cette catégorie d’ammaux 
ne sont pos cessez nombreuses pour permettre 
des conclusions certalnes. (A titre d’exemple: 
4 animaux non splénectomlsés Injectés le même 
jour avec du sang d’un même donneur à la 
même dose chacun (moins de 5 millions de 
parasites) ont eu une pérlode d’lncubatlon para- 
sitaire de 5, 9 et 11 J~U~S.) 

b) L’lncubotlon thermique n’était jomals plus 
courte que I’lncubatlon parasitaire (39 obser- 
vations). Dans 38 cas. totalisant les animaux 
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splénectomisés et les autres, I’lncubation ther- Le fait que l’incubation thermique soit plus 
mique était plus longue que l’incubation pora- longue que l’incubation parasitaire est valable 
sitaire, de 1 à 3 jours, en moyenne 1,9. Dans également pour les animaux inoculés cor vole 
un seul cas elles étaient égales, cependant de infrowneuse : 10 bovins spl&nectomisés ont mon- 
façon douteuse : l’animal présentait une hyper- tré des incubations parasitaires de 3 à 9 jours 
thermie de 40.5 OC le jour où les premiers para- (en moyenne 4.9), des incubations thermiques 
sites (rares) furent trouvés dans le sang, mais de 6 à 12 (en moyenne 7,6 (7 observations w~le- 
la température s’était abaissée le lendemain h ment)), wec des différences entre les deux 
39.3 OC. et ce n’est que lorsque 10 parasitémie incubations de 2 jours (5 cas) et 3 jours (2~~s). 
fut devenue très intense au 3e jour de l’accès, Aucune observatwn sur animaux non splénec- 
que I’hyperthermie s’éleva de nouveau a 40 OC. tomisés. 
Ce r&ultat ne correspond pas à celui de SER- 
GENT e. a. (1924), qui signale une incubation 0. Argentino. 

thermique plus courte que l’incubation parasi- a) L’incubation parasitaire trouvée (par exa- 

taire dans 8 cas sur 18. et plus longue seule- men de frottis minces de sang périphérique) 

ment 5 fois sur 18. les deux étant égales dans les n’a qu’une valeur restreinte pour 0. orgenfino ; 

autres ca : KEMRON e. a. (1964) et BARNETT les parasites sont habituellement si rares dans 

(1965) par exemple obtiennent les mêmes résul- le sang, qu’ils échappent facilement à I’atten- 
tats que nous. II est possible que d’autres para- tien. L’incubation thermique o une valeur plus 

sites sanguins, inconnus en 1964, tels les Epe- grande. Les différences observées entre les deux 

rythrozoo, aient perturbé les expériences de incubations ne signifient donc rien ici. 

SERGENT e. 0. b) II est difficile de juger de l’influence de la 
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dose de parasites inoculés sur la durée de l’in- ~ onteu des incubations parasitairesde8à13 jours 
cubation. les wxasites étant si rues dans le ’ (10.6 en movennel : 5 anmoux inoculés avec 
sang pkriphérique qu’un dénombrement compa- 
ratif semble pratiquement impossible. 

c) Le fait que l’incubation (parasitaire ou ther- 
mique) après injection de sang soit en moyenne 
plus longue pour B. argenfrno que pour B. bige- 
mina, tandis que l’inverse est vrai après trans- 
mission por la tique 6. microplus. s’explique par 
les résultats de recherches effectuées en Australie 
(HOYTE, 1961. RIEK, 1964, 1965. 1966), qui 
montrent que la tique, après s’être fixée, inocule 
B. argentino plusieurs jours plus tôt que B. blge- 
mina. 

d) Aloutons que 9 animaux (tous splénecto- 
misés) ont été inoculés par voie intraveineuse ; 
l’incubation parasitalre était de 6 0 14 jours 
(en moyenne de 8,9). I’lncubation thermique 
(6 observations seulement) de 6 0 14 également 
(en moyenne de 10,4 jours). 

A. Marginale. 

a) L’incubation thermique, après inoculation 
par voie sous-cutanée, était toujours plus longue 
que l’incubation parasitaire, de 4 à 9 JO~B, en 
moyenne 6 (9 observations). 

b) Nos chiffres montrent une différence statis- 
tiquement significative pour P > 95 p, 100 (mals 
non pour P > 99 p. IOO), entre la moyenne de 
l’incubation parosltaire sur les animaux splé- 
nectomisés et celle sui- les autres onlmaux. II ne 
faut pas attacher beaucoup de valeur à cette 
différence, puisque la durée de I’lncubation 
semble varier, entre autres, avec IB dose d’ana- 
plasmes inoculés. Cela o déjà été démontré par 
ROSENBUSCH et GONZALEZ (1925) et c’est 
certainement vrai pour A. centrale (voir plus loin), 
et pour les animaux inoculés avec A. marginale 
par voie mtrawneuse (voir remarque c)). Une 
comparaison des résultats sur animaux inoculés 
par voie sous-cutanée avec des doses plus ou 
moins grandes d’A. marginale donne une indi- 
cation dans le même sens, rna~s les différences 
ne sont pas statistiquement significatives. 

c) 10 animaux (tous splénectomlsés) ont été 
inoculés par voie mtroveineuse ; I’lncubatlon para- 
sitaire variait de 8 à 34 jours, avec une influence 
nette de la dose de parasites : 5 animaux ino- 
culés avec des doses de 50 à 100 ml de sang 
montrant de nombreux onaplasmes sur frottis 

ks~ doses de’10 à !jO ml de sang de porteurs ne 
montrant pas ou très peu de parasites sur frottis 
ont incubé de 14 à 34 jours (14, 15, 17, 18 et 
34). L’incubation thermique o pu être détermlnée 
dans 4 cas : elle état de 6 à 9 ,ours plus longue 
que I’lncubatlon parasitaire (en moyenne de 7.5). 

8. - A. Centrale. 

Une comparaison entre les animaux splénec- 
tomlsés et les autres n’est pas possible sur l’en- 
semble des animaux, l’influence de la dose 
d’anaplasmes inoculés sur la pérlode d’mcuba- 
tion étant trop importante. 

a) Animaux splénectomisés Inoculés avec des 
doses de 40 à 50 ml de sang contenant de très 
nombreux A. centrale. L’incubation parasitaire 
variait de 6 à 10 jours, avec une moyenne de 8 
(4 observations) : I’mcubofron thermique étalt de 
13 0 18 jours, en moyenne 15 (4 observations), 
de 4 à 9 jours (en moyenne 7) plus longue que 
I’lncubation parasitaire. Aucun animal non splé- 
nectomisé n’a recu de telles doses d’anaplasmes, 

b)Animoux inoculés avec des doses de 5 0 
20 ml de sang contenant d’assez nombreux 
anaplasmes. L’mcubahon porositoire vorialt de 17 
à 22 jours (4 observations) : elle était sur 
3 splénectomisés de 17. 18 et 20 jours et sur 
l’unique animal non splénectomisé de 22 jours. 
L’incuballon thermrque n’a pu être déterminée 
que sur un seul animal splénectomisé : elle était 
de 28 jours, de 8 jours plus longue que l’incuba- 
tion parosltalre. 

c) Anomaux inoculés avec du sang de porteurs 
chroniques, ne montrant pas ou de très rues 
anaplasmes sur frottis (doses de 10 à 50 ml). 
L’incubation parasitaire variait de 21 à 36 jours, 
en moyenne 30 (8 observations) : elle était sur 
les splénectomlsés (4 observations) de 21 à 36, 
avec me moyenne de 31 jours. sur les autres 
ammaux (également 4 observations) de 24 à 35, 
en moyenne de 29 jours. Aucune différence sta- 
tlstiquement significative. L’mcubatw? thermique 
n’a pu être déterminée que sur 2 on~maux splé- 
nectomlsés : elle état de 49 et 50 jours, 13 et 
14~ours plus longue que l’incubation parasitaire. 

Remorque : 

Ajoutons que 3 animaux ont été inoculés par 
vole mfroverneuse. Un onlmal splénectomisé, ayant 
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reçu 50 ml de sang contenant d’assez nombreux 
anaplasmes a eu une incubation parasitaire de 
14 jours, une incubation thermique de 22. Un 
auire spl&nectomisé reçoit 100 ml de sang d’un 
porteur chronique, et les premiers parasites ne 
furent observés sur frottis qu’après 50 jours : 
I’incubatlon thermique n’a pas été déterminée. 
Finalement un animal non splénectomisé fut 
inoculé avec 100 ml de sang contenant d’assez 
nombreux parasites ; l’incubation parasitaire fut 
de 8 jours. I’lncubation thermique n’a pas pu 
être déterminée. 

2~ Influence de la splénectomie 
sur la parasitémie chez les animaux porteurs 

des parasites 

BÜCK (1933) a été le premier à Madagascar 
à pratiquer une splénectomie sur bovin. RAY- 
NAUD (1962) a commencé à employer I’abla- 
tion de la rate pour la prospectmn systématique 
des hématozoalres de bovins dans le pays ; la 
même année il donne un résumé de ses résultats 
(RAYNAUD, 1962a). Nos propres résultats sont 
les suivants : 

A. - B. Bigemina. 

Le paraslte est observé pour la première fois 
de 1 à 17 ]OU~-s après lasplénectomie.en moyenne 
3,5 jours (46 observations) ; dans la grande 
majorité des cas il apparaît après 1 à 7 jours 
(44 cas), la pérlode latente état de 12 et 17 jours 
respectivement dans 2 autres cas. (A noter qu’une 
pérlode de 1 jour signifie souvent qu’une faible 
parasitémie existait déjà au moment de la 
splénectomie.) (RAYNAUD. 1962a. indique des 
extrêmes de 1 à 9 J~U~S, avec une moyenne de 4 
(30 cas) ; BÜCK (1933) trouve sur le “eau opéré 
par lui une période de 23 jours, donc anorma- 
lement longue.) 

La rechute après l’opération est loin d’être 
toujours mortelle. 18 des 46 animaux n’ont pas 
été traités pour la première rechute. la porasi- 
témie restant modérée, et ne sont pas morts ; 
mais dans 2 de ces 18 cas, une rechute secondaIre 
fut si importante qu’un traitement fut estimé 
nécessaire, (Ces 2 animaux étaient indemnes 
d’Anoplasmo : une occultation parasltaire d’un 
accès à B. bigemino, temporairement supprimé 
par la sortle d’A. marginale (VOIT RAYNAUD, 
1962a) ne peut donc pas être en couse.) 

Les 28 autres ont été traités et guéris avec uh 
piroplasmicide, mais une proportion inconnue 
aurait certainement guéri sans cette interven- 
tion (dans plusieurs cas un traitement ou trypon- 
bleu a été fait uniquement pour ne pos gêner 
l’observation d’une éventuelle sortie de B.argen- 
tmo). En général on constate que la majorité 
des veaux guérissent sans traitement, mais que 
la multlpkation des parasites sur les adultes 
est si intense, que des symptômes de maladie 
apparaissent (abattement, hémoglob~nurie) et 
qu’un traitement semble nécessaire ; II y  a des 
exceptions pour les deux catégories. 

La parasitémie maximale de la première 
rechute après l’opération montre des variations 
d’amplitude enire faible à très élevée. Dans un 
cas elle était si faible qu’elle auralt facilement 
pu passer maper<ue : l’animal ne montrait que 
de très rares parasites lel7ejouretpendantl ]OU~ 
seulement. Son sang, inoculé à un bovin splénec- 
tomsé Indemne, a provoqué un accès parasi- 
taire et thermique important, nécessitant un trai- 
tement : II ne semble donc pas s’agir d’un affai- 
bllssement du paraslie. Ce cas indique la possi- 
biIitéqu’unecertaineproportion,faibled’aiIleurs, 
de porteurs de B. bigemino ne soit pas décou- 
verte par splénectomle. 

Notons encore la rareté de réactlons ther- 
miques lors des rechutes après splénectomie, 
qu’il s’agisse de rechutes primaires ou secon- 
daires. 

L’évolution de la parasitémle, après la pre- 
mière rechute, est également très variable. Par- 
fols une faible parasltémle persiste de façon 
pratiquement continue (dans un cas pendant 
toute la durée d’une observation de 6 mois), 
dans d’autres cas on ne retrouve plus les para- 
sûtes après la rechute initiale, même en I’ab- 
sente de traitement. Mais sur la plupart des 
animaux les Bobesiae réapparalssent de temps 
en iemps, en nombre variable, le plus souvent 
faible,sans régularité; cesapporltlonsdeviennent 
de plus en plus rares et brèves au cours de I’ob- 
servatmn. Dans une minorité des cas il y  a des 
rechutes secondaires si importantes qu’elles 
semblent nécessiter un traitement, rechutes SUI- 
vies tout comme la première si elle est impor- 
tante, par des lésions sanguines d’anémie. 

B. - B. Argentina. 

Le parasite apparaît de 5 à 17 jours après la 
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splénectomie. en moyenne 8,9 jours (7 obser- 1 qui tous montralent après l’opération B. bige- 
vations) ; sur 5 animaux en 5 à 7 jours. sur 
1 aprks 14. et sur 1 après 17 jours. (RAYNAUD, 
19620, trouve une pérlode latente de 4 à 7 jours, 
en moyenne 5,6 (5 cas).) 

Un traitement ne semblait nécessaire que sur 
2 des 7 on~maux : un adulte ayant de nombreuses 
B. argentino dans le sang, une température de 
3909. et des symptômes nerveux. l’autre âgé 
d’un an et demi, avec d’assez nombreux para- 
sites, une température de 3903 et de l’abatte- 
ment ; tous les 2 guérlrent après traltement. 
Les 5 autres bovins, âgés de 8 à 22 mo,s. ne 
montraient que de très rares à assez rares 
a. argentina. un seul avat une légère hyperther- 
mie (390), et aucun ne présentat des symp- 
tômes de maladie : tous ont survécu. 

II est certain qu’une proportion élevée de por- 
teurs de ce parasite échappe à la détection après 
splénectomie. En effet, à l’opposé de ces 7 résul- 
tats positifs. nous avons également 7 exemples 
où le parasite ne fut pas trouvé sur frottis de sang 
après l’opération, mais où il a été prouvé ulté- 
rieurement qu’ils en étalent pourtant porteurs, 
soit parinoculationdesangàdesbovinsindemnes, 
soit en trouvant B. argentma dans les capillaires 
du cortex cérébral après abattage en fin d’ex- 
périence. Etant donné que de nombreux autres 
bovins négatifs sur frottis pour 8. argentina après 
l’opération (mais positifs pour B. blgemma et 
d’autres hématoroaires) n’ont pas été éprouvés 
de cette façon. il semble certain que la propor- 
tion de porteurs révélés par splénectomie est 
inférieure à 50 p. 100. Cela tient sons doute. en 
partie tout ou moins, à la rareté habItuelle de 
ce parasite dans le sang périphérique. Pour ~VOIT 
une meilleure idée de la proportion de porteurs 
dans une population donnée, II faudrait inoculer 
du sang à des veaux sûrement indemnes (nés 
et élevés à l’abri de tiques). On peut encore 
utiliser la méthode de CALLOW et JOHNSTON 
(1963). qui trouvent que des porteurs S~I~S 
montrent très souvent de rares B. argentma dans 
les capillaires du cortex cérébral. Cette méthode 
révèle sws doute une plus grande proportlon 
des porteurs que la splénectomie : nous avons 

mmo et A. marginale, ne mettait en évidence 
B. argentmo que sur 4 sujets. 

Souvent, après la première rechute consé- 
cutive à la splénectomie, B. argentma n’est plus 
rencontrée sur frottis mince : parfois II y  a des 
rechutes secondolres, I[mitées à de très rares 
parasites observés pendant un ou quelques jours. 
sans symptômes cliniques (sauf parfois une légère 
hyperthermie), et sans régularité. 

C. -A. Marginale. 

Le paraslte fait son apparition de 1 à 16 jours 
aprèsl’opératlon, en moyenne6.1 jovrs(32obser. 
vatlons) ; la pérlode latente était sur 2 animaux 
seulement supérieure à 10 jours, respectivement 
13 et 16. (RAYNAUD, 1962a. trouve des extrêmes 
de 1 à 34 ]ours, avec une moyenne de 8.6 

(36 cas), tandis que BÜCK (1933) trouve une 
pérlode latente de 13 jours.) 

19 des 32 animaux n’ont pas été tratés pen- 
dant la première rechute après I’opératlon : 
3 sur 19 sont morts au cours de l’accès (11, 14 
et 15 jours après la splénectomie. respectlve- 
ment 10. 9 et 10 jours après l’apparition des 
premiers anaplasmes) ; 6 autres des 19 sujets 
ont été abattus (pour d’autres raisons) à un 
stade de parasItémie encore relativement fable, 
et il n’est pas possible de ~~VOIT ~‘11s auraient 
guérl spontanément ou non ; les 10 autres ont 
guéri sans tratement. bien que la parasltémie 
fût devenue Importante sur certains. 

13 des 32 onlmaux splénectomlsés ont été 
traités et guérls (par I’oxytétracycline ou la 
chlortétracycline) pendant l’accès, mais une pro- 
portion inconnue aurait certainement guérl sans 
Ch. 

La rechute est donc Io~n d’être toujours mor- 
telle en l’absence de tratement ; comme pour 
8. bigemmo, le pourcentage des veaux guéris- 
sant sans traltement semble plus important que 
celui des adultes. sons qu’il y  ait une règle fixe 
pour l’un 0” l’autre groupe. 

La parasitémle maximale de la première 
rechute peut varier de fable 0 très élevée, mais 
nous n’avons pas observé de rechute si faible 

trouvé, en 1965. de très rares 8. argenirna sur qu’elle pût échapper 0 l’examen. 
des frottis du cortex cérébral de 14 sur 20 rébus La premkre rechute est presque toujourssuivie 
adultes pris au hasard 0 I’abattar de Tanana- par une parasltémie décelable au microscope, 
rive (observation non publiée). Par exemple la persistant pendant longtemps, entrecoupée de 
spl&w!omie de 23 bovins, exposés à 8. microplus, temps en temps, sans régularité, de rechutes 
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secondaires, parfois aussi importantes que la 
première (et swies comme celle-ci d’une &nie 
importante), mais tout rentre dans l’ordre spon- 
tanément. Ceci va à l’encontre des résultats 
donnés par ROUSSELOT (1953), qui voit tous 
les veaux splénectomisés mourr d’accès post- 
opératoires ; y  aurait-il une différence de viru- 
lence entre les souches africaines et malgaches ! 
Les rechutes secondaires deviennent à la longue 
plus rares et moins importantes, et il y  a par- 
fois des périodes où le parasite n’est pas trouvé 
sur frottis. 

Dans les cas non compliqués par des accès 
dus à d’autres hématozoalres, les rechutes (aussi 
bien la première que les suivantes) n’étaient 
Jamais accompagnées d’hypertherme 

D. - A. Centrale. 

Le paraslte se montre pour la première fois 
de 1 à 14 jours après I’opératlon, en moyenne 
après 6,3 jours (15 observations). Un seul WI- 
mal avolt une période latente de 14 Tours, les 
14 autres étaient compris entre 1 et 10 jours. 

Aucun des anomaux n’a été traité pendant 
l’accès, et tous ont guéri spontanément, bien 
que la parasitémie devînt parfols très élevée, 
et fût alors suivie d’une anémie importante. 

L’intensité maximale de la parasltémie du 
premier accès est ici également très variable, 
et toutes les autres remarques sur A. morgrnole 
sont egalement applicables aux rechutes d’A. 
centrale, excepté le fait que nous ayons observé 
sur 3 animaux une légère hyperthermie (de 
39,1 OC à 39,4oC) au cours du maximum du 
prelwer accès. 

30 Influence de la splénectomie 
sur l’évolution suivant une transmission 

par la seringue de parasites aux animaux 
indemnes 

A. - B. Bigemino. 

La plupart des animaux non splénectomisés 
indemnes, même adultes, ne meurent pas. en 
l’absence de traitement, après transmission par 
la seringue, ainsi que nous ovons pu l’observer 
lors de la prémunition artlficlelle (sur laquelle 
des détails seront donnés dans une outre partie 
de ces notes). 

L’infection transmise par la seringue est le 
plus souvent mortelle pour les bovins splénec- 

tomisés indemnes (veaux ou adultes), en I’ab- 
sente de traitement. II y  a pourtant des excep- 
bons. Sur 44 animaux splénectomisés inoculés, 
42 ont montré une multiplication si importante 
des Bobesioe qu’une intervention thérapeutique 
a été jugée nécessaire. Les animaux présen- 
tèrent en outre presque toujours de I’hyper- 
thermie, le plus souvent voisine de %OC, par- 
fois dépassant 41 OC. Parmi les 42 bovins traités. 
5 sont morts malgré le traitement (trop tardif). 

Deux des 44 animaux n’ont pas été traités et 
ont guéri spontanément : l’un (âgé de 26 mois). 
n’a pas montré de parasitémie importante, ni 
de fièvre : le nombre de parasites de l’autre 
(âgé de 4 mois) était élevé, mais il n’y avait 
ni hyperthermie, ni hémoglobinurie. (B~en que 
ces guérisons spontanées soient des exceptions, 
ces résultats ne correspondent pas à ceux de 
BARNETT (1965). qui indique que la souche de 
B. bigemmo qu’il employait au Kenya était tou- 
J~U~S mortelle pour les bovins splénectomisés (en 
l’absence de traitement). mais apathogène pour 
les animaux normaux ; les scuches employks 
dans nos expériences ne peuvent certainement 
pas être considérées comme constamment peu 
pathogènes pour les bovins normaux (voir la 
suite de ces notes pour les détails).) 

Après guérison du premier accès, l’évolution 
de la parasitémie sur les splénectomisés est 
comparable à celle observée après splénectomie 
de porteurs. La parasitémie est fréquemment de 
longue durée. Mais cela est également vrai 
pour les animaux normaux. Sur des veaux 
non splénecfomisés, inoculés une seule fois avec 
6. bigemino. et sur lesquels aucun traitement qui 
pût influencer l’évolution de la parasitémie n’a 
été appliqué, des cas ont été rencontrés où une 
faible parasitémie était pratiquement contlnue 
pendant 3 à 4 mois. Les parasites dlsparaissaient 
ensuite graduellement ou brusquement, bien 
qu’il ait été possible de prouver parfois (par 
inoculation de sang ou splénectomie) qu’ils 
étaient restés porteurs jusqu’au moins 6 à7 mois 
après l’inoculation. De rares Babesrae ont encore 
été observées su- un animal 7 mois et demi 
après l’inoculation. D’autres veaux. inoculés 
dans les mêmes circonstances, peuvent être cons- 
tamment négatifs (sur frottis) 0 partlr d’un mois 
après l’infection. Nous n’avons jamais observé 
des rechutes secondaires Importantes sur des 
veaux normaux, non traités lors du premier 
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accès : par contre, des animaux traités pour le 
premier accès peuvent, mais rarement, avoIr 
des rechutes secondaires importantes. 

L’évolution après le premier accès sur les 
bovins splénecfom&r, indemnes lors de I’opéra- 
tien, ne diffère pas de façon fondamentale de 
celle des animaux normaux. Le premier accès 
nécessitant pratiquement toulours d’être traité. 
une période négative causée par le traltement 
suit l’accès initial : cette pérIode négative Q une 
durée variable, dépendant du médlcament et 
de la dose employée, mais ne dépasse que rare- 
ment 2 semaines. Les parasites font enwte 
leur réapparltion : II peut alors y  avoir soit 
une parasitémie pratiquement contInue. soit des 
apparitions espacées de façon irrégulière. Une 
proportion importante des animaux subIt des 
rechutes secondaires, parfois auw Importantes 
que le premier accès. rendant d’autres traite- 
ments nécessaires : à titre d’exemple : un bovin, 
traité lors du premier accès, retraité pour une 
rechute16 jours plus tard, est mort d’une seconde 
rechute (non tratée) 17 jours après le deuxième 
traitement, avec une parasltémie très Impor- 
tante, de I’hémoglobinurie et une forte hyper- 
thermie (41,s OC le ]ovr précédant sa mort). 
Ces rechutes secondaires importantes sont obser- 
vées dans la pérlode initiale (presque toujours 
pendant le premier mois), un équilibre entre 
les parasites et l’organisme s’installe enswte. 
Dons d’autres ca. une faible parasitémie sans 
rechutes suit le premier accès, ou II y  a des 
apporitlons irrégulières de parasites en petit 
nombre. Les apparitions des Bobesme se font de 
plus en plus rares, tout comme sur les animaux 
normaux et à la longue les examens sont le 
plus souvent constamment négatifs, même sur 
les individus qui s’avèrent porteurs par ~nocu- 
lation de sang à des animaux Indemnes. A titre 
d’exemple : un bovin a pu être swi pendant 
18 mois ; son sang était presque constammeni 
positif jusqu’à 7 mois après I’inoculatton, ensuIte 
les parasites n’ont plus été observés, mals I’ino- 
culation de son sang. 17 mois après I’lnfection. 
prouvait qu’il étalt encore porteur ; un autre 
animal ovat une porasltémie presque continue 
pendant les 5 mots de l’observation ; un tro+ 
sième présentait des parasites à intervalles irré- 
guliers pendant les 8 mo,s d’observation ; un 
autre devenait brusquement négatif après 5 mots 
et ne présentait plus de parasites par la suite 

12souches différentes ont été utilisées, obtenues 
soit par splénectomle de porteurs, soit par ~njec- 
tlon de sang d’un porteur, soit par Infection par 
des tiques au laboratoare : il ne semblait pas y  
wmr de différence marquée quanl à la viru- 
lence entre les différentes souches. dont 5 ont 
été transmises par la seringue 2 fols ou plus 
sur des anomaux splénectomlsés ; souvent le 
premier passage d’une souche « sauvage » n’exi- 

(observation pendant 14 mois). Nous n’avons pas 
observé de cas où les parasItes ne réappa- 
ralssent pos après le premier accès (sauf les 
rares cas où le traitement stérilisant l’animal de 
I’~nfection). 

a. - a. Argenfino. 

Les anomaux non splénectomisés indemnes 
xmblent très résistants 0 l’inoculation par la 
;erlngue de ce parasite (voir la partle à venir 
iuï la prémunltlon artlficlelle), tout au moins 
avec les souches employées (et cela dépend de 
la race, comme nous l’avons indiqué aupara- 
vant (UILENBERG, 1968) ; dans de rares cas, 
wr des taurins, un traitement semble Indiqué). 

MOIS les bovins splénectomisés résistent éga- 
lement souvent, sans que nous ayons pu obser- 
ver sur cette catégorie d’animaux une influence 
de la race. Sur 33 animaux splénectomisés. ino- 
culés par la sungue, 16 n’ont pas été traltés 
et aucun n’est mort à la suile de l’accès ; beou- 
coup de ces animaux ne réagirent que par une 
parasitémie et une hyperthermie (le plus sou- 
vent entre 40 et 41 “C). quelques-uns présen- 
talent un léger abattement et de l’inappétence 
pendant quelques jours. Les 17 autres ont été 
traités ; 2 sur 17 sont morts, malgré le tmte- 
ment : une proportion inconnue aurait guéri 
sans traitement, celwci étant souvent admi- 
nistré pour essayer divers médicaments et non 
toujours parce que l’état de I’anlmal fût Inquié- 
tant. La température maximale varlait chez 26 
des 33 animaux entre 4ooC et 41 OC, chez 6 
entre 39.5 OC et 39.9 OC. un seul animal ne 
présentait pas d’hyperthermie (malgré une para- 
stiémie élevée). Il ne semblait pas y  war de 
corrélation entre le degré d’hyperthermie, le 
degré de porosltémle et les symptômes cliniques. 
La paraskknie restait faible dons 26 cas, dans 
7 cas elle était Importante (de façon relative 
les 0. orgentrno n’étant jamais 51 nombreuses 
que les B. bigemmo). 
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geait pas de traitement, tandls qu’un animal 16 n’ont pas été traités, et un seul est mort 
est mort au Se passage d’une souche, qui n’avait d’anaplasmose : sur 4 des 16 la parasitémle 
pas exigé de traitement aux 3e e+ 4e passages. ~ restait assez faible, les 12 autres avaient de 
Il semble que, de façon qénérale, B. orqent~na nombreux ou très nombreux anaplasmes dans 
inje& par la swingLe né soit pas un parasite 
très pathogène, ni pour les animaux normaux, 
ni pc>ur les splénectomisés (à l’opposé de 5. brge- 
mina, surtout en ce qui concerne la dernière 
catégorie), tandis que l’infection conférée par 
les tiques (8. mrcroplus) aux splénectomisés s’est 
toujours montrée très virulente et mortelle en 
l’absence de traitement (et parfois malgré le 
traitement). / 

Après le premier accès, de rares B. orgeniina 
sont observées de temps en temps sur certains 
animaux pendant un JOUI- ou deux, sans symp- 
tômes cIinIques (sauf parfois une légère hyper- 
thermie), sans régularité ; sur d’autres on~maux 
les parasites ne réapparaissent plus, bien qu’il 
soit souvent possible de prouver par Inoculation l 
à d’autres bovins qu’ils sont restés porteurs. 
II n’y a pas de rechutes secondaires importantes 
comme c’est souvent le cas pour B. b~gemino. l 
C. - A. Marginale. 

