
c 

SOMMAIRE IV 1 - 1969 

TRAVAUX ORIGINAUX 

Y. MAURICE, A. PROVOST ET C. BORREDON. - Possibilités et limites de la 
réactlon d’inhibition de I’hémogglutlnatlon morbilleuse dans la sérologie de 
la peste bovine. 1, Interprétation et utiliié de la réactlon (test IHM) 

A. PROVOST. Y. MAURICE et C. BORREDON. - Possibilités et limites de la 
réaction d’inhibition de I’hémogglutlnation morbilleuse dans la sérologie 
de la peste bovine. II. Disparitédes résultatsfournls par cette réactlon et celle 
de séroneutralisation du VITUS bovipestlque 

Y. MAURICE et A. PROVOST. - Posslbllltés et limites de la réaction d’inhibition 
de I’hémagglutinotion morbllleuse dans lasérologie de la peste bovine (test 
IHM). Ill. Utilisation du papier buvard dans la sérologie de la peste bovine 
mettant en jeu le test IHM 

M. P. DOUTRE. - Première observation de botulisme on~mal de type D au 
Sénégal........................,. ..<.............<<..<... 

M. P. DOUTRE. - Fréquence au Sénégal du botulisme animal d’origine 
hydrique................................................,.,...,... 

1. M. BLANCOU. -Traitement de la streptothrlcose bovine par une injection 
unique d’antlbiotlques 6 haute dose 

1 

9 

17 

25 

29 

il 

Remorque destinke aux interventions médicales, chirurgicales 
et radiographiques sur les grands animaux, ainsi qu’à leur transport. 

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

Retour au menu



M. GRABER. - Existence ou Tchad de taurins et de rébus porteurs sains de der- 
mofophilus congolensis ,........ ..<.......<.... 41 

G. VASSILIADES. - La coccldiose intestinale des ruminants domestiques au 
Sénégal. Epidémlologle : répartItlon géographique, importance écono- 
rmque.......... ,......,.... ,........,.........,,...<........... 47 

M. GRABER, P. TRONCY, R. TABO, J. SERVICE et 0. OUMATIE. - L’Echinococ- 
case-Hydatidose en Afrique centrale. 1. Echlnococcose des anomaux domes- 
tiques et sauvages 55 

P. TRONCY et M. GRABER. - L’Echtnococcose-Hydatldose en Afrique cen- 
traie. II. Echlnococcose humaine au Tchad <. 69 

P. TRONCY et M. GRABER. - L’Echinococcose-Hydatidose en Afrique cen- 
trale. Ill. Teniasis des carnivores à tchinococcus gronulosus (Batsch. 17% 
Rudolphi, 1801) ,., ..<.........,........, 75 

M. GRABERetG. GRAS. - Etudedu pouvolrcestodicided’un nouveaucomposé 
organique : le Daacétate de Plomb Dibutyle (D. D. P.). II. Téniasis ovin 85 

R. FERRANDO, R. FIASSON et Feridun GORGULU. - La race bovine rougedu 
sud de I’Anatolle (güney onadolu krrmlz 51) 97 

R. LESEL. ~ Etude d’un troupeau de bovins sauvages vivant sur l’île d’Amster- 
dam ,,,,,.,.,,,,,...,............,,, ,,,,,.,....,,....,........,., 107 

M. LACROUTS. - Problème de la commercialisation du b0tall en Afrique 127 

ÉTUDES 
de toutes installations 

d’abattoirs frigorifiques 

Société d’hdes Techniques, IndustrieIIes et Frigorifiques 
SOCih,C * Rerponrobii<lC Limilée. Coldal : 6O.cc.l F. 

SÉTIF 
17, Rue de Clichy, 17 - Paris-T - Pigalle 39-20 

Retour au menu



SHEEP BREEDS OF THE MEDITERRANEAN 

l 

eau oligominérale bicarbonatée 
calcicomagnésienne fortement diurétique 
(cure de diurèse en clinostatismel 
LITHIASES URINAIRES - HYPERURICÉMIE 

V 

Retour au menu



Possibilités et limites 
de la réaction d’inhibition de l’hémagglutination 
morbilleuse dans la sérologie de la peste bovine 

1. - Interprétation et utilité de la réaction (test IHM) 
par Y. MAURICE, A. PROVOST et C. BORREDON 

(Inrlitut d’élevage et de Médecine vétérlco re des pays tropicaux 
Laboro+o,re de recherches vé,ér,no,res de Fardla, Fart-Lamy. Trhod) 

I.-/RAPPEL SUR LA RÉACTION D’INHIBI- , une ou deux gouttes de culot globulaire. Les 
TION DE L’HÉMAGGLuTINATIoN MORBIL- ~ mélanges sérums-globules rouges de singe sont 
LEUSE PAR LES SÉRUMS ANTIPESTIQUES ~ P lacés une demi-heure au bain-marie à 37OC 

(test IHM) et agltés plusieurs fols. Le surnageant est recueilli 
après repos d’une nuit à 4 XI ou après centrlfu- 

La réaction d’hémaggluiination morbllleuse 
gaiion. Des dilutions de sérumsainsi traités sont 
répartles dans des tubes de Kahn sous le volume 

ei son inhibition par des sérums antipestlques. de 0,2 ml et on alo,,te 0.2 ml d,hémagg\u+inine 
rapportée tout d’abord par WATERSON, ROTT 
et ENDERS-RUCKLE (9), a été décrite en détall 

morbilleuse préalablement titrée à 4 unliés 

par BOGEL e+ coll. (1, 3) ; aussi ne sera-t-elle 
hémogglut~nantes par 0,2 ml. Après une heure 

que brièvement résumée ICI. 
de contact à la température ordinaire, on ajoute 
dons chaque tube 0.4 ml d’une suspension 

Les sérums sous test dolvent être Inactivés par d’hématies de singe à 0.4 p, 100. La lecture de la 
chauffage à 56oC pendant 30 minutes puis réaction se fa0 après un séjour de 45 minutes à 
traités par un culot d’hémotles de singe afin l’étuve ou au bain.marIe à 37oC. On constate 
d’épuiser les hétéroagglutinines : une Inactlva- l’absence OU la présence d’une agglutination 
tion imparfaite entraîne I’hémolyse des hématies. suivant que le sérum étudié contient ou non des 
Pour réaliser cette adsorptlon, on dilue des anticorps antlpestiques. Le titre du sérum est 
sérums au 1 : 2 avec un tampon cru véronal 0 défini par la plus grande dilution du sérum qui 
pH 7,9 et on ajoute à 1,2 ml de sérum dilué Inhibe complètement I’hémagglutlnot!on. 
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II. - INFLUENCE 
DES DIFFÉRENTS PARAMÈTRES 

ENTRANT EN JEU DANS LA RÉACTION 

1’~ Proprelé des tubes. 

a) Un mauvais rinçage provoque parfois 
l’apparition de fausses réactions positives, c’est- 
à-dire l’inhibition de I’hémagglutlnotion là où 
elle n’aurait pas dû se produire. Ceci s’observe 
fréquemment lorsque les tubes sont lovés avec un 
produit détergent (Vlm, par exemple) sans être 
suffisamment rincés. D’une façon générale 
l’utilisation de tels produits est à déconseiller en 
sérologie. Les conclusions faltes à la suIte de la 
lecture de ces fausses réactlons peuvent conduire 
à rendre un diagnostic positif de peste bovine sur 
un animal non vacciné alors qu’il n’ourajamals 
été en contact avec le vii-us pestique. 

sont en général faible5 et n’atteignent jamais 
ceux observés couramment avec la réaction 
d’inhibition de I’hémogglutinat~on dans la 
grippe ou les orboviroses. Il arrive par exemple 
souvent qu’un diagnostic de peste bovine soit 
rendu au seul vu d’un sérum positif d’animal 
non vacciné positif au 1 : 2. 

20 Matériel. 

b) Un rnwvu~s rinçage de tubes provoque 
également l’apparition de fausses réaction5 
négatives c’est-à-dire I’apparitlon d’une hémag- 
glutination par les anticorps du sérum positif. 
Ceci s’observe à la suite de l’emploi de tubes 
préalablement utilisés dans des réaction5 mettant 
en jeu certaine5 protamines hémagglutlnantes 
par elles-mêmes. Un ringage non poussé ne 
permet pas d’éliminer les traces de protamines 
absorbées sur la paroi du verre. Comme dons le 
cas précédent la lecture de certaines fausse5 
réactions négatives peut être lourde de consé- 
quences. 

Les lecture5 sont facllltées lorsque la réaction 
est effectuée dans des tubes de Kahn. Dans les 
cupules des plaques en plexiglass, la sédimen- 
Mon des globule5 de singes est beaucoup 
moins nette. 

30 Lots d’hémogglutinine morbilleuse. 

a) Toutes les préparation5 d’hémogglutinine 
ne conviennent pas. L’antigène morbilleux 
fourni par Behring Werke* et utilisé à Farcha 
s’obtient à parhr du virus morbilleux (souche 
1677 de Mme G. ENDERS) cultivé sur les tissus 
rénaux de singe et traité au tween 80 et à l’éther. 

Soit à titre d’exemple une réaction entièrement 
__ 

b) Les résultats obtenu5 avec le même sérum 
positif et des lots différents d’hémagglutinine 
morbilleuse de titre dlfférérenf varient sensible- 
ment, mais les différences observée5 sont faible5 
et ne dépassent pas en général une dilution pos~tlve ettectuee comme précédemment dans 1 

une série de 10 tubes (1 à 10). Supposons maInte- du sérum. Le tableau 1 reproduit quelque5 
nant que de fausses réaction5 négoirves se pro- résultats observés. 
dulsent. 

- dans les tubes 8, ou 7 et 8, ou 6, 7 et 8. 
c) Des lots différent5 d’hémagglutinine au 

Dans ce cas le résultat quantitatif de la réaction 
tween-éther de frire identique peuvent également 
donner des résultats sensiblement différents 

est faussé d’l, 2 ou 3 dilutions. II nous ci été donné souvent l’occasion d’observer 
- dons le tube 1 ou 1 et 2 : on conclura à une , ce phénomène. Le tableau II reproduit les 

mauvaise absorption du sérum par les globule5 résultat5 obtenu5 en utilisant deux lots d’hémag- 
de singe. Fait plus grave. dans l’éventualité glutinines au 1 : 128). Cet exemple nous paraît 
d’un sérum, posltif seulement jusqu’au quart, donner une idée assez juste des variailon que 
on conclurait : sérum négatif. On peut 01”s~ l’on est en droit d’attendre dans cette réaction. 
passer à côté d’un résultat posltlf et rendre par Les lots d’hémagglutinine morbilleuse préparé5 
exemple un diagnostic de peste bovine négatif par le procédé au tween-éther pEuvent donc ne 
alors que l’animal vient de faIre réellement la pas être homogène5 quant aux différentes. 
maladie. subsionces hémagglutlnantes qu’ils contiennent. 

c) Conclusion : un lavage rigoureux des 
tubes et plusieurs r,n$ages à l’eau dlstdlée sont à * BEHRING WERKE A. G. Mmbwg-Latin, Allemagne. 
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conseiller pour éviter I’apporltion de fausses 
réaction5 positives ou négatives dont les consé- 
quences sont soit des résultat5 aberrants (qui 
sont rapidement décelés), soit des résultats 
absolument contraIre à la réalité. II y  a heu 
d’insister sur ce point t~arce que les titres IHM 
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d) Les réactions IHM doivent être effectuées 
avec des hémogglutinines morbilleuses de haut 
titre (1 : 128 et au-dessus s\ possible). On a pu 
en effet constater que il I’O” utlllse des tlemag- 
glutinines de bas titre il se produit des hémagglu- morbilleuse ont un titre hémagglutlnant constant 

tinations paradoxales vraisemblablement dues tandis que d’autres lots au controlre voient 

aux hétéroagglutinines sérlques de l’antigène ce titre décroître rapldement. d’où la nécessité 

qui viennent rendre négative une réactlon qui de tlirer périodiquement l’antigène utlllsé. 

devrait être positive. f) La lyophlllsatlon de I’hémagglutinine sup- 

e) Les lots d’hémogglutinine morbNeuse sont prime son actlwté hémagglutlnante ; le procédé 

plus ou moins stables dans le temps. Le tableau III i n’est donc pas applicable à la conservation de 
montre que certains lots d’hémagglutimne l’antigène. 
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40 Les hématies de singe 

50 Température d’incubation. 

II ne nous a pas semblé que des lots dn%rents 
d’hématies de singe potos fussent susceptibles de 
modifier les résultats de la réaction directe et de 
la réaction d’inhibition de I’hémagglutinaiion 

Une modification de la technique suggérée 

morbilleuse, à condition toutefois d’utiliser des 
singes en bon état et non malades. Quant on 

par le Dr BOGEL a été étudiée : incubation des 

connaît la difficulté, dans certains puys, de dis- 

mélanaes sérum-hémaaolut~mne de 18 heures à 

poser de tels singes à la demande, II devient 
Intéressant d’essayer d’effectuer ces réactions 
en utilisant des hématies formolées ou hyperfor- 
molées. Il s’avère malheureusemeni qu’aucune 
de ces préparations ne sont hémagglutinables 
parl’antigène morbilleux. On doitdoncemployer 
obllgaioirement des hémotles fraîches. 

II ne semble donc pas que /a remise en suspension 
des hématies de singe suivie d’une incubation 
variable soit intéressante. 

70 Spécificité de la réaction. 

a) Espèces animales : 

d’onkorps non spécifiques. 

. BOGEL et coll. (1, 3) ont montré la spécl- 

. MAURICE, PROVOST ei BORREDON (3) 

ficité de la réaction chez les bovins. En étudiant 

oni montré que /a réaction semble être également 

1967 sérums de bovins d’Allemagne et de la 
République Centrafrlcalne, pays mdemnes de 

spécifique avec des sérums de dromadaires en ce 

peste bovine, ils ont montrk qu’il n’existait pas 

sens que les sérums de cette espèce ommale. 

d’anticorps lnhibiteurs non spécifiques (une seule 
exception : un sérum allemand était posltlf au 
1 : 2). Le nombre de ces sérums est maintenant 
de DI~S de 3.000 : on n’a iouiours P~IS trouvé 

40 au ileu de 1 heurelà 37 OC avant l’addition 
de globules de singes. Sur ces bases, une étude 
de la concordance entre les deux techniques n été 
faite. Trois lots respectivemeni de 199, 41 et 38 
sérums ont été analysés : 23 sérums se sont mon- 
trés plus sensibles après incubation de 1 heure à 
37oC et 16 plus sensibles après Incubation de 
18 heures à + 4 OC, les différences de titre 
n’excédant pas dans tous les cas une dilution. La 
modification proposée n’a pas été retenue dans 
la pratique courante à Farcha pour ne pas 
Introduire un délai plus long dans l’exécution de 
la réaction. 

posltifi CIU test IHM ont égale& des anticorps 
ontibovlpestlques neutral~sants. Avec les sérums 
d’animaux sauvages cités ci-dessous, il n’a pas 
été rencontré de sérum positif au tesi IHM et 
négatif au test SN (séroneuiralisation en culture 
de tissus). On peut affirmer qu’il y  a spécificité 
des réactions positives et absence d’inhibition 
non spécifique. 

. Dans le cadre d’une enquête sur la potho- 
logie des animaux sauvages (a), 87 sérums 
d’artiodaciyles sauvages ont été analysés conjoin- 
tement en utilisant les tesis IHM et SN sur culture 
de cellules. Les résultats survants ont été obtenus : 
3 sérums se sont montrés positik au test IHM 
et SN, 60 se sont montrés négatifs aux deux tests, 
et 24 se sont montrés posltlfs ou iest SN et n&ga- 
tifs au tesi IHM. Ainsi en aucun cas, comme ceci 
s’est trouvé réalisé avec les sérums de droma- 

60 Remise en suspension des hématies. 

- 30 sérums analysés quantitoiivement pos- 
sèdent le même titre ou un titre inférieur lorsque, 
après la première lecture, les tubes sont agités 
et laissés ensuite au repos pendant une heure à daires, II n’a été trouvé de sérum positif au test 
37 OC avant une deuxième lecture. IHM et négatif au test SN, alors que l’inverse par 

- Les sérums analysés quantitativement don- contre peut se produire. On peui donc dire qu’il y  

rient en général les mêmes résultats lorsque a spécificité des réactions positives et absence 

après la première lecture les tubes sont agités d’inhibiteurs non spécifiques. 

et laissés en repos pendant 2 à 3 heures à 4oC b) La spéclficlté de la réaction est également 
avant la deuxième leciure. Les réactions dans attestée par le fait que des anticorps Inhibunts 
ce cas sont plus facilement lisibles : les sédimen- apparaissent après vaccination antipesiique que 
tations et les agglutinations étant plus franches ce soit avec le vaun coprlpestique. lapinisé 
mais par contre quelques sérums volent leur ou de culture cellulaire, et parce que ces anti- 
titre IHM diminuer de une ou plusieurs dilutions. corps apparaissant après vaccination sont absor- 

-4- 

Retour au menu



bés par des extrats ganglionnaires contenant le 
virus pertique mais ne le sont pas par des extraits 
de ganglions normaux (7). 

III. - LES RÉSULTATS OBTENUS AVEC LE 
TEST IHM DANS LA SÉROLOGIE DE LA 
PESTE BOVINE 

10 Les artiodoctyles domestiques ou sauvages 
n’ayant Jamais été atteints de peste bovine voient 
leur sérum rester toujours négatif au test IHM. 

20 Les ruminants domestiques infectés expé- 
rimentalement avec des souches de virus bovi- 
pestique pathogènes ou atténuées ont des antl- 
corps IHM à un titre slgnlficatif à partlr du 
9e jour après le début de la maladie. Ils peuvent 
être décelés à partir du 7e JOUT (titre 1 2) : 
le titre de ces anticorps augmente ensuite de 
façon continue jusqu’à la fin de la dewème 
semaine et se stablhse un certain temps avant de 
décroître. 

- Dans l’infectlon naturelle. il semble en 
être de même : les sérums d’ammaux malades 
prélevés trop précocement (3 à 4 jours après le 
début de la maladie) sont négatifs ; les sérums 
prélevés 10 à 12 jours après le début de la 
maladie et dans la troisième semaine suivant 
celle-ci sont positifs. Dans le ca de maladie 
naturelle, on a pu observer à la phase de convu- 
lescence des taux d’anticorps IHM élevés, 

]usqu’au 1 : 512. II est vraisemblable. mais ceci 
est à vérlfier, que la cinétique des anticorps des 
animaux convalescents de peste bovine est la 
même que celle des animaux vaccinés, c’est-à- 
dire que les anticorps IHM dolent dlsporaître 
beaucoup pluswteque lesaniicorpsneutralisants. 
Semble le prouver la dissociation observée dans 
les sérums de ruminants sauvages entre le test 
IHM et celui de séro-neutralisation (4) : le 
contact pestlque remontant plus ou moins loin 
dans le temps entraîne les écarts enregistrés 
entre les deux réactions. 

3” Les bovins vaccinés. 

a) Vaccin lapimsé : le test IHM effectué sur les 
sérums de bovins vaccinés depuis 2 mas environ 
avec un tel vaccin donne souvent des résultats 
négatifs. Quant (I~X résultats positifs les titres 
IHM obtenus dons ces cas sont faibles (1 : 2. 
1 : 4 : rarement 1 : 8). 

b) Vaccin caprlnisé : 
- 22 sérums de bovins vaccinés pour la 

premiére fols avec un vaccin caprinisé on+ 
montré 13 à 21 jours après la vaccination les 
résultats mentlonnés dans le tableau IV (Lot A), 

~ 64 sérums de jeunes bovins vaccinés pour 
la première fols avec un vaccin coprinisé ont 
donné au test IHM, effectué quelques semaines 
après la vaccination, les résultats rapportés 
dans le tableau IV (Lot B). Le tableau IV (Lot C) 
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reprodult les résultats obtenus avec les sérums 
d’un lot de 37 anomaux. 

c) Vaccin de culture cellulaire. 
- 72 sérums d’animaux vaccinés avec 1 lot 

de vaccin de culture de cellules tltrant lO’,a 
D. C. P.,, par ml ont donné au test IHM les résul- 
tats rapportés dans le tableau IV (Lot D). Si l’on 
compare les résultats des Loti A e+ D qui 
concernent des sérums prélevés trois semaines 
après vaccination, on constaie que la réaction 
sérologique semble être plus faible avec le vaccin 
de culture de cellules puisque dans ce cas 
72 p. 100 des vaccinés sont en dessous du iitre 
1 : 8 contre 22,J p. 100 pour les vaccinés au 
wccin coprinisé. 

d) Vaccins expérimentaux : 
- Vaan inactivé : x) 62 jeunes bovins qui 

n’ont jamais été vaccinés ei dont les sérums sont 
négatifs au test IHM ont été inoculés par voie 
sous-cutanée avec 2 ml d’un vaccin Inaciivé 
expérimental. La sérologe de ces animaux est 
étudiée 4 mois après par le test IHM. Les résultats 
sont reproduits dans la colonne Lot E. 

p) 16 jeunes bovins ont regu dans les mêmes 
conditions un vaan de culture cellulaire ~nac- 
tivé et additionné d’un adjuvant huileux. Qu~nre 
jours après la vocclnation 2 animaux sur les 
11 restant possèdent dans leur sérum des antl- 
corps IHM ou taux du 1 : 2 et du 1 : 4, 

y) 16 outres jeunes bovins ont revu dans les 
mêmes conditions un vaccin inactivé additionné 
avec l’adjuvant de Freund. Quinze JDUTS après, 
6 animaux sur les 16 montreni des anticorps 
IHM dans leurs sérums (2~ 1/2,2 au Ij8, 1 au 
1 : 32 et1 : 128). 

Les anticorps IHM correspondant aux cas p 
et y  sont extrêmement fugaces : un mois après la 
vaccination 11s ont diswxu. 

UTILITÉ ET APPLICATION PRATIQUE 
DU TEST IHM. 

DISCUSSION 

10 Utilisation du test IHM dans les enquêtes. 

On pourrai être tenté d’utiliser le iest IHM 
pour les enquêtes de masse, soit pour effectuer 
un contrôle d’immunité posi-vaccinale, soit pour 
choisir des bovins n’hébergeant pas d’anticorps 
antipestlques. 

L’expérience montre qu’une telle pratique 
doit en principe être rejetée, tant parce qu’un 
certain nombre de bovins ne présentent pas de 
conversion séraloglque posi-vaccinale au test 
IHM que par suite de la fugacité des anticorps 
alnsi mis en évidence (6). En n’utilIsani que le 
test IHM. on court le risque de déclarer réceptifs 
au VI~~I pestique des animaux qui hébergent 
en fait d’authentiques anticorps ontipestiques. 

Avec certaines restricilons. le test IHM peut 
pourtant être utile pour effectuer un tri roplde 
dons les opéraiions pour contrôle d’achat d’ani- 
maux. On veut par exemple acheter pour 
expérimeniotion un certain nombre de jeunes 
anomaux d’un an dans un village où l’on manque 
de renseignements et être néanmoins sûrs 
qu’ils n’ont pas étk vacclnés contre /a peste 
bowne. Les sérums de ces animaux sont analysés 
par le iest IHM. Tous les animauxdont les sérums 
sont posltlfs sont d’emblée éliminés, seuls seront 
étudiés par le test de séro-neutralisation les 
sérums négatifs au lest IHM pour bien vérifier 
que ces animaux n’ont pas été en contact avec 
un virus pestique sauvage ou vaccinal. 