Nous n’avons pas de données relatives à la 
virulence des souches malgaches inoculées par 
la seringue aux bovins normaux adultes. Quant 
aux jeunes veaux normaux, ils sont très résls- 
tants : 23 veaux de moins de 2 mas. de race 
taurine pure ou presque, inoculés, en sous- 
cutanée, avec 10 ml de sang de porteurs chro- 
niques ont tous survécu sans tratement. 19 
des 23 ont pu être suivis plus ou moins régulière- 
ment : sur 14 la porasltémie restait faible, sur 5 
elle devenait assez Importante, et sur 4 d’entre 
eux une anémie plus ou moins importante a I I 
été observée (dont II n’était d’ailleurs pas tou- 
jours possible de savoir 51 elle étoIt due aux 
anaplasmes ou à des accès concomitants de 
Bobesroe ou d’Eperyihroroo) ; dans aucun CG il 
n’y awxt des symptômes cliniques. Les 4 autres 
veaux, qui n’ont pas pu être contrôlés régullère- 
ment, n’ont pas montré de maladie clinique et 
n’ont pas été traités non plus. 

Quant aux bovins splénectomlsés, les souches 
malgaches isolées au hasard se sont révélées 
être relatlvement peu virulentes : Sur 22 anI- 
maux splénectomlsés, Inoculés avec la seringue, 
indemnes d’anaplasmes (également d’A. cen- 
fraie), et qui ont pu être SUIVIS régulièrement. 

le sang, mais I’hyperthermie faisait souvent 
défaut ou, le cas échéant, dépassalt rarement 
4OoC ; dans 1 cas elle a ottelnt 40,8oC, le seul 
aumol qui est mort, 6 animaux ont été traltés ; 
dons 3 cas le traltement semblait nécessaire 
étant donné la parasitémle et I’hyperthermie 
élevées (de 40,5 OC à 40,9 OC). et un de ces ani- 
maux est mort d’anaplasmose le lendemain du 
traitement ; dans les 3 outres cas le traitement 
(oxytétracycllne ou chlortétracycline) étalt insti- 
tué en tant qu’expérience thérapeutique ou 
moment où la parosltémie était encore relati- 
vement faible. 

Plusieurs souches différentes ont été utIlisées. 
proses au hasard (obtenues après splénectomies 
de porteurs ou par Inoculation de sang de por- 
teurs) ; il ne semblait pas y  OVOIT de différence 
marquée entre les souches quant à la virulence. 
si même les deux souches qui ont nécewté le 
traltement de 2 animaux se montralent peu VIT~- 
lentes sur d’autres. 

L’évolution de la parasitémie après le pre- 
mier accès est variable, mais le plus souvent II 
y  a des rechutes (qu’il y  oit eu traitement ou 
non), souvent aussi Importantes que le premier 
xcès. avec une hyperthermie très faible ou 
le plus souvent nulle ; ces rechutes peuvent 
être observées dans les quelques mois qui suivent 
l’infectlon ; à la longue elles deviennent moins 
mportantes et finalement II n’y 0 plus qu’une 

aible porasitémle continueou alternant avec des 
pérlodes de rémission. Aucun ammal n’est mort 
de rechutes, même en l’absence de traitement. 

Notons encore que tous ces animaux étaient 
îgés de moins de 2 ans. 

D. - A. Centrale. 

La virulence de cette espèce s’est montrée être 
conforme à ce qui est Indiqué dans d’autres 
pays. (La souche que nous avons, obtenue 
d’Israël, est toulours celle isolée en Afrique du 
jud (THEILER, 1911).) 

AinsI que nos expériences de prémunition 
x-tlficielle (voir une autre partie de ces notes) 
‘ont confirmé, elle est peu wrulente pour les 

>Ovins normaux, mêmeaduItes.Environ4.000ani- 
TI~UX de tous âges et de roces différentes (tau- 
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Tins. zébus et métis) ont été inoculés avec A. cen- 
trale en provenance de porteurs au laboratoire. 
dont l’examen hématologique le jour du pré- 
lèvement confirmait la présence des parasItes. 
Aucun animal n’a été traité, aucun symptôme 
clinique et aucune mortalité n’ont été observés, 
bien qu’il soit certain qu’un qrand pourcentaqe 
de ces animaux, vi& dans-des cintres où Ïa 
lutte contre les tlques était très efficace (VOIT 
UILENBERG, 1965) n’était pas porteur d’ana- 
plasmes. 

Nous avons comparé le wurcentaae de ces 
formes sur quelques anlmaix spléneciomisés et 
normaux. Sur chaque animal au moins 200 éry- 
throcytes Infestés, pris au hasard sur toute la 
longueur du frottis. ont été classés : 

Nous avons pu observer au laboratoire que 
ce parasite peut d’ailleurs parfois donner une 
porasitémieélevée(suivied’aném~eparfoisimpor- 
tante), accompagnée quelquefois d’hyperther- 
mie modérée, tout au mofns sur les adultes. 

Quant aux bowns splénectomisés, indemnes 
d’onaplasmes (y compris A. morgmole). 

a) Formes bourgeonnantes = formes ayant 
deux petits bourgeons : ces formes ne peuvent 
d’ailleurs pas être séparées de façon nette des 
formes triples. puisqu’elles changent groduelle- 
ment en formes trlples. et ensuite formes gémi- 
nées (doubles) ainsI que nous avons pu I’obser- 
ver dons le sang frocs par mlcroscopie en 
contraste de phase. Sur 15 animovx inoculés par la seringue, 

9 n’ont pas été traltés et ont guéri spontané- 
l 

ment : la parasitémle restait assez faible sur 3, 
sur les 6 autres les anoplasmes devenolent nom- 
breux ou très nombreux. et l’accès étalt accom- l 
pagné d’hyperthermle (variant de 39,l OC à 
4OOC). 6 ammoux ont été traités (oxytétracy- 
cline ou chlortétracycllne), dans 5 cas parce 
que la parasitémie étalt élevée, et qu’il y  awt 
une fièvre de 39.5 à 40,l OC, dans un cas au 
début de l’accès. II est probable que tous les 
anNmaux auraient guéri son5 traitement. mais 
nous ne pouvons en être certain. 

b) Formes triples = les deux extensions de 
protoplasma sont à peu près de la même taille 
que la cellule mère ; une séparailon nette des 
formes bourgeonnantes d’une part et des formes 
géminées de l’autre n’est pas powble. 

c) Formes bourgeonnantes et formes triples 
ensemble. les limites n’étant pas nettes de par 
leur transformation graduelle d’une forme à 
l’autre ; on peut souvent hésiter sur l’une ou 
l’autre appellation. Pour certolns animaux nous 
n’avons même pas distingué les deux. 

A noter que les accès dus 0 A. cenfroie étalent 
beaucoup plus souvent accompagnés d’hyper- 
thermie que ceux dus aux souches malgaches 
d’A. marginale. 

Résulfots : Voir tableau II, 

Les rechutes après le premier accès sont en 
moyenne moins Importantes et moins nombreuses 
qu’avec A. morgrnole. et elles ne sont pas accom- 
pagnées d’hyperthermie : dons quelques cas elles 
étalent toutefols 0uss1 importantes que le pre- 
mier accès. Ensuite, II y  a une faible parasité- 
mie continue ou alternant avec des périodes 
de rémission. 

Ces observations montrent que la splénec- 
terme ne paraît pas provoquer d’augmentation 
apparente de la proportlon des formes bour- 
geonnontes ou triples de B. bigemma, à I’~nverse 
de ce qu’a pu constater et écrire RAYNAUD 
en 1962. 

40 Influence de la rplénectomie 
sur la morphologie de 0. Bigemino 

RAYNAUD (1962 b) signale que la splénec- 
tomle ougmenteralt la proportion des formes 
bourgeonnantes et triples de B. btgemmo. Mais 
il ne se base que sur la comparason des chiffres 

Ajoutons que le pourcentage des formes 
doubles (deux paraslies par érythrocyte, résul- 
tant de la dlvlslon) varlalt sur ces mêmes ani- 
maux de 30.6 0 46.7 p. 100. avec une moyenne 
(sur 1.707 érythrocytes infestés) de 38.1 p. 100 
tandls que le pourcentage d’érythrocytes infes- 
tés par un seul parasite (qui peut être de dlffé- 
rentes formes. mais ne présente pas de bourgeons) 
étalt de 48,l à 65.7 p. 100. avec une moyenne 
(sur 1.707 érythrocytes) de 57.1 p. 100. II y  avait 
des différences stotlstlquement significatwes entre 
certains animaux en ce qui concerne ces pour- 

qu’il a obtenus sw bovins splénectomisés avec 
ceux donnés par SERGENT e. a. (1945) sur oni- 
maux normaux ; or. ces résultats sont diffi- 
cllement comparables entre eux, étant donné 
que I’~nterprétation des différentes formes n’est 
pas Identique dans les deux publlcatlons. 
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B 73 = Accès après inoculation de sang infecté, 
B 85 = porteur : accès aorès soléneccomie. 
B 28 = Porteur I acds E&h sp1énectomie; 
B 34 = porteur ; accès après splénectomie, 
B 41 = POïL.Yï ; accès après splénecromir. 

centages. mais cela n’avait aucun rapport avec 
la splénectomle, et se rapporte peut-être au 
stade d’évolution de l’accès. 

CONCLUSIONS ET RÉSUMÉ 

Des détails sont donnés sur la durée de I’I~cu- 
bation parasitaire et thermIqueaprès inoculation 
par la serInque de B. bigemina, B. argentino, 
A. marginale et A. centrale, sur la durée de la 
pérlode de latence postopératoire après splé- 
nectomie, sur l’évolution de /a porasltémle après 
splénectomie et après inoculation par laseringue 
de ces parasites. 

Aucune différence statistlquement significative 
n’a été trouvée entre animaux normaux et 
splénectomisés quant à la durée de l’incubation 
parasitalre et thermique après Injection de sang 
avec 5. bigemino et B. argentino. II n’y a proba- 
blement pas non plus de différence en ce qui 
concerne A. marginale et A. centrale, mais I’in- 
fluence de la dose d’anaplasmes injectée sur 
la durée de l’incubation domine le tableau. 

La splénectomie de porteurs de 6. bigemmo, 

A. marginale et A. centrale met touJour8. ou 
pratiquement toujours, ces parasites en évi- 
dence : II n’en est pas de même pour B. orgenilno, 
la proportlon des porteurs révélés étant probo- 
blement Inférieure à 50 p. 100. Un pourcentage 
important des animaux guérit spontanément des 
accès postopératoires de B. bigemino, B. argenfrno 
et A. morglnak tandls que tous les porteurs 
d’A. cenlrale guérissent sons traitement. 

L’infectlon à 8. blgemina transmise par la 
seringue aux splénectomlsés indemnes est le 
plus souvent mortelle en l’absence de traitement, 
tandis qu’un pourcentage important de splénec- 
tomisés résiste à I’Inoculatlon par la seringue 
de B. argentma. A. marginale et A. cenirale. 

Aucune influence de la splénectomle sur le 
pourcentage des formes bourgeonnantes et triples 
de B. bigemino n’a pu être mise en évidence, à 
l’opposé de ce qu’écrit RAYNAUD (1962 b). 

Serv~e d’Entomoiogie et Profozoologie. 
Laboratoire Central de J’Eievoge, Jano- 
norive. Institui d’Elevage et de Méde- 
one Vétérmaire des Pays Tropicaux. 
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Études sur les nuoc-mam de poissons de mer 
en Côte-d’Ivoire 

par J. F. AlDRIN*, Y. BRIAND* et 5. VERGER* 
(Avec le CO~CLWS technique de A. FAUBEAU) 

1. - GÉNÉRALITÉS 

C’est le 21 décembre 1916 que la première 
définition légale du « nuoc-mam » a été donnée 
dans un arrêté du gowerneur général de I’ln- 
dochine ; cette définition conserve actuellement 
toute sa valeur : 

«Le nuoc-mam est le résultat de la macération 
du poisson dans une solutton concentrée de sel 
marin, c’est essentiellement une solution salée 
de matières albuminoïdes à un certoln degré de 
désintégration. » 

Il s’agit donc. dans toute I’occeptmn du terme, 
d’un autolysat de poisson, I’autolyse étant proté- 
gée contre la putréfaction bactérienne par la pré- 
sence d’une forte proportion de sel. 

L’arrêté de 1916 ne se confentaf pas de définir 
le ““oc-mam, II fixat en outre, avec précIsIon, 
un certain nombre de normes chimiques dans 
lesquelles I’autolysot devalt se ien~r pour resier 
sain et marchand. En fait. ce texte était le résultat 
des travaux de ROSÉ. pharmacwnfrançols, qui. 
le premier, avait abordé l’étude chimique de ce 
produit à l’Institut Pasteur de Saigon. 

En 1963, par décret no 80/KT du 7 août. le 

Présideni de la RépublIquedu Vietnam reprenalf. 
ou peu s’en faut, les normes de ROSC. 

Après ROSÉ, d’autres auteurs ont étudié la 
fabrication, la composition, les méthodes d’ana- 
lyse et la valeur alImentaire du nuoc-mom. Tous 
ont fait ressortir la richesse nutrltlve de ce der- 
mer. richesse en acides aminés bien sûr, mais 
aussi rlchesse en éléments mlnéroux et en vita- 
mines, partlcullèrement en vltamine 612. 

Bien que vietnamien d’origine, le nuoc-mam 
a été fabriqué également dans d’autres pays, 
en particuher au Sénégal. Enfin, sous l’impulsion 
d’un Français originaire du Vietnam. la fabri- 
catlon à une échelle Industrielle de ce produit a 
été lancée en Côte-d’Ivoire (*), après dlverses 
expér,mentotlons, auxquelles le laboratoire des 
pêches partnpa octlvement. 

Dons le travail Ici présenté, II ne sera fait men- 
tlon que de la partle purement chimique de ces 
~S~IS. Les quesimns concernant les détails tech- 
nologiques de lafabricot~on. ainsi que les réper- 
cuss~ons socio-économiques résultant de la muse, 
sur le marché afrlcaln, d’un nouveau prodult 
ollmentalre azoté de grande valeur nutritive. ne 
seront pas évoquées Ici. 

* République de Côte-d’hre, Miorrfêre de Jo Producfmn 
onimaie, Loboraioire des P@ches. (*) Lo Saciélé FINUMA. 

?As 
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Toutefois, comme il est impossible ou lecteur 
non averti de comprendre le sens et la ra!sor des 
analyses 8’11 ignore tout de lafabricot~on du “uoc- 
mam II est nécessaire dans un premier temps de 
rappeler les grandes lignes de celle.~~. 

II. - PRÉPARATION DU « NUOC-MAM>> 

tnvletnamlen, “uoc-mamsigni~ellttéralement: 
«eau de poisson salé ». 

Cettesignification nousdonne déjà les matières 
premièresessentielles qui sont : lepoissonet lesel. 

Le matériel nécessaire est limité à des cuves 
de macération possédant 0 leur partie inférieure 
un ou plusieurs robinets précédés d’un dispositif 
filtrant. 

Ces cuves peuvent ~~VOIT un volume variable, 
en général de l’ordre de 3 ou 4 mètres cubes. 

Le matériel étant en place, le polsso”, aussi 
frais que possible, doit être salé puis mis en cuve. 
La quantlté de sel employé est en général de 
l’ordre de 1 panier de sel pour 3 de poissons. 

L’autodigestIon du poisson est un phénomène 
complexe, où les diastases musculaires et doges- 
tlves ont un rôle essentiel, mais l’action bacté- 
rienne n’est pas négligeable pour autant, surtout 
dans la première phase. 

BOËZ et GUILLERM en particulier ont prouvé 
que le fumet caractéristique du nuoc-mom est 
produit par l’activité de certains germes anaé- 
robies stricts irès protéolytiques, qui cultivent 
dans le tissu musculaire dès /a mise en cuve. Ces 
boctérles ne se répandent pas, par contre, dans 
la stlumure elle-même. 

Apres plusieurs mois de ce processus outo- 
lytique, on soutIre un « premier jus » de “uoc- 
mam. liquide jaune ambré ou doré d’odeur 
agréable, titrant couramment 25 à 28 g d’azote 
total par litre ; c’est le « nuoc-nhut ». 

Ensuite, plusieurs « lessivages ». c’est-à-dire 
des rinçages avec de l’eau salée, permettent de 
récupérer le maximum d’azote de la cuve. qui 
est loin d’être épuisée après le wdage du premier 
,“S. 

Ces rfnçages, nécessairement moins riches, 
seront mélangés à du premier jus pour devenir 
des nuoc-mom commerciaux. titrant entre 11 et 
20 g d’azote total par litre. 

En ce qui concerne la technologie de “os essais 
à Abidjan, il est nécessaire de préciser qu’après 
avoir utilisé des cuves en bois d’une étanchélié 

souvent douteuse, nous employâmes finalement 
des cuves en tôle wtrifiée qui se révélèrent excel- 
lentes. Quant à la température de macération, 
après les premiers essais à la température 
ambiante. un disuositif de chauffaoe avec ther- < 
mostat fut adopté, qui, malgré quelques aléas 
permit d’obtenir des températures de l’ordre 
de 3BoC et plus, à l’intérieur des cuves. 

Ill. -CHOIX DES ESPÈCES 

Le Golfe de Guinée ne recèle pas les mêmes 
espèces que les eaux du Vietnam. Nos essais ne 
pouvaient porter que sur des poissons commu- 
nément pêchés à Abidjan. 

Voici les espèces qui ont été testées : 

- Tout d’abord les Sardlnelles : Sardrneilo 
ourifo et Sordinello ebo appelées respectivement 
«sardine » et x harwg » à Abidjan. Ces poissons 
représentent à eux seuls envfro” 60 p. 100 des 
captures de la pêche industrielle... c’est dire que 
la matière première ne saurait manquer en ce 
qui les concerne. 

- Otoperca ourito (*) la «frlturex et ilisho 
ofrricona le « rasoir » sont pêchés en grandes 
quantliés également, ce sont des poissons bon 
marché. 

- Bon marché aussi, mais plus rares, sont la 
friture à barbe (Penfanemus quinquorius) et le 
«grondin » (genres tvgla et Lepido tr~yla). 

- Mmpieryx chrysurus le << plat-plat >> porte 
le nom de «médaille» quand II est de toute 
petite taille. En principe, il “‘est pas vendu dans 
ce cas, cor au-dessous de la taille marchande. 
Une dérogation pourrait être prévue, dans cer- 
talnes circonstances, pour la fabrication du 
““oc-mam, car la « médaille » s’est révélée, 
comme on pouvait s’y attendre, très bien adaptée 
à cette préparation. 

- Le « rouget » upeneus proyensis est assez 
communément pêché, il est nettement plus cher, 
mais très fin. 

- La «ceinture » (Trlchiurus lepiurus) est un 
poisson très allongé mais très aplati, pouvant 
atteindre 1,50 m. II nous a semblé intéressant 
d’en essayer une cuvée de petits spécimens de 
50 cm environ. 
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- Pour connléter l’éventail des familles. ont c) Appréciation de la qualité du produit final 

d) Interprétot~on. été expérimenks également : le maquekx 
(Scomber ~0110s) et le «cigare » (Auxis thozard) 
poissons bien charnus du groupe de scombri- 
formes, et pour clore la Ilste, le sardineau (Poro- 
cubiceps ledonm~). petit poisson de la famille des 
stromatéidés. 

Les analyses chimiques effeciuées sur les sou- 
mures furent : 

1) Dosage des chlorures (*). 
2) Dosage de l’azote total (*). 
3) Dosage de l’azote titrable au formol (*). 
4) Dosage de l’azote ammoniacal (*), 
5) Accessarement : Dosage de l’extrait sec. 

mesure du pH. etc. 

Enfin, il a semblé particulièrement utlie d’es- 
sayer certains déchets provenant de la conser- 
verie de thons : d’une part des déchets de parage 
comprenant : peau et fragments de nogeo~res 
mais surtout des muscles noirs : d’autre part les 
têtes, avec environ 10 p. 100 de tubes dlgestifs. 
Ces déchets, dont la richesse en protides est I 
encore considérable, étaient jusqu’à maintenant 
perdus pour l’alimentation de l’homme. 

Remorque : 

IV. - BUTS ET CHRONOLOGIE DES ESSAIS 

Les dosages 1, 2, 3. 4 sont classiquement pra- 
tiqués pour l’étude et le contrôle des autolysats 
en général, et servent de base aux textes officiels 
réglementant la fabrlcatlon et la vente de ces 
produits (cltons en particulier le décret 80 KT 
du 7 août 1963 de la République du Vietnam). 

Lesobjectifsàotteindreétaientessentiellement : 

1) Voir s’il était possible d’obtenir du nuoc- 
mom valable à partlr de poissons du Golfe de 
Guinée dans de bonnes conditions de rentablllté. 

2) Etobhr la température optlmole de macé- 
ration, ainsl que la quantlté optimale de sel 
à employer. 

3) Parmi les poussons testés, mettre en évi- 
dence ceux susceptibles de donner le meilleur 
nuoc-mam. avec le meilleur rendement. 

4) D’une façon générale, de récolter le maxi- 
mum de renseignements de nature chimique et 
technologique. 

Il y  aurait beaucoup àdire sur lavaleur intrin- 
sèque de certaInes de ces analyses. Certains 
auteurs ont démontré en particulier que In mé- 
thode de titrage au formol de SORENSEN mon- 
quait de précision, et ont préconisé des techniques 
plus fines mois malheureusement plus longues et 
plus délicates. Nous pensons personnellement 
qu’en procédant toujours rigoureusement dans 
les mêmes conditions, la méthode au formol 
permet d’apprécier correctement la digestlon 
des protéines au cours de I’autolyse, c’est pour- 
quoi nous l’avons systématlquement pratiquée 
sur chaque échantillon prélevé. 

Les essais furent effectués entre décembre 1965 
et mon 1968 ; voici l’ordre chronologlque des 
diverses mises en cuve : 

V.-CONDUITE DE L’EXPÉRIMENTATION 

II étolt hors de nos possibilités de procéder à 
une étude scientifique complète de ces 22 mocé- 
rations, en particulier la partle bactérmlog\que 
de la question n’a pas été abordée. 

Pour parvenir néanmoins aux buts fixés, le 
protocole expérimental suivant fut adopté : 

Schématiquement. on peut admettre avec les 
<<classiques >> qu’un nuoc-mon- est d’autant plus 
riche que sa teneur en azote total est plus grande, 
et par ailleurs, I’autoiyse a été d’autant plus 
poussée que la teneur en azote aminé est plus 
élevée (cette dernière étant obtenue par la diffé- 
rence azote formol moins azote ammoniacal). Le 
taux d’azote ammoniacal permet enfin de se 
rendre compte du degré d’altération du produit : 
les textes officiels prévolent que la teneur en azote 
ammoniacaI doit être au plus. égale à la moitié 
decelledeI’oroteformol.Commenousleverrons 

a) Détermination de la composition du poisson 
plus loin. II s’oglt là d’une valeur extrême, 

mis en macération. à partir d’un échantillon 
excess,ve selon nous. 

représentatif du lot. 
Signalons enfin que les premiers lus des pnn- 

b) Etude de la marche de I’autolyse au moyen 
clpales cuvées ont été expédiés ou laboratoire 

d’analyses chimiques simples, pratiquées tous 
du service d’alimentation et de nutrition de I’lns- 

les 10 jours environ, sur un échantillon de sau- 
mure, jusqu’à la fin de la macération. (*) Voir lechnques en mnexe. 
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titut d’Elevage et de Médecine Vétérinaire des 1 
pays tropicaux à Alfort, pour y  être soumis à des 
analyses plus poussées : chromatographie des 
aminoacides et dosages de certains éléments 
minéraux en parf~cul~er. Ces études feront l’objet 
d’une publlcation distincte. 

siblement tous les 10 jours, après le soutirage 
du 3ejour, jusqu’à l’obtention du « premier jus ». 

Ces résultats matérialisent I’enrichwement 
progressif de la saumure en azote lors de la 
digestion. 

VI. -RÉSULTATS DES ANALYSES 

Les résultats chiffrés des 4 séries d’essais sont 
exprimés dans les tableaux ci-après numérotés 
de 1 à 22. 

Ces tableaux montrent pour chaque cuvée 
étudiée : 

4) Les résuliats des mêmes analyses effectuées 
sur les jus de rinçage, 5’11 y  a lieu. 

5) Les quantités de nuoc-mam obtenues pour 
les «premiers jus » et les rinçages, quand ces 
quantités ont pu être valablement mesurées. 

6) Enfin, les différents rapports azotés des 
« premiers jus ». 

Remorque : 

1) La composition centésimale (*), et le poids Parfois des fuites excesswes ont entraîné une 
des poissons mis en macérailon. ainsi que la 
proportion de sel ajouté. 

interruption prématurée de l’expérience, comme 
dans les cas 1, 8 et 9. 

2) La température de macération. 

3) La teneur en chlorures, azote total, azote 
formol, azote ammoniacal, et azote des amino- 
acides, d’échantillons de saumure prélevés sen- 

Les fuites relativement légères des noa 2,3,5,6, 
7 ont permis de mener les expériences jusqu’à 
l’obtention du « premier jus », mais ces ~SKIS 
n’ont qu’une portée limitée. 

Les essais4,10,11,12,13,14,15.16,17,18,19, 
20, 21,22 ont pu être menés à terme sans perte en 
cours d’autolyse. 

1 re série : Jempéroiure ombianle - cuves en bols. 

20.12.65 Sordrnella ourito 
20.12.65 otoperco our1to 
28. 1.66 Sordmefla eba 

2e série : Température 38 OC - cuves en bois. 

17.10.66 
19.10.66 

upenus proyens1s 
llrsho ofricano 

21.10.66 Sordinello ouvia 
21.10.66 Scamber colios 
19.11.66 Penlonemur 
30.11.66 

qv~nquorius 
Jrlchiurus lepfurus 

3e série : Tempéroiure 38 OC et 3%44OC - cuves en lôle vilvfiée. 

25. 2.67 Microbtervx chrvsurus 
25. 2.67 soi &Ii; ebo ’ 

«Médaille » 38 OC 
<< >> 38 OC 

6. 3.67 oioperco our1to 
Hareng 

1 
même ,*, « Friture » 38 OC 

Otoberco ourihl - 380 D”IS 44oc 
9. 3.67 

19. 8.67 

::: 9::; 
25. 9.67 
27.12.67 

4e sém : Température 38 OC - cuves en tôle vitrifiée. 