20 Utilisafion du test IHM dans le diagnostic de 
peste bovine. 

Comme il a été dit précédemment, les bovins 
d’expérience inoculés avec des souches bovipes- 
tiques virulentes possèdent des titres signitkailfs 
d’anticorps IHM à partir du 9e, 106 jour après le 
début de la maladie ; ces derniers peuvent 
même être parfois décelés dès le Je 8e pur, 

Etant donné que les animaux Infectés avec une 
souche pathogène meurent en général en 10 à 
15 jours, le test IHM est donc utile pour le diag- 
nostic de peste bovine, avec certaines restric- 
tlons. Les exemples suivants serviront de 
commentaires. 

a) Animal convalescent ou suspect de peste 
bovine dont la sérologie au test IHM est posltlve. 
Le diagnostic rétrospectif de peste bowne est 
posé, quel que sat le titre IHM du sérum, à 
condition que l’animal n’ait lamas été vacciné 
auparavant. 

b) Animal convalescent, suspect d’avar été 
atteint de la peste el dont la sérologie ou test 
IHM est négative. Le diagnostic présomptif 
d’exclusion de peste bovine est posé si le test est 
effectué 15 jours 0 1 mois apr*s la maladie : 

-6 
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il est orienté vers les autres maladies pesfi- 
formes, maladie des muqueuses en particuher. 

c) Animal en début de malodle : sur le terrain 
il est diffkile de déceler le début et le premw 
jour de la maladie : un test IHM négatif n’ex- 
clura donc pas la peste bovine dans le CQS 
d’un diagnostic clinique précoce puisque avant 
l’Infectlon et jusqu’au 6e jour le test IHM est 
toujours inférieur ou 1 : 2. 

dl Animal convalescent d’une maladie De+ 
forme et qui aura été vacciné antérieurement, 
plusieurs années auparavant. Plusieurs éven- 
tualités sont possibles. 

l Animal vaccmé plusieurs années avpara- 
vant avec un vaccin capripestlque ou de culture 
cellulaire. II est Impossible de rendre un diag- 
nostic au vu de ce seul test. 

l Animal vacciné pluwurs années auparo- 
vant avec un wcc~n I@risé : si le titre IHM du 
sérum était élevé (1 : 64 à 1 : 512) il y  aurait 
lieu de suspecter très fortement la peste bowne. 
Dans ce cas, la présomption vaudrait presque 
certitude (*). 

e) Lorsque chez un animal en cours de maladie 
pestiforme on note une augmentotlon significo- 
tive du taux des anticorps IHM, on peut poser 

de mettre en évidence la trace sérologique du 
passage de virus hypwrulent alors qu’elle ne 
peut pas être détectée par la précipitation en 
gélose. 

Enfin, il faut bien le dire. le sérum sanguin, 
voire le caillot, est bien souvent le seul matériel 
qui parvient pour diagnostic au laboratoire ; 
ce point sera plus partlculkement discuté 
dans la troisième partie de ce travail (5). 

CONCLUSIONS 

10 Le test IHM présente un certain nombre de 
faIblesses qui lirmient son utilisation. 

- Faiblesse du taux des antlcorpr IHM. 
Toute sérologie quantltatlve est difficile 0 mettre 
en O?uvre. 

- Manque de sensibilité dans la détection 
qui fait que dans un nombre de cas important 
le test s’avère insuffisant à déceler les anticorps 
antlbowpestiques, qui sont, dans certains cas 
évoqués précédemment, des anticorps vaccinaux 
et des anticorps naturels D’une façon générale, 
le test IHM sera d’autant plus mis en échec que 
le stimulus antigénique sera éloigné dans le 
temps. En conséquence, le test est à rejeter pour avec certitude le diagnostic de peste bovine. 

Le dlagnosflc de peste bovine ne peut être les contrôles de voccinatlon et de mesure d’im- 

posé avec certitude que dans le prermer et dans munité postvocclnale. Dans les enquêtes de 

le dernier cas. Ailleurs les résultats obtenus masse ou les contrôles d’effectifs, il peut être à 

auront valeur d’orientation et de présomption. la rigueur utilisé comme test de « préselectlon ». 

C’est dans cette optique que sont effectués à test qui sera complété par celui de séroneutra- 

Farcha des diagnostics de peste bovine. Lorsque ~ ‘lsat’on~ 
la certitude ne peut être obtenue le diagnostic 20 Le test IHM présente par contre un certain 
est complété : i nombre d’avantages : 

- Par l’isolement et la séro-neutral~satlon - La réaction est facile à mettre en ceuvre : 
en culture de cellules. elle est peu onéreuse. elle est rapide. Elle permet 

- Par le test de préclpltafion en gélose à de réduire le volant de matériel et de personnel 

partir du matériel ganglionnalre suspect qu’on exigé par les séroneutralisations en culture 

fait réagir avec un sérum ontlpestlque de réfé- de cellules. Les délais de lecture sont bien 

rente. lnferieurs à ceux de la séroneutralisation en 

- Par la neutralI5ation de l’inhibition mor- culture de cellules (plusieurs jours). 

billeuse (7). - Alors que les virus pestlques hypovirulents 

L’intérêt du test IHM dans le dlagnostlc de la 
ne peuvent pas être détectés par la préclpltation 

peste bovine réside aussi dans le fait qu’il permet 
en gélose, le test IHM met en évidence la trace 
sérologique du passage de ces virus. 

- Ce test est à conseiller en Europe et dans 

,(*J Cette opinion est purement hypothétique : II ne nous tous les pays Indemnes de peste bovine où I’en- 
a pmois été donné de I’obrerver. irée de virus bovlpestique est prohibée (2). 

--- 
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Rev. Elev. Med. Y& Pays trop., 1909. 11, 1 (9-15) 

Possibilités et limites de la réaction d’inhibition 
de l’hémagglutination morbilleuse 

dans la sérologie de la peste bovine 
II. - Disparité des résultats fournis par cette réaction 

et celle de séroneutralisation du virus bovipestique 
par A. PROVOST, Y. MAURICE el C. BORREDON (“) 

1, E M. V T., Laboratoire de Recherches Vélér~nolrer de Forcha, Fort-Lomy, Tchad 

Les prermers résultats de la réactlon d’inhibi- nombre de bovins hébergeaient des anticorps 
tien de I’hémagglutinotion morbilleuse Apple- inhibant I’hémaggiutination morbilleuse (IHM), 
quée à la recherche des anticorps antlbovw bien que parmi les plus vieux animaux dont les 
pestlques permettaient de penser que la riné- sérums aient été éprouvés on en trouvât qui 
tique de ces derniers reflétat I’~mmumté antl- fussent négatifs. Les contrôles réalisés les années 
pesiique (1, 2) ; on en concluait qu’elle pouvolt swvanfes laissaent pourtant perplexes : on 
statlstiquement servir 0 son appréciation. constatolt que 43 p. 100 des sérums de bovins 

Effectwement, les premiers sondages d’immu- , adultes examinés, portant plusieurs marques 
nité antipestique post-vaccinale réalisés au cours i ourickIres de vacclnatlon. étaient négatifs au 
de la première phase du projet conjoInt no 15 test !HM (11). Ce résultat étaIt particulièrement 
de lutte contre la peste bovine montralent que inquiétant parce qu’il faisalt planer un doute sur 

la couverture vaccinale de l’ensemble du trou- 

(*) Aide technique de Madame G. DUFAU et de Mon- peau de la zone du P. C. Ii ; 11 pouvait tout cwssi 
sieur Z. N’GALDAM. bien s’expliquer par une défaillance du test. 

-s- 
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Pour éclaircir cette situation, les bovins d’ur 
troupeau où 46 p. 100 des animaux s’étaien: 
révélés être d&pourvus d’anticorps IHM furen’ 
revaccinés au virus-vaccin coprinisé (*). Aucune 
montée thermique ni aucune réaction clinique 
ne se sont manifestées : ils étaient immuns. 
Comme l’on aurait pu suspecter une hypogam- 
maglobulinémie des sérums (10) - pourtanl 
bien improbable par sa fréquence sur un tel 
échantillonnage-on a soumis ces derniers à 
I’électrophorèse ; tous étaient normaux. Dans 
ces conditions, la valeur du test IHM pour appré- 
cier l’immunité antlpestique devenait fortemeni 
sujette à caution et sa valeur comparée à celle 
du test de séro-neutralisation du virus bovipes- 
tique (test SN), celle-ci fermement établie (8). 
demandait à être réappréciée. Cette note n’a 
d’autre objet que de présenter les résultats 
obtenus. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Deux lignes de recherches ont été suivies : 

. examen en parallèle avec les deux tests 
IHM et SN des sérums de différentes espèces 
exposées à des contacts avec des virus pestiques 
pathogènes ou wcc~naux : 

l essai de séparation in vifro des deux caté- 
gories d’anticorps Impliqués dans les deux tests. 
pour autant qu’elles soient censées exister. 

1. Animaux d’expérience. Dans les essais ici 
rapportés, qui sont purement sérologiques, les 
animaux ne sont considérés que comme des 
fournisseurs de sérums : il ne sera donc pas fait 
mention de leur comportement immunitaire lors 
d’épreuves bovipestiques virulentes. Ont été 
ainsi examinés des sérums de : 

. Bovins domestiques, de races et d’origines 
diverses : zébus arabes et bororos du Tchad, 
zébus peuhls du nord-Cameroun. zébus bororos 
de R. C. A. La plupart d’entre eux avaient été 
vaccinés à une ou plusieurs reprises contre 10 
peste bovine avec le virus vaccin caprinisé (le 
début de l’expérience se situant au milieu de la 
phase I du P. C. 15. ** débutée avec ce vaccin): 

pour ces animaux, un seul échantillon de sérum 
a été examiné. La réponse donnée à la compa- 
raison des deux tests IHM ei SN est purement 
qualitative. 

A l’occasion de l’étude de divers vaccins expé- 
rlmentoux. on a eu I’occas~on de prélever des 
échantillons de sang sur des veaux de tous âges. 

Cinquante-cinq rébus bororos achetés à 
Bouar (R. C. A.) réglon indemne de peste et où 
aucune vaccination antlpestique n’est pratiquée, 
ont rqu environ 103 DCP,, de VI~US-V~CC~~ de 
cultures cellulaires. 

Ils ont été entretenus pendant 3 ans dans une 
stotlon de R. C. A. à l’abri de tout contact fortuit 
wec des virus pestiques sauvages ou atténués et 
soumis à des proses de sang régulières ; leurs 
iérumr ont été uivis quant à la cinétique des 
anticorps IHM et SN. 

l Artiodactyles sauvages. Les sérums de 
37 indtwdus appartenant à 14 espèces poten- 
.iellement réceptives à la peste ont été exami- 
?és (11) : il est bien évident que de tels animaux 
w pouvaient avoir été soumis qu’à des contacts 
wec des souches sauvages du virus. 

l Chèvres. A l’occasion d’une petite produc- 
‘ion de virus-vaccin caprinisé, furent prélevés 
want I’lnoculation de virus, les sérums de 
100 chèvres locales (race sahélienne). 

l Chameaux. Lors de différents sondages 
rérologiques, on a eu l’occasion d’examiner 
182 sérums. 

2. Tests rérologiques. Ils sont classiques. 

a) Inhibition de I’hémagglutinotion morbil- 
euse (IHM) décrite par Bogel, Provost et Enders- 
<uckle (1). 

b) Séro-neutrallsotion du virus pestique en 
ultures cellulares (SN) suivant les modalités 
ethniques de Plowright et Ferris (7). 

3. Séparation in vifro des anticorps IHM et SN. 

.‘expérience est réoleée de deux manières : 
a) Un hyperimmunsérumantlpestiquede bovin 

!t un autre de chèvre (11) sont chacun soumis 
w test IHM. On sélectionne dans la gamme des 
dilutions croissantes des sérums le premier 
ube où la couronne d’hématies est agglutinée à 
2 presque totalité ; on peut penser que dans ce 
Jbe n’existe pratIquement plus d’anticorps IHM. 
e surnageant est recueilli ; une partie aliquote 
st SO”~IS~ à un nouveau test IHM de contrôle 
t dans le reste on titre les anticorps neutralIsonts 
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en tenant compte des facteurs Introduits por la TABLE*U N-1 
dilution du sérum dons le test IHM primitif. ~ 

6) Mettant à profit lefait que I’hémogglut~n~ne ~ Titre comparé des a”tiCOTpS IHM et SN dans 
les sérums de chameaux. 

morbilleuse ne s’élue pas des hématie5 sur les- 
quelles elle est adsorbée, on absorbe les anti- 

corps IHM des deux hyperimmuns sérums 
donf les fifres IHM et SN onf éfé défermlnés 
dans un temps préliminaire. avec une épaisse 
suspension d’hématles d’Eryihrocebu5 patos sen- 
sibilisées par I’hémagglutlmne morbllleuse 
a” tween-ether p), L’opération est réalisée à 
plusieurs reprises jusqu’à ce que les tests IHM 
decontrôleeffectués àchaqueopération montrent 
qu’il n’existe plus d’anticorps IHM ; le5 sérums 
sont alors sourms au test SN. 

RÉSULTATS 

1. Sérums d’animaux ayant été en contact 
avec des souches sauvages du virus pestique. 

- Artiodactyles sauvages. Sur 87 sérums de 
buffles, gazelles. cervicapres, cobs, oryx, bubales, 
damolisques, koudous, élans de Derby et 
phacochères. 26 sont positif5 au test SN, un seul 
ou test IHM au titre 1 : 2, 3 possèdent des traces. 

- Chameaux. Les résultats ont été commenté5 
dans une publication précédente (6). Sur 482 
sérums examinés, 48 possèdent des anticorps 

la peste ef possédant des anticorps SN, 165 seu- 
lement, soit 53 p, 100, présentent un test IHM 
positif. Il n’a pas été possible dans ce contrôle 
de savoir à quelle date ni avec quel vaccin avat IHM : ces 48 sérums sont ou551 positifs au test 

SN, mais sons qu’il y  ait concordance quant% été effectuée la primo-vaccination antipestique. 

tative entre les valeurs des deux tests (tableau 1). b) Quant~tatlvement. Le tableau 2 fournit les 

Toutefols. sur 22 sérums négatifs LIV test IHM, r&sultots obtenus avec une partie des sérums 
18 le sont aussi au tesi SN. L’espèce camel~ne des bovins dont a été suIvie la cinétique immu- 
est la seule pour laquelle la concordance soit i miaire. On y  remarque qu’une concordance 
auss; bonne. i existe dans la négatlwté pour les bovins no 19 

- Chèvres. Aucun des 100 sérums de chèvres i et 23 qui, assez étrangement, n’ont pas répondu 

examinés n’a d’anticorps IHM alors que 47 pas- ~ à 10 vaccination. 
sèdent des anticorps SN : ils correspondent ~ Si l’on excepte ces deux derniers sérums, 

d’ailleurs à des chèvres n’ayant par réagi I’immunogérièse antlpestlque (anticorps SN) 
thermiquement 0 l’inoculation de virus caprlnisé. est parallèle à la détection des anticorps IHM. 

2. Sérums de bovins vaccinés contre la perte ces derniers à des titres variables, sauf pour le 

bovine. bown no 21 pour lequel existe un retard dans 

Dans cette catégorie les sérums ont été exa- 
I’immunogénèse morbllleuse et les bovins “0 31 

minés : 
et 51 qui. élaborant pourtant des anticorps 

a) Qualitativement. Sur 314 sérums de rébus 
pestiques, n’ont pas élaboré d’anticorps IHM. 

vaccinés 0 ~lusleurs reprises en brousse contre 
I NI Immédlalement après la vaccination ni plus 
1 tard, il ne parait exister de corrélation entre le5 
~ titres en anticorps SN et IHM. B~en ou contraire, 

(*) Vendue par Behringwerke A. G., Marburg-Lahn. 
II es+ patent que dans l’ensemble ces derniers 

Allemagne. 1 diminuent ou se négatlvent alors que restent 

- 11 - 
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relativement stables les anticorps SN. Un haut 
titre d’anticorps IHM un mois après la vaccina- 
tion n’est pas une garantle de leur plus lente 
décrolssonce et, partant, de leur mise en évi- 
dence au fur et à mesure que s’éloigne le temps 
de la vaccination ; 51 les naa 5. 6. 21, 26, 35, 38, 
39, 45 et 48 se sont montrés relativement stables 
en ce sens, bien qu’avec de fortes fluctuations, 
les 15 outres (soit 62 p, 100) ayant bénéficié 
d’une immunogénèse pestique normale sont ou 
dwennent négotlfs dès le 4e mots. Pour deux 

d’entre eux (rr’sll et SO), on retrouve néanmoins 
par la suite de faibles titres d’anticorps IHM ; 
11 est possible qu’en ces circonstances ait loué 
dans le test du 4e mois l’un des facteurs expéri- 
mentaux évoqués dans le premier article. 

On remarquera que pour 3 animaux (1~0s 20. 
22 et 53) la chute des anticorps IHMo précédé 
celle des anticorps SN dont la vie n’a été que 
très brève. Fait assez troublant en lui-même, 
II ne sera pas commenté ICI plus avant. 

Incidemment on constatera que si l’on se place 

- 12 - 
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dans les conditions de la pratique d’un contrôle 

d’immunité antlpestique plusieurs mois après la 

vaccination, on trouverait que 14 bovins sur 26, 

soit 44,7 p, 100, sont négatifs au test IHM. 

3. Sérums de vaux. 

Les deux tests effectués sur 49 sérums de veaux 

âgés de 2 à 8 mois indiquent que si 25 possèdent 

des anticorps SN, il n’y en a que 6 qui possèdent 

des anticorps IHM, et encore auxfalbles titres de 

1 : 2 0” 1 : 4. 
II paraît bon de faire remarquer que dans les 

résultats qui viennent d’être exposés, on n’a 

jamais vu un test IHM être posltlf pour un sérum 

sans que le fût aas, le test SN. Bien à l’évidence, 

l’Inverse n’est pas “Ta,. 

convalescents d’infection bovlpestique et leur 

opparltion lors de I’immunogénèse antipestique 

(1, 2) parassalt apporter le bien qui manquait à 

la connaissance des relations antigéniques des 

virus rougeoleux et pestiques et permettait de 

penser, à la suite de Waterson, Roit et Ruckle- 

Enders (13), qu’elles s’établissalent par une 

similitude des antigènes de surface. 

Imogawa. Gorei et Adams (4) avalent montré 

qu’un sérum antipestlque de boeuf neutralisait le 

virus morbilleux adapté à la souris, sans qu’il 

puisse être toutefois affirmé que cette propriété 

étalt due 0 I’immunogénèse antipestlque puisque 

ces auteurs n’ont pas disposé des mêmes sérums 

avant Immunisation. Fort de ce résultat, sachant 

que la neutrollsation met en jeu les structures de 

4. Séparation in vitro des anticorps IHM et SN. 
surface des virions qui pour le virus morb!Ileux 

sont identiques à celles de I’hémagglut~mne, 

Les résultats des deux expériences sont établissant I’immunoqénèse parallèle des anil- 

fournis par le tableau 3. La conservation du 

t!tre des anticorps SN ou leur très faible réduction 

après les traitements qui font disparaître les 

anticorps IHM primitivement présents à un titre 

très slgnificatif, démontre clarement que l’on o 

affaire à deux catégories d’anticorps totalement 

différents. 

corps antipestiques et antimorbllleux chez le 

boeuf et tenant compte des similitudes morpholo- 

giques des v,r,ons rougeoleux et pestlques, on 

avait pu penser que les anticorps mesurés par les 

deux techniques étalent identiques et, portant, 

suivaient un sort semblable (2). Cutchlns (3) 

et Kunita (5) ayant apporté la preuve de l’iden- 

tité du comportement des anticorps mhlbant 

I’hémagglut~naiion et neutralisant dans la TO”- 

geole et en s’appuyant sur l’assimilation, qui 

poralssait être prouvée, des anticorps IHM 

dans cette maladie et la peste, on pouvaitespérer 

que ces ontlcorps se retrouveralent leur vie 

durant chez les bovins. 

Les résultats que nous venons d’exposer 

montrent qu’il n’en est rien. L’immunogénèse 

antipestlque est bien suivie d’une montéed’antl- 

corps IHM ainsI que nous l’indiquions dons le 

premier article de cette série, mais en suivant 

pas à pas leur cinétique, on observe qu’une 

dtssoclatlon s’établit par la suIte : les titres du 

test IHM ialbllssent puis se négatlvent chez 

certains bovins. alors que restent relativement 

DISCUSSION 

La présence d’anticorps Inhibant I’hémogglu- 

tinotion morbilleuse dans les sérums de bovins 

dans l’llfectlon pestique. 

Cette d&couverte est intrinsèquement impor- 

tante car elle remet en question la nature des 

relations antigéniques des VI~“S rougeoleux et 

pestlques qui, en tout état de cause. ne peut plus 

être fondée sur une ossimllation des structures 

13 
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de surface des virions. Nous avons montré 9 sérums qu’ils trouvent positifs au test IHM 
d’ailleurs (9) que c’étoient par les cores viraux et négotlfs au test SN. Mise à part une 
et “on par les peplos que les deux virus étaient erreur de technique, ,comme le suggèrent 
parents. d’ailleurs ces auteurs, le résultat paraît être 

Nous avons aussi exprimé l’opinion qu’en fait 
les anticorps antlpestiques détectés avec I’hé- 
magglutlnine morbilleuse représentaientdesanti- 
corps fixant le complément car dirigés vers un 
antigène profond et “on de surface du virion 
morbilleux. Ainsi s’ordonnent les connaissances 
et s’explique la relative fugoclté des anticorps 
IHM dans la peste, parallèle à celle bien connue 
des anticorps fixant le complément. 

Les résultats de la dissociation des anticorps 

complètemeni Illogique dans l’etai actuel de 
nos connaissances. 

La conséquence pratique est que le test d’inhi- 
bltion de I’hémagglutination morb~lleuse appli- 
qué à la recherche des anticorps antipestiques 
ne doit en oucu” cas servir à assurer des son- 
dages d’immunité antipesiique. 

Son intérêt est restreint au contrôle d’une 
immunogénèse pestlque récente par VITUS patho- 
gène ou atténué ; a”51 conserve-t-il sa place 

IHM et SN. ici exposés, recoupent ceux de dans l’arsenal des kpreuves de laboratoire 
Rowe ei coll. (12) qui sur 50 sérums positifs permettant un diagnostic rétrospectif de peste 
CLU test SN constatent que31 sont négatifs CI” test bovine sur des bovms “on vaccinés, convaks- 
IHM ; plus ardue est 0 fournir l’explication des cents d’une maladie pesiiforme. 