27.11 .67 T&es de Ihons 
1 .12.67 

(+ 10 100 de tubes p. 
Déchets musculaires de thon 

digestifs env.) 
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N” 1 

Espèce : Sordlnella aurito «Sardine » (environ 12 cm) 
Quanlité : 180 kg + 65 kg de sel Température de mzcératron : omblante 

Composifion du poisson ou départ : en p. 100. 
- Humidité 73,5 
- Matières grasses 3.0 
- Cendres <............................ 
- Matières protéiques 18.9 soit en azote total : 3,02 p. 100 

Mise en cuve : 20.12.65. 

Soutirages (résultats en grammes par litres) 

Date 

23.12.65 30 292.5 2.0 
4. 1.66 14e 285,4 9.2 4.9 0.6 

14. 1.66 
Fuiter trop ~mportanles arr&f 

24e 290.2 2.9 de I’enpérlmen+at,on. 

No 2 

Espèce : Otoperca ounto « Friture » (environ 16 cm) 

Quonfité : 180 kg + 65 kg de sel Température de macération : ambiante 

Composhon du poisson au départ : en p. 100. 
- Humidité ., ,. ., 70,7 
- Matières grasses., 4,8 
- Cendres ..<.<<.<.<<.... 
- Matières protéiques 18,6 soit en azote total : 2.90 p. 100 

MIS~ en cuve : 21 .12.65. 

Soutirages (résultats en grammes par litres) 

24.12.65 3 
4. 1.66 13 

14. 1.66 23e 
24. 1.66 3% 

3. 2.66 43 
13. 2.66 53 
23. 2.66 63e 

4. 3.66 73 
17. 3.66 86e 
28. 3.66 97e 

8. 4.66 108~ 

CI No 

301 
289.3 
287.3 
290.0 
293.6 
207.0 

- 

Total 

6.0 
7.3 
8.4 

Formol 

3.0 
3.8 
4.1 

:Y:: l 
5.5 
6.4 

w 

1.0 
1.2 
1.4 
1.5 
1.6 

2 
2.6 
2.7 
4.0 
4.8 
5.2 
6.0 
6.1 Odeur de nuocmom abre “k 

es) 
- 

Azote aminé 
Rapports azotés du <<premier jus x : Azoie tota, = 43.1 p. 100 

Azote ammoniacal 

Azote total 
= 14.4 p. 100 
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No 3. - Espèce : Sord~nella ebo «Hareng » (environ 11 cm) 

Quonfité : 195 kg + 65 kg de sel Température de macération : ambiante 

Composition du passon ou départ : en p. 100. 
- Humidité ., 73,4 
- Matières grasses.. ., 2,7 
- Cendres <. 
- Matières protéiques 19,l soit en azote total : 3,05 p. 100 

Mise en cuve : 28.1 .66. 
Soutirages (résultats en grammes par Iltres) 

Nombre AZde 
Date de Cl No ~ Observations 

jO”TS Total Formol NH, Aminé 
~~ 

31.1.66 3e 294,2 
10.2.66 13 11,2 52 0.7 4.5 
20.2.66 23e 14,4 7,0 1,2 5.8 

4.3.66 35e 278.5 15,9 889 1.4 7,5 
17.3.66 4Be 18,6 9,7 1,7 8.0 
38.3.66 59e 19.6 11.1 1,7 9.4 

9.4.66 me 280.8 20.4 Il,8 2.0 9.8 Arrêi de l’expérience (fuite! 
Carocther organoleptiquc 

satirfaisonts. 

Azote amIné 
Rapports azotés du « premier jus » : Arote tota, = 48,0 p, 100 

Azote ammoniacal 
Azote total 

= 9,8 p.100 

NO 4. - Espèce : Upeneus proyensis « Rouget » (environ 17 cm) 
Quanfrté : 156 kg + 52 lkg de sel Tempérafuie de macérofion : 38 OC 
Composition du poisson ou dépari : en p. 100. 

- Humidité . 73,9 
- Matières grasses.. 3,0 
- Cendres ..<.................. 
- Matières protéiques 17,s soit en azote total : 2,8 p. 100 

Mise en cuve :17.10.66. 
Soufirages (résultats en grammes par litres) 

Nombre Azo,e 
Date de c1 No Observations 

j”“TS Total Formol NH, Aminé 
~~~~ 

E 

2 
21 30 4e 301 ,o 3.6 

'Y 
31.10 14e 291 ,o 14.0 7.0 1,8 52 
10.11 24e 287,O 18.9 10.1 287 

F 
7,4 

20.11 34e 272.6 21.0 11.7 2,8 889 
t 5.12 49e 272,6 23.2 13.3 3.0 10.3 

:E 16.12 60e 271.4 24.5 14.3 3,5 10,8 Carac,ères organolept,quer 

5 30.12 74e 272.6 25.5 14,7 386 11.1 très ratirfaisonts. 
a 

g qer 13.1 88e 275.0 17.1 10.1 2.2 7,9 
z 2e 23.1 98e 291.3 10.5 5.6 1.6 4,o 

2 

Azote aminé 
Rapports azotés du << premrer ,us >> : Azote +ota, = 43.5 p.100 

Azote ammoniacaI 
Azote total = 14,l p. 100 
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No 5. - Espèce : llisho afrlcano « Rasoir » (environ 17 cm) 
Quanfrié : 160 kg + 54 kg de sel Température de macération : 38 OC 
Composition du poisson ou départ : en p. 100. 

- Humidité 74,8 
- Matières at-asses.. 3.7 
- Cendres I.. 
- Matières protéiques 17.0 soit en azote total : 2.72 p. 100 

Mise en cuve : 19.10.66. 

Dote 

24.10 
2.11 

13.11 
22.11 

5.12 
16.12 
30.12 

Soutiroaes irésultats en qrammes par litres) 

se 
14e 
25e 
34e 
47-- 
w 
72e 

310.0 
292.0 13.4 
287.0 15.4 
2762 16.5 
283,0 18.3 
275,0 19,2 
277.3 20.7 

- 

3.0 
76 
9.1 
93 

10.4 
11 ,1 
IL9 

3.4 
3,6 
3,9 
4.1 
4.2 
4,3 

482 
5.5 
5,9 
63 
6.9 
7.6 Coroct&res organoleptiquer 

déplorables. 
Arrêt de l’expérience (fuiies). 

Azote aminé 
Rapports azotés du «premier ]US » : 

Azote total 
= 36,7 p. 100 

Azote ommoniacol 

Azote total 
= 20.8 p. 100 

No 6. - Espèce : SardinelIa ourrfo «Sardine » (environ 10 cm) 
Quontiié : 153 kg + 51 kg de sel Température de mocératron : 38 OC 
Composrfwn du pinson (IU départ : en p. 100. 

- Humidité 73.1 
- Matières grasses.. 4,4 
-Cendres ..<..<............,<, 
- Mat&es protéiques . 17.0 soit en azote total : 2,72 p. 100 

Mise en cuve : 21 .10.66 

Dote 

24.10 
4.11 

14.11 
22.11 

5.12 
16.12 
30.12 

- 

I 

30 
14r 
24e 
32s 
45” 

e 

:i. 

Soutirages (résultats en grammes par htres) 

298 
292.0 
282.0 
277.0 
282,O 
278.5 
276.1 

:l 3.5 Température tombée à 29 “C 
11.4 6.2 ’ ‘52’ 1.0 

717 
rec,,fica,,on par thermosta+ 

16.0 9.2 1.5 
19.5 11.9 1,9 10.0 
21 ,o 12.0 2.0 ~ 10.0 
21.6 13.3 2.2 11.1 
22.5 13.4 2,2 11.2 Caractères organoleptique: 

très bons. Arrêf (fu,ter). 

Rapports azotés du «premier jus » : ~:~~~+~a’,“’ = 49.8 p. 100 

Azote ammoniacaI 
Azote iota1 

= 9,8 p. 100 
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Espèce : Scomber col~os « Maquereau » (environ 17 cm) 

Quantité : 171 kg + 57 kg de sel Température de mocératmn : 38 OC 

Composition du porsson ou départ : en p. 100. 
- Humidité 74.6 
- Mailères grasses.. 3,0 
-Cendres ,..,.,.................,..<,, 
- Matières protéiques 18,O soit en azote total : 2.88 p, 100 

Mise en cuve : 21 .10.66. 
Soutirages (résultats en gmmmes par litres) 

24.10 3” 
28.10 9 

4.11 14 
14.11 24 
22.11 32e 

5.12 4% 
16.12 56 
30.12 TOC 

285.5 14.7 
281 ,o 15.7 
280,& 168 
276.1 17,l 
273.2 17.5 
272,6 18.5 

7.7 1,s 62 Perte d’en” 10 I de roumure 
9.2 1.9 7,3 & 12,8 g d’azote +~+a,. 

10.0 1.9 8.1 
10,2 2.0 8.2 
10.5 2.0 8,5 Caractères orgonalepliquer 
10.9 2.0 8.9 très bans. 

Azote aminé 
Rapports ozoiér du «premier jus » : Arote +ota, = 48.1 p. 100 

Azote ammoniacol 

Azote total 
= 10,8 p. 100 

N“ 8 

Espèce : Pentonemus quinquorius « hture à barbe » (env. 18 cm) 

Quantdé : 162 kg + 54 kg de sel Jemp~rafure de macératron : 38 ‘X 

Compositron du poisson ou départ : en p, 100. 
- Humidité 70,O 
- Matières gt-asses. 9.6 
- Cendres ...<...<...,,.,,,, <,,,. 
- Matières protéiques 15.7 soit en azote total : 2,51 p. 100 

Mise en cuve : 19.11 .66. 
Soutirages (résultats en grammes par litres) 

23.11 4e 
14.12 2% 
27.12 3*e 
13.1.67 55e 

2% 
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No 9. - Espèce : Jrichiurus leplurus «ceinture » (environ 50 cm) 

Quantdé : 162 kg + 54 kg de sel Jempérofure de macérofion : 38 OC 

Composhn du powon ou départ : en p. 100. 
- Humidité 73.9 
- Matières grasses.. 4.0 
- Cendres .<.................. 
- Matières protéiques 19.0 soit en azote total : 3.04 p, 100 

MIS~ en cuve : 30.11 .66. 
Souf!rages (résultats en grammes par hes) 

4.12 
14.12 
27.12 
13.1 

Nombre 
de 

]O”r5 

3e 
13e 
26e 
43c 

CI Na 

294.0 
303,o 
298.4 
280.8 

.- 

- 

Total 

7.7 
14.4 
16.0 

- 

Azote 

Formol 

1,2 
3.6 
6.6 
8,8 

NH, 

1.2 
2.0 
1.9 

284 
4,6 
6.9 Arrét pour couse de fuite 

excers,ves. 

No 10. - Espèce : M~cropieryx chrysurus «Plat plat Médaille» (env. 7 cm) 

Quonfité : 120 kg + 40 kg de sel Jempératore ds macération : 38 OC 

Composition du poisson ou départ : en p. 100. 
- Humidité ., 74,3 
- Matières graw5, ,, 2.6 
- Cendres 4.5 
- Matières protéiques 18,4 soit en azote total : 2.94 p. 100 

Mise en cuve : 25.2.67. 
Souirroges (résultats en grammes par hes) 

T 

-1 

3e 
12e 
22e 
34e 
45s 
54e 
62e 

77 
*ne 
99 

I- 
303.0 15.8 6.9 ’ 1.5 
292.5 17.8 8.9 1.7 
286.1 18.8 10.5 2.2 
280,8 20.2 11.3 2.2 
284.3 22.1 : 11.8 2.4 
284.9 22.4 12.8 2.4 
282.0 22.7 12.8 2.5 

288.4 
2457 
221,7 L 

-1 

Aminé 
Observalionr 

5.4 Surchauffedanr Ier 4prem~err 
7.2 
8.3 

Jo""o,;,43 ‘C -38 OCà partir 

9.1 
9.4 

10.4 Caractères organoiept,ques 
10.3 très bons 

41 I r6coltér 

;;; ~ 
llI2 

10.2 9.1 1.8 2.4 6.7 6.4 41.7 38.3 I I 
~ 7.2 1.5 5.7 26.7 I 

Azote aminé 
Rapports azotés du «premier jus » : 

Azote total 
= 45.4 p. 100 

Azote ammonlacal 

Azote total 
=Il p.100 
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No 11. - E spèce : Sardinelia ebo (environ 15 cm) 
Quanidé : 85 kg + 30 kg de sel Tempérofure de mocérof!on : 38 OC 

Composifion du porsson (1” départ : en p, 100. 

- Humidité 71,5 
- Matières grasses 2,4 
- Cendres 5,s 
- Matières protéiques 20,5 soit en azote total : 3,28 p, 100 

Mise en cuve : 25.2.67. 
Souirrages (résultats en grammes par Mres) 

Nombre Azote 
Date de CI Na Obrervationr 

jours TO,01 Formol ’ NH, AlWl7é 

c 
.g 28.2 3e 293,7 16,4 6,s 1.3 5.2 Surchaufle 0 plus de 450 
P 9.3 12e 290,2 17.0 7,s 1.6 5.9 jusqu'au 1.3 38W.T opri 
2 19.3 22e 281,4 17,9 86 1.7 cetie date. 
2 31 .3 34e 282.5 20.4 9.3 x9 z 

11.4 45e 284,3 20,4 9.5 2.0 
f  

7:s 
20.4 54e 282,s 20,4 10.8 2,o 83 .% 
28.4 62e 284,3 20,6 10,9 

5 
2.2 8.7 Caractères orgonalepllq"~ 

très bons 
AI 22 I recueillis 

kJ Ier 12.5 77e 295.4 14.9 
!$ 2e 

9.2 1,4 ~ 20.4 I 
25.5 90e 259.7 10.4 6.6 1 .3 E 19,s I 

F 3e 30.5 95e 196.6 7.4 4,9 1,9 310 
2 

25 1 

Rapports azotés du « prermer jus » : Azoie +o+a,~ = 42.2 p. 100 
Azote aminé 

Azote ammoniacal 
Azote total 

= 10,7 p. 100 

NO 12. - Espèce : Otoperco awto « Frlturen (environ 16 cm) 
Quantité : 150 kg + 50 kg de sel Température de mocératmn : 38 OC 
Composition du poisson ou déporf : en p. 100. 

- Humidité 72,0 
- Matières grasses.. 3,8 
- Cendres <, <, <, 6,4 
- Matières protéiques 18,1 soft en azote total : 2,89 p, 100 

Mm en cuve : 6.3.67. 
soutirages (résultats en gmnmes par Mm) 

Nombre AZO+e 
Dote 

9,3 1 ji:s ” Na Taiol I Formol NH, Amin6 
Obrervations 

6 
3e 292.5 

L 
10,a i 5,4 2.0 3.4 

19.3 13e 292.5 15,9 
u 7.5 2,5 5.0 

31.3 
E 

25e 286.6 17,9 9,9 2.8 7.1 
11.4 3be 282.0 7.1 

'u 20.4 45e 283.1 2;:: 1 1;:: :,: 9,l 
'o> 2.5 5% 283,7 21,8 , 12,9 312 9,7 Coracfères organoleptique 

i 
8.5 ble 283.7 21.8 12,9 3.2 9,7 passables 

59.9 I recuerllir 

SI qer 22.5 78e 293,7 11.6 1 7.3 1.7 
5 2e 

56 66.2 I 
31.5 87e x33,1 10.6 6,l 1,s 4,6 

a 
37,8 I 

Azote aminé 
Rapports azotés du « premw jus » : Azote toto, = 44,5 p. 100 

Azote ammoniacal 
Azote total = 14,7 p. 100 
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No 13. - Espèce : Otoperco ourito « Friture » (environ 16 cm) 
QuantIté : 150 kg + 50 kg de sel Jempérature de macérofnn : 38” puis 44 OC 
Composition du pxsson ou départ : en p. 100. 

- Humidité 72.0 
- Matières grasses. 3.8 
- Cendres :. ....................... 6.4 
- Matières protéiques ................. 18,l sa1 en azote total : 2.89 p. 100 

Mise en cuve : 6.3.67. 

- 

9.3 3s 304.2 
19.3 13e 289.0 
31 .3 25e 286.6 
11.4 36e 285.5 
20.4 45e 285.5 

2.5 55e 280.8 
8.5 61e 283.1 

22.5 7*e 301.9 
31.5 *7e 299,5 

- 

Y7ges (ré 

Cl Na 

~sultats en grammes par Iltrei) 

l I 

TO,01 

10,o 
15.7 
18.5 
19,7 
20.2 
*1,* 
21,e 

12.4 
lO,B 

- 

Azote 

Ormol 

5.5 
7.8 
9.9 

10.1 
12,o 
12,2 
12.3 

7.8 
6.7 

1.8 3.7 38" ,urqu'au 10 jour, pu,5 
2.3 5.5 ensuite WC. e 
2.6 7,3 
26 7,5 caractères orga"olep+lq"es 
2.7 9.3 moyens (couIeuï plur belle 
2.7 9.5 quel2) 
2.9 9,4 63.8 I 

1.6 
1.3 

- 
Azore aminé 

: Azote total 
= 43.1 p. 100 

Azote ommoniacal 
Azote total 

= 13,3 p. 100 

No 14. - Espèce : li~sho @ricana « Rasoir » (environ 20 cm) 
Quanfrté : 150 kg + 50 kg de sel Température de mocérofron : 38 OC 
Composltlon du prxson ou départ : en p. 100. 

~ Humidité 75,3 
- M&ères arasses.. 2.1 
- Cendres ,-, <. 5,2 
- M&ères protéiques 17,2 mt en azote total : 2.75 p, 100 

Mise en cwe : 9.3.67. 
Soutirages (résultats en grammes par Iltres) 

g Ier 26.5 /6e 
2 2e 3.6 *‘te 
.g 3e 8.6 89e 
h 

283.1 12.3 
248.0 10.4 
228.1 7,7 

7.4 1.9 5.5 47,5 / 
4.2 48.8 I 
3.6 29.3 , 

Rapports azotés du << premier ,a » : Azote tota, = 53.4 p. 100 

Azote ammon~acal ~ = 14.5 p. 100 
Azote total 
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NO 15. - Espèce : llisha ofriicano « Rasoir» (environ 20 cm) 
Quantité : 150 kg + 50 kg de sel Température de mocérohon : 38 puis 44K 
Composition du poisson ou départ : en p, 100. 

- Humidité ,. ., ,. 75,3 
- Matières grasses.. . 2,l 
- Cendres 5,2 
- Matières protéiques 17.2 soit en azote total : 2,75 p. 100 

Mise en cuve : 9.3.67. 
Souflrages (résultats en gïnmmes par litres) 

Date 
Nombre Ax’k 

de CI Na Observaiions 
jours Total FormO NH, Aminé 

6 12.3 3e 294,8 482 186 0.8 0,8 Panne électrique de 24 h 
r 

j 
22.3 13e 294,8 12,7 5,0 2,o 3.8 
31.3 220 286.6 15.4 7.8 23 5,3 ‘WC après le IOC jovr. 
11.4 33e 286.6 16,8 10,l 2.5 7,6 

E 20.4 42r 286.6 18.1 Il,2 2.6 886 
? 2.5 52e 286.6 10.8 11.5 286 8.9 
!% 
E 

12.5 62O 286.1 19.3 13.0 289 10.1 Caractères orgonoleptiquc 

a 
médlocrer, coloratIo” pl, 
ambrée que 14 

64.3 I recueillis 

i 
Ier 26.5 76c 280.8 12,3 7,8 1.7 6.1 59.2 I 
2e 3.6 04* 237.5 7.8 4,9 2,s 2.4 49,8 I 

.; 3c 8.6 09e 228.1 76 4,5 1.8 2,7 34,3 I 

Azote aminé 
Rapports azotés du «premier jus » : - 

Azote total 
= 52,3 p. 100 

Azote ammoniacal 

Azote total 
=15 p.100 

No 16. - Espèce : Scomber colias « Maquereau » (environ 20 à 25 cm) 
Quaniité : 168 Ikg + 42 kg de sel iempéroiure de macération : 38 OC 
Composrtron du pusson ou départ : en p. 100. 

- Humidité 69,E 
- Matières grasses.. 7,6 
- Cendres 2,8 
- Matières protéiques 19,4 soit en azote total : 3,l p, 100 

Miseen cuve : 19.8.67. 
Soutirages (résultats en grammes par litres) 

Nombre AZ& 
DC& de CI No Ob9SW~tlO~S 

jours To+c, Formoi NH, Aminé 

E 
r 
t 

21. 8 3e 290.2 10.3 5.2 1,O 4.2 
.w 1. 9 14e 
8 

283.1 18,s 10.9 2,l 8.8 
11. 9 24e 

E 
276.1 20.0 12,J 2.3 10.4 

21. 9 34e 278,5 21,1 13.8 287 11.1 

F 2.10 4ie 289.0 21.8 13.9 2.7 11,2 
:%! 11.10 54c 

5 

279,6 22,2 14,2 2,8 Y,4 Caracières organoleptiquei 
19.10 62e 286,6 23.9 14.8 3,3 11.5 très bons 

a 64.8 I 

2l 7er 
?f 2e 

30.10 73e 279,6 14.7 9.6 1,9 7,7 55 I 
22.11 95* 303.6 7.6 5,7 1.9 3.8 48.5 1 

2 

,1111,_ 11,1111- 
Rapports azoiés du « premier jus » : Azotetotal = 48.1 p. 100 

Azote ammonIacaI 
Azote total = 13.8 p. 100 
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No 17. - Espèce : g, Trlglo << Grondin >> (envwon 20 0 22 cm) 
Qvanf~té : 144 kg + 36 kg de sel Température de mocérot!on : 38 “C 
Composât-on du poisson ou départ : en p. 100. 

- Humidité 72,0 
- Matières arases.. 2,l 
- Cendres .: 5.8 
- Matières protéiques 19.8 soit en azote total : 3,17 p. 100 

Mise en cuve : 22.8.67. 
Soullroges (résultats en qrammes par Mres) 

Nombre AZ& 
Dote de CI No Obrervotionr 

,O”E Tata, Forma, NH, Am,né 

8 
r F 25. 8 3e 293.1 8,2 3.8 1.6 2.2 

‘8 3. 9 12e 289.0 13.4 8.9 2.5 6.4 

E 13. 9 2le 283.7 18.8 10.3 2.7 7.6 
23. 9 31e 287.8 20.4 12.6 3.3 9.3 e 3.10 41e 280.8 21,4 13.4 3.3 10.1 ‘o> 13.10 51e 283,7 22.7 13.4 3.4 10.0 Caractères organolepllque! 

F 23.10 61e 279.6 23,l 13,9 3.9 10.0 ,rès bons 
45.8 I 
50 I 
31.2 t 
27.7 , 
21,3 I 

Azote aminé 
Rapports ozoiés du <<@m,er,~s >> : Aro+e +o+a, = 43.3 p. 100 

Azote ammoniacal 
Azote total = 16.9 p. 100 

No 18. - Espèce : Sordrnello ouriia «Sardine » (environ 19 cm) 
Qumteé : 168 kg + 42 kg de sel Tempérafure do mocérotion : 38 OC 
Composrtlon du poisson ou départ : en p. 100. 

- Humidité ., 68,7 
- Matières grasses 
- Cendres 

$,: 

- Matières protéiques 1818 soit en azote total : 3.00 p. 100 

Mise en cuve : 13.9.67. 
soutirages (résultats en gmnlmes par litres) 

Da,e Obrervationr 

8 

2 
16. 9 3c 272.0 14.4 7.8 1.2 6.6 40°C les 3 premiers jours, 

‘S 
26. 9 13e 269.1 18.3 11.4 2.2 9.2 380 oprès 

2 
6.10 23e 274.9 19.5 12.1 2.4 9.7 

16.10 33e 274.9 20.6 13.3 2.7 10.6 

? 26.10 43e 284.3 21.5 13.4 2.7 10.7 
7.11 55e 280.2 22.0 

E 
13.11 61e 279.6 22.2 

13.9 i 3.1 10,E Caractères organoleptiquer 
14.1 3.1 11.0 très bons 

81.1 I 
- 

Ier 
% 3 

25.11 73c 266.8 12.7 9.0ipp 1.9 7.1 45.3 I 
4.12 e 

v. 30 i:. 
262,1 9.2 5.4 1.3 

z3 
34.2 

z 4e 
9.12 250.4 6.6 4.7 0.9 25 1 

13.12 91s 251.5 5.3 3.6 ~ 0.7 219 18.3 I 

,>L”,I y,,,,,,c 
Rapports azotés du « premrerjos » : Arote ,o+a, = 49,s p. 100 

Azote ammoniocal 
Azote total 

= 14 p. 100 
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No 19. - Espèce : Auxrs fhozard « Cigare » (environ 25 cm) 

Quontifé : 175 kg + 35 kg de sel iempérature de macérofion : 38 OC 
Composhon du poisson (IV départ : en p. 100 

- Humidité _. . 69,l 
- Matières grasses 3,4 
- Cendres 3,l 
- Matières protéfques __, _, _. 23,9 soit en azote total : 3,83 p, 100 

Mise en cuve : 25.9.67. 
Soutirages (résultats en grammes par Iltres) 

Nombre Azote 
Date de CI Na Observahons 

jO”TS Toiol Formol NH, 1 AmIné 

6 
-c 
e 

28. 9 30 272.0 13,2 72 I#l 

'8 
9.10 14e 228,1 23.4 14.2 289 1:: 

E 
18.10 23e 238.7 24.9 14.8 1119 
30.10 35e 231,7 27.1 16.7 t: 13.6 

L! 7.11 43e 238,1 28,4 17,9 313 14.6 
* 17.11 53 245,7 30,l 18.8 3.4 

E 
25.11 61= 258,6 30.9 18.8 3.5 

15.4 Caractères orgonolep+iq"e: 
15.3 parfaits 

71,2 I 

le* 
M p 

5.12 71e 255.0 17,5 10,l 1.9 82 63,2 I 

g 3e 
15.12 e 278.5 9.7 7.3 1.5 5,8 61,3 1 
26.12 % 273,8 8,l 5.5 1.1 4,4 25 I 

z 

Azote aminé 
Rapp~ris azofés du «premier jus » : Azoie totQ, = 49.2 p. 100 

Azote ammoniacal 
Azote total ~- = Il,3 p.100 

N’J 20. - Espèce : Porocubiceps ledonoisi « Sardineau » (env. 15 cm) 
Quantdé : 148 kg + 30 kg de sel Température de macération : 38 OC 

Composition du poisson ou départ : en p. 100. 
- Humidité ,. 72.3 
- Matières grasses.. 7,3 
- Cendres 2.9 
- Matières protéiques 16,7 soit en azote total : 2,68 p. 100 

Mise en wve : 2.12.67. 
Soutirages (résultats en grammes par litres) 

Nombre AZ& 
OCIte de Cl Na Observations 

jours Total Formol NH, Aminé 

: 

2 
5.12 3e 227,0 13.6 6.1 1.5 4.6 

'i! 
15.12 19 238.7 17.1 9.6 2,1 7,5 

F 
26.12 24e 248,O 18.8 10.3 2.4 7.9 

4. 1.68 3% 249.2 19.5 11.2 2,6 

L> 15. 1 44e 255.0 20.7 12,l 2.7 9:: 
24. 1 53e 

5 

256.2 20,7 12,6 2.9 
1. 2 610 

9.7 Caroctèrer orgonaleptiquer 
258.6 21.3 13.0 289 10,l bons 

69.2 I 

g qer 

g 2e 
12.2 720 241.0 11.9 76 1.8 5.8 36.2 I 
27.2 87e 264.4 a,5 6.0 2.3 3,7 39.6 I 

2 

a,,+, nm,nP .__,” _ ,,,.,,- 
Rapports azotés du « premw jus » : Azoietotal = 47,4 p. 100 

Azote ammoniacal 
Azote total 

= 13,6 p. 100 
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NO 21. - Espèce :Têtes de thon (+ 10 p, 100 de tubes digestIfs env.) 
Quonfllé : 142 kg + 30 kg de sel Jempérofure de mocératlon : 38 OC 

Composrtion du porsson ou départ : 
- Humidité <. 
- Matières grosses.. 
- Cendres ..<................. 
~ Matières protéiques sd en azote total : 

__-,..-J-. \~ ~~~~~~ _ 

Nombre AZOte 
Date de CI Na Observations 

jours TO,Ol Formol NH, Aminé 
~~~~ 

8 r 30.11 3e 257.4 10.8 5.4 1.1 4.3 
L 
‘Z 

11.12 14e 206.7 13.9 7.5 1.7 5.8 

2 
20.12 23e 261,5 15.7 9.0 2.2 6.8 
30.12 33e 280.8 17.2 9.5 2.3 7.2 

f! 9. 1.68 43e 294.8 17.9 9.9 2.4 7.5 Caractères organoleptiquf 
!Or 19. 1 53e 291,3 18.6 10.4 2.8 7,6 bons 

E 
19. 1 63e 287.8 19.0 11,l 2.7 8,4 41.7 I 

a. 