II. Dirrimilarity between ,he relu,+* obhined Wilh ,hir ter, 
an.3 ,he rinderper, wrus rerone”+ralirotion 

The s~rn~lar~ly ahserved belween the resulir of measlez haemagglutinatlan 

inhibition test ond +he seroneuiral~so+~on of rinderperi VI~~S opplied io reseorch 

of rinderpest serum ontlbodies, hor been shown lo be only temporory in some 

mt+Ie vaccinokd wth rinderpert vaccines and m rame olhers submitted +o 

noiural infectlon. Experimenlally, il bas ben shown that two completely diffe- 

renf groups of serum ontibodfer were invalved in there tesk Therefore, the 

aniigenic identity of +he ruperflciol riruciures of rinderpest and meonles virions 

whicharethe hoemo~gluiin~ns,phy~icalsuppor~oftheimmunogenicpropertiesof 

these antlbodies, is likely 10 he doubiful. 
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Possibilités et limites de la réaction d’inhibition 
de l’hémagglutination morbilleuse 

dans la sérologie de la Peste bovine (test JHM) 

III. - Utilisation du papier buvard dans la sérologie 
de la peste bovine mettant en jeu le test IHM 

par Y. MAURICE ei A. PROVOST 

(1. E. M. V. T., Laboraioire de Recherches Vé~ér~natrer de Farcha, Forl-Lamy, Tchad) 

INTRODUCTION façon générale un sérieux problème dans de 
nombreux puys par suite des difficultés de 

Les méthodes de base du diagnostic de la peste transport et de la nécessité du maintien sous 
bovine au Tchad sont la préclpltatlon dIffusion froid des sérums. II orr~ve en effet souvent, 
en gélose à partlr du gangllon suspect en pré- surtout en Samson chaude. que les échantillons 
sente d’un sérum hyperimmun préclpltant de 

l .’ 
mm+ altérés au cours du voyage. ce qui nuit 

référence, l’isolement du virus sur cellules de a In spéclficlté de la réaction au laboratoire. 
reins d’embryon de veau et son Identlficatlon, ~ Une mérhode par laquelle les sérums à éprouver 
et l’inhibition de I’hémagglut~nat~on morbilleuse, sont absorbés sur papier buvard, a été étudiée 
à partir du sérum suspect, qui vise 0 mettre en et mise au point pour surmonter ces dlftÎcultés. 
évidence l’apparition d’anticorps ou une montée L’absorption des sérums sur papier buvard ou 
du taux de ceux-u En présence de souches papier filtre o déjà suwté un certain nombre 
hypovirulentes qui ne tuent que peu ou pas de de travaux : elle a été utlllsée par ADAMS et 
bovins, cette dernière technique se montre très HANSON (1) pour la stomatite véslculeuse, 
utile. C’est celle-ci que l’on a utilisée depuis tras KARSTAD et coll. (9) pour l’encéphalite équine 
années parce que, il faut bien le dire aussi, le de l’Est, GREEN et OPTOM (8) pour la polyo- 
sérum est souvent le seul prélèvement resu ou myélite, WORTH (14) pour les oreillons, 
laboratoire pour établir les dmgnostlcs de peste BENDSON et MICKLE (3) pour la maladie de 
bovine. Carré. BRODY et coll. (6) pour les adénowrus 

L’envoi rapide au laboratoire des échantillons et la rougeole. GAGGERO (7) pour la fièvre 
de sérums recueillis sur le terraln afin de dlag- aphteuse. 
nostiquer la peste bovine, constitue d’une II était intéressant, dans un pays où les trans- 

- 11 - 
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d’étudier la iosslblilté d’utiliser le sérum desséché 
sut- papier buvard pour le diagnostic de peste 
bowne mettant en jeu le test IHM. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

- Sérums. 

Les échantillons de sérum et de sang pro- 
vtennent de bovins vaccinés contre la peste 
bovine et abattus à l’abattoir de Farcha et 
d’animaux d’expérlenre. Les échantillons de 
sérum utilisés proviennent également des envois 
adressés QU laboratoire de Farcha ces deux 
dernières années en vue d’établir un diagnostic 
de peste bovine. Les sérums contrôlés sont les 
sérums correspondant à ceux absorbés sur 
papier buvard et conservés à - 15 OC. 

- Papier buvard. 

Le papier buvard est celui vendu couramment 
dans le commerce à Fort-Lamy (papier buvard 
pesant 1,35 g par dm2. de couleur blanche). 
Ces papiers buvards ne sont pas stérilisés et 
aucune précaution particulière n’est prise pour 
éviter les contaminations. Seul le papier buvard 

ordinaire (les résultats sont identiques): 

- Manipulaiions sur le sérum. 

Chaque échantillon de sérum est absorbé 
sous le volume de 1 ml sur ure bande de papier 
buvard de 4 cm x 12,5 cm. Choqueéchont~llon 
est Identifié comme précédemment. Après impré- 
gnation par le sérum, les bandes sont mises à 
sécher 112 heure à 1 heure à température ordi- 
naire puis conservées sous enveloppe, pendant 
des temps variables. à la température ordinaire, 
à 4 OC et à - 15 “C. Certains échantillons sont 
laissés au contact de l’air et de la lumière. 
Avant utlllsation. chaque bande est placée dans 
un tube de 22 mm de dmmètre, stérile, et on 
reconstitue avec 2 ml de tampon de Cohen pour 
avar une dilution au 10 Après un contact de 
1 heure à température ordinaire ou de une nuit 
à ~OC, le papier buvard est pressé contre le 
fond du tube avec 1 baguette de verre et l’on 
obilent 0.6 ml de sérum reconstitué au 112, 
quantité suffisanie pour effectuer le test IHM. 
II n’a pas été jugé utile de recourir à l’extraction 
du sérum par la méthode d’ANDERSON et 
coll. (2) ou de OPPELAR (Il), l’extraction 
simple donnant satisfaction. 

CI été utilisé parce qu’un certain nombre d’au- 
teurs, VAISMAN et coll. (13) et OPPELAR (12) 
en particulier ont obtenu des résultats meilleurs 
qu’avec les papiers filires. 

- La réaclion. 

- Manipulations sur le sang. 
Chaque échantillon de sang est absorbé par 

une surface déterminée de papier buvard. II est 
identifié au moyen d’un numéro inscrit avec un 

.croyon noir ordinaire à l’envers du papier 

.comportant également lu date de prélèvement 
du sang. Le papier buvard utilisé retient 7 ml 
de sang sur une surface de 6 x 20 cm. Après 
imprégnation par le sang, les bandes sont 
‘muses à sécher, suspendues par une extrémité, 
une demi-heure à 1 heure à température ordi- 
naire, puis conservées sous enveloppe. Avant 
utilisation, choque bande est divisée en 2 et l’on 
place une de ces moitlés dans un tube de 22 mm 
,de diamètre stérile où sera faite la reconstitution. 

La réaction d’inhibition de I’hémagglutinatlon 
morbilleuse est effectuée à partir des sangs ou 
des sérums reconstitués en utlllsant la même 
technique que celle mise en ceuvre pour la 
réaction d’inhibition de I’hémagglutination à 
partir du sérum lui-même (4, 5). Les limites 
d’mterprétation de la réaciuon, x5 limites 
d’emploi, sont également celles énumérées dans 
les articles précédents (10) lorsque l’on utilise 
le sérum lui-même. 

RÉSULTATS 

Pour chaque demI.bande de papier on ajoute 
,dans le tube 7 ml de tampon de Cohen de façon 
à avoir une reconstitution à la dilution de 112 de 
volume initial de sang absorbé. L’ensemble 
‘buvard-tampon est placé à 4°C pendant une 

Les résultats mentionnés ci-dessous concernent 
des réactions où les sérums absorbés et les sérums 
témoins ont été testés avec le même lot d’antigène 
et d’hématies de patas, dans les mêmes conditions 
expérimentales. 

10 A partir du sang : 

a) Sang de bovins vaccinés avec un vaccin 
antipestique de culture cellulaire ou un vocc~n 

- 18 - 
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coprinisé. Les animaux ont été vaccinés une ou 
plusieurs fols. 

Le détail des résultats est le suivant : 

- Nombre de sérums posltlfs au test IHM : 
25 sur 86. 

- Nombre de sangs reconstitués 8 ]ours 
après absorption et posmfs au test IHM : 14 sur 
86 (*), 

- Nombre de réactions illisibles à partlr du 
sang : 22 sur 86. 

Conclusion : II n’est pas possible d’ullser le 
sang récolté directement sur papier buvard 
dans la sérologie de la peste bovine mettant en 
jeu la réaction d’inhibition de I’hémagglutlnation 
morbilleuse en raison : 

- Du nombre élevé de réactions Illwbles et 
de réactions difficilement lisibles aux dilutions 
Ij2 et 114 (hémolyse des globules rouges absorbés 
sur le papier buvard qui rend le liquide de recons- 
titution rouge sombre). 

- De la coagulation fréquente du liquide de 
reconstitution quand celui-ci est inactlvé à 56oC. 

- Der résultats peu fidèles obtenus. 

20 A partir du sérum : 

a) Comportement des sérums absorbés sur 
papier buvard et conservés à température 
ordinaire et à la lumière. à température ordl- 
noire et à l’abri de la lumière, à 4 OC à l’abri de 
la lumière. 

- 33 sérums envoyés au laboratoire pour 
diagnostic de peste bovine ont été mis sur 
papier buvard en quatre exemplaires. 

. 1 lot a été conservé àtempérature ordinaire, 
0 la lumière, 

Les résultats obtenus sont mentionnés dans le 
tableau II, 

Les 61 sérums précédents placés sur papier 
buvard et conservés à température ordinaire 
sous enveloppe ont également été testés 15 ]O”rs 
après l’absorption. Les taux d’anticorps IHM 
sont rdentlques à ceux des témolns. 

Conclusion : après un délai de 60 jours, les 
antlccrps IHM sont rendus InactIfs à tempéra- 
ture ordinaire et à la lumière ; 11s sont également 
Inact!vés pour la plupart à l’abri de la lumière 
et à température ordinare. Ils persistent à un 
taux Identique après un séjour de 15 jours 0 
température ordinaire, sous enveloppe, à I’obs- 
cureté et après 2 mois et demi de séjour à ~OC, 
sous enveloppe. 

b) Comportement des sérums absorbés sur 
papier buvard et conservés à ~OC, à I’abrl 
de la lumière. 

E) Sérums d’animaux malades ou convales- 
cents de peste bovine : 

- 9 sérums mis sur buvard possédalent 
8 ,ours, 15 ,ours et 30 jours après I’absorptlon 
le même titre d’anticorps IHM que les sérums 

. 2 lots ont été conservés 0 température 
ordinaire, à l’abri de la lumière. 

. 1 loi a été conservé à 4c. 

précédemment (tableau Il) testés 2 mois et demi 
après l’absorption se sont comportés comme les 
sérums témolns. 

La réactlon IHM est effectuée 60 jours plus 
tard en utilisant les sérums reconstitués extem- 
poranément et le sérum contrôle correspondant. 
Les résultats sont mentionnés dans le tableau 1. 

La même opération a été effectuée sur -. 
28 sérums envoyés au laboratoire pour dlagnos- 
tic de peste bovine. La réaction IHM a été 
effectuée 2 mois et demi après I’absorptlon. 

p) Sérums d’animaux vaccinés : 

- 73 sérums d’animaux vaccinés ont montré 
1 mois après l’absorption le même titre d’anti- 
corps IHM que les sérums témoins. 

- 21 sérums d’animaux vaccinés ont montré 
8 IOUE et 1 mois après l’absorption le même 
taux d’anticorps IHM que les sérums témoins. ItiM que les serurns remoins. 

- 10 sérums d’ammaux vacclnés ont montré d’ammaux vacclnés ont montré 
3 mots et demi après I’absorptwn une baisse du Iprès I’absorptwn une baisse du 
titre d’anticorps IHM. La différence est encore IHM. La différence est encore 

témoins. 
- 9 sérums mis sur buvard possédaient 

1 mois et 10 jours après I’absorptlon le même 
titre d’anticorps IHM que les sérums témoins. 

- 14 sérums mis sur buvard possédalent 
50 jours après l’absorption le même titre d’anti- 
corps IHM que les sérums témoins. 

- Les 33 sérums de I’expérlence mentionnée 
précédemment (tableau 1) testés 60 jours après 
l’absorption possédalent également le même 
titre d’anticorps IHM que les sérums témoins. 

~ Les 28 sérums de l’expérience mentionnée 

- 19 - 
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sérum rémain 
conservé à 

15’ c. 

+ 1,s 
+ 1,2 Lracesl,Y 

+ 1,8 

+ 1116 
+ u.3 

+ 1,2 1,4 traces 
+ 1,4 
+ 1,8 
+ 1,* 
+ 1,s 

+ 1,16 

+ 1,4 

+ 1,B 

+ 1,8 

+ 118 

+ 118 
+ ua 

+ 1,32 
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N’ sérums témoins EchanLillonS conservés pendant 2 mois ec demi 
des conservés 

sérume à -15’ c. à la Lempérature 3 la température a la tempér*LYre 
de 4’ c. ambiante et SO”5 ambianfe et à la 

enveloppe lumière 

1 Traces 10 Traces 1,2 
2 + 1,8 + 1,s 
3 + *,a + 1,4 
4 + 1,z + 1,* 
5 + 1,8 + 1,8 
6 
7 Traces 1,z Traces 1,2 
8 Traces 1,* Traces 1,2 
9 + Ii4 + 1,4 

10 + 1/4 + 1,4 
11 
12 + 1/2 + 1,z 
13 Tracer 1,2 TIPEeE 1,z 
14 
*s _. 

16 
17 + 1,B + 118 + 1,8 
18 
19 + I/i6 + 1,16 
20 
21 + 1,8 + 1,B 
22 
23 + 1,8 * lb3 
24 + 1,4 + 1,4 
25 + 114 + 1,4 
26 
27 
28 

plus significative 5 mots et 8 Tours après (tableau I 50 et 63 jours après l’absorption. Les titres 
III). I obtenus au bout de ces délais sont les mêmes 

Conclusion : un séjour de 6 semaines à 4°C que ceux des sérums témoIns. 
ne détruit pas les anticorps IHM contenus dans Conclusion : pendant les6 premières semaines 
les sérums absorbés sur papier buvard. &CI les anticorps IHM ne sont pas détruits lorsque le 
n’est plus vrai après 14 semo~nes et au-delà. papier buvard est conservé à -15 QC. 

c) Comportement des sérums absorbés sur 
papier buvard et conservés à -~SOC. / CONCLUSION 

Les expériences ont été réalisées en utilisant / 
des sérums d’animaux convalescents ou malades i 1,’ Le papier buvard conserve les anticorps 
de peste bovine. 9, 14 et 30 sérums ont été I IHM. Ils sont d’autant mieux préservés que les 
analysés avec le test IHM, respectwement 40. 1 papiers buvards sont placés aussitôt au froid et 
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à l’abri de la lumière. En effet, la chaleur et la 
lumière dénaturent au bout d’un certain temps 
ces anticorps et gênent airs1 l’obtention de 
réaction IHM posiilve ou en modifient le 
résultat quantitatif, Les échantillons de sérums 
absorbés sur papier buvard devront donc être 
conservés sous enveloppe sombre, à - 15 OC 
ou à 4 OC. et devront être utillsés pour le test 
IHM dans les deux mois qui suivent I’absorp- 
tien. 

2n Ce procédé de récolte des sérums pour 
envoi d’échantillons au laboratoire, en particu- 

‘lier en vue du dlagnostlc de peste bovine est 
particulièrement iniéressant pour diverses TOI- 
sons : 

l disparition des risques de casse des flacons 
et par conséquent des pertes de sérum ; 

l rapldlté et économie des envois par la 
poste, SO”5 enveloppe ; 

l moindre encombrement des freezers et 
frigidaires. 

30 II va de soi que la méthode doit être stan- 
dardisée. II appartient au laboraiolre de tester 
le papier à utiliser, c’est-à-dire d’éliminer les 
papiers buvards couleur, de déterminer leur 
coeft?cient d’absorption que l’on pourralt définir 
par la surface exprimée en cm’, nécessolre 
pour absorber 1 ml de sérum. Les popfers 
buvards seralent ainsi Ilvrés « prêts pour 
emploi » accompagnés d’une notice explicatwe. 
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Rev. Elev. Med. “é‘. Pays ,rop., ,969. 22, 1 (25.27) 

Première observation de botulisme animal 
de type D au Sénégal 

par M. P. DOUJRE 

En juillet 1968, le laboratoire de Dakar reçoit 
un prélèvement d’eau expédié par l’agent du 
Service de I’Elevage de Dlourbel : cet échantll- 
Ion prowent d’un puits du village de Taiba- 
Thlékène (département de M’Backé) dont l’eau 
se révèle toxique pour les animaux qui la 
consomment. 

Des bovins et des chevaux, dont le nombre 
n’est pas précisé, ont succombé après avoir 
manifesté des symptômes paralytiques. De 
plus. les commémoratifs précisent que des chats 
ont été préclpltés dans le puits (9), 

EXAMENS DE LABORATOIRE 

En présence des renselgnemenis fournis. la 
possiblllté de I’exlstence d’un foyer botulique est 
envisagée. 

a) L’inoculation Intrapéritonéale de 2 ml 
d’eau de puits à des souris donne un résultat 
négatif. 

b) L’ensemencement en boulllo” VF anaérobie 
de quelques sédiments sableux. présents dans le 
fond de la bouteille ayant serw au transport du 
prélèvement, donne une culture dont le SUT”~- 
geant se révèle toxique pour des souris Inoculées 
(DMM/souris = 0,00005 ml). Les souris suc- 

10 Par repiquage de colonies obtenues après 
culture sur gélose profonde infuslon cerveau 
cceur (Dlfco B418) (Technique de 1’1. P. de 
Par~s par épulsement sur série de 12 tubes). 

La présence de Clostridia liquéfiants et très 
gazogènes rend la méthode Inutilisable, même 
en partant d’une dilution de la culture mixte. 

2~ Par repiquage de colonies obtenues après 
culture sur gélose ou sang en boîte de Pétri 
(Technique précomsée par le Professeur H. 
BEERENS de 1’1. P. de Lille : anaéroblose réalisée 
par le pyrogallol olcal1n). 

Aucune colonie Isolée ne se révèle toxigène 
après6~oursdeculturee” bouillon VFanaéroble. 

A la suite de ces échecs. la culture mixte dont 
le surnageant contient la toxine botulique de 
type D est expédiée ou Service des Anaerobies de 

combeni en offrant les signes clawques de l’in- ! I’lnst~tut Pasteur de Lille (Professeur H. BEE- 
toxication botulique. RENS) et à I’Anaerobic Bacterlology Laborotory, 

c) Séroneutralisation : 

La séroneutrolisation sur souris entreprise à 
l’aide des sérums ontibotuliques de type, fournis 
par l’Institut Pasteur de Paris, montre que la 
tox~ne est totalement neutralisée par le sérum 
antl D. ce qui confirme et précise le diagnostic. 

d) Essas d’isolement de la souche de CI. 
botulwm : 

Un chauffage de 10 minutes à 800C permet 
d’éliminer les bactéries thermolobiles. L’Is&- 
ment est tenté : 
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Communicable D~sease Center, Atlanta, Geor- 
gia (Professeur R. 1. HOWELL). Ces deux 
laboratoires ont confirmé le dlagnostlc de 
botulisme de type D, sans toutefois parvenir à 
isoler /a souche. 

Parmi les nombreux Clostridla isolés (Cl. 
foilox, Cl. carnofoeiidum. etc.), H. EEERENS a 
obtenu une souche dont les caractères biochi- 
miques correspondent à ceux de CI. bofulinum 
type D, mais cette souche ne produit aucune 
toxine. Pour cet auteur. la souche en cause perd 
son pouvoir toxlgène dès repiquage au cours du 
premier passage sur milieu artificiel. 

DISCUSSION 

Les exemples d’intoxication botulique ani- 
male due à l’ingestion de fourrages ou d’eau 
d’abreuvement souillés par des cadavres, en 
particulier de chats, ont fait l’objet de nom- 
breuses observations de par le monde (7, 8). 
Toutefois, le foyer de Taiba-Thiékène constitue, 
à notre connaissance, la première relation 
pour l’Afrique francophone. 

1. 

De plus, ‘jusqu’à ce ,our, dons cette zone, 
jamais le type D n’a été rencontré cher l’animal, 
seul le type C beta a été isolé au Sénégal, de 
bovins (souche Yaré-Lao, souche Dali) (1, 3, 4), 
d’une tourterelle (souche Lagbor) (6) et du porc 
(souche Cambérène) (5). Cher I’hommè, DE- 
MARCHI etcoll. ont rapporté qu’en janvier 1958 
un foyer de botulisme D étalt apparu dans une 
communauté européenne à Moundou (Tchad). 
L’aliment responsable était du jambon cru, 
salé (2). 
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Fréquence au Sénégal du botulisme animal 
d’origine hydrique 

par M. P. DOUJRE 

RÉSUMÉ 

L’auteur rapporte !~OIS observal~ans de botulisme anomal ayant pour origine 

l’absorption d’une eau d’abreuvement contaminée par des cadavres de petits 
mamm,féres. “ne hypothèse concerncmt l’or,g,ne de I’ép,zoa+,e observée depus 
1959 dans le Fer10 esf formulée 

Depuis moins d’un an, par trois fols. le dmg- 
nostic de botulisme a été posé à la suite de 
mortalités survenues chez des animaux d’espèces 
variées, abreuvés avec l’eau retirée de trois puits 
différents, 

Observation no 2 : 

La relation de ces trois observations fait 
l’objet de la présente note : 

Observation no 1 : 

Elle prowent de la région de Podor. Le 
13 décembre 1968, au village de Gadde Boffé. 
26 moutons, 6 ânes et 2 chevaux succombent 
après avoir absorbé l’eau d’un puits où égale- 
ment un chat avalt été précipité. Des prèlève- 
menis recueillis sur des animaux morts, le 
cadavre du chat et un échontlllon d’eau par- 
wennent au Laboratoire. 

Elle a été rapportée dans une note publiée 
récemment (*). Des bowns et des chevaux, dont 
le nombre n’est pas précisé, succombent en 
offrant des signes poralytlques, après avar 
absorbé l’eau du pulis de Taiba-Thlékéné 
(département de M’Backé). Les commémoratifs 
précisent que des chats y  ont été noyés. 

De la toxine botulique est mise en évidence 
dans le surnageant de la culture, en bouillon 
V-F anaérobie, de fragments desséchés du 
cadavre du chat (DMM/souris = 0,00005 ml). 
La 5éroneutralIsatlon montre qu’il s’agit cette 
fols du iype C de Ci. botuhum. 

L’ensemencement en bouillon V-F anaérobie 
de quelques sédiments. présents dans le fond de 
la bouteille ayant servi au transport d’un prélè- 
vement d’eau. donne une culture mixte dont le 
surnageant se révèle contemr de la toxine 
botulique (DMM/souris = 0.00005 ml). 

Observation no 3 : 

Elle est effectuée CIU vllloge de BeytiI-Moukha- 
dess situé à 80 km dans l’est de Khaffrine. Nous 
avons eu la posslbihté de nous rendre sur les 
hem de 9 janvier 1969. 

La séroneutralIsatIon effectuée sur souris 
montre qu’une souche de Ciostrldwm bofulmum 
de type D est responsable de la mortalIté cons- 

,, 

118 bovins, 10 moutons et 1 cheval ont zut- 
tombé après avo,r bu l’eau du puits autour 
duquel se rassemble une communauté familiale 

TaTee. de quelques cc~ses. A notre arrivée, le puits 
i a~oit été vidé et un cadavre d’écureuil fouisseur, 

(*) Rev. Elev. M-éd. dl. Pays ‘rop., 1969, 22. 1. 1 appelé communément rat-polmlste (Xerus ery- 
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thropus) y  avait été découvert après environ 
15 Tours d’immersion. 

Près des raies décomposés d’un bown mort 
depuis une semane, un 01seau CP traînait, 
Incapable du moindre vol (Pie-grièche à bec 
jaune, Corvineflo corvino). 

Deux bovins sacrifiés à l’agonie ont fourni 
des prélèvemenis qui furent rapportés au 
Laboratoire, anse qu’un échantillon d’eau et la 
peau de l’écureuil. 

La culture en milieu V-F anaérobie d’un 
broyai de foie et celle d’un broya+ d’anse ,n+es- 
tonale d’un des bovins abatius permettent 
d’obtenir un surnageani de centrifugation qui se 
montre contenir de la toxine botulique (DMM/ 
souris 0,005 ml). La séroneutrollsation sur souris 
révèle que le type C est de nouveau en cause. 

L’origine botulique de l’intoxication apparaît 
comme évidente et l’hypothèse d’un empo~son- 
nemeni, dû à la malveillance, par une subsiance 
chimique étalt désormais écartée. Une bouteille, 
type bouteille à sirop, avait été en effet sortle 
du puits, le propriétaire avait porté plainte 
et une enquête débutait..,. 

DISCUSSION 

En SIX mois, trois ca d’intoxication botulique, 
ayant pour origine une eau d’abreuvement 
souillée par des cadavres de petits mammifères, 
ont été constatés par le Laboratoire. Cette 
répétition, rapprochée dans le temps, semble 
pour le moins étonnante, lorsque l’on sait que 
dans les années passées, ]uma~s un seul exemple 

de ce genre ne fut rapporté par les agents du 
Serv~~e de I’Elevage. 

Toutefois, ces accidents permettent de for- 
muler une hypothèse quant à l’origine de l’épi- 
zootie de botuhsme rencontrée dons la région 
d’élevage du Fer10 depuis déjà près d’une 
décade (les premiers rapports remontent à1959). 
II est en effet possible de considérer que, dans un 
ou plusieurs forages, l’eau d’un abreuvoir 
souillée par un cadavre de chai ou de pet,+ 
mammifère quelconque, oit ét& la cause d’une 
intoxication botulique Ihm~tée. Les restes des 
animaux morts, disséminés dans un rayon de 
plusieurs centaines de mètres autour du point 
d’eau contamlné, auraient été à l’origine de la 
propagation des spores botuliques, leur absorp- 
iion étant facilitée par I’ostéophogie préseniée 
par des bovins en état d’aphosphorose saisonnier. 
La disséminaiion des restes, des ossements des 
nouvelles wctimes et leur consommation par des 
animaux carencés aument permis à la maladie 
de faire tache d’huile et de s’étendre progressive- 
ment 0 toute la région d’élevage. 

L’accident survenu à Beytll-Moukhadess, vil- 
lage situé bien en dehors du Ferlo, pourrait 
donc, si les cadavres n’étaient pas détruiis 
ou enfouls selon les recommandations for- 
mulées, êire à l’origine d’une seconde flambée 
de botulisme dans une zone d’élevage jusqu’alors 
indemne. 

lnstifuf d’Elevage et de Médecine Véférinarre 
des Pays Troprcaux, Morsons-Aifort. 

Loboratorre Nationol de I’Elevoge 
et de Recherches Vétérinaires 

Dakar (SénégoI]. 
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Rev. Eiev. Med. “6,. Pays trop., 1969, 22.1 (33-40) 

Traitement de la streptothricose bovine par une 
injection unique d’antibiotiques à haute dose 

par J. M. BLANCOU 

RÉSUMÉ 

Une ~n~ec+~an intramusculaire unique de Pérucilline (75.000 U. I./Kg de poids 
vif) asrociée 0 10 Streptomycine (75 mmg,‘kg de poids vif) guérit en 15 jours des 
bov,ns athnts de S+rep+o+hr,core grave, dans 70 p. 100 à 90 p, 100 des cas. 

Les antibiotiques ont été utilisés par de nom- 
breux auteurs dans le traitement de la Strepto- 
thricose des ruminants. par voie parentérale, 
avec des résultats très différents. Certains 
leur accordent une efficacité réelle (1 .2.12 13) 
d’autres une efficacité très passagère ou nulle 
(4.5.7). 

L’usage de ces mêmes antibiotiques a été 
préconisé avec succès dans certaInes maladies 
dont l’agent causal est envahissant ou protégé 
par une réaction tissulaire de l’organisme : 

une posologie différente, décuplée par rapport 
à la posologie classique. 

Nous exposons ici les résultats obtenus par 
l’administration d’une assoclatlon de Pénicilline 
et de Streptomycine à haute dose. L’activité 
particulière de ces deux antibiotiques « in vitro » 
sur Dermotophilus Congolenw et « in VIVO » chez 
les owns (10.12.14), leur absence de toxlclté 
aux doses élevées et leur faible prfx de revient 
nous ont guidé dans le choix decetteassociotlon. 

Le fait qu’à Madagascar, les animaux de races 
septicémies, endocardites. offectlons cutanées, importées (Brahman, Limouun, Normand) et 
« Lumpy wool dlsease » en partlcuiier. II nous leurs croisements soient les plus gravement 
a paru logique de tenter un nouveau traitement ~ atteints (2.14) justifie le coût de I’interventlon : 
antibiotique de la Streptothrlcose bovine avec 1 300 à 400 Francs malgaches par sujet environ. 
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MODALITÉS DU TRAITEMENT 

Animaux d’expérience. 

II s’agissait d’animaux atteints de Strrpto- 
thricose naturelle, vivant en élevage extensif. 
Les caractéristiques principales des différents 
sujets d’expériences sont Indiquées dans le 
tableau I : 

Antibiotiques utilisés, posologie, mode d’admi- 

nistration. 

Nous avons utilisé les antibiotiques usuels 
du commerce sous la forme de Bipénicilline- 
Didromycine associés selon la formule suivante : 

Dihydrostreptomycine base (sul- 
fate) <, un gramme 

Benzylpénulinate de sodium CTIS- 
talllsé 400.000 Ul 

Benzylpémcilhnate de procaïne lé- 
clthiné 600.000 UI 

La posologie adoptée, après essais prélimi- 
navres, est de 75 mg de Streptomycine associés 
à 75.000 UI de Pénicilline par kilogramme de 
poids vif. La solution est admlnlstrée en une 
seule Injection Inira-musculaire ou niveau de 
l’encolure. Après l’injection, nous n’avons 
jamais observé d’accident immédmt ou retar- 
dé. 

Contrôle des &ultats. 

Deux critères ont été adoptés pour apprécier 
l’évolution de la maladie avant et après traite- 
ment : 

1. - Examen clinique complet : état général, 
,poids. état de la peau. 

2. -Valeur du rapport Albumine/Globulines 
sérlques. 

Deux difficultés sont à souligner dans I’inter- 
prétatlon des résultats : 

- L’intervention de facteursincontrôlables en 
élevage extensif : climat, alimentation, traite- 
ments ontlparasitaires collectifs. Pour cela, un 
chax rigoureux de sujets témoins est indispen- 
sable 

- L’éventualité de différences d’un troupeau 
à l’autre, telles qu’elles apparaissent dans les 
expériences de C. B. HART et coll. (6) opérant 
sur des effectifs importants d’ovins. Dans le 

LUS des bovins, des traitements de sondage sur 
d’autres troupeaux semblent Infirmer cette 
>ossiblllté. Mais seule une expérience étendue 
du traitement permettra de s’en ~~SU~I-. 

RÉSULTATS 

Examen clinique. 

II est pratiqué quinze Tours après le traitement, 
3uis contrôlé régulièrement jusqu’au cinquième 
nous, où le résultat définitif est consigné. 

1. - Lot de 70 animaux témoms : ce lot compre- 
lait des sujets de même sexe et âge que le lot des 
Inimoux traltés, observés durant la même 
Iériode. 

Observation au cinquième mois : 

Etat aggravé 3 
Etat stationnalre 56 
Etat amélioré 8 
GuérIson totale 3 

2. - lot de 72 animaux froités : 

Etat aggravé 1 
Etat stationnaire 3 
Etat amélioré 10 
Guérison totale 58 

Dans la majorité des cas la guérison totale est 
Ibtenue dès le 19 jour. Parmi les 14 sujets 
l’ayant pas guéri totalement après un mois, 
7 ont été soumis à un nouveau traitement, aux 
nêmes doses : 4 d’entre eux ont guéri totalement 
:n 15 jours, les 3 autres sont restés incurables. 

iraleur du rapport albumine/globulines séri- 

ques (*). 

La valeur de ce rapport reflète toujours 
idèlement l’état clinique du sujet (14). A titre 
ndlcatif, VOICI quelques valeurs relevées ou 
wsard chez des animaux témoins et des ani- 
naux traltés, à un mois d’intervalle. 

1. - Chez dix molodes non irailés : 

Février : 0,30 0,33 0,ll 0,35 0,30 0.37 0,20 
0.33 0.20 0.20. 

Moyenne : 0,27. 

(*) Analyser effectuées ‘lu Laborotolre centra, de 
I’Elevoge de Tanonor,ve par R. GAULIER, que 11~s 
remermns vivement. 
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Mars (état stationnaire) : 0.27 0,33 0,lO 0.41 
0.23 0,35 0.23 0.35 0.25 0.24. 

Moyenne : 0.28. 

2. -Chez d!x malades traités : 

Février (Traitement) : 0,33 0.15 0.35 0,33 
0,35 0,15 0,23 0.43 0.23 0.28. 

Moyenne : 0,28. 

Mars (Guérison) : 0,47 0,27 0,45 0,41 0.45 
0,27 0,35 0,54 0.45 0.45 

Moyenne : 0,41. 

La différence des moyennes (0,Ol chez les 
témoins contre 0,13 chez le5 animaux traltés) 
témoigne d’une importante amélioration de 
l’état général. 

CONCLUSION 

Les~ résultats précédents. étudiés selon la 
méthode statistique du xz corrigé pour la contl- 
nuité démontrent une action hautement slgmfi- 
catlve du traitement sur I’évolutlon de la maladie. 
On peutespérer(coef~clent de confiance95 p.100) 
la~guémon totale de 70 p. 100 à 90 p. 100 des 
malades en une seule intervention. 

DISCUSSION 

L’étude sérologique, par la méthode de 
I’hémagglutlnatmn passive (8.9.14) nous o 

démontré une augmentation significative du taux 
des anticorps après traitement. Cette observa- 
tion est à rapprocher du fait que les animaux 
réfractaires au traitement étalent en général 
plus jeunes que les autres, et qu’ils guérissent 
parfols lors d’un second traitement. Cet ensemble 
de constotatlons suggère l’intervention possible 
d’un phénomène immunologique renforçant 
I’actlon des antibiotiques : la lyse brutale du 
Dermaiophtlus Congolensls provoquant une réac- 
tion anamnestique de l’organisme dont les anti- 
corps auraient alors une activité bacténostotique. 

Une vaccination du type de celles tentées 
prkédemment cher les bovins (9.13) aurait 
probablement une efficacité accrue chez de tels 
animaux. L’antibiothérople est cependant un 
traitement individuel. Le traitement collectif 
reste onéreux et perdrait rapidement de sot. 
efficacité au cours de grandes épizooties où trop 
d’individus se réinfectent et où peuvent apporaî- 
tre de soudaines antlbiorésistances. 

Laborolorre Central de I’Elevoge. Jonanor~ve. 
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14. Rapports annuels de la R6gion de Recherches 

de 1’1. E. M. V. T. à Madagascar. 

- 40 - 

Retour au menu



Rev. Ek”. MM “et. Pays trop.. ,909, 22.1 (41.45) 

Existence au Tchad de taurins et de zébus 
porteurs sains de dermatophilus congolensis 

INTRODUCTION 

Le problème de I’exlstence d’animaux por- 
teurs sains de Dermoiophilus congalensis n’a 
jamais été complètement élucidé. Les nombreuses 
recherches effectuées depuis quelques années 
sont toutes demeurées négatives tant en Afrique 
du Sud (Mason e+ Bekker, 1934) qu’au Sénégal 
(MemeryetTh1ery,l960)ou en Républiquedémo- 
cratlque du Congo (Bugyaki. 1959). 

Cependant, certains auteurs n’excluent pas 
cette possibilité (Pulhan et coll. 1967 : Robert, 
1963) et Van Saceghem (1943) estime que la 
bactérie se rencontre dans la fourrure de la 
plupart des animaux. SI une porte d’entrée se 
produit, le Dermofophllus est Inoculé et devient 
pathogène. 

Pour tirer I’affa~re au clar. une enquête û été 
menée dès 1961 dans dIverses préfectures de la 
République du Tchad. 

L’objet de la présente note est de donner un 
aperçu des résultats obtenus. résultats q”l figu- 
rent dans les rapports annuels 1961 et 1968 du 
Laboratoire de Forcha. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Au total 876 boeufs et rébus, dont 108 jeunes 
ont été examinés, se répartissant ainsi (carte 
r7’1) : 

Préfed”res Adul+es** 

Batha 
G. 

64 
7hR 

* de 7 mois à -2 ans. 
l * de3ans612onr. 

*** dmnent tout l’Ouest du pays (Konem et Char(- 

Au Batha et au Ouaddal, les an\maux prove- 
nalent de 8 cantons différents s’étendant sur une 
profondeur d’environ 250 kilomètres. 

En brousse. les prélèvements ont été effectués 
au CO~U~ de la swon sèche (de janvier à avril 
1961). A Fort-Lamy. 11s se sont étalés sur une 
année, de mars 1961 à féwer 1962. 