$i qer 

Fi 2e 
9. 2 74= 299.5 11.0 6.5 1,9 4.6 40.6 I 

26. 2 9le 289,O 8.4 5.2 Xl 4.1 41,2 I 
z 

AZ& aminé 
Rapports azotés du «premier jus » : Azote toia, = 44,2 p. 100 

Azote ammonlacal 
Azote total 

= 14,2 p, 100 

No 22. - Espèce : Déchets musculaires et cutanés de thon 
Quantité : 180 kg + 40,5 kg de sel Température de mocérofion : 38 OC 

Composrtmn du porsson ou départ : en p. 100. 
- Humidité 68,3 
- Matières grasses., 3.8 
- Cendres ,. 
- Matières protéiques 21,O soit en azote total : 3.36 p. 100 

Mise en cuve : 1 .12.67. 
Soutrroges (résultats en grammes par litres) 

NOlTlbW *ro,e 
Dote de CI No Obrervationr 

jours Tokll Forma, NH, Aminé 
~~~~ 

x .k= 
e 4.12 3e 272.6 14.1 6.1 2.1 4.0 

Y! 14.12 13e 274.4 20.7 11.5 4.1 7.4 

z 
26.12 2Se 285.5 23,5 !  12.7 4.6 0.1 

3. 1.68 33c 279.6 24.6 12.8 4.8 8,O 
t 13. 1 43e 278.5 25.6 13.7 5.1 8.6 Caroctèrer orgonoleptlque 

rs 
i 

23. 1 53c 2773 26.6 14.7 5.1 9.6 bans 
1. 2 62e 291,3 27.3 15.3 5.4 9.9 34,7 I 

a ~,_- ~ ~ 

g ,er 10. 2 71e 279.6 17.9 9.6 3.7 5,9 38.8 I 
y 2e 26. 2 *7e 292.5 13.8 0,1 3.1 5,o 29.2 I 
a 

Azote aminé 
Rapports ozoiés du «premier jus » : 

AZ& total 
= 36.3 p.100 

Azote ammoniacal 

Azote total 
= 19,E p.100 
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VII. - INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 1 faqe de la cuvée no 11 donf il sera fait mentior: 

Des résultats de ces dwrs essais se dégagent 
’ a; Po~nt 4) (Graphiques na 1 et 2). 

un certain nombre de faits intéressants, dont II 3) Un chauffage à 380 puis 0 440 après 10 jours 

faudra tenir compte pour assurer le succès et la (cas des essais 13 et 15) ne semble pas apporter 

rentabilité d’une industrie saumurière en Côte- grand-chose de plus qu’un chauffage perma- 

d’ivoire : rient à 380, le taux d’azote aminé final est même 
dus faible. Par contre. les caractères oraano- 
ieptiques des premiers jus semblent Iégèr&xnt 
supérieurs : couleur plus ambrée, odeur plus 
agréable (ou moins désagréable) que dans le 
cas du chauffage à 380. 

1) La marche de I’autolyse à température 
ambiante est très lente ; par exemple Otoperco 
no 2 a mis 108 jours pour atteindre 16 g d’azote 
total par litre. 

D’autre part, le parfum caractéristique du 
nuoc-mom apparaÎt très lentement, voire pas 
du tout. A ce sujet, on sait depuis les travaux 
de BOEZ et GUILLERM que cet arôme <<SUI 
generis» est surtout dû à la présence de cer- 
tains germes anaérobies, qui agissent dès les 
premiers jours de I’autolyse, au sein de la chair 
musculaire des poissons, alors que le taux de 
sel n’est pas encore trop élevé. 

On peut penser dès lors, que lorsque la tem- 
pérature de macéraiion est trop basse, cette 
action bactérienne est considérablement ralen- 
tie, et par la suite, la teneur en sel s’étant élevée 
graduellement à l’intérieur des muscles encore 
non digérés, l’action bactérenne ne s’effectue 
plus dans de bonnes conditions. 

Ce qui explique sans doute pourquoi le nuoc- 
mom na 2 mis en route par une température 
ambiante moyenne de l’ordre de 25oC n’a 
jamais pu acquérir le fumet caractéristique. 
(Toutefois, il y  a également là un caractère d’es- 
pète comme nous le verrons plus loin.) La cuvée 
no 3 Q donné de meilleurs résultats, car la tem- 
pérature ambiante éialt un peu plus élevée au 
moment de la mise en macération. 

2) Par un chauffage léger à 38 QC, la marche 
de I’autolyse est tri;s rapide et les résultats sont 
dans l’ensemble excellents. 

Par exemple, Dioperco no 12 a atteint 12 g 
d’azotetotal parIitreenSjourset16g en 14~our5, 
contre respectivement 58 jours et 108 jours pour 
Ofoperca no 2 qui macérait à température 
ambiante. 

4) Du fait d’un fonciionnement défectueux du 
thermostat, la cuvée no 11 a été surchauffée ou 

Graphique no I FRITURE 

“F I 3BOC 
en 4 
p.litre 8 2 tempemture ambiante 25-27’~. 

De même, Sardinelia ebo “0 11 a otfelni 20 g 
d’azote total par litre en 32 jours Contre 67 jours 
pour Sordrnello eba no 3, bien que dans ce dernier 
cas les poissons soient neitement plus petits. 

Les courbes 1 et 2 font nettement ressortir les 
différences dans la progression du taux d’azote 
total de ces saumures (malgré l’incident de chauf- 
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départ à plus de 45 OC et la cuvée n” 10 égale- 
ment, quoique 0 une température nettement plus 
basse, de l’ordre de 43 OC. 

Ce chauffage excewf prématuré semble don- 
ner un <<coup de fouet >> appréaable à I’accro~s- 
sement de l’azote total soluble, mais on atteint 
rapidement un taux limite qui finalement n’est 
pas très élevé. 

En effet : Sardinelia eba no 11 a 16,4 g d’azote 
total par litre au bout de 3 jours. chiffre consi- 
dérable, mais reste 0 20,6 g au bout de 65 J~U~S. 

Micropteryx no 10 a 15,8 g d’azote total au 
3e jour et 22,7 g au 62e jour, ce qui n’est pas 
extraordinaire après des débuts aussi promet- 
teurs. 

De même, ce chauffage excessif freine la 
progression de l’azote des aminoacldes. en 
effet si nous prenons toujours Sardinelia ebanoll, 

Azote aminé 
nous voyons que le rapport Àzo+e +o+al est de 

42,2 p. 100 pour le premier ,us alors que pour 
Sardinefia eba na 3 le même rapport est de 
48.0 p. 100 (bien sûr il ne s’agit pas de poissons 
du même lot, mais de poissons de même espèce, 
à composition très voisine). 

En somme, si l’on veut tenter une interpréta- 
tion de ces faits (particukrement nets dans le 
as no Il), il semble bien que les « protéinaser », 
catalysant l’hydrolyse des grosses molécules de 
protéines. sonf stimulées pendanf un certain 
temps, assez bref d’ailleurs, par un chauffage 
à 450. alors que les enzymes catalysant les der- 
niers stades de la digestion sont partiellement 
inactivés par ce même chauffage... 

5) En ce qu! concerne l’azote ommomacal en 
tant qu’indice d’altération, il faut noter que si 
les textes officiels considèrent comme occep- 
tables les nvoc-mam ayant jusqu’à 50 p. 100 
de l’azote formol sous cette forme, II ressort de 
nos esms que ce chiffre est très libéral. II est 
caractéristique de voir que tous nos nuoc-mom 
sont très en deçh de ce chiffre. Le plus médiocre 
de tous, le no 5, arr,ve à 36 D. 100 seulement. 

A;& ammoniacal 
Si l’on considère le rapport -xomae 

il est pour ce dernier de 20.8 p. 100 et pour I’en- 
semble de nos essais il varie de 10 0 17 p. 100 
pour les poissons entiers et il attelnt 19,8 pour 
les déchets musculaires de thon. Selon PEIRIER 

et NGUYEN-Kim-Kinh ce dernier rapport doit 
être de 13 à 15 p. 100 en général. 

Nous avons eu I’occas~on d’analyser un nuoc- 
mom pollué, à odeur putride insoutenable, 

Azote ammo~iacal 
50” rapport ~A;oteformol n’était que de 

Azote ammonlacal 
37 p, 100 et son rapport - ~~~,.- étoit 

Azote total 
de 25.5 p. 100. 

En somme, nous pensons qu’il est nécessaire 
de se serv,r de ces 2 rapporfs comme moyen 
d’appréciation. En première approximation, on 
peut admettre que des nuoc-mam ayant à la fois 

Azote ommonlacal 
un rapport --A~o~f~~~-~ supérieur à 

Azoie ommoniocal 
35 p. 100 et “Il rapport Azotei&r-m supé- 

rieur à 20 p. 100 doivent être considérés, uu 
mieux, comme des produits de qualité médiocre. 

6) II est généralement admis que la quantité 
de sel nécessaire à la bonne marche de la macé- 
ration doit être de 1 partie pour 3 porfies de 
poissons : c’est cette proportion qui a été adop- 
tée pour les 15 premières cuvées, mais ensuite 
le rapport a été réduit à 1/4 ; et même à II5 dans 
le cas du «CIgare » et « Sardineau ». 

II ressort des résultats que cette dernière pro- 
por+~on convient parfaitement quand le palsson 
mis à macérer est en bon état. 

Dans les premiers jus recueillis, le taux de 
«chlorures» n’a jamais été inférieur à 250 g 
par litre, ce qui est très suffisant pour assurer 
une bonne conservation. 

7) SI l’on fait un classement des différents 
« premiers jus » à 380 (provenant de cuvées non 
fukkes) en fonction de la concentration en azote 
total par Iltre, on trouve : 

No 1 <<Cigare>> avec 30,9 g 
No 2 <<Muscles de thon >> 27,3 
NO 3 «Rouget>> 2S,5 - 
No 4 <<Maquereau >> 23,9 
N  ̂ 5 <<Grondin >> 23,l - 
No 6 <<MédalIle >> 22,4 
No 7 «Sardine» 22,2 
No 8 << Friture >> 21,8 
No 9 <<Sard~neau » 21.3 
NO 10 << Hareng >> 20.6 
No 11 K Rasar >> 19.3 
No 12 <<Têtes de thon a> 19,o - 
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L’eau du nuoc-mom étant uniquement le résul- 
tat de l’exsudation du passon. la concentra- 
tion azotée au litre doit être logiquement d’au- 
tant plus forte que les poissons mis à macérer 
sont plus riches en matières protéiques, peu 
hydraté5 et peu gras... Ceci est particulièrement 
net pour les extrêmes : «cigare» et muscles 
de thon satisfont pleinement à cette condition, 
tandis qu’à l’inverse, le ~~SOIT est le poisson le 
plu5 hydraté et le plu5 pauvre en protides... 
Le phénomène est moins net pour les intermé- 
diolres. ce qui est normal, car d’outres facteurs 
interviennent fatalement dans la détermination 
de ce taux azoté. 

8) L’un des objecilfs de nos essais étalt d’éta- 
blir les rendement5 des diverses macérations, 
malheureusement, par suite des fultes plus ou 
moins importantes des cuves en bois, c’est seule- 
ment à partir de l’essai no 10, c’est-à-dlre à 
partir de I’utllisation de cuves en tôle wtrifiée, 
que ces rendement5 ont pu être calculés. 

Mais qu’entend-on par rendement ! On peut 
en effet en envisager 2 types : le rendement 
azoté «théorique » et le rendement azoté « pra- 
tique ». 

a) Rendement azoié théorique : 

II s’exprune par le rapport : 

Azote récupéré dans le ,us 
Azote disponbleizt 

Ce rendement très Intéressant sur le plan 
théorique est malheureusement d’une valeur 
relative, en effet, si la précislon du dosage de 
l’azote total dans le jus est bonne, établir le 
taux d’azote disponible dans une masse de pois- 
sons est plus aléatoire. car il est beaucoup plus 
difficile d’y prélever pour analyse une partie 
réellement aliquote... quoi qlJ’il en soit, les ren- 
dements théorique5 sont les suivants : 

No 1 <<MédatIle>> (no 10) 68,6 p.100 
No 2 << Rasar>> (1~15) 63,5 - 
NO 3 « Rasoir » (no14) 63,l - 
NO 4 «Cigare» (n"19) 61,2 - 
No 5 c Friture>> (n”13) 60,3 - 
Na 6 i « Friture » 

! «Sardine » 
(n012) 58.9 - 
(no 18) 

NO 7 « Grondin » 

i 

(Iv17) 
« Sardineau » (no 20) 56,6 - 

NO 8 <<Maquereau >> (~'16) 53,2 - 

No 9 <<Hareng>> (n011) 41.4 - 
N” 10 <<Muiclesdethonx (““22) 338 - 

Remorques : 

Dans l’ensemble, ces rendements ne paraissent 
pas extraordinaires, mais II faut tenir compte 
du fait que, 51 dans les conditions traditionnelles, 
(1” Viet-nom, les macéraiions durent de 10 mois 
à 1 an, dans nos essais le « premier jus » était 
soutiré au bout de 2 mois environ, et les 2 ou 
3 rinçages dons un délai de 1 mois ; la digestion 
avait donc une durée globale de 3 mois seule- 
ment, délai compatible avec la rentablhié indus- 
trielle et envisagé de ce fait pour la future 
FINUMA. 

Le meilleur résultat est obtenu par la médaille, 
ce qui est logique, car II s’agit du plus petit des 
poissons testés. Le plus mouvais est celui des 
muscles de ton avec 33.8 p. ICO. Toutefois. un 
3e lessivage (qui n’a pu être pratiqué par suite 
d’une fausse manceuvre) aumt certainement 
permis de récupérer encore une vingtaine de 
litres à 8 ou 9 g d’azote au moins, ce qui aurait 
porté le rendement aux alentours de 37 p. 100 
environ, chiffre faible de toutes façons... Ce ren- 
dement déplorables’explique d’ailleurs en raison 
de l’absence totale d’enzymes digestlfs dans cette 
cuvée : la digestion est uniquement le fait des 
« catheptases » musculaires, réputées maris 
actives, et des enzymes d’origine bactérIenne. 

Le rendement, très fable également, de la 
cuvée de cc hareng >> no 11 ne peut guère s’exm 
pliquer que par l’action néfaste de la surchauffe 
anormale du début de la macération, qui aurait, 
après une stlmulotion passagère, détruit une 
bonne partie du stock diastasique. II n’est pos 
douteux que dans des conditions normales. le 
rendement aurait été très supérieur. 

b) Rendement azoté «pratique » : 

Plus intéressant sui- le plan pratique, ce ren- 
dement est représenté par le volume de nuoc- 
mom commercial, à 15 g d’azote total par litre, 
obtenu par le kilogramme de poisson. 

Les rendements pratiques sont les suivants : 

No 1 «Cigare » 
No 2 «Médaille» 

NO 3 
/ << Rosar >> 
1 « Sardine » 

No 4 « Rasoir » 
NO 5 «Grondin )> 

(~19) 1,561 
(IlO 10) 1.34. 

Cn015) ,,17. 
(no 18) 
(n”14) 1,16- 
(nO17) 1,15 - 
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No 6 «Friture » (W13) 1.13. 
No 7 <<Maquereau >> (~16) 1.12. 
No 8 « Friture » (n012) l,lO- 
No 9 <<Sard~neau >> (rIO 20) 1,Ol - 
NO 10 << Hareng >> (W 11) 0.91 

i « Muscles de thon » 
No ” ! <<Têtes de thon >> 

(no 22) o,76 
(no 21) 

Sur le plan pratique, le «cigare » est donc le 
plus rentable (en dehors de toute considération 
de prix, bien entendu), mais la «médaille 
occupe encore un très bon rang. 

II est remarquable de constater que les 2 cuvées 
de thon ont donné le même rendement. bien 
que très différentes... Dans les conditions indus- 
trielles, il n’est pas douteuxquel’odlonction d’une 
faible proportion de tubes dIgestIfs aux déchets 
musculaires accroitrait le rendement notable- 
ment. L’utilisation des têtes, qui représentent 
un grand volume pour une faible proportion 
d’azote, ne se justifie que 51 l’on dispose de cuves 
inutilisées, en raison du manque prolongé de 
toute autre matière première plus valable. 

Compte tenu de son bas prix, le «rasoir» 
qui o un assez bon rendement semble donc inté- 
ressant, malheureusement, le point 9 vendra 
infirmer cette opinion favorable. 

9) Sur le plan des caractères organoleptiques, 
51 l’on néglige les cuvées arrêtées prématuré- 
ment pour couse de fuites. on peut faire le clas- 
sement suivant des «premier jus » : 

NO 1 « Cigare » 
( « Rouget » 

No 2 j <<Grondin >> 
( «Médaille » 

<< Sardinelies >> 

<<Muscles de thon » 

Par contre, le no 5 est nettement inférieur car 
fade. 

Enfin, le no 6 est 0 la Ihmite de l’utilisation, 
même 51 sa teneur en azote ammoniacal est 
faible. comme dans les cuvées 14 et 15 : II y  a 
donc là un caractère spécr,fique d+voroble très 
net. 

Ce classement est bien entendu subjectif, el 
surtout les écarts entre chaque groupe sont In& 
gaux, En fait, les “0s 1, 2. 3, 4 sont tous très 
bons, le no 1 est assez nettement détaché, mois 
les no8 2, 3, 4 sont proches les uns des autres. 

VIII. -CONCLUSION 

Les conclusions des analyses peuvent se résu- 
mer ainsi : 

1) Il est possible de faire d’excellents nuoc- 
mom à portlr de passons du Golfe de Guinée. 

2) Latempératureamblantede laCôte-d’lvo~re 
Est insuftÎsante pour permettre la macération 
ions chauffage dans les délais compatibles avec 
la rentabilité industrielle. 

3) Une température de macération de 38oC 
est suffisante pour obtenir de bons résultats, 
dans un délai global de 90 ,ouïs environ. 

4) Parmi les poissons pouvant être pêchés en 
gronde quantlté à Abidjan, sont particulièrement 
recommandés : 

Micropteryx chrysurus de petite taille : la 
x médalllen. 

Auws ihozord de petite taille : le «cigare». 

Jrlgla sp. : le <<grondin >>. 

Sordrnello eba et Sardrnelloowto : lessord~nelles 
appelées localement a hareng » et «sardine ». 

Scomber colms de petite taille : le «maque- 
reau ». 

Porocubrceps iedanoisl : le « sardineau ». 

(B~en entendu. il est certain que d’autres 
espkes pourralent donner d’aussi bons résultats, 
ma15 elles n’ont pas pu être expérimentées.) 

5) sont 0 éwter : 

Oioperca ounto, la «friture» qui donne un 
nuoc-mam utlllsable rno15 très fade. 

liahi ofricana. le « rasoir » qui donne un nuoc- 
mom à odeur et à goût désagréables. 

6) Déchets musculaires de thon et têtes de 
thon accompagnées d’une faible proportlon de 
tubes digestifs. sont parfaitement récupérables 
et fournissent de bons nuoc-mam. 
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SUMMARY 

The authors indicote the employed equipmenl and fhe selecied specles, ihey 
define the purrued obycts ond give the chronology ond the coniral ofenperi- 

mentotions. F~nolly, ihey explain Ihe analpis results, rfated tn 22 tables. 
TO conclude, it is possible to moke very good nuoc-mom with Guinea Gulf 

firher.Alempero+vre 0f38~C. above ombient temperoture, is enough +o obtain, 
goad resu1~s. in 90 dayr about. The advised specles are : Micropferyxchyrsurus, 
Auxir tharorti, Trigia SP., Sordineiia ebo, Sardinelia ourio. Scomber colios, Para- 

chiceps iedooois~. 
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Analyse : 

A 50 ml de lo dilution de nuoc-mom ou $ plac& dans 

une fiole joug& de 100 ml on ajoule 1 ml de phénol 
phtalélne, 2 grommer de chlorure de baryum puis envi- 
ron 5 ml de la solution de barvte. On omène le contenu 
de IQ fiole à 100 ml, on agite, Lt an laisse 15 minuier au 
repos. On filtre, puis on prélève 2 fois 25 ml, p 
céder à 2 tftrages. On neutralise chaque pr6lSvement 

Soi+ n le nombre de millllltrer d’acide utillrér. l’azote 
ammon~ocol en grammes par litre de nuoc-mom es1 
donné par : 

n x 0.56 

Les chlarurer sont titrés par la m6thode classique de 
CHARPENTIER el VOLHARD. 

Rkctifr : 

1) Acide nitrique pur. 

2) Solution soturke d’alun de fer et d’ammonium. 

ou moyen d’acide chlorhydrique g en contrôlant ou 

phmèire, puis on ajoute 10 ml de formol dons choque. 

On ajoute. PUIS on +ltre avec une solution de soude ,“, 

les 2 jusqu’à obfenhon du Ph 9. 
Soit n et n’ les nombres de ml nécersa~res pour les 

2 prélèvements, l’mote titrable au formol est donne, en 
grommer par htre de nvoc-mam, par la formule : 

n+ n’ 
~ x 2.24 

2 

3) Azote ammooiacoi. 

4) Solution de nitrate d’argent 7”, 

Analyse : 

- 5 ml de la solution d’alun, 
-10 ml d’acide nitrique, 
- 60 ml de 10 solulion de Mrate d’argent. 

On complèle à 200 avec de l’eau distillée. on filtre et 
l’on dore sur 100 ml de filIran+ au moyen de Io solution 
de su,facyono+e So,, n ICI quant114 de ml de SuKocyonate 
nécesmre, la kneur en chlorures en grammes de CINa 
par I~+re est donnée par : 

(30-n) x 11.7 
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&Y. Elev. MM ~6,. Pays VO~., 1969. 22. 2 (m-284) 

Étude sur la composition du « nuoc-mam » 
de Côte-d’Ivoire 

par R. RIVIERE 
owc 10 collaboration technique de G. DUBROCA 

Le nuoc-mam, résultat de la macération de que la pêche a pris un essor Important depuis 
poisson dans une solution concentrée de chlo- quelques années, et ce développement de la 
rure de sodium, est principalement une solution pêche o eu pour conséquence d’amener sur le 
sak de peptides et d’acides aminés provenant port d’Abid)an une quantlté Importante de pois- 
de I’autolyse des protéines des poussons sous sons divers dont certaines espèces ne sont pas 
l’action de germes anoérobles et d’enzymes. consommées par la population. De plus, la 

L’origine de la fabrication de ce produit. mise en conserve du thon lasse chaque année 
spkcifiquement vietnamien, est inconnue. mois plusieurs centanes de tonnes de déchets. 
il est certo~n qu’il y  est consommé depuis plu- Devant les volumes sons cesse crassant de 
sieurs siècles. Le nuoc-mom est, avec le TN*, une produits disponibles et mutlllsés. a été lancée la 
nécessité pour le vletnamlen pour qui il n’est fabrlcatlon Industrielle d’un autolysat de POIS- 
pas de repas sans nuoc-mam. Il constitue. pour sons qui. faute d’appellation originale correcte. 
ces populations, une des prmc~pales sourcesde a clé dénommé « nuoc-mom » par analogie 
protéines. avec le condiment wtnomlen. auquel II res- 

Une certaine analogie de régime en Côte- , semble, par sa technologie et sa nature. 
d’ivoire, caractérisé par une carence protéique Parallèlement, le Laboratoire des Pêches de 
et une prédominance de céréales et de farineux. la Côte-d’lvolre o entreprls, a” COU~-s de ces 
a fait naître l’idée qu’il devalt être possible de trois dernhères années. divers essais de fabri- 
mettre 0 profit l’énorme réservar de poissons cation (1) au moyen de dlfférentes espèces de 
que constitue le Golfe de Guinée. C’est ainsl poussons et de déchets de thon et le Laboratoire 
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de Nutrition de 1’1, E. M. V. T. a été amené à 
prêter 50” concours à cette étude ; son rôle 
conslstoit à effectuer l’analyse chimique des auto- 
lysots provenant des différents essais, afin de 
dlsposer de données, qu, jointes aux qualltés 
organoleptiques, permettront de déterminer la 
meilleure technique à utllwr et la matière 
première la plus apte à fournir à l’échelle 
industrielle un nuoc-mam de qualité répondant 
aux normes couramment admises. 

Un cerkxn nombre de dosages avaient déjà 
été réalisés à Abidjan et les analyses demandées 
concernaient princIpalement des acides aminés ; 
mais d’autres déterminations ont également été 
effectuées de façon à compléter l’étude. En outre, 
les éléments dosés par le Laboratoire des Pêches 
ont été à nouve~lu recherchés, les prises d’essai 
étant faites au même moment et dans les mêmes 
conditions que celles qui étalent destinées aux 
déterminations d’acides aminés. II a pu être 
constaté, en effet, par des analyses répétées sur 
le même produit, après des durées de conser- 
vatlon variables, que ces nuoc-mam n’étaient 
pas des produits entièrement stoblllsés, qu’ils 
étalent en évolution constante, et que la compo~ 
sition, principalement en ce qui concerne les 
acides aminés et les différentes formes d’azote, 
variait d’une analyse à l’outre, dans des pro- 
portions, certes peu importantes, mais toutefois 
non négligeables. 

C’est donc la ra~son pour laquelle cette tech- 
nique a été adoptée de façon à supprimer l’in- 
fluence de cette évolution ans, que des condl- 
tiens extérieures et à permettre le calcul de 
certains rapports. 

1. -MATÉRIEL ET MÉTHODES 

A) Matériel 

Au Vietnam les passons de mer qui servent 
à l’industrie du nuoc-mom appartiennent en 
général auxfamllles des Clupéidés et des Caran- 
gidés, les poissons les plus estimés étant : 

Decopterus Rosselii, Rupp ; 
Caronx Kurro, c. v. ; 
Siolephorus Commenont, Lacep ; 
Engraulis Commenonionus, Lacep. 

Le Golfe de Guinée ne contenant pas ces 
espèces, le Laborotolre des Pêches a dû néces- 

sairement avoir recours aux espèces /es plus 
communément pêchées à Abldjnn. 

22 esas ont été réalIs& à Abidjan. Parmi 
ceux-ci, quelques-uns n’ont pu être menés à 
bon terme par suite d’incidents techniques. 
D’autres ne présentaient pas de caractères orgo- 
noleptiques suftkmment sotlsfaisants. 14 échan- 
tillons ont été expédiés pour analyse. 

Les échantillons correspondaient aux essais 
swvants : 

Essai no 4 : Upeneus prayensis (x Rouget ») 
de 17 cm ewron. Mise en cuve le17.10.66. 
-Soutirage le 30.12.66. 

Essor n̂  5 : lfisha ofricana (cc Plat-plat rasoir n), 
de 17 cm enwron. Mise en cuve le19.10.66. 
-Soutirage le 30.12 66. 

Essm no 6 : Sordrneflo aur~fa (cc Sardine a) de 
10 cm environ. Mise en c& le 21 .‘li 66. 
-Soutirage le 30.12.66. 

Essai no 7 : Scomber COII~S (cc Maquereau n) 
de 17 cm environ. Mise en cuve le 21,10.66. 
-Soutirage le 30.12.66. 

Ces 4 premiers essa ont été réalisés en cuves 
de bois à une température de macération de 
38K pendant 70 à 74 jours. 

Essai no 10 : Micropieryx chrysurus (cc Plat- 
plat médaille ») de 8 cm environ. Mise en cuve 
le 25.2.67. -SoutIrage le 28.4.67. 

tsm no 12 : Otoperca ourito (K Friture a) de 
16 cm environ. Mise en cuve le 25.2.67.- Souti- 
rage le 28.4.67. 

Essai no 16 : Scomber cofias de 20 0 25 cm. 
M1seencu”ele19.8.67.-Soutlragele19.10 67. 

Essor IV 17 : Jrigla «Grondin » de 20 à 22 cm. 
Miseencuvele22.8.67.-Soutlragele23.10.67. 

Essor no 18 : SardinelIa ourito de 19 cm environ. 
Miseencuvele13.9.67.-Sout~ragele13.11.67. 

Essor no 19 : Auxis ihozard («Cigare») de 
25 cm environ. Mise en cuve le 25 9.67. -Saut+ 
rage le 25.11 67. 

Essor no 20 : Porocubiceps ledanorsi (~Sardi- 
neou>>) de 15 cm environ. Mise en cuve le 
2.12 67. ~ Soutirage le 1 .2.68. 

Essai “0 21 : Têtes de thon additionnées d’en- 
viron 10 p. 100 de tubes digestifs. Mise en cuve 
le 27.11.67. - SoutIrage le 29.1 .68. 

Essai no 22 : Déchets musculaires et cutanés 
de thon. Mise en cuve le 1 .12.67. ~ Soutirage 
le 1 .2.68. 
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Tous ces essais ont été faits en cuves de tôle 
vitrifiée. la température de mocératlon étant 
maintenue constamment 0 380 pendant une durée 
un peu plus courte que lors de la première série 
(61 à 63 jours). 

Deux autres nuoc-mam ont également été ana- 
lysés. L’un de ceux-c consiste en un échantillon 
de produit fabriqué à l’échelon industriel et 
commercialisé en Côte-d’lvare. II est préparé 
principalement à partlr de déchets de thon pro- 
venant de l’industrie de la conserve. Après un 
‘le’ soutirage pratiqué au bout de 2 mois enwron 
de macération, de l’eau salée est ajoutée dans 
la cuve. et la macération est poursuivie pendant 
une dizaine de jours. Un 2e soutIrage est effec- 
tué et I’opératlon de r~nc,age est répétée de façon 
à permettre un 3e soutirage 15 jours plus tard. 
Les JUS obtenus par ces soutirages successifs 
sont mélangés au premier en proportlons défi- 
nies afin de fournir des nuoc-mam titrant une 
quantlté déterminée d’azote totale par litre. 

Le dernier échantillon. un nuoc-mam du com- 
merce (Phu-Quoc de Ire qualité) fabriqué au 
Vietnam, a été analysé pour servir d’élément 
de comparaison. La technologie de ce produit, 
ainsi que les espèces de poissons ayant serw 
à sa prbparation ne sont pas connues. 

B) Méthodes 

Les dosages ont porté sur les él&ments sui- 
vants : 

- Extrait sec - Cendres totales - Chlorures 
- Phosphore - Calcium - Magnésium - 
Potassium-Sodium-InsolubleChlorhydrlque. 

-Azote total - Azote ammonlacal - Azote 
formol - Urée - Créotinine - Bloc xantho- 
urique. 

- PH 
-Acides aminés libres et acides aminés 

totaux après hydrolyse. 

Les prises d’essai ont été foltes volumétrique- 
ment, par plpettage du liquide préalablement 
amené à 2OoC et filtré sur creuset filtrani à 
plaque de verre frltté de porosité 2. 

Seul, le dosage de l’insoluble chlorhydrique 
o été réalisé sur du nuoc-mam non filtré. 

TOUS les dosages sont effectués en double. 

1) Extrait sec. 

Evaporailon de 5 ml de nuoc-mam, dans des 
capsules tarées de 55 mm de diamètre, en silice 
translucide, placées pendant 6 heures sur un 
bain-marie à extrait sec - et ensuite pendant 
2 heures dans une étuve à 103-105~. L’extrait 
est pesé après refroidwement dans un dessicca- 
teur. 

2) Cendres totales 

Incinération de I’extralt sec. pendant une nuit, 
dons un four 0 moufle réglé à 5200 ; pesée des 
cendres après refroidissement dans un dessic- 
cateur. 

3) Cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique. 

Méthode officielle sur 5 ml de nuoc-mam non 
filtré. 

4) Chlorures. 

Méthode sulfocyano-argentlmétrlque classique 
de CHARPENTIER et VOLHARD, effectuée direc- 
tement sur le nuoc-mam. après défécation par 
le ferrocyanure de z,nc. 

Les résultats sont exprimés en chlorure de 
sodium. 

5) Phosphore. 

Méthode de MISSON. Dosage calorimétrique, 
à 430 ml”, du complexe ,aune de phosphovana- 
domolybdate d’ammonium formé par le phos- 
phore et le nltrovanadomolybdate d’ammo- 
“l”rn. 

Le dosage du phosphore. comme celui des 
catlons suivants, est effectué wr les solutions 
préparées à parhr des cendres totales au moyen 
d’HCI pur et de NO,H à 10 p. 100. 

6) Calcium. 

Une portle des dosages a été effectuée par 
la méthode complexométrlque, au moyen du 
Complexon Ill (sel disodique de l’acide éthylène- 
diamine iétracétlque) en utilisant comme indi- 
cateur, 10 calcé1ne. 

A pH alcalin. en présence de calcium. la 
calcéine forme un complexe fluorescent. L’E. D. 
T. A. déplace le calcium du complexe pour for- 
mer un chélate non fluorescent. Le titrage est 
effectué sous rayonnement ultra-vlolet de 254 mu. 
(lampe CAMAG) : le complexon est ajouté, à la 
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burette, au complexe calcium-colcélne jusqu’à 
cessation de la fluorescence. 

L’autre partie a été réalisée par spectropho- 
tométrie d’absorption atomique. 

7) Potassium et sodium. 

Dosage par photométrie de flamme (émis- 
sion). 

8) Magnésium. 

Dosage par spectrophotométrie d’absorption 
atomique. 

9) Azote total. 

Dosage par la méthode de KJELDAHL sur 
1 ml de nuoc-mam. Minéralisation par 20 ml 
d’acide sulfurique concentré et environ 2 g de 
catalyseur composé de sulfate de potawum, 
sulfate de cwvre et oxyde rouge de mercure. 
Le distlllat est recueilli dans une solution d’acide 
borique à 4 p. 100 et I’ammonrac est dosé par 
une solution titrée d’acide sulfurique en présence 
de colorant de Tashiro. 

10) Azote ammoniocal. 

Dosage par distillation de l’ammoniac. L’am- 
moniac est déplacé de 50 ml d’une dilution 
au 1/2Oe de nuoc-mam, par une solution saturée 
de carbonate de lithium colorée par de la 
phénol-phaléine, et est entraîné par un courant 
de vapeur d’eau. Le distillat est recueilli dans 
une fiole à vide (où l’on crée un léger vide pour 
faclllter l’entraînement) contenant une solution 
d’acide borique à 4 p. 100. additionnée de colo- 
rant de Tashiro. La distillation dure 30 minutes 
et l’ammoniac est dosé par une solution titrée 
d’acide sulfurique (NIlO). 

11) Azote titrable au formol. 

Dosage par la méthode de SORENSEN, modi- 
fié par EFFRONT (4). Dans une fiole jaugée 
de 100 ml, sont versés successivement : 

- 2.5 ml de nuoc-mam (50 ml d’une dilution 
0” 1 jzoe), 

-1 ml de phénol-phtaléine à 1 p. 100 dans 
l’alcool à 500, 

- 2 g de chlorure de Baryum, 

et une quantité de solution saturée de baryte 
dans l’alcool méthylique jusqu’à obtenir une colo- 
ration rouge : un excès de 5 ml est enwte 

ajouté. et la fiole est complétée avec de l’eau 
distillée, agitée wgoureusement, puis laissée CIU 
repos 15 minutes. Le contenu de la fiole est 
ensuite filtré. 

25 ml de filtrot sont versés dans un bécher et 
de l’acide chlorhydrique N/I0 est ajouté jusqu’à 
pH = 7, mesuré au pH mètre, puis 10 ml d’une 
solution de formol neutralisé. 

Le bécher est agité et le titrage est effectué 
au moyen de soude N/I0 jusqu’à pH = 9. - Soit 
n ml de soude utilisé. La quantité d’azote titrable 
au formol est égale à n x 2,24 g/l de nuoc- 
mam. 

12) urée. 

2 méthodes de dosage ont été essayées : 

a) Dosage par le xonfhydrol. 
b) Dosage par I’hi/pobrom~ie. 

a) La Ire méthode, essayée sur 10 ml de nuoc- 
mam pur, n’a donné aucun résultat. La très forte 
concentration en chlorure de sodium est très 
vraisemblablement la cause de cet échec. En 
effet, unedéfécat~on préalableà l’acétate basique 
de plomb n’a pas permis d’obtenir de résultats 
plus tangibles. Peut-être un passage préalable 
wr colonne de permutite ou d’amberlite, pour 
déminéraliser la solution, rendrait-il possible le 
dosage, mais la substance restante était insuf- 
hante pour faire cet essa,. 

b) Dosage de l’urée par i’hypobromiie. 

La méthode de microdosage de l’urée dans 
le sang a été adaptée pour permettre I’utlllsa- 
tion de I’uréomètre L. G. 

Cette méthode préconw une défécation par 
I’oclde trichloracétique à 20 p. 100. Or, les 
nuoc-mam n’ont donné aucun préclplté. La 
méthode sulvonte o ainsi été adaptée : 

-Vérifier ou préalable que le nuoc-mom 
ne précipite pas par l’acide trlchloracétlque. 

- L’hypobromite déplaçant l’azote ammonia- 
cal en même temps que l’azote urélque, la prise 
d’essai p varie, selon la quantité d’ammoniac 
dosée précédemment, de 0,l ml (1 ml d’une 
dilution au 1~10~) pour4g/l d’azote ammoniacaI 
environ, à 0,25 ml (1 ml d’une dilution au 1/4) 
pour 2 g/l d’azote ammoniacaI. 

-Placer l’échantillon dans le corps de 
I’uréomètre ; a]outer 1 ml de lessive de soude à 
50 p. 100 et de l’eau distillée jusqu’à 2-3 cm du 
bord supérieur du corps de l’appareil. 
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-Adapter et enfoncer le piston, le robinel 1 14) Créatinine. 
étant ouvert. de telle façon que le liquide rem- 
plisse complètement le tube surmontant lerobInet. 

- Retourner l’appareil sur une cupule conte- 
nant I’hypobromite de soude préparé cm moment 
de l’emploi. Aspirer 2 0 3 ml de réoctlf ; fermer 
le robinet. - Attendre 30 minutes en agItant 
de temps en temps, et lire le volume Y en ml de 
gaz dégagé. 

Le taux d’azote uréique en 

g/l =1,25:-Azote ammoniacal 

60 
Urée g/l = azote uréique x is 

/ 
Remorques : 

Les nuoc-mam contiennent une grande quon- 
tités d’ions chlorure qui sont portlellement oxydés 
en chlore gazeux par I’hypobromite, d’où une 
source possible d’erreur par excès. En fait, des 
essais nous ont montré que ce dégagement de 
chlorure n’excédait pas 0,04 ml pour un temps 
de réaction de 30 minutes, et pour un volume 
total dégagé de l’ordre de 1 ml, soit une erreur 
par excès de l’ordre de 5 p. 100. La correctlon 
a été effectuée. 

Cette erreur pourrait être réduite ou même 
supprimée par déminérallsatlon préalable. 

- L’agiMon du contenu de I’uréomètre a 
une grande importance. II est préférable d’ogi- 
ter de façon continue pendant les 10 premières 
minutes de la réaction, puis de 5 en 5 minutes 
jusqu’au moment de 10 lecture. 

13) Acide urique et base xanthiques. 

Le bloc xantho-urique a été dosé par le pro- 
cédé de HAYCRAFT-DENIGÈS (3) utlhsé pour 
déterminer les purines dans I’ur~ne. L’addition 
d’une liqueur argentico-magnésIenne. en mheu 
ammon~acal précipite complètement l’acide UTI- 
que et autres bases xanthiques sous forme de 
complexe argentico-magnésien de composition 
constante. La quantité précipitée est déterm!née 
par différence en dosant dans le filtrat l’argent 
en excès, par la méthode cyano-argenlimétrlque 
de DENIGÈS. 

Les résultats sont exprimés en acide unque et la 
quantité d’azote contenue dans le complexe est 
calculée à partlr de ces résultats par la formule : 

N = i x acide unque 

La créatlmne donne. en solutmn aqueuse (3), 
en présence d’acide picrique et de soude, une 
coloration rouge blchromate intense qui permet 
son dosage calorimétrique. On utlhse de l’acide 
picnque purlfié par la technique de BCNÉDICT. 
Dans une fiole jaugée de 100 ml, sont mesurés 
1 ml de nuoc-mom. 1,5 ml de solution saturée 
d’acide pxrfque et 0.5 ml de soude à 10 p. 100. 
La fiole est alustée avec de l’eau distillée après 
agitation et repos de 5 à 10 minutes. La densité 
optique est mesurée ou spectrophotomètre, à 
490 rnp et la concentration obtenue au moyen 
d’une courbe établie avec des quantités variant 
de 0,5 à 3 ml d’une solution étalon de créatinine à 
1 p, 1.000 dans HCI N/I0 traitées de la même 
façon. 

15) Acides aminés. 

Les dosages d’acldes aminés ont été effectués 
par chromatographie sur colonnes de résines 
échangeuses d’ions ou moyen de l’auto-analyseur 
Technicon équipé de colonnes de 75 cm x 0.6 cm 
- remplies de résines Chromobeads Type B. 

Deux séries de chromatographies ont été 
exécutées sur chaque échantillon de nuoc-mom, 
de façon 0 pouvoir déterminer d’une part, les 
acides aminés présents à l’état libre dans les 
produits et d’autre part, les acides aminés totaux, 
c’est-à-dire la somme des acides aminés libres 
et de ceux qu, sont encore Ilés entre eux sous 
forme de peptides non dégradés. 

a) Acides aminés libres. 

1) Préparatipn de I’échonfiilon. 

La prose d’essai doit contenir entre 10 et 
20 mg d’azote organique. Les dosages préalables 
d’azote total, d’azote ammomacal et d’azote 
formol nous ont permis de fixer cette prose 0 
0,7 ml. 

La prise d’essai est versée dans une fiole 
jaugée de 20 ml complétée par de l’acide chlor- 
hydrique N110. Le contenu de la fiole est 
ensuite déposé au sommet d’une colonne de 
résine Amberlite CG 120. Lorsque la solution 
a pénétré dans la résine, 20 ml d’HCI N/I0 
sont ajoutés et la colonne est ensuIte lavée avec 
150 ml d’eau distillée. La résine fixe acides 
aminés et cations et l’eau entraîne toutes les 
outres substances étrangères. 
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Les acides aminés sont ensuite élu& par 150 ml 
de NH,OH, 4 N. 

est réduit (4 à 5 bulles/seconde). L’hydrolyse 
commence. 

L’éluat est évaporé à sec, dans un évapora, 
teur rotatif, et le résidu est d’abord redissous 
à 2 reprises, dans quelques ml d’eau disllét 
et, chaque fois, évaporé à sec, puis repris er 
plusieurs fois par quelques ml d’HCI N/I0 dc 
façon à en récupérer la totalité. Le ballon es 
rincé 2 fois avec de I’HCI N/I0 et les solution: 
de reprises ei de rfnjage (dont le volume tota 
ne doit pas dépasser 15 ml) sont filtrées sur verre 
fritté no 4. Le filtrat est recueilli dans une fiole 
jaugée de 20 ml. Le filtre est rincé et la fi& 
ajustée avec HCI N/lO. L’échantillon esi prê 
à être chromatographié. 

Plusieurs hydrolyses sont ainsi menées pen- 
dant des durées différentes, sur des prises d’essai 
Identiques. En effet, au bout d’une certaine durée 
d’hydrolyse, un certain nombre de liaisons sont 
rompues et une certaine proportion d’acides 
aminés sont libérés. Si l’on poursuit l’hydrolyse, 
les liaisons restantes se brisent petit à petit mots 
les acides amlnés hbérés en premier sont atta- 
qués et une partie d’entre eux partlellement 
détruits. 

Plusieurs essais préalables ont été nécessaires 
pourdéterminerlesduréesoptimales d’hydrolyse. 

On effectue des hydrolyses de durée de plus 
en plus longue, tant que la concentration de 
chacun des acides aminés augmente. La demi- 
nution de la concentration de l’un ou de plusieurs 
d’entre eux permet de définir 10 durée d’hydro- 
lyse caurie opt~mole (durée de l’essai précédant 
celui où une diminution est observée). 

2) Dosage. 

0,lO ml de la solution et 0.10 ml de solutlor 
de Norleucine (étalon Interne) à2,5 pmol/mI SO~I 
déposés au haut de colonne chromatogrophique, 
L’appareil est mis en route ei la séparation esi 
terminée au bout de 5 h 30. 

Le chromatogramme est intégré et le calcul 
des concentrations des divers acides aminés 
est effectué par comparaison avec un chroma- 
togramme étalon réalisé avec une solution conte- 
nant 2,5 pmol/ml de chaque acide aminé. 

b) Acides omin& fotoux. 

Pour pouvoir doser les acides aminés totaux, 
il faut au préalable briser toutes les liaisons 
- CO-NH - unissant entre eux les acides 
aminés au sein des peptides, ce qui esi réalisé 
au moyen d’une hydrolyse en milieu acide. 

1) Hydroiyse. 

La prise d’essai doit contenlr entre 50 et 
100 mg de protéines totales, le taux de protéines 
totales étant détermlné par : 

(N total - N ammoniacal) x 6,25. 

En prenant comme base l’échantillon le plus 
pauvre en pr&nes, nous avons fixé cette pr,se 
à 0,7 ml. 

L’échantillon et 200 ml d’HCI 6 N sont trans- 
vasés dans un ballon à col rodé de 500 ml, 
qui est ensuite placé sous un réfrigérant à reflux. 
De l’azote R (très pur) barbote dans la solution 
pendant une deml-heure. de façon à chasser 
l’air, puis le ballon est plongé dans un bain 

// 

l 1 

!, 

De même, pour déterminer la durée d’hydro- 
lyse longue optimale, les essors d’hydrolyse sont 
poursuus jusqu’à ce qu’une diminution du taux 
de tous les acldes aminés soit observée. 

Ces durées optimales varient avec les pro- 
duits. Pour les nuoc-mom, 3 durées d’hydrolyse 
ont été adoptées : 15. 24 et 30 heures mais 2, 
seulement, sont prises en considération pour 
chaque échantillon. 

2) Préparation de i’échont~llon (7). 

Lorsque l’hydrolyse est terminée, le ballon 
?st retiré du bain d’huile et laissé refroidir tou- 
ours sous barbotage d’azote. La solution est 
ensuite filtrée sur verre fritté de porosité no 4 
)OU~ éliminer les humines formées, et le filtrat 
?st évaporé sous vide, jusqu’à consistance hui- 
euse(voiume résiduel = environ 1 ml). Lerésidu 
?st repris par HCI N/I0 de façon à avoir un 
loIurne total de 20 ml. Les opérations suivantes 
;Ont identiques à celles qui ont été décrites pour 
es acides aminés libres. 

iemorques : 

1) Un volume important d’acide est utilisé. 
)OU~ l’hydrolyse. de façon à supprimer les effets 
ie la réaction de MAILLARD. 

2) Ce volume de réactif rend diffcllement 
d’huile thermostaté 0 13OoC et le débit d’azote réalisable l’hydrolyse en tube scellé. C’est pour- 
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quoi le procédé d’hydrolyse sous atmosphère 
d’azote a été choisi. 

3) L’hydrolyse en milieu HCI 6 N détruit la 
cystine et letryptophane. Des méthodes de dosage 
particulières à ces acides aminés sont décrltes 
ci-après. 

3) Dasoge. 

Les opérations de séparation sont Identiques 
pour les A. A. libres et pour les A. A. totaux. 

Pour déterminer les concentrotlons de chaque 
acide aminé, dans le cas des A. A. totaux, les 
pics des chromatogrammes obtenus à partir de 
chaque hydrolysat, sont intégrés et pour chaque 
A. A., le pic qui présente la plus grande surface 
est retenu. 

4) Intégratron des chromatogrommes. 

Dans les conditions normales. la forme des 
pics obtenus sur les chromatogrammes est gaus- 
Sienne. II existe. d’autre part, une relation mathé- 
matique entre la surface des pics de chaque 
acide aminé et l’intensité de la coloration, c’est- 
à-dire de la densité optique. elle-même propor- 
tionnelle à la quantité d’aminoacide (7). 

L’enregistreur logarithmique par pants de 
l’auto-analyseur inscrit les densités optiques di- 
rectement mesurées et l’intégration des surfaces 
est effectuée selon la méthode de TEMPÉ (9) 
fondée sur les mesures de la hauteur (0.5 à 
0,7 de la hauteur totale, en D. 0.) et de la lar- 
geur du pic prise à une hauteur déterminée. La 
hauteur est mesurée au moyen d’abaques et la 
largeur en comptant les points enregistrés, l’in- 
tervalle entre chaque point correspondant à un 
espace ,emps de 3 secondes. 

Soit par exemple : 

S = H (en D. 0.) x 
L,,, (en nombre de points) x C 

C étant un coefticient déterminé par SPACK- 
MANN variable avec la hauteur chasie (a), 

Cas de la méfhionine. 

En milieu HCI 6 N. la méthlonine est partiel- 
lement oxydée en SuIfoxyde de méthlonlne qui 
est élué en tête, juste avant l’acide aspartlque 
la méthionlne résiduelle sortant à sa place nor- 
mole. Pour déterminer la teneur en méthionlnc 

talement, et de falre la somme des 2 résul- 
t ‘ats (7). 

, 

I 

La cystlne est dosée selon la technique de 
BELSUNCE et PION (2). 

c) Cysiine. 

La cystlne étant détrulte en milieu HCI 6 N, 
zst transformée. au préalable. par oxydation 
performlque. en acide cystélque. qui résiste à 
ce milieu. Après troltement de l’échantillon par 
e mélange oxydant (acide formique + eau oxy- 
3énée), on élimine le réactif par évaporation 
mus vide. Le résidu est repris par 200 ml 
j’HC1 6 N. et hydrolysé à 120°C pendant 
10 heures. 

L’hydrolysot est filtré. évaporé sous vide et 
le résidu repris par 20 ml d’HCI N/lO. 0,lO ml 
le cette solution sont déposésen haut decolonne 
de chromatographle. 

Le PIC d’acide cystéique est comparé à celui 
d’un chromatogramme réalisé avec une solution 
otalon contenant 2.5 ~mol/mol d’acide cystéique 
4 le taux de cystélne est calculé en tenant compte 
que : 

2 moles d’acide cystélque + 1 mole de cystéine. 

d) Tryptophone. 

2 techniques ont été successivement employées. 

Le tryptophane des 6 premiers échantillons 
o été dosé par la méthode de LUNVEN (5) : 

Hydrolyse à 125oC pendant 16 heures, en 
tube scellé par 10 ml de soude 5 N, I’échantil- 
Ion étant additionné de 40 mg d’un réducteur 
(chlorure stanneux). Avant de sceller le tube, 
le produit est dégazé et de l’azote R est introduit. 

Après refroldlssement. I’hydrolysat est amené 
à pH 4 ou moyen d’HCI concentré, puis filtré 
et complété à un volume de 20 ml avec de l’eau 
distillée. Cette soluton est purifiée par passage 
ZUT colonne de réslne Amberk CG 120 et le 
tryptophane est élué par de l’ammoniaque 4 N. 
L’éluot est évaporé sous vide et le résidu repris 
par une solution d’acide atrique à 6 p. 100 de 
façon à OYOIT un volume final de 10 ml. 

0.10 ml de cette solution sont introduits en 
haut d’une colonne chromatographique de I’autc- 
analyseur et le tryptophane est élué par une 

de l’échantillon, il convient de tenir compte des solution tampon de pH >.L& 
2 pics. en affectant le le’ d’un coefficient de Cetle méthode a donné des résultats très 
correctlon (+ 20 p. 100) déterminé expérimen- Inconstants et une autre techmque inspirée de 
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la méthode de ROTH et SCHUSTER (11) o été 
utilisée pour lesautres échantillons. Cette méthode 
est fondée sur le principe de la nltratlon du 
tryptophane qui donne un composé nitré ~wne 
dont la densité optique est mesurée à 430 mI*. 
Mais dans les prodults ~OU~IS à cette attaque. 
d’autres composés (la tyrosine en particuher) 
donnent ICI même réactlon. Cette interférence 
peut être supprimée en portant le mélange 
(produit + réactif) au bain-marie bouillant pen- 
dant une heure-ce h-alternent détruisant, selon 
les auteurs de la méthode, le dérlvé nitré de la 
tyroslne. D’autre part, la courbe de référence 
est établie avec de /a caséine pure, traitée de 
la même façon, au lieu de tryptophane. 

La technique est la suivante : 

Préparer extemporairement le réactif de nitra- 
tion : 

SO,H, d = 1,84 ., BO ml 
NO,H d = 1,38 30 ml 
Eau distillée 90 ml 

Sur 300 mg d’échantillon, verser 40 ml de 
réactif et porter ou B.-M. bouillant. Remuer 
pendant les premières minutes et laisser 1 heure. 
Placer ensuite la fiole une nuit au réfrigérateur. 

Compléter à 50 ml et filtrer sur verre frltté 
de porosité 4. 

Mesurer au spectrophotomètre. 
Etablir une courbe de référence au moyen 

d’une gamme allant de 25 à 75 mg decasélne 
pvre (0.34 à 1,02 mg de tryptophone). 

Cette technique semble avoir donné satlsfac- 
tion à ses auteurs. et la caséine donne des résul- 
tats reproductibles. Ma~s le nuoc-mam est une 
solution de couleur brun foncé, et cette couleur 
Interfère avec celle de la réaction. Plusieurs 
tentatives pour essayer d’éliminer cette inter- 
férence ont échoué. Les résultats du dosage du 
tryptophane sont, par conséquent, douteux. 

En conclusion, aucune des 2 méthodes utili- 
sées pour ce dosage n’est satisfaisante et une 
autre technique est actuellement à l’essai. 

Les résultats ont néanmoins été donnés à 
titre indicatif dans le tableau Ill, ce ne sont que 
des ordres de grandeur et II ne faut leur ottrw 
huer qu’une valeur toute relative. 

16) Acidité. 

L’acidité est déterminée par la mesure du 
pH réalisée au pH mètre. 

II. - RESULTATS 

L’ensemble des résultats est consigné dans les 
tableaux 1, II et Ill. Certains dosages n’ont pu 
être effectués sur les premers échantillons par 
suite de I’lnsuffisance de produt : c’est le cas 
de la créatlnlne et du bloc xaniho-urlque. 

1) Dans le tableau II sont indiqués les taux 
d’azote des acides armnés Ihbres et totaux. Ces 
taux ont été déterminés en calculant la propor- 
tion d’azote dans chaque molécule d’amino- 
ocldes et en appliquant les différents pourcen- 
tages obtenus aux quantités de chacun des acides 
aminés contenues dans l’échantillon analysé 
avant ou après hydrolyse. 

2) Dans ce même tableau sont donnés les 
taux d’ «azote-formol ». Ce dosage donne en 
principe (4) la somme de l’azote aminé et de 
l’azote ammoniacal. En effet, le formol réagit 
sur les acides aminés en bloquant leur fonction 
lmine (3) et permet ainsi la tltration de leur fonc- 
tion acide. Cette technique donne certainement 
les indications valables dans une solution pure 
d’acides aminés. Ma~s les résultats obtenus n’ont 
qu’une faible signification dans un mélange 
romplexe tel que le nuoc-mam ; il suffit decompa- 
rer les résultats avec les taux d’azote des acides 
aminés libres pour s’en rendrecompte. LesacIdes 
Faibles (phosphates, carbonates, acldes orga- 
niques...) ajoutent leur acidité à celle des acides 
aminés libres et le formol libère également les 