Dans tous les cas, les animaux ont été K- 
gneusement sélectlonnés et seules ont été choi- 
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sies les bêtes indemnes ne présentant aucune 
trace de streptothricose récente ou ancienne, ce 
q”, ne présente en brousse pas de difficultés 
majeures, les éleveurs connaissant en général le 
passé pothologlque de leurs animaux. 

II CI été procédé sut- chacun d’entre eux au 
grattage, jusqu’à la «rosée sanguine» de la 
peau en divers points, notamment en avant ei en 
arrière de la bosse, sur le dos, les reins et la 
croupe. 

Poils et débris épidermiques ont été soigneuse- 
ment recueilk dans des réclplents stériles avant 
leur expédition au laboratoire. 

Dans un premier temps le produit du raclage a 
été coloré au Grom, puis ensemencé sur gélose 

Les cultures douteuses ont été systémotique- 
ment éliminées. 

RESULTATS 

Ils sont rassemblés dans le tableau ~1. 

Il semble qu’au Tchad, un peu plus de 50 p. 100 
des animaux hébergent 0 la surface de la peau 
Dermotophilus congolensis. ce qui est considérable. 
Toutes les régions sont atteintes dans des propor- 
tions qui descendent rarement au-dessous du 
tiers de I’effectlf. 

En réaltté. ces chiffres cachent des disparités 
plus ou moins grandes qui twment : 

a” sang. 
Les colonies de Dermatophdus une fois isolées 10 A l’âge. 

ont été repiquées plusieurs fois sur le même Les bouvillons de 6 mofs à 2 ans sont, d’une 
milieu jusqu’à obtention d’une culture à l’état façon générale, un peu moins infectés que les 
pvr. adultes (44.4 p, 100) contre (51 p. 100) et. dans 
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l’Est tchadien, le pourcentage tombe même a 
~ 34 p. 100. 

C’est entre 5 et 9 ans que les porteurs sains 
sont les plus nombreux, comme l’indique le 
tableau na 2 valable pour I’Ouaddai et le Batha. 

Un sondage a été effectué à I’abattolr de Fort- 
Lamy où sont sacrifiés des rébus arabes, des 
zébus Bororos et un petit nombre de boeufs 
Kouris provenant du Lac Tchad ou de son VOIS- 
nage immédiat (tableau no 3). 

B~en que le nombre de Kouris examinés ne 
permette pas de tirer de concIus~ons définitives. 
des différences nettes apparaissent cependant 
entre les diverses races rencontrées au Tchad, 
le zébu Bororo étant dans l’ensemble mo,ns 
coniomlné que le zébu arabe ou le Kouri. 

30 Au sexe. 

Sur 68 mâles et les 124 femelles, on rencontre 
50 p. 100 d’animaux parasités dans le premier 
ca et 54,8 p. ICO dans le second. L’écart entre les 
deux groupes est donc faible. 

4 A la saison (tableau no 4). 

Des examens pratiqués à I’abottar de Fort- 
Lamy montrent que le nombre d’animaux 
porteurs sains de Dermotophilus est plus élevé de 
février à mai, c’est-à-dire en pleine saison sèche. 
En Samson des pluies, de juillet à octobre, le 
pourcentage ne dépasse pas 40 p, 100. 

CONSÉQUENCES 

Elles sont de plusieurs ordres : 

10 La présence du D. congolensls au niveau de 
la peau et des POI~S d’animaux sains n’ayant 
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à mm 1961 a milieu de la saison sèche, époque 
où le degré hygrométrique est faible, les chutes 
de pluie inexistantes et les tiques peu obon- 
dantes. 

Les mêmes observations ont été faites au 
Malawi par Faulkner (1953) ei en Zambie par 
Hobdoy (1952). 

Généralement, ces foyers sont peu actifs et 
s’ételgnent vite. 

3O Du point de vue prophylaxie, il importe 
bien entendu en priorité de détruire les tiques 
qui assurent In pénétration des spores de Dermo- 
iophilus dans la peau. 

Mais il ne faui pas perdre de vue que I’Actino- 
myces, au Tchad, se trouve à l’état naturel dans 
la fourrure d’un grand nombre de taurins et de 
rébus et représente une menace constante pour le 
cheptel, le germe pouvant devenir pathogène à 
un certain moment de l’exisience de l’animal et à 
une certaine époque de l’année. L’emploi d’anti- 
fongiques dans les bains détiqueurs est à recom- 
mander et, 0 cet égard, II est bon de rappeler 

~nma~s eu de Streptothricose entraîne des cons&- 1 l’action bénéfique des Arsenicaux (Zloimk, 1955) 
quences Importantes. On sait que les deux fac- 
teurs essentiels qui condltlonnent I’apparitlon de 
la Streptothr>cose dans un effectif bovin sont la 
diminuiion de la résistance de l’épiderme sous 
l’effet de l’humidité, en saison des plumes noiam- 
ment (de juin à octobre) et l’existence d’lnsec- 
tes piqueurs (Amblyomma). 

SI le Dermatophilus se trouve déjà à la surface 
du corps, II est facile de comprendre que, les 
couches protecirices de l’épiderme étant forcées 
lors des piqûres de ilques, les spores sont suscep- 
tlbles de pénétrer en même temps à la surface 
du derme et de se multiplier en devenant patho- 
gènes. Les épines d’acacias, dans certains CCIS, 
peuvent jouer le même rôle. 

Les résuliats de cette enquête confirment donc 
I’hypothèsedeVanSaceghem. D’ailleurs, Pulllam, 
Kelley et coll. (1967) notent la présence d’anti- 
corps dans le sérum d’animaux indemnes n’ayant 
)arna~s été en contact avec des malades, ce qui 
laisse supposer que le Dermofophilus est plus un 
saprophyte qu’un parute vrai. 

2O Les porteurs sains se rencontrant iouie 
l’année, il est possible à la faveur de clrconstan- 
ces encore mal connues, de voir la maladie éclore 
à une époque inhabituelle. C’est ainsi qu’au 
Tchad trois foyers actifs ont été relevés de février 

ou des sels d’ammonium quaternaire qui sont 
doués d’un certain pouvoir bactéricide. 

CONCLUSIONS 

10 Sur 876 rébus et taurins examinés au Tchad 
en 1961.62et indemnesdetoute maladie, 50 p.100 
d’enire eux ont été reconnus porteurs sains de 
Dermotophilus congolensis. 

20 Le nombre d’animaux hébergeant à l’état 
naturel I’Actinomyces varie. 

~ en fonction de l’âge : les jeunes sont un 
peu moins attwnts que les adultes et, cher ceux-ci, 
l’âge opilmum se situe entre 5 et 9 ans. 

- en fonction de la race : le zébu Bororo 
semble moins contaminé que le zébu arabe ou 
le boeuf Kouri. 

- en fonction de la saison, les mois de février, 
mars et avril étant les plus favorables. 

3O Les conséquences de cette situation en ce 
qui concerne I’&tiologie et la prophylaxie de la 
streptothrlcose soni envisagées et l’accent est 
mis sur la nécessité pour prévenir la maladie, 
d’utiliser conjointement des Ixodicides puissants 
et des antifongiques. 
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La coccidiose intestinale 
des ruminants domestiques au Sénégal 

Epidémiologie, répartition géographique, 
importance économique 

par G. VASSILIADÈS 

Des enquêtes épizootologiques effectuées en I sttose, très souvent associée à une ou plusieurs 
1965,1966 et 1967 par le Serv~~e de Parasitologie , helminthiases, I’anguillulose par exemple. 
du Laboratoire natIonaI de Recherches vétérl- j 
naires de Dakar, dans les grandes régions ~ 
d’élevage du Sénégal, mettent en évidence la ! PLAN ET MÉTHODES DE TRAVAIL 

fr~quence~$‘une protoroose. la coccldmse Intes- 
tinale des rumlnants domestiques. Dons chaque région prospectée. les enquêtes 

Cette affectlon parasitaire, dont l’importance sont menées par village à partlr de prélèvements 

semble wor été méconnue Iusqu’tcf. cause des fécaux -noyens opérés directement dans le 

pertes économiques Importantes parmi le cheptel rectum des animaux les plus maigres du trou- 

sénégalais (amaigrissement des malades, mer- P eau présentant des troubles gastro-intestinaux 

talité élevée, en partlcuher chez les plus jeunes). ( diarrhee), avec parfols une baisse notable de 

Cette note a pour but de présenter un tableau l’étal général (poil piqué, anémie, faiblesse). 

d’ensemble sur I’ép~démiologie et la distribution Les prél&vements sont conservés et stabilisés à 
géographique au Sénégal de la coccldlose Intes- i l’aide d’une solution de blchromate de potas- 
tinale des ruminants domestiques. avec I’inven- sium à 2 p. 100. pu15 entreposés 0 +4OC avant 
taire des espèces de coccidles en cause, et de leur acheminement et leur examen au Labora- 
souligner l’action prépondérante du cllmat et du tare de Dakar quelques jours après. 
mode d’élevage sur la gravité de cette para- La recherche des cocadies dans les excré- 
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mats, sous leur forme enkystée (oocystes). 
est faite d’abord par examen microscopique 
direct, puis par examen après concentration des 
oocystes par flottation accélérée en milieu sucré 
saturé (LEVINE. 1961). 

Les déierminations spécifiques sont basées sur 
les mensurotlons et les caractères morpholo- 
giques des oocystes sporulés, les temps de spo- 
rulatlon en étuve humide à i- 30 OC et l’espèce 
de l’hôte (selon LEVINE, 1961 : PELLERDY, 
1965). 

Cinq grandes réglons sont ainsi déterminées : 
A. - Sénégal-occidental, 
6. - Sénégal~septentrional, 
C. - Sénégal-oriental, 
D. - Sine-Saloum, 
E. - Casamance. 

A. Sénégal occidental. 

Cette région biogéographique correspond 
approximativement à la presqu’île du Cap-Vert 
et à son arrière-pays la réglon de Thiès (cf. carie). 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
De très norcbreux cas de coccidiose algue 

sont diagnostiqués en toute saison dons cetie 

Les résultats des diverses enquêtes épidémio- 
zone à grande concentration de bétail (marché 

logiques sont groupés et interprétés en fonction 
d’opprovisionnemeni de Dakar). 

La coccldiose existe à l’état enrootique dans 
de régions biogéographiques naturelles déter- tous les troupeaux, 
minées : Les enquêtes montreni que les malades son+ 

- par I’lmportance et la répartitlon du tous des animaux ayant subi une agression 
régfme des pluies, physiologique (« stress » des auteurs anglo- 

- par leur hydrographie et leur flore (cf. saxons : fetigue de voyage, changement d’en- 
carte). vironnement et d’alimentation, mise en siabu- 

Distribubn géographique der pr~napaux foyers de corcidiose mis en évidence ou Sénégal. 
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latlon permanente de sujets habituellement 

lasés en hberté) (VASSILIADES, 1965). 

B. -Sénégal septentrional. 

Limitée au sud par un axe transversal ima- 

ginaire MBOUR-BAKEL, cetie zone correspond 

à toute la partie nord du Sénégal et constitue 

une entité bioclimatique caractérisée par un 

clhmat sahélien typique avec passage progressif 

vers le sud à un climat de type soudanien (plu- 

viométrie moyenne toujours InférIeureà mm) 

(cf. carte). 

TOUS les bovins, ovins et copr~ns contrôlés 

sont porteurs de nombreuses espèces de cocci- 

dies, d’ailleurs très souvent associées chez un 

même hôte à des helminthes, constituant ainsi 

un état de polyparasitisme chronique (Région 

de Motam, Rapport annuel, Laboratoire de 

I’Elevage Dakar, 1963). 

Chez les petits ruminants notamment, I’lnfes- 

tation coccldlenne très Importante, jointe 0 une 

helmlnthlase chronique, entraîne de nombreux 

cas de mortalité prlnclpalement autour des 

grands centres d’élevage (Kébémer, Cara). 

C’est ansi qu’en novembre 1967, à Kébémer, 

une épidémie grave de coccldlose algue a 

entraîné une mortalité