‘onci~ons acides des acides aminés terminaux 
Aes peptides. de telle sorte que les valeurs obte- 
eues pour l’azote aminé par cette méthode 
:N formol - N ammomacol) sont toujours très 
lettement supérieures à l’azote réel des acides 
aminés libres et toujours comprises entre les 
aux d’azote des aminés hbres et totaux. 

Néanmoins, l’azote formol peut fournir quel- 
ques Indications. plus particulièrement sur le 
kgré d’autolyse des protéines des poissons uii- 
isés, et sur la forme des peptldes non hydrolysés. 
I’est ansi que plus le rapport : 

:st élevé, moins est grande la longueur des 
:haines des peptides. 

Les nuoc-mam ne contiennent plus de pro- 
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téines car les aaenis de Drécioitation habituels protéines vraies. Le coeffclent de conversion 
réel varle de 5.3 0 5.85 et le coefficient moyen (acide trichlor&étique. sels de métaux lourds) 

n’ont jamais provoqué le moindre louche. Mais 
l’hydrolyse est plus ou moins poussée, en partie 
Iusqu’au stade acides aminés, le reste se irou- 
vant sous forme de peptides plus ou moins longs. 
Un rapport élevé Indique la présence exclusive 
de peptldes courts : di ou tripeptides. 

est de 5,6. confirmé par les faibles valeurs 
d’azote indosé ; une valeur du même ordre (5,7) 
ovat été trouvée lors de l’étude sur la composi- 
tion de farines de poisson (résultats non publiés). 

D’outre part, In proportion moyenne d’azote 
contenue dans les protéines (ou don5 les acides 
aminés totaux issus de ces protéines) est de 
l’ordre de 13,5 p. 100 (le coefficient de conver- 
sion à partir de l’azote protéique varie de 7.15 
à 7,85 - moyenne 7,45). 

3) Les tableaux II donnent également les diffé- 
rents taux d’azote non protéique déterminés, 
l’azote indosé obtenu par dlfférrnces et enfin 
les rapports Azote formol/Azote total et Azote 
ammoniacol/Azote formol qui fournissent des 
indications sur la quahté des produits. 

4) Les tableaux Ill donnent les résultats de 
l’analyse chromatographique des nuoc-mam. 
Pour choque échantillon, la première colonne 
contIent les taux des acides aminés libres, la 
deuxième colonne, ceux des acides aminés totaux 
déterminés sur hydrolysat, et la troisième, les 
taux d’acides aminés essentiels (repérés par un 
astérisque) dans les produits hydrolysés, cal- 
culés pour 100 g de protéine (16 g d’azote orga- 
nique x 6,25). Cette troisième colonne a été 
ajoutée pour permettre de comparer la compo- 
sitlon en acides aminés des nuoc-mam à celle 
de I’ceuf (Indiqué en début de tableau) et de 
calculer 1’ « Indice d’Acides Aminés Essentiels » 
(1. A. A. E.) ou indice d’oser, qui fournit quelques 
précisions 5ur la valeur biologique. 

Le calcul de cet indice permet également de 
détÎnlr l’acide aminé limitant et son pourcen- 
tage de déficit et, d’autre part, le pouvoir de 
complémentot~on des produits grâce aux acides 
aminés indlspensobles à l’homme dont le rop- 
port de concentration, par rapport à l’œuf, est 
supérieur à 100. 

5) En bas des colonnes 3, est Indiquée la quan- 
tité totale d’acides aminés calculée pour 16 g 
d’azote organique x 6,25, à partir de la somme 
des acides aminés lotaux. Ces résultats, toujours 
nettement inférieurs à 100 montrent que le 
coefficient 6.25, à appliquer 0 l’azote total, ou 
même simplement à l’azote organique est trop 
élevé pour les nuoc-mam et fournit des taux 
de « protéines» bien supérieurs à la réallié. 
Ces produits contiennent en effet des corps azotés 
organique5 non protéique5 en quantité non négli- 
geable, et ce serait une erreur de ne pas en tenir 
compte pour la détermination des teneurs en 

/ 

6) Un fait doit êîre signalé en ce qui concerne 
les acides aminés. Les nuoc-mam contiennent, 
en concentrations variables selon les produits, 
tous les acides aminés constitutifs des protéines 
animales. mais parmi CE<UX-CI. I’orginine n’est 
toujours retrouvée qu’en très faible quantité. 
Ceci est dû 0 /a présence d’arglnase qui scinde 
cet acide aminé en urée et ornithine que l’on 
décèle Invariablement à des taux appréciables. 

III. -COMMENTAIRES 

Les échantillons de nuor-mon- analysés ont 
des compositions essentiellement variables, tant 
du point de vue des constituants majeurs (extrait 
sec, cendres, chlorures, azote total et autres 
formes d’azote) que de celui des minéraux et 
des acides aminéi. Cela tient essentiellement 
0 ICI nature et à la composition des matière5 
premières utilisées. 

Ma~s le nuoc-mam est avant tout un condi- 
ment et un complément azoté desilné à accom- 
pagner des régimes composés principalement de 
céréales ou de farineux : c’est donc 50~5 cet 
angle qu’ils seront considérés. 

Selon une réglementation parue au Vietnam, 
en 1943, tous les échantillons analysés peuvent 
être classés dans la qualité <<extra >> - (Arrêté 
du 17.11 .43) (6) - cor tous contlennent plus 
de 18 g d’azote total par litre. En réalIté, les 
produits expérimentaux (W 4 à 22) sont des 
« nuoc-nhut » c’est-à-dire des premiers souti- 
rages des cuves de macéraiion «dont la frac- 
tlon liquide necomprend excluswement que l’eau 
de constitution des poissons ». 

Le « nuoc-mam » ne désigne que les « pro- 
duits obtenus par dilution du nuoc-nhut ou par 
l’épuisement des cuves à l’eau salée » c’est- 
à-dire le mélange de deux ou plusieurs souli- 
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rages. Seul, I’échantlllon commerclallsé en Côte- 
d’lvolre répond à cette définItlon. 

Les échantillons sont donc tous des nuoc-nhut 
de qualité extra et la plupart d’entre eux. qui 
titrent plus de 20g d’azote total, pourraient don- 
ber des nuoc-mam de même quallté. équivalents 
en cela à I’échantlllon du Vietnam. 

Les autres conditions, pour répondre à la 
qualification de nuoc-nhut. sont également res- 
pectées par tous les échantillons, à savoir : 

Taux d’azote formol : 

Cette protéolyse Incomplète semble donc être 
la règlequelle quesoit latechnique defabrication 
utilisée. Elle ne paraît pas. en particulier, liée 
0 la durée de macération, car une macération 
longue (5 à 12 mois) comme elle est généralement 
pratiquée au Vietnam. ne donne pas de rapports 
plus élevés que les macérailon courtes (2 mois 

compris entre 50 et 77 p. 100 de l’azote total ; 
Taux d’azote ammoniacal : 

inférieur à 50 p, 100 de l’azote formol. 

Le rapport entre acides amlnés libres et acides 
aminés totaux est généralement assez faible 
(Inférieur à 60 p. 100 pour12échantillonssurl4, 
et parmi ceux-ci 8 ont un rapport inférieur à 
50 p. 100) mais toutefois du même ordre de 
grandeur que l’échantillon vietnamien. 

de l’apport d’acides amlnés essentiels détkents 
chez les céréales. Or, tous les ““oc-mam sont 
particulkrement riches en lysine, facteur limi- 
tant de la plupart des protéines de céréale5 et 
de tubercules. Ce sont, par conséquent, des 
produits de complémentation très Intéressants, 
permettant de rétablir l’équilibre aminé de 
régimes essentiellement glucidiques. 

L’I. A. A. E. des nuoc-mam pris isolément pré- 
sente néanmoins un certain Intérêt. II peut per- 
mettre en particulier un classement approxima- 
tif des produits selon leur valeur biologique. Sur 
les 14 nuoc-mam ivoiriens, 4 ont un Indice infé- 
rieur à 60, 5 autres un indice compris entre 60 
et 65 et pour 5 échantillons seulement, l’indice 
est supérieur à 66 et proche de celui du produit 
vietnamien. 

4 sont qualifiés de << très bons >>, le Se est << déplo- 
rable>> (1). En revanche, le seul produt analysé 
qv, mérite I’étlquette de « parfat ». no 19 Auxis 
Ihozord, n’a qu’un Indice de 59, mais il faut 
remarquer qu’il est un de ceux quf contlennent 
le rnans d’azote ommon~acol et dont le rapport 
N ammoniacoliN formol est le plus faible, 

Cette hlérarchle ne correspond molheureuse- 
ment pas -w classement auquel peuvent donner 
heu les caractères organoleptiques, ca- si parmi 
les nuoc-mam dont l’indice est supérieur 0 66, 

environ) utlllsées dans les essais étudiés. 
En ce qui concerne les acides aminés, leurs 

concentrations (calculées sur la base de 16 g 
d’azote organique) sont, dans la plupart des 
échantillons, presque toujours inférleures àcelles 
de I’ceuf. Ce fait est particulièrement net pour 
les acides aminés Indispensables et dans la 
ma]orlté des cas (14 échantillons) c’est la phényl- 
alanine qui présente le rapport le plus faible 
et constitue par conséquent I’aclde aminé Ihmi- 
tant : son pourcentage de déficIl par rapport 
à I’ceuf varie de 54.4 0 74 p. 100. 

et celu qu, a le taux d’azote total le plus 
élevé. 

En concIus~on. 1’1. A. A. E. ne peut, seul, être 
déterrmnant pour le classement des produits et 
le choix des espèces de poissons à utlhser préfé- 
rentiellement. Toutes les autres données ana- 
lyt1ques. o550c1&5 aux caractères ornanolep- 
tiques doivent être considérées. 

Ce déficit assez Important a pour conséquence 
un abaissement notable des indices d’A. A. E., 
qui sont en corrélation plus ou moins étrolte 
avec la valeur biologique : conséquence tovte- 
fois de faible importance étant donné le mode 
d’utillsatlon du nuoc-mam. Les céréales et les 
farineux que ce produit a550155onne sont en 
effet le plus souvent riches en phénylalanine. et 
c’est Dlutôt la valeur bicloaiaue des Drotéines 

EnvIsagées sous ces différents points de vue. 
cinq espèces paraissent supérieures aux autres 
et fourmssent des nuoc-mam de qualité équlva- 
lente à celle des meilleurs produits vietnamiens 
sans qu’il soit possible d’accorder la préférence 
à l’un plutôt qu’à l’autre, les ““5 et les outres 
présentant des qualltés et des détauts. 

Ce sont les “0s 6 et 18 Sardrnello auriio 
7 et 16 Scomber colias 

10 M~ropieryx chrysurus 
17 Trlglo grondin 
19 Aux15 thozord 

végétales ainsi supplémentée5 qu’il fout envasa- Le choix sera guidé par les posslblIItés de la 
ger en considérant les nuoc-mon- sou5 l’angle 1 pèche et les disponibilités du marché. 
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RESUMEN 

Esfudio sobre ,a comporici6n de, nuoc-mon, de Corta de Morfil 

Se an~lizaron cdorce mueriras de nuoc-mom preporados par el Laborotorlo 

de las percas de Cosia de Morfil a porlir de varias especier de percados del 
golfa de Guinea. El ouior expone Ix rerultodas obienldor con inslstlr mdr 
porticularmente sobre la composici6n de 10s productos con dcidas ominados 
y oiras substanciar nitrogenadas las mas importantes derde el punto de VIS~~ 

concentraci6n (nitrageno omoniacal, urea, crealinina, bloque xonto-firico). 
Se dercriben 10s meiodor de analisis y re camentan 10s rerultados. Cinca 

especier porecen majores que lx O+TOS. Las nuoc-mom abienidos a partir de 
IOP dichos tienen una cualidad equivalente a 10 de 10s majore productos de 

Vie-Nom. Son : 
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NOTE CLINIQUE 

Clostridium septicum chez LUI Elan de Derby 
par G. CHAMOISEAU 

Institut d’Elevage et de M&ecine Vhthrinoire des Pays Tropicaux. 
Laboraloire de Forcha, Fort-Lamy. Tchad. 

RÉSUMÉ 

C. replicum es+ iral6 en même temps qu’un Streplocoque et Providencio de la 
moelle osseuse d’un Elan de Derby. La responsabilit6 du Ciostrrdium dans la 
mort de I’onimal ert discutée. Ce sera11 le premier cas de septlcém~e 0 C. repli- 
cm, rapporté cher I’Elan de Derby. 

De la moelle osseuse d’un Elan de Derby, 
mort subitement alors qu’il attendalt en stabu- 
lotion le départ vers un Zoo d’Europe, C. sepi!- 
cum est isolé accompagné d’un Streptocoque 
et de Providenoo. 

Sans qu’il présentât la wlle aucun signe 
d’infection, I’ammol fut trouvé mort le lende- 
main. L’examen du cadavre une douzaine 
d’heures après la mort ne révéla aucune bles- 
sure ; mois, à côté des signes de putréfaction. 
furent constatés un œdème pulmonaire impor- 
tant et la dilatation cardiaque. Un tibia et un 
radius furent envoyés au loborotolre pour suspi- 
clan de charbon bactérldien ou charbon symp- 
tomatique. 

L’examen des canaux médullares montra une 
moelle diffluente. infiltrée d’œdème rouge clar 
et dégageant une odeur butyrique. 

L’aspect de /a moelle suggéra une infection 
par Clostridlum plus que par B. onlhrocis. En 
effet, dans des cas de charbon bactérldlen confir- 
més expérimentalement, la moelle osseuse de 
bovins morts rapldement s’était montrée sous 
la forme de boudin rigide, de consistance et 
couleur bougie. remplissant le canal médullaire. 

La moelle fut sans traitement préalable ense- 
mencée en bouillon ordinaire d’une part, en 
bouillon vlande foie glucosé sous huile d’autre 
part. 

culture pauvre d’un Streptocoque et de Provi- 
dencio, 

-dans le bouillon anaéroble : un culot de 
germes abondant surmonté d’un liquide assez 
clar. où le Gram mettait en éwdence des germes 
rappelant morphologiquement un Clostridlum et 
un Streptocoque, ce dernier en raresexemplaires. 

Obtenu en culture pure. le Clostrldlum fut 
Inoculé à deux cobayes dans le muscle à la dose 
de 0,25 ml de culture de 24 heures. En moins de 
12 heures les cobayes meurent avec des lésions 
très suggestives. et un calque du foie révèle la 
présence de germes en longs filaments. La pré- 
sence de C. septum étant suspectée, deux cobayes 
sont inoculés, l’un avec la culture neutralisée 
par le sérum onti-septicum de I’lnstltut Pas- 
teur, l’autre r8Ytx la culture pure. Les résultats 
confirment le diagnostic : et la souche se révèle 
px lu suite capable de fermenter la sal~c~ne, 
mas peu le saccharose. et de tuer le cobaye 
en 24 heures 0 la dose de Ij2@ de ml. 

Ma~s C. septrcum était-il responsable de la 
mort de I’Elon ? Etalt-on en présence de charbon 
symptomatique ou d’edème malin ? 

SI on devait accuser un des trois germes Isolés 
de la moelle, ilfaudraltd’abordet princlpalement 
retenir la responsablhté du Closfr!dwm. Mais la 
présence du Streptocoque et de Provldencio rap- 
pelait la posslblllté pour C. sepficum de n’être 
en l’occurrence qu’un germe ogonique et de 

~ Dutréfaction. 
Ces cultures révélaient après 24 heures : 

-dans le bouillon aérobie : la présence en i II est Incontestable que C. septum est réguliè- 
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rement isolé de cadavres et sue «il se rencontre 
dans tous les cas de puiréfactlon du matériel 
frais provenant d’un cas dont il est vraiment 
responsable ; il recélera une flore pratiquement 
pure de C. septicum. Celle-ci aura tendance à 
maintenlr sa prééminence à mesure que la 
putréfaction avance, mais à ce stade on ne peut 
plus diagnostiquer en toute sécurité une infec- 
tion à C. septicum ». Dans le cas présent, I’affir- 
maiion de KATITCH peut créer le doute. Cepen- 
dant, à Forcha. où tous les prélèvements sont 
examtnés en oéroblose aussi bien qu’en anaéro- 
blase, on a eu l’occasion de trouver dans des os 
d’animaux morts en brousse, doncautopsiés tar- 
divement, une moelle parfois stérile, parfols peu- 
plée SOI+ d’une flore banale d’où C. sepiicum est 
absent, soit d’un germe pathogène en culture 
pure, Pasteurella, 0. anihrocis, C. chouvoei. A 
l’inverse, à 1’oc~as10n du passage sur bown de 
souches vaccinales de C. chouvoei, il n’a pas été 
exceptionnel de rélsoler, de la moelle osseuse 
de l’animal autopsié dans l’heure qui suit la 
mort, C. chauvoei accompagné d’un Streptocoque 
et d’une entérobactérie. 

On ne doit donc pas ICI, parce qu’il n’est pas 
seul et parce qu’il est isolé d’un cadavre en voie 
de putréfaction, méconnaîire la responsobillté de 
C. sepiicum dans un syndrome dont on sait qu’il 
entraîne rapldemeni la putréfaction. PREVOT 
cite un cas humain de gangrène utérine d’où 
C. septicum est Isolé en même temps qu’on 
Streptocoque, ei KATITCH signale même le rôle 
synergique des streptocoques et staphylocoques 
dons la pathogénie de I’œdème malin. 

On peut ne retenir pour défimr le charbon 

symptomatique que la seule présence de C. chou- 
voe, et d’une tumeur. Cependant C. septicum 

a été plus d’une fois tenu pour responsable du 
charbon symptomatique en dehors de C. chou- 

voei. 

Et ici on peut concevoir que l’évolution de 
l’affection ait été irop rapide pour laisser à la 
tumeur le temps de s’installer. Mais ce que l’on 
sait des troubles physiologiques et des lésions 
qu’engendre la toxine de C. septicum au niveau 
des organes thoraciques explique largementqu’à 
côté des signes de la putréfaction, l’oedème pul- 
mona~re et la dilatation cardiaque aient pu frap- 
per. 

Dons l’exemple de I’Elan de Duby, en I’ab- 
sence de toute autre explication plausible de la 
mort, et en présence de I’cedème pulmonaire, 
de la dllatatlon cardiaque, de la moelle diffluente 
infiltrée d’œdème et d’odeur butyrique, on doit 
tenir C. septicum pour responsable de la mort 
non pas peut-être par charbon symptomotlque 
vrai mas par cedème malin. La présence des 
autres germes s’explique par une prolifération 
agonique ou une sortie qui peut avoir contribué 
au demeurant à donner ou syndrome son carac- 
tère foudroyant. 

Cette observation présente un triple intérêt. 
Elle constituerait le premier cas rapporté d’in- 
fection à C. sepficum chez I’Elan de Derby ; 
elle pose en corollaire, s’il le faut encore, le 
problème de l’authenticité du rôle pathogène de 
C. Septum isolé de cadavres non frais ; elle 
suggère enfin la nécessité éventuelle de vocc~ner 
contre C. chauvoei et C. septum les animaux 
sauvages qui attendent de partlr au Zoo. 

SUMMARY 

C,ar,ridi”m repticum in a Derby Elan 

C. Sepiicum is isolated fram the bene marrow of 0 Derby Elond, In Ihe some 
time thot Strepfoiaccur and Providencio. The foc+ that the death is caured by 

Ciastridium i5 dircussed. It shauld be Ihe first outbreolk O~C. Sepfirum repticemio 
found in the Derby Eland. 

RESUME N 

C,odrrdrum re,bscum en un olce de Derby 

Se oirlaron C. sepl~um asi como un eskphxoco y Providencia de la mbdula 
hsea de un olce de Derby. Se discute la responsabilldod del Closiridium en la 

muerie del animal. Serin el primer caso de septicemia con C sepficum notodo 
en el olce de Derby. 
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Description d’un appareil destiné au stockage 
des femelles de Glossines et A la récolte des pupes 

par J ITARD et 1. GRUVEL 

La pr&ente note a pour objet la description 
d’un appareil métalliqueque nous utll~sonz depuls 
le 25 avril 1968 dans nos élevages de glossmes. 
Cet oppotwI permet de stocker dans un espace 
restreint un grand nombre de femelles de glos- 
sines. et de simplifier au mox~mum la récolte 
quotidienne des pupes. 

Principe. L’appareil consiste essentiellement en 
un demi-cylindre métallique formant gouttière 
et dont le grand axe fait avec l’horizontale un 
angle de 110. L’armature métallique des cages 
contenant les femelles est recouverte d’une housse 
en tulle de tergal dont la dimension des mailles 
permet aux larves pondues de passer au tra- 
vers. Ces cages étant placées dans le corps de 
la gouttière, le; larves pondues tombent sur le 
plancher de celle-u Grôce à leurs mouvements 
de reptation et à l’action de la pesanteur. elles 
sont entraînées vers une ouverture située à I’ex- 
trémlté Inférieure de la gouttière, sous laquelle 
se trouve un tiroir garni d’une feuille de papier 
Joseph. 

II suffit. choque matin, de retirer le tiroir pour 

Desmpfion (Plan I - Photo 1). 

La gouttière. d’une longueur de 507 mm. est 
en tôle électrozingvée. Vue en coupe, elle se 
présente sous l’aspect d’une figure géométrique 
composée d’un arc de cercle surmonté d’un 
trapèze inversé dont la grande base se prolonge 
par un rectangle. Les dimensions de cette figure 
géométrique sont les surantes : 

grande base du trapèze = 
= longueur du rectangle = 156 mm 

petite base du trapèze = 
= longueur de la corde 

de l’arc de cercle = 70 mm 
hauteur de l’ensemble = 79 mm (dont 
24 mm pour la largeur du rectangle et 21 mm 
pour la hauteur du trapèze). 

Cette gouttière est fermée à I’extrémlté supé- 
r~eure par une plaque métallique oyant la forme 
décrite ci-dessus. Dans la pièce de métal qui 
ferme I’extrémlté Inférieure. l’arc de cercle o été 
supprimé. ce qui lasse une large ouverture vers 
le bas. Une échancrure de 54 mm de large sur 
60 mm de long entaille en outre l’extrémité 

récolter les pupes. Inférieure du deml-cylhndre formant gouttière. 
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Sous celle-ci repose un tiroir carré de 125 mm 
de côté. 

L’ensemble est soutenu par quatre pieds, dont 
les deux postérieurs ont 172 mm de hauteur et 
les deux antérieurs 92 mm. Ces pieds sont réums. 
à leur extrémté Inférieure, par des barres métal- 
liques, dont les deux plus longues servent de 
glissière ou tlrar. 

pouvant contenir jusqu’à 30 femelles, un appa- 
reil permet donc de stocker près de 300 femelles. 

Les appore~ls sont disposés côte à côte sur 
des étagères de 0,50 m de large ; en réservant 
un espacement de 3 cm environ entre chaque 
appareil, on peut ainsi placer 5 appareils par 
mètre linéaire d’étagère. 

Des porte-étiquettes sont fixés sur la plaque 
fermant l’extrémité Inférieure de la gouttière 
et sur le rebord visible du tiroir. 

Deux tiges métalliques de SO7 mm de longueur, 
parallèles au grand axe de la gouttière et espa- 
cées de 86 mm, sont soudées par leurs extréml- 
tés à 30 mm du rebord supérieur des deux 
plaques fermant la gouttière. Ces tiges sont des- 
tinées à servir de support aux cagesdesfemelles. 

L’appareil est recouvert d’une peinture cellu- 
losique blanche après opplicatlon d’une pre- 
mièrecouchede pelnturechromatophosphatante. 
Son prix est de 50.00 F l’unité. 

Nous disposons, dans notre salle d’élevage, 
de 5 étauères ayant chacune 3 m de long et 
superpo& sur une hauteur de 2 m environ, 
la première étagère étant à 0.45 m du sol. et 
les suivantes à 0.30 m les unes ou-dessus des 
autres. Nous pouvons donc placer théorique- 
ment le long d’un mur de 2 m de hauteur, et 
sur une longueur de 3 m, 75 appareils, soit 
22.500 femelles. 

Ufil~saf~an. - Les dimensions de I’appare~l IUI 
permettent de contenir 10 cages de 140 mm de 
long, 48 mm de large et 85 mn- de hauteur 
(Photo 2). Les cages reposent sur les tiges métal- 
liques servant de support : elles sont placées en 
enfilade. leurs plus grandes faces perpendicu- 
lares c,u grand axe de l’appareil. Chaque cage 

La récolte des pupes se fait chaque matin en 
retirant le tiroir de I’appare~l. sans ~VOIT à mam- 
puler les cages. Les pupes contenues dans les 
t,ro,rs sont comptées, et ce chiffre est reporté 
sur les fiches d’élevage en face du numéro du 
lot correspondant. Les pupes sont ensuite répar- 
t,es au moyen du bec verseur sltué dans un des 
angles postérieurs du tirar, dans des tubes 
de BORREL. Avec une production moyenne de 
400 pupes par jour. la récolte. effectuée par une 
seule perzonne, ne nécesslte pas plus d’une 
heure, inscriptions et répartitions en tubes de 
BORREL comprises. 
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Les appareils doivent être lavés à l’eau savon- 
neuse et rincés à l’eau du roblnet une fois par 
semaine, afin d’éviter que I’accumulatlon des 
déjections n’entrave la descente des larves le 
long de la gouttière. 

Depuis que nous utilisons cet appareil, les 

taux d’éclosions des pupes oscillent autour de 
92 p, 100 et ne diffèrent passignificatlvement des 
taux d’éclosions des mois précédents. La morta- 
hté des femelles n’a pas davantage augmenié 
de façon slgnlficatlve par rapport aux mois qui 
ont précédé l’utilisation de cet appareil. 
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EXTRAITS-ANALYSES 

Maladies à virus 

69-072 MAURICE (Y.). et PREVOST (A.). - Son&ger sérologiques wr 
les arbovirorer onimdes en Afrique CentmIe. (Peste équ~ne. Hue Tangue. 
Maladte de Wesselsbro”“, Gvre de ICI Voilée du R,ft.) Rev. Elev. M&. w3. 
Pays ,rop. 1969, 22 (2) : 179.84 

69473 RAMISSE (J.), SERRES (l-l.). RAKOTONDRAMARY (E.). - Utili- 
sation des cellules KB pour le diagnostic de 112 maladie de Nevm~stle 
et le titrage du virus. Rev. Eh. Med. véf. Poyr frop.. 1968, 21 (2) : 185-94 

L’6tude porte sur le comporiement du virus de NEWCASTLE sur les cellules KB. 
Le virus produit un effet cyfopothogène marqué abouhrsant à la lyse des cellules. Le 
iesi d’h&nodsorptio” est positif wec les hématies de poule. Le liquide surnagea”1 de 
centrifugation des cultures Infectées est fotblemenl hémoggluhnant. Par ,a techntque 
d’lmmunafluorercence I’anttgène V~~<II apporoil swtou1 dons le cyfoplasme cellulare. 

Les VI~~S sauvages peuve”, étre ,solés et caroctér,sér dans Ier cultures de KS. Cer, 
permet un diagnostic iac~le et assez roptde de Io malodle. 

Les i~irager de virulence der organes de poulets inoculés montrent que la rate et le 
poumon sont frèr rtches en v,rvs. Quelques organes conknnenf du VITUS décelable dès 
24 heures après I’inoculolio”. 

L’utjllsotio” des cellules KB dans le ttlrage des wrus de NEWCASTLE foi! opporaifre 
der r&ultots assez proches de ceux obtenus sur embryons. Les ce,lu,es ont une sens,. 
bilité plus homogéne que Ier embryons. 

69-074 STEWART (D. L.), DAVIDSON (l.), HEBERT (C. N.). - PrCpa- 
ration interna+ionale de référence de vaccin vivant anti-maladie de 
Newc~rtle, (I”ternahal reierence preparat,on ol Newcastle d,sease “oc- 

cine (IN).) Mi. Org. mord Sonlé, 1968, 39 (3) : 465-476. 

69.075 GORET (P.), PROVOST (A.), PERREAU (P.). - Les arbovirur. 
agents de zoonoses africaines. Bull. Soc. Path. mol., 1968. 61 (4) : 523-57. 
(Résumé des ou,eurs.) 
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Les auteurs élargissent ici la rigniflcafion habttuelle du terme zoonoses, cor bien 
souvent il ne r’ogtt que d’iniectlons ~napparenfes décelées par la seule présence des 
anticorps specifiques SO,+ cher l’homme, soit cher tes animaux et i’exprersion clinique 
est absente. Toutefois en Afrique tropicale, le nombre des syndromes fébrtles d’origine 
inconnue est tel qu’on pourra 5ans doute. à mesure que progresseront les rechercher 
virologqucs, attribuer à certam arbouirur la rerponaabhté de molad!erchntques 
déher. 

Sont donc passées en revue les arboviroses wivonfes : 

1. Infecttons à arbovlrus du groupe A : 
Chikungunyo. Semliki Fo~rt, Middelburg, Stndbir. 

2. Infections à orbwrus du groupe B : 
Wert-Nile, fièvre jaune, Spondwenl, Zil<a, Murray-Volley (?j, Wesselsbron. 

3. Infections à arbovirus du groupe Bunyamwera. 

4. Infections à arbovirus non cIarsés : 
Bwomba, Pongala, Quaranfil, Nyamanlni, Nairobi, Vallée du Rif,. 

Pour chacune de ces arboviroses, les ouIeurs n’exposent, eI de façon brève, que les 
~onna~ssancer actuelles concernan+ I’tnfection humaine. i’inieciion antmole et le cycle 
de tronrrmss~on et d’entreijen du virus. 

nibles. 

69-076 SIDWELL (D. E.) et MILIS (G. L.), - Ler inhibiteurr rériquer non 
spécifiques dans I’hémagglutinalion par les Arbovirur. (Serum non 
speciiic inhibiiors oforbovirur hoemagglutination.)]. Camp. Polh., 1968,70 (4) : 
469.476. 

Les sérums de mammifères, oiseaux. reptiles et po~rsonr contiennent un inhlblteur 
non spécifique de I’hémagglutinairon par les arbowrus. Cet inhibiteur est tsolé par 
ultra-centrifugation dons les hpaproiz$nes 0 faible densité de fautes les espèces et en 
pius. dans les lipoproielnes 0 forte denrif8 du sérum des rept~ler et vro~semblablement 
des poisrons. Le ilIre de I’inhibtteur non spécifique est bar lorsque In concenirat~on en 
Ihpopraté~ne 0 fajbie densité est basse et s’accroît progrerwemeni avec I’augmentofion 
de leur concentration. 

Le fradionnement des IipoproMines légères du s&um humotn en classer correspon- 
dontes à leur constante de sédtmentaIion a montré que cette activité Inhlbiirlce non 
rpéc,fique n’é,o,, par I’apanoge d’une seule c,asse. 

L’tnhtbiteur non spécifique e+ les hpopro+&nes de iatble densité rani extraits ensemble 
des sérums par adsorpiion sur kaolin : i’tnhibiteur est ovssi extroiI du s&um par pré‘,- 
pjiation avec I’ani~rérum spécifique anii-hpoprotétne légère. Cet tnhfbiteur est thermo- 
S+able et ron act~wfé dons le sérum humain est associée à 1a Ihpapratéine légère totale ; 
c’est une propriét6 de Ia molécule complète, qui n’es1 par due à des lipides libres. 

Les adgènes hémagglutinantr des arbowrus des groupes A ef B sont sensibles 0 
I’tnhibiteur non spéc~flque, mais le degré de renrtbilit6 des anttgèner pris séparement 
est variable. 

69.077 MILIS (J. H. L.). LUGI NBUHL (R. E.) et NIELSEN (S. W.).-Trans- 
mission de Im maladie des muqueuses bovines en utilisant du virus 
isolé de l’urine. (Transmirsion of bovine mucosal dlsease using virus reco- 
vered from urine.) Res. vet. S~I., 1968, 9 (6) : 500-505. (Adopfofroo du r&ume 
des ou,eurs.) 

Les auteurs ont infecté deux vewx privés de colosirum avec une cuIIure de virus 
de lo maladie des muqueuses. isolé de I’ur~ne d’un outre malade. Un frolsième animal 
était mainienu dons le même enclos pour être infecté par caniact. La maladie s’est 
developpée sur les +~OIS ru,e+s qui furent soufiés rerpectivement ou 25O. 39e et 
56e jour oprès I’Inaculatlon. 

L’animal sacrifié au 25e~o~r ova~t, en plus des lesions de Ia forme chronique de celie 
molod~e, une artérite offertont 10 plupari des vaisseaux plus porticul~èrement ceux des 
muscles lisser et rfr~ér, surfout ceux du muscle cardloque OU il y ova OU~~I de nom- 
breuses cellules de type Anitschkow. Des Iésians ori&ielles et périort&rielles plus 
bémgnes furent lrouvées sur les deux autres su,eis. 
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Maladies bactériennes 

69.079 CHAMOISEAU (G.). - De ,‘é++a,ogie du farci” de zébus tchadiens : 
nocardiore ou mycoboctériose 1 1. Efude bactériologique e+ biochi- 
mique. Rev. Elev. MM. v& Pays trop.. 1969. 22 (2) : 195-204. 

69.080 ASSELINEA” (J.), LANEELLE (M. A.) et CHAMOISEAU (G.). 
- De I*é+lologie du farcin de zébus Ichodienr : nocardioss ou myco- 
bactériose 1 II. Composition lipidique. Rev. Eiev. MM. vef. Poyr 
frop.. 1969, 22 (2) : 205-09. 

L’onalyre der constituants lipidiques de I’actinomycète isolé d’abcès gongllonnairer 
chez Ies r&bus tchadlens et dont l’étude boctériolaglque est décrik dans I’aTt~cle prkc&- 
denl. montre sans ombiguifé que ce germe est 6 ranger porm~ les mycabactér~er 
otypiques. 

69-W CHAMOISSA” (G.). - C,onr,diom ~cpticum cher un &Ion de Derby. 
Rev. Eiev. Med. v&. Pays rq.. 1969. 22 (2) : 285-87 

69-082 MER (A. C.), THVRSTON (J. R.), LARSEN (A. B.). - Un miLgène 
de diagnostic pour ,a Nocardiorc : lests comprdifr chez les bovins 
atteints de Nocardiose et de MycobactCriore. (A diagnostic antigen 
for Nocardias~r : comporat~ve terlsin cattle ~~8th Nocardiosls ond Mycobac- 
termis.) Am. /, Ve+. Rer., 1968. 29 (2) : 397-403. (Traduction du rkum~ des 
a”fe”rs.) 
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TRUSZCZYNSKI (M.), PILASZEK (J.). CIOSEK (D.), et GLAS- 
GOW (C. B.). - Vivulence de souches d’bcbsricbio cdi isolé* de 
porcs atfeintr de colibacillose et de porcs en bonne *onté ; toxicité de 
leurs endotoxiner pour la souris et les embryons de poulet. (Virulence 
of Ercherichio coi, isaloted from pigs wtth colibnc~llosis and fram healthy p~gs 
and iaxlcity of lheir endoloxins for mice and ch)& embryor ) Res. vef. Sci., 
1968, 9 (6) : 533-38. 
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Rickettsioses 

69686 i,,AURICE (Y.), GIDEL (R.). - I ncidencc de la fibre Q en Afrique 
centrale. Bull. Soc. Path. cd. 1968, 61 (5) : 721.36. (R&umk des aureurs) 

Les aumaux sauvages et Ier dromadairer ~“+erv!e”“e”+ vraisemblablement dans 
I’&pidémiologte de cette ZOO”~S~. 

Maladies diverses à protozoaires 

69.087 JOUBERT (L.). - Les rickettsioses, zoonoses d’entretien. Rev. Med. 
vér.. 1969, 120 (3) : 221-34. (Conclusions de l’auteur.) 

l0 Les riclettrioses majeurer, repréreniéer par Ier typhus épidémique et muri” el 
les fièvres boutonneuse e+ pourprée, semblent r’l”tGgrer dons le domaine des phéra- 
~oonoses d’enlreile”. 0 réservotr anomal etcycle extra-humai”. 

20 L’intérêt hygiénique ef profewonnel de ces maladies s’occrait encwe en raison 
du caraclère esren~~ellement angétiorope du groupe m~crab~e” Impliqué, qui surc~te 
des formes cliniques Inédites e+déro”cer+a”+e~. cordto-vaxulalrer, puimono~res. hépalo- 
rénoler. oculaires, neurologiques. 

40 La comp,ex,,é des cycles ép,dém,oiogiquer empruntés par ces agenk r&clame ICI 
rnul+~pl~co,~o” d’enquêfes concerfées entre médeunr, vé+ér,“a,res. enlomologirter, 
bactéricloglsks. écoiogtskr : elle oriente vers une protecl~o” frontalière et intéraeure 
fondée sur une dés,“iecho” généroie ‘otale. 
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Parasitologie 

69.089 VASSILIADES (G.) et MOREL (P. C.). - Sur un nouveau trichortron- 
gylidé pmarite du pigeon domertique cl” Sénégal. RW Ek”. Med. “et. 
Pays trop., 1969, 22 (1) : 111-16 

69-090 GRABER (M.). - A propos du pouvoir anthelminthique du N-(2’- 
chlaro4’ nitrophényl)d chlororolicylamide cher le mouton. Rev. Elev. 
Med. “6,. Pays I@L, 1969, 11 (2) : 217-28 

L’ouieur éfudie, au Tchad, le pouvoir onthelminlhique du N-(2’-chlore-4’ nitro- 
phényl)-5 chlorosalicylamide chez le mouton. 

Si le médicamen1 à l’état de poudre permet à 75 mgjkg de d6truire les Moniezia 
de l’intestin grêle, par oantre, dèr que Sliles!a giobipodata esl présen+. il faul admi- 
n,s+rer des doses allani ,qu’” 150 mg/kg. 

En ouire, le Yomeson est oct~fsur Ier formes immatures de certains paramphlrtomes, 
à condiIion qu’elles aient moins de 5 semolnes et qu’elles ne SOI~ pas encore implontéer 
dans le rumen. dans le rumen. 

Le gain de poids réel est d’environ 6.20 p. 100 en un mo~r. Malheureusement. le Le gain de poids réel est d’environ 6.20 p. 100 en un mo~r. Malheureusement. le 
cd+ du +raifemenI, dons Certains pays sous-développér OU sévit la r+iIésiore Intestin& cd+ du +raifemenI, dons Certains pays sous-développér OU sévit la r+iIésiore Intestin& 
ovine, est trop élevé, compie tenu de Ia faible voleur marchande du troupeau et du ovine, est trop élevé, compte tenu de Ia faible voleur marchande du troupeau et du 
prix du médicament. prix du médicament, 

69-091 GRASER (M.). - Essais de traitement du parasitisme gastro-intes- 
tinal du dromadaire L~U moyen du +&romisole. Premières observa- 
tions. WV. Elev. Méd. W. Pays +rop 1969.22 (2) : 129.36 

L’auleur estime que le Némidide adminisiré par voie parenférale à la dore de 
10 mgjlcg est susceptible de déirulre Ia qua-totallié dei Esophogosfaoum columbianum. 
Haemonws longirtipes et Impoloro nudiroil~s présents dons 1a caillette et l’intestin du 
dromadaire tchadien. Sur Sirongyioldes popil/osus, Ier résuliats semblent moins ratisfai- 
Icl”,l. 

Le médicamen1 demande à êlre manipulé avec précaution car, déjà vers 12-15 mg/kg 
en sous-cubée, des monifestatlonr d’inlalérance pIus ou moins spectaculaires se font 
jour. 

69.092 DAVNES (P.). - La fasciolose des bovins 6 MmdagaLcar. Bull. Modo- 
garcar, 1968 (270) : 997-1006. (Caniiusioos de I’outeui.) 

69-093 GOLDBERG (A.). - Développement et survie dans les pâturages 
de nématoder gastro-intestinaux pworites des bovins. (Development 
and SU~~IV~I on posture of garfrwnfestinal nemotade parasites OF catile.) 
j. Par~s~+., 1968, 54 (5) : 856.62. (Trodurlion du resume de l’auieur.) 

Le développement et In wrv~e des larves de némoIoder gostro-intertinaux pororlter 
des bovins dans des conditions prochesdes noturelleson+e,éétudiesaucoursde14expé- 
riences réolirées au Centre de recherches agricoles de Beltsvilie, Maryland. Des matières 
fécales contenant des ceufs de nématodes ont éfé dépos&s en petits ias sur le pàlvroge ; 
à intervoller successifs les mot~èrer fécaler ei l’herbage env~ronnonf oni été examiner 
pour la recherche des larves, Des usais avec Osferiaga orferlogi, Cooperia oncophora. 
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Entomologie 
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69-097 DAME (D. A.) et FORD (H. R.). - Lbccouplemenf multiple de 
Glossino moP*itOnr Wertw. et PeP effets pofentielr sur la technique du 
môle stérile. (Multiple moting of Glossino morsitonr Westw. ond its potenfial 
effect on the rter~le male technique.) Bull. Ent. Res.. 1968, 58 (21, 213.19. 

Des femelles vierges de Giorsino morsilons Wertw. issues de pupes récolt&s dans ~a 
natvre ont été mises, ou laborotolre, en pr&ence de mhles riérdes vierges puis de 
mâles normaux vierges : Ier Iorves produites à la suite de ces accouplements ont montré 
que les femelles pouvaient s’accoupler plusleurs fois. Les femelier inséminées une pre. 
mière ~OIS mec du sperme stérile. puis mises en présence de mâler feri~les après 0.24 
ou 96 heures produlsirent des nombres de pupes presque égauxentre les 29cef 56ejour~ 
suivants : mois les différences de productions furent plus marq&er pendant les pre- 
mers 28 jours. Les écarts de production sont en rapport avec le moment oti se produit 
ICI seconde insémination el celui de l’ovulation. Les femelles ayant Ia posslbilite de 
s’accoupler à maintes reprises avec leurs premiers porIenairer, furent enru~le ~CC~~- 
pléer wec de nouveaux grouper de mâles. Ler conséquences de ce second occouple- 
menI furent faibles. Ainsi, il a été démontre que les femelles s’occouplen~ pius~eurs fois 
ou loboratoire : mais 10 fréquence de ces occouplementr dons In nature est inconnue. 

Lorrque der groupes de mâles furent mis ~u~cess~~emen+ en présence de nouveaux 
groupes de femelles V!erges, le nombre moyen minimal de femelles insémtnéer par un 
môle fut compris entre 4.9 ei 56. Cependant, tes dernières inséminations furent pro- 
greswement moins effkaces, et. une fois que le stock de sperme d’un mâle fut éputsé, 
lu ietiilhté n’a pas été recouvrée. Les auteurs estiment que les accouplemenlr multiples 
des mSles et des femelles de G morsiions n’auront pas d’effet appréciable sur Ia lutte 
contre les populations de glasslner par I’ut~l~saf~on des màIes stériles. 

69-098 VAN DER VLOEDT (A. M. V.). EVENS (F. M. J. C.) et CAL- 
LENS (G. M. J.). - Elevage de Glosslna morril<mr. 1. Pupes swvoger 
et puper pondues au laboratoire. II. Evolution d*un élevage de Glorrina 
morritmr et influence d’une R plaquette Vaponaa. (Rearing of Giossino 
mo~s~fons. 1. Wild and laboratory bred pupario. II, Development of o colany 
ef Glorsino mwsilons and « Vapona sfrip » !nflueoce.) Ann. Soc. belge Med. 
trop., 1968. 43 (2). 149.64. 165.30 

69.099 

Chimiothérapie - Thérapeutique 

BIRGEL (E. l-l.), SAMOS (H. M.). AMARAL (V. do). - Etude 
comparée de l’efficacité et de l’action de la pbénothiozine et du thia- 
bendorole administrés comme anthelminthiques a de6 bovins de 
race Nellore. (Estudo comparatfvo do eficncia e efeitos da tiofifen,lamina 
e do 2.(4’.ihiazolyl) benrlmidazole quando tucador como onti-heimlnticos em 
bovinor do ra$a Nelore.) Revto Foc. Med. vet. 5. Poulo,1966-67.7 (3) : 707.43. 

Cet article décrit les dinérentes épreuves qui ont étP faites pour comparer I’eficaciié 
et I’act~on de deux anthelmlnthlques, le thiabendorole et la phénothtarjne, chez des 
bov,ns Neliore en élewge extensif, molnferws sur p8iuroge 0 t%K”rn manim”m 

Orra cholsj, pour ces esms. 21 génisses pesant entre 128 el 227 kg, et prérentant 
200 ieufs de strongylidés ou plus par gramme de fèces Ces génisses ont été placées au 
horard en trots groupes de rept animaux chacun, I’un d’eux étant gardé comme 
groupe témoin, sons subir de fro~iement. Les deux autres groupes an+ ét6 Irait& ir 
la phénoihlazine et au lhlabendarale A ICI fin du iroitement, qui n duré 25 jourr,quotre 
animaux de choque groupe oni été abattus et les parasites an+&6 recherchés dons le 
système gaitra-intestinal. 

L’efficactté de tels iro~iemenIr a été Indiqu&e par Ia numération des vers dam les 
fèces. L’action des anthelmlnthiques a été vérifiée au moyen d’épreuves rérologiques, 
bnchimiques et MmaloIogiques. et par pes& der on~moux. 

Les résultats oins, obtenus onI é+é analysés r+a,iz+lq”emen+. 
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69-100 ROBY (T. CL). AMERAULT (T. E.). SPINDLER (L. A.). - Acfion 
inbibifrice d’un dithiosemicnrbazonc sur des infections aiguës provo- 
quées par Anopfwna marginde. (The Inhlbllory éfkct of 0 dl+h,oreml- 
carbarone on acu,e infec,,onr of Anophno morginak.) IleS Yet. 50, 1968, 
9 (6) : 494.99. 

Physiologie 
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Actuellement à Modagorcar, le zébu est le produil d’une séleclion naturelle basée 
sur 10 réss+aoce 6 Ic< sécheresse et aux kpinotes. Pour amdliorer res capaciiks de trons- 
formateur et de producteur, seuls des irovour de rechercher effectu& dons des Stations 
équipéer perme+tron+ d’isoler des lignées de reproducleurs et de metlre ou point 
I’aiimenlation qu, permeitra d’extérioriser leurs potentialités. En~~te, il est indispen- 
sable que le bélaNI amélioré SOI~ placé dans un mrlleu lui-même omélloré, dans lequel 
le facteur primordtol, est I’amkliorotion de l’alimentation. 

69.103 HASSAN (Y. M.). - Facteurs physiologiques déterminmt la produc- 
tion du lait ou Soudan. Sudao,l. vel. Sci.. 1968, 9 (1) : E-34. 

Le but de I’oriicle est de donner une idée g&o&rale des facteurs physiologiques agis- 
sont sur la produdion du loi+ ou Soudan. 

Le Soudan qui comple un important cheptel de 9 millions de bovins. 8,6 millions de 
moutons, 6,8 millions de chèvrer et 2 mlllions de chameaux est cependanl obligé d’im- 
ootier chaque année wès d’un demi-million de livres (453 gj de produits lolfierr, en 
&dier de lait en’ poudre. 

Ce DO~S est vaste et prhenle des diffkrencer importantes de climat et de v&étation. 
L’envi’rokemeot joue donc un rôle considérable dans la productcon IaitiSre. 

L’auteur prérente der données concernant io production dons différentes provinces. 
en élevage nomade, dans des cendres de producifon laitière et tire Io conclusion qu’il 
existe ou Soudan un lype de bétoll qui possède un bon potentiel pour la production 
laitière, capable de produire davonioge lorsqu’il es+ placé dans un milieu omblioré. 

II insiste sur l’influence du mois de naissance : les YBOUX nés ou debut de la saison 
des pluies ont une plus grande chance de survivre que ceux nés YWS Ia fin. Les wcux 
dolvent accompagner le troupeou dons sa recherche de Ia nowriiure, ei lo fotlgue 
excessive qui en résulte entraîne une mortoiité de 50 p. 100 dons certaines régions. 

Après le vêlage la production laitière augmenie raprdement, reste statIonnoire, puis 
décline progressivemenf. 

La durée totale de lociotion pour du béiail Kenana. élevS en stoi~on, est de 224 jours 
avec un intervoIle entre les mises bas de 295 jours. 

En élevage nomade de loctotion depasse rarement 150 jours, avec un très long 
intervalle de 650 jours enlre les vêlages. 

L’auteur donne ensuite 1o composllion de différents 1011s : vache, chèvre, brebis. 
chamelle. 

La populai~on du Soudan ronromme une quanti+6 très limitée de la11 La conrommofion 
journalière par habitont dans cetio~nes régions es? de 1/4 de htre. 

La situation es1 encore plus d&favoroble dons les provinces du sud. 
Le I~II éhnt une imporionte source de protéines doit ètre mis 0 la portée des habl- 

tonts à un pr,x raisonnable. 

69.104 ROBIWSON (D. W.).- Ob servations prékninoirer *ur la talérnnce 
0 la chdeur de moutons tondus et épuisés par le manque de nourriture 
en milieu tropical. (Preliminary obzrvatlons on the heat tolerance of shorn 
ond nutritionally depleted rheep in a tropical environment.) kit. vef. l,, 1969, 
125 (3) : 112.20. (Trodudmn du r&um~ de I’oufeur.) 

AU cours de deux sérier d’observakns, lo temp6roture corporelle, <elle des oreilles 
et de la peau, et le rythme resplratolre de moutons exposés aux radiations solwres 
pendanf de longues périodes ont ét6 mesurés afin de donner une Indicotlon sur leur 
taléronce à 10 chaleur. 

Les moulons non iondur onI mieux supporté la chaleur que les moutons tondus. et 
I’épu~sement par manque de nourriture o réduit la ioléronce à la chaleur dans une 
limle semblable sinon plus gronde que Io tonte. 

L’auteur pense que Io chaleur au début de I’kté peut constituer un choc ~mportonl 
sur des moutons dé)” épuisés par une longue saison sèche dans les régions pastorales 
arides el semi-arides du monde. 

69105 GUPTA (B. N.) et Collab. - Etudes de h digestion dans le rumen 
lorsqu’on améliore la qualité alimenfaire des fourrager bruts par 
l’imprégnation de mélarrer et d’urée. (Rumen digestion studies on impro- 
ving the feeding quol~ty of couse iodders by wea and molosrer impregnotion.) 
,nd,on ve,. ,,, 1968, 45 (10) : 858.65 (iraducfion du résumé des auieurs.) 

Des esrair préhminaires réalisés sur l’amélioration de la quaNé alimentaire du 
blé bhoora et de io poille de ~IL pour les ruminants sont décrits. On observe que le 
buffle mble adulte consomme plus de ma+,ère sèche lorsque les deux fourrages sont 
imprégnés d’urée el de mélasse. 
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Des études sur la dIgestlon du amen monlren, que 10 simple addftion de m~larses 
0 ces fourrager provoque dons le rumen une bolsse du ,aux d’ammoniaque ~UN reste 
cependant à un niveau relativement élevé en rotson du méconlsme de recyclage de 
I’ozote. On observe OUIS, que ,‘~+,,i~a,,on d’ozole-omman~acal du wmen es, améliorée 
par des toux plus &I~V& de mélasse dam le mé,onge urée fourrage. 

Lorsquelesdeuxiourrogesron,imprégnésde1 p.lWd’uréeplur1Op.lWdemélorse, 
l’équilibre de l’azote est porilif avec Ia paille de TII mats non avec le bl6 bhooro. 

Alimentation - carences - intoxications 

69.106 ALDRIN (J. F.). BRIAND (Y.), VERGER (B.). - Etudes WI les ““oc- 
mam de poissons de mer en Cote-d’ivoire. Rev. Elev. MM v6t. Pays trop.. 
1969. 2.2 (2) : 249-70. 

En vuedu lancement de laiabr~cohon de nuoc-mam à l’échelle industrtelle, les outeurr 
on+ eFec,u~ diverses expér~mentof~ons ou Labarato~re des Pêches d’Abfd,on. 

Le motére uttIf& et les espèces choises sont lndtquér. Ler buts pourwvir sont 
défintr. La chronologie et ,a condu,+e des esso,s son, donnés. Ler résultofs des analyser. 
exprimés dans 22 tableaux, sont interprétés. 

En canclwon, Ier ouku~~ Indiquent qu’il erl possible de fofre d’exceIlen,r nuoc- 
mam à por+~r de poissons du Golfe de Guln6e. Une température de %OC, superleure 
à la température ombtanie. es+ suffisante pour obtemr de bons résullats, en 90 jours 
envfran. Ler erpèces recommandées sont : 

69-107 RIVIERE (IL). - Etude sur lo composition du nuoc-mam de Côte- 
d*,vo,re. Rev. Eh. Med. “4,. Pays frop.. 1969.12 (2) : 271-84. 

Quatorze échantillonr de nuoc-mam préparés par le Laboratoire des Pêches de 
Côle-d’lvaire. à porter de différentes espèces de potssons du Golie de Guinée, on, $16 
analyrér. L’auteur expose les rérul,o+r ob,enur en Insistant plu porltcul~èremen, sur 
IB compari,ion des produt+% en acides ominés. et autres substances oro&s les plus 
~mpotiontes au point de vue concentration (azote ommoniocol. urée. créatlmne, bloc- 
xantho-urique). 

Les méthodes d’ana,yses son, décr,,es e, Ier résul+a,r commenfér. 
Cinq espèces paraissent meIlleures que Ier au,rese,iei nuoc-mam qu’elles permettent 

d’obten,r son, de auaI,,& éoulvalente à celte des meilleurs produltr vtetnam~ens. Ce 

69.108 FERRANDO (R.). - Alimentation et rlérilité. Schweirer Arch. Tlerhwlk.. 
1968, 110 (12) : 625-43. 
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69-109 BADIALI (L.), ABOU-YOUSSEF (M. H.), RADWAN (A. 1.) et 
Colhb. - Empoironnemenl par du mdr moisi comme cause majeure 
d’un syndrome d’Enc6phalomolacie cher Ier équidés 6gyptienr. (Moldy 
corn pasoning ns the major CWL~ of an eocephalomalacw syndrome in egyp- 
ban equidae.) Am. ,. Y#. Res.. 1968, 29 c?O) : 2029.35. 

Pâturages - plantes fourragères 

69.111 BORGET (M.). - Réruhtr et tendances pr6rentes des recherches 
fourragères à 1’1. R. A. T. Agmn trop., 1969, 24 (2) : 103-55. 

Matériel végétal. 

Parmi Ier nombreuses espècer iourragères dtsponibies sous les tropiques, le choix 
IUIW~+ devrait etre faut pour pourru~vre le programme d’essais : 

plantes a couper.. Peno,se,“m p”rp”ie”m 0” Tripsocum ,OX”nl 
en zones trop,cale et équaior~ale humide. 

Zone équatortole ou tropicale humide : 

alt,,ude Desmodi”m mforf”m. Sfyioranthes grmh 
bas Slylosoofhes grocilir 

Zone tropicale rèche.. Ciiiom teinafeo ou des annuelles : Doiirhos 
lobiab, i/igno unguicuiata 
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69-114 WILLIAMS (R. E.) et Collob. - Conservation, développemenf et utili- 
ration des terrains de prcours mondiaux. (Conrervai~on, development 
and use ofthe word’s rongelands ) J. Rooge Mgmi, 1968,.21 (6) : 355.69 (Troduc- 
iion du résumé des ookurs.) 

47 p. 100 des terrer du monde sont propres seuleme”+ ou pâturage par Ier animaux 
domestiques et le gibier, sait fréquemment SOI~ occoriannellement. Ces terrains de 
parcours entretiennent des animaux qui fournissent I~L plus grande pariée de vrande, 
lait, peaux, laine, et autres produits an~movx du monde. lis ont des voleurs importa”& 
pour le5 versmts, I’hob\tat sauvage, 10 conservation du SOI et de Veau, le comburhble 
e+ d’imporionis sous-produits De grandes réglons sont en mauvaise condrtfo”. prince- 
poiemenl à cause du surpâturage. Lo Société omér~caine d’aménagerne”+ der pôturoges 
a un rôle de plur en plus important dans les problèmes de mire au point concernant 
les terrains de parcours mondiaux et Ier programmes e&rIifr de st~mulaiio” de 10 
recherche, I’éducaiio” et I’actio”. 

Zootechnie 

69-116 LEMAITRE (Y.). - La chèvre angora et le mohair dans 111 province 
de Tuletv. Terre malgache, 1469 (5) : 185.219. 

L’élevage des chèvres angora en vue de la production de lafne de moho~r re situe 
dans le sud de Modagarcor piur pr6cliéme”t dons 1a réglo” d’Ampa”ihy. 

La première I”+roducIio” de sujets angora en pravenance d’Afr#que du sud a eu 
heu en 1914. Depurr cette dote eb jusqu’en 1963, 250 zu]ets environ ont été introduttr 
0 Madagascar. 

La zone choisie à /‘extrême sud de I’lle convient à cet élevage grke à so végétation 
arburtlve et SO” climat sec. 

Lo méthode employée est le craseme”+ conhnu “‘utiliP”“t que des mâles ongara purs. 
Les métis de irotsième générotia” on+ I’aspect d’un pur race, ils sont opter à être tondus 
bwn que 10 toison SOI+ de qualité ~“férieure. Les m6Itr môles de qua+r@me génération 
SO”+ utihzables pour Ia reproduction. ie service de I’Elevage e%c+ue choque année une 
moyenne de 25.000 corirations de boucs “on améliorés dans Ia zone de dlksio”. 

II extste actuellement 120.000 métis dont Ia moiti& apte 0 être tondue. 
La protectto” sonitatre de ce cheptel est bar& SUT 1a lutte contre les affections pora- 

r~ta~res, internes et exkrnes à I’oide de dragages collectifs au ptstolet doseur. 
el de pulvérlrations d’lnrectiudes. 

En 1967 près de 100.000 troikmentr ont &+é &c+ués. 
La produc+,o” totale de mohorr est es+,“,& à 5,7 tonner. 
Le reodemeni par tee est : 8 kg pour les boucr, 4 kg pour les chèvrez oduks et de 

pure TOC~. La tonte o heu deux fols par a”. en mors et en septembre. 
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Peu de réglons de l’Australie méridionale sont conrocr&s uniquement a Ia produc- 
tion du bœuf Généralement on y associe I’tndurtrie loiilère, la production du mouton 
et Ier cuHure3 vivrières. La majorité des troupeaux sont de faible ~mparfanre et ont 
moins de 10 anomaux, mas c’est dans des troupeaux de plur de 50 onimoux et sur des 
explolfations de plus de 200 ha que I’on trouve Io plus grande partie du bétail. 

B~en qu’il y oit des deplocements de bétail pour I’engro~srement des régions 0 faibles 
pikipitoilons veri les régions pluv~euser, 10 plupart de* exploltotionr rani sp&ciolIrées 
dons la production du boeuf. 

L’amélioraIlon des pâturages permet d’obtenir une charge ~ntenre en anomaux 
qui sont vendus pour I’aboitage à l’âge de E à 20 mois, e+ fournisrent des boeufs jeunes, 
tendres et maigres comme Ie préfère le cansommoteur. 

Etant donné I’obrence en Aurtralie méridionale dez princtpoler maladies du b&lad 
l’accroissement continu des surfaces de paiuroges omél~orér et des débouchés offerts 
por Ier march& d’outre-mer, le courant d’expansion de I’indusIrie du béIo,I bovin en 
Austrai~e meridionole se poursuivra vroisembloblemeni. 

Pour les ogneller, mals non pour les agneaux, le poidr de noirsance éiait nettement 
en ropporr avec le gain de poids v~flusqv’” 3 zmaines, et ce gain @I~I+ de facon signi- 
flcorive en rapport avec le gain de poids jusqu’à I’Bge de 17 ~emo~ner Ces différences 
entre rexes pourrcxent r’expl~quer por Ier toux de cro~ssonce plur “orNobles der ognelles. 
La production de lait des brebis et les consommo~~onr de la,+ des ogneoux de la naissance 
à l’âge de 3 semaines, ront liés de façon signfficotlve au gain de poldr VIT durant cette 
pértode. mois non ou gain uliérteur. 

69.120 KALI (J.), MORAG (M), AMIR (5.). -Modifications saironnikes de 
la production laitière et de la fécondité chez des vwher loitièrer sélec- 
tionnées en climat désertique. (Seasonal changes m milk production and 
fertility in hfgh yieiding do~ry cow m o derert clhmote.) Inf. 1. Biomef 1968. 
17. (3) : 271.75. (Résumé des a”ie”rr.) 

On o exarmné les différences pouvant exister enire I’hlver et l’été dans la production 
loitlère et 10 fécond!té de vaches Ioitières rélectionnées de race frisonne plocéer dons 
un climol désertique chaud. Letroupeov ~etvowo~l en I~r~él, dons le désert du Néguev. 
Conira~remeni à taa Ier roppork ont6rieurs. Io productton loltière fui ~CI plur ~mpor- 
tonte en été qu’en hIver ef cela de fason rlgniflcotive, sfo+lsi,quemenf parlant. La fécon- 
dité ne fut pas inféreure duront lo saison chaude. La tempéroiure journalière Q varlé 
entre 220 et 4OoC en été et entre 80 et 22oC en hiver. Ces résultats son+ discutés en 
tenant compte des méthodes de stobulotion et de nutr~tton. On odmei que le bétail 
est occl~maté el que SO zone thermo-neutre en o été relevée. 

Chimie biologique 

69-121 MnNGALRAJ(D.),SATCHID*NANDAM(“.), NAMBIAR(K.T.K.). 
- Diversité des types de l’hémoglobine chez les bovins. (Hoemoglobln 
polymorphism ,n dtle.) I”d “et.,., 1968.45 (12) : 996.1002. (Résumé des 0”le”Is.j 

Des échonttllons de soIu+ion d’hémoglobine provenant de bovins de race ongole (64), 
Kangoyam (22) et d’une race locole non décrite (101) ont été onalyrk por électropho- 
rèse en gélose. 
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en Afrique. 
II est dvident égoiemeni qu’il y a de nombreurer régions montagneuses en Afrique 

où Ier bovtnr domertiques sont plus adopfér et en conséquence Ia définition de I’effi- 
caclié peut devenir trompeuse lorsqu’il n’est pas tenu compte du comportemeni et de 
I’odaptofion ou milieu. 

Sur savane arburtive en Afrique, on obtient des biomarses pius 6levéer à partir de 
populations mélangées d’animaux rowages qu’à parhr d’une reule erpèce bovine. 
Ceci est d0 à une séparaIIon biologique qui a élargi l’éventail der habttudes oltmentairer 
à une adaptation au milieu avec uhltSotion maximale d’une grande varié?6 de vég&a- 
tien d’une manière non compétttive, alors que Ier bovins ne ront adaptés qu’h des 
vartétés d’aliments et de milieu limlt&. Le développement des ongulés rauvages comme 
source de production de lait et de viande pourrait être realis6 dans les régions qui 
ne sont pas soumises à I’agricullure conveni~onnelle et on pourrait profiter de leur 
adapfotfon parilculière au milieu et de leur résistance aux moiodter endémiques. 

69-124 PIENAAR (U. de V.). - Pro&s récents dons le domoins de I’immo- 
bilisdion et de la contention des onSuI& sauvages dans ICI parcs 
nationaux d’Afrique du Sud. @cent advonces in the field of immobiliratton 
and reriraint of wtid unguloier in soufh africon national parks.) Acte zoo,. 
pofh. Anvers, 1968 (46) : 17-38. 

La réaction d’une série d’ongulés à différents médicaments neurolepfiques de la 
série des butyrophénones est décr,+e. On conilote que le Fiuan,sone et I’Arap&onerant 
préférables danr les mélanges neurolepanalg&ques WY dérivés usuels de Ia pheno- 
thlozine. 

Le Fentanyl, puissant analgésique, a 6té uitl~r& dans Io pratique et il semble être fax 
danger et pIus rûr que I’Etorphrne hydrochloride. 

Un médlcameni possible contre la mydriore et la cyciopl&gie. cous& par la scopa- 
lamine es+ proposé. 

Les r&ul+ats des djfférenter combinaisons ulilisées ron1 discut& : les dores sont 
données dons un tableou. 

69-125 YOUNG (E.). WAGENER (L. 1.). - L’impah. source de nourriture 
et de sous-produits. Données sur le potentiel de production, Ier pora- 
rifsretlapothologiedea impalar vivant en libertédans le Porcnc~tional 
Kruger. (The impola 0% a source affood and by-praducir. Dotoon production 
potent~ol, porar~ter and pothology of free-hving impalas of the Kruger N&o- 
nal Park.) 1. 5. Ah, vet. med AS. 1968. 39 (4) : 81-6 (Traduction du r&um6 des 
auleurs). 

Ler données ruivonter sont fournies : poids moyen der carcasses habillées de 577ani. 
maux adultes et de 1.061 impolas prjs au hasard ; Informotian SUT le rendement en 
pourcentage des carcasses habillées, de Ia viande désozr& et viande dess&h& : et 
le poldr moyen des organes des ammoux odvlter. De plus, I’incldencedequelqves-uner 
des infertationr paroritaires les plus significailves et /a fréquence avec laquelle 1.6 
CCIICCI~SBS et les organes sont affect& de Iérionr macroscopiques #/ou de paror~tes 
métazoaires sont calculées et prérentées SOUS forme de tobieoux. V~ngl-sep+&otr diffé- 
rents de maladie ei de paras~i~rme d’lmpala, don1 quelquer-uns peuvent être sfgnifi- 
cat~fr en ~nrpechon des vlandes et évoluatton, ront QUISI brièvement discubés. L’incidence 
élevée de cysticercare (33.9 p. 100 des 1.728 impalos) est significative. Deux Cysfi- 
cercus spp. ont été trouvés mals n’ont pas encore été identifiés. 

69-126 VEISSEYRE (PL). - Quelques solutions apporléer au probléme de 
l’approvisionnement en lait des pays en voie de développement. 
ho. Med. anim.. 1968. P (6) : 374.78. 

L’auteur pare en revue les différentes porrib~lrtés d’uIWralion de C~I poudrer de 
lait en tenant compte de leurs ovoniager &conomiquer et techniquer : 

- le lait « recombin& » 0 parfir de poudre écr&~& eb de mo+iSre grosse butyrique 
anhydre ou hwle de beurre. 

310 

Retour au menu



La conservation est bonne. le mélange focile mois le produit coûteux. 
- le loi+ « imttation » (filled milk) (I l’avantage sur le précedent d’utiliser “ne matière 

grarre végétale locale et bon marché. 
Suivant les pays, II s’agit d’huile de coco, d’arachide, de sésame ou de mair. 
- le « lait coupé h (toned milk) est un mélange de laif. d’une tene”rélevée en matière 

grarre. et de poudre de lait écrémé. 

Ces solutionr de remplacement doivent étre “l~l:s%s tout en fovorlront I’OCC~O~SS~- 
ment de ,a productton loitlère. 

Bibliographie 

69.127 SCOTT (CG. R.). - Le diagnortic de fa perte bovine. Rome. F. A. 0.. 
1968 (Eluder ogricoler de la F. A. 0. no 71). XIV-154 p. 

Contenue par des campogner de vacc,na,,on mois~ve en Inde et en Afr,q”e tnfer- 
troplcole. la peste bovine ne continue pas rnoms à y exister en petits foyers épars jusli- 
c,ables d’une prophylqxie s~n,,a,re drocon,enne qui, ,og,q”ement. ne peu, @,re que 
I’oba++age des malades et des cantominér. On con<& alors ,‘~mpor+once prlmordlale 
qui s’attache a” diagnostic pr&xe, raptde et exact de I’étot morbtde s”rpec+&, lorsque 
l’on soit que coerisfent avec elle des maladres q”~ I”I rerremblent par leur expression 
clinique. 

C’esf dire que ,a monogroph~e de SCOTT vient 6 son heure. Certes. elle reprend des 
notions connues et pour ICI plupart de@ exposées dons d’autres publications, mals elle 
a le mér~le d’en faire “ne synthèse hmplde el de conr+i+“er un manuel de travail à 10 
fois didactique et critique. 

Son ariglnoldé et sm utilité viennenl de I’exomen rotsonné des différentes méthodes 
de diagnastfc qui s’oflrenl ou climcten et h I’homme de laboratoire. m&+hoder dont la 
mise en ceuvre variera selon le rtode ci~mqve de ,a maladie ou selon q”‘? s’agit de 
cadavres. Leurs performances ef leurs limites sont clairement exp&er dans des dto- 
grammes pour la première fols publiés. où est mire en IumSre 10 concordonce B~en- 
+“e,,= entre ,‘&+a, clinique du malade et ,a r~cherrede ses tlsrur, SOI+ en virus ~nfedleux, 
sa,+ en antigène fixateur du complément, SOI+ enfin en précipitogène : de leur examen 
decoulent “ne candulie ratsonnée des op&ol~ons diagnorttquer 0 enlreprendre et “ne 
interprétafton der r&“ltats qui peuvent E+re attendus. 

Après un bref rappel de ,a virologie du virus bovtpesftque el I’expos6 des données 
classiques de ,a symptomotologie el de 1’onalom~e pofholog~que de ,a maladie,vien+ 
en 80 pages ,a descrlplion d&+aillée de chacune der méthode dvdiagnorflc experlmen- 
toi, histopaihologie, isolement et identificotlon du virus ~nfecheux, d&tectlon de I’anti- 
gène fixakur du complément et du préctpitogène, détection des anticorps ne”+ra,~s~n+s. 
fixant le complément, précfp~tont et inhtbant i’hémoggl”tinat8on morbMe”re. Des 
Indications sont donn&r pour le dtognosllc différenflel et un manuel opératoire. pré- 
cieux parce que pr&cfr, conduit in fine Ier pas des “II~Iso+~“~~. 

La pr&enfation erf agreable, le formot cammsde. les figurestrès claires. II n’y <1 rien 
à redire aux techniques. si ce n’est 0 signaler (page 64 du textefrongotr) qu’il serait 
IW,P doufe ,nd,q”& d’effectuer un lavage du << ca~,Iot blanc >> enIre SO r6colte apr&s 
centrffugalion el ran ensemencemenl en cultures cellulolres. II l’on ne veut pa que 
le versène décolle ces derntèrer. A r~gnaler Qalemenf. page 92. que Ia lyophillralion 
closr~que peu! être appliquée a” pr&cip~togène de référence avec autaN. ~N”O” plus. 
de succès qve la m&hode surannée de desriccaflon précontree : ce peut étre le soin 
d’un loborotoire cenlral de référence. 

Les éloges mm restrdons que 1’0” peu, lmre sur le fond de l’ouvrage ne peuvent 
malheurmement pas r’appl~q~er à 10 forme du kxte de la Iraductmn francaise : 
G. R. SCOTT n’a es+ pas respanrable, le lexfe anglas étanl. quant 0 lui. clair, 
d’expresston Imagée et de ,ecI”re agréable. La troductlon française par contre est 
émaillée d’angl~c~rmer q”~ Mr~rrent le p”r~r!e. contrent un cerlotn nombre de borba- 
rismes, de sol6c1rmes et termes impropres. Aagnaler. par exemple : “n complexe de 
règnes cliniques : Inaniliés ; ~noc”lo+ : préépreuve : rérum « h6nolyl1q”e u ou heu de 
«chargé d’h&noglobine » : plurieurs fautes de concordance des temps... Les “0~“s 
comm”nr français des espécer sowoges CI,&% dam le loblea” 2 SO”, pour la r”Oltlé 
~nexmk : I’ontilope canna est l’élan du Cap. le redunca le cob de role~“x 4 I’anll,Ope 
Gorgon le gnou bleu. L’emplo, de ,‘expresr,on « ca,,lot blanc x pour trodulre a buffy 
ma+ » est nouvelle maas mm doute moins préc~re que «froclion leucocytaire » à qui 
va nofre prMrence. Ce ront là reproches minews toutefois qu’uneprochaine &dillon 
pourrait om6,iorer. 
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Lo quatrième partie reprérenle, à coup sûr, avec l’élude de I’6tiologle e, de 10 potho- 
génie, 10 partte 10 plus captivante de l’ouvrage du Professeur R LAUTIE. Létlologie. tlologie. 
envisagé d’abord analyt~quement pw sy”th&queme”l. I~I permetd’expl~querpourquol ourquo, 
et comme”, ,a ma,od,e d’Aujerzky er+ erse”,,elleme”f une malod,e porcine qui 6”al”e ne ma,od,e pomne qu, éualue 
le plus souvent de Togo” latenle ou tnapporenle et qui re traduit erra,~queme”+. chez re tradui, erra,~queme”+. chez 
le5 autres espèces onlmoler, par une symp+omotalogle haulement évoco,r,ce et rmrlelle. 1010100le haulement é”ocotrKe et mor!elle. 

La pathogénw fol, le point der co”“aissa”ces ac+ueller. 
Lo cfnquième partie est réservée à l’étude de la prophylox~e. La prophylaxfe mbdi- 

cale est longuement d6tollKe à 1” lumrère des !rwoux enlrepris en Europe cenlrole 
et en Europe de l’Est : une 6,ude cr,t,que de chacune des mélhodes gu,de le choux dont 
I’a”te”r 0 tenu à rassembler ler élémenlr dom un paragraphe lerm,“al. 

Lo prophylaxie sa”ibire est longuement envtsogée dons ses pr~nclpales entreprises 
L’ktude du troiteme”,. VO~” actuelleme”t, et de la ,r”“smtrrio” à I’homme, r~rts~m~e. 

Cet ouvrage. d’une lecture foc,,e, est volo”to,reme”, 0x6 sur i’klude de la moladle 
naturelle, 0 l’inverse du remarquable hvre de P. REMLINGER e, J BAILLY qui r’6talent 
davantage 1”+6ress& à la malodle expérImentale. 

Une abondante illwAra1~o”, empruntée 0 des travaux &ra”gers, en ogrknente les 
pages. 

Cette mise ou point, apporkra une aide précieuse à tour les btolag~s,es qui s’int&- 
rersenl à I’4pid4miologte et à I’étiologie génkrales - de méme qu’elle sera fort utlIe 
aux vétér,na,rer prat~aenr ef aux spéclalrrler de labora,o~re. 

B~en que 10 maladie d’Au,eszky SOI~ pratiquement ~“connue en Afrique et à Modo- 
gascm, à l’exception de quelques raies i”cwsto”s en Afrique du nord (Maroc, T”“#rie) 
et en Angola (Mendes 1954) et que ses pasrlbtlflés d’extenr~o” en Asie. OU sa prknce 
a ét6 reconnue, semble”, être “égllgeabler. ce I~vre doit figurer dans louk bibliothèque 
professionnelle bien tenue, ne seraft-ce qu’6 cause de la powble tntroductio” de l’offec- 
tian dans les pays Indemnes par I’~“terméd~~re der reproducteurs ~mporfér en WC de 
I’améimra+,on des races locales. 

C’est à l’excellente initiative de “as deux éminenk confrères en sctence vétérfnaire 
troptcale qu’est due 1” pubhcot~o”. donr la collec110” : «Les maladtes animales à 
virus », 6ditée sous la dtrecllo” de P. LPCINE et P. GORET, d’un ouvrage qui CO”SMW 
tant pour les lec,eurs en langue fro”@se que pour les au,rei. 10 romme des co”“ai5- 
scl”ces acfuelles sur la peste equ,ne, affectlon 9”’ conr,itue peut-être et molhe”re”re- 
ment, une malodied’avenlrpour fer régio”srep,e”trlo”a,er qu’ellea~urqu’~c épargnees. 

En effet, dom un monde 00 les relot~ans ~“,er”“,~o”“les s’accélère”, et r’tnfenrifient, 
les chances de transfert der molad,er ~“fec+,euses ougmenlent danr de Irèr notables 
ppO~ilO~S. 

La perte 6qui”e en est I’lllustrafto” 10 plu5 frappante. 
Pendant prèr de deux ce”,s ans, celfe ma,od,e ert restée conlonnée en Afrique 0” 

sud du Sahara, avec quelques i”curao”s mal défina en Egypte el sur les rtves asfa- 
tiques de 10 Mer Rouge. Elle &,ott co”sidSrée comme une molad~e typiquement exotrque 
n’ofironi pour les poyr situés e” dehors du co”,~ne”l ofrrlca~” qu’un tntérét « blblio- 
graph,que >a. 

L’o,er,e pasrée, I’intérêt à l’égard de ceMe affec+,o” semble diminuer. Pa~r!ant, II 
n’est pas du tout inconcevable que d’auIres pays ca”“aisre”t 0 leur tour 10 moladle. 
wrtout II les mesures Irèr sfrictes. pr,res o”,&r,eureme”,. se relâchent. 
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L’ouvrage de MM. P. MORNET et Y. GILBERT, tous Ier deux rpécialisk de labora- 
toire et qui on+ exercé leur activité pendant de nombreuses ano& dam les territoires 
d’Afr!que noire, en parkiculler ou Sénégal ati 10 peste kquine esr bien connue. reste 
donc d’actualité. 

Leur monographie envisage tour Ier aspectr de cette maladie. mais en developpant 
parlicuIW3nent certains chapilrer. Ainsi I’htsfarique et I’épizootiologie sont largement 
traités car ils font rmeux comprendre les modes d’expansion de io maladie. L’&ude 
du virus cousaI est <galement approfondie grdce aux tout derniers travaux de cytologie 
en électrontque, Une excellente ~llustrot~on rend plus air& 10 compréhenrton du taie. 

Une tllustrotion de même qualité agrémente I’étude clinique et anatomo-potholo- 
gique, si importanIe pour qu’un diagnostic rapide S~I+ posé par le praticien. 

Le diagnostic, en poriiculter exp&rimental, iorme un choprire important. On sait 
les confusions frequenfer rurvenues dans le posr6 lors d’appanifon des premiers cas 
de perte équlne et la nkersité de connaître les typer de virus en couse pour mettre 
en euvre une prophylaxie médicale adéquate. 

Celte dernikre est exposée de facon exhaustive car elle demeure I’arme principale, 
ou du moins la seule capobie d’entraîner la réduction des zones d’tnfection lorsque 
la praphyloxle sonilaire aura été débord& par la soudaineté et la rapidiik d’appart- 
fion des loyers de maladie. 

Cette analyse xrnmaire montre que l’ouvrage de MM MORNET eI GILBERT devra,+ 
avoir une large audience auprèr des enseignants, des docteurs vktérinalres proi~ctens. 
des chercheurs, der rerponsabler de Ia santé anomale àtour lerechelonr,derspecialirter 
des maladies irop~caler et des vétértnairer d6tochés dans Ier divers pays d’outre-mer 
au i~tre de la Coopération technique. 

Bien conçu e+ très complet, agréablement présenté avec une iconographte eI une 
bibliographte abondantes. ce frovorl constitue une des meilleures mises ou point parue 
en hbrairie depuis 1943 sur ICI perfe equine et qui se doit, en conséquence, de figurer 
en bonne place dans toutes les bibliothèques v&érinaires et biologlquer tant des réglons 
tempérées que fropicoles 
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Information 

Association Mondiale Vétérinaire 

CONGRÈS DE MEXICO, 19-26 sept. 1971 

COMPTE RENDU des réunions 
du COMITÉ CONSULTATIF DU PROGRAMME SCIENTIFIQUE (Paris, 23 mai 1969) 

ET DE LA COMMISSION PERMANENTE (Paris. 24 mai 1969) 

Au cours de ces 2 réunions qui se sont tenues à Par~s en présence des représentanfs des natwns 
affiliées à I’Associatlon Mondiale Vétérinaire, des représentants des associations internationales de 
spécialistes. membres associés et des représentants du Comité d’Organisation mexicain, les décisions 
suIvantes ont été prises : 

1. - En dehors de la séance plénière inaugurale (Dimanche 19 septembre), et de la séance 
plénière de clôture (26 septembre 1971). le congrès comportera au cours de la semaine 2 séances 
plénikres de travaII qui seront consacrées respectlvement aux problèmes des « Echanges mfernai~onoux 
d’ammoux » et à celui de la «Rage ». La séance plémère Inaugurale sera en outre consacrée au 
«Râle du véférinolre dons I’allmentatnn humaine ». 

2. -Toutes les autres sessions seront des symposia. On prévolt environ 80 sessions dont les 
sujets seront sélectionnés (parmi les 500 propositions adressées par les comités natlonoux) par les 
associations internationales de spécialistes qui adresseront leurs propositlons avani la fin du mois 
de juillet ; la liste définitive des thèmes retenus sera publiée en septembre 1969, par les soins du 
Secrétariat de I’A. M. V. 

3. -Les séances se tiendront dans 5 salles d’une copaclté d’environ 500 personnes chacune et 
équipées pour l’interprétation simultanée en 5 langues (anglais, français, allemand, espagnol et 
rUSSe). 

4. - Pour chaque symposium, le sujet sera exposé par 2 ou 3 conférenciers parlant chacun 10 
à 15 minutes. Les propositions de conférencws seront fates par les comités nationaux et la sélection 
d~finitiveseraopéréelorsdelaréun~onduComitéConsultal~fdu ProgrommeScientifiqueen moi1970. 

Au cours de chaque symposium, seront présentées les communications indlwduelles se rapportant 
au sujet, dont la sélection sera confiée aux comités nationaux. Les communications individuelles 
n’ayant aucun rapport avec les thèmes retenus pour le sympos~a seront << lues par titres >> au cours 
de séances spéciales. 

5. - Les sessions auront lieu simultanément dans 5 salles, à raison de 3 par jour (de 9 h à 
10 h 20. de 10 h 40 à 12 h et de 12 h 20 0 14 h). Les solrées seront réservées à des événements sociaux 
0” culturels. 

6. -Le budget prévisionnel établi par le Com[té d’Organlsatlon mexicain s’élève à un total 
de 4.620.000 Pesos (soit environ 1.800.000 F. c’est-à-dlre sensiblement le montant du budget du congrès 
de Paris-1967). Le Comité d’organisation espère recevoir 5.CCO participants dont 1.500 européens. 

Tous autres renseignements concernant le Congrès de Mexico seront publiés dans la presse 
professionnelle ou fur et à mesure qu’ils seront portés à la connaissance du Comité Français. 
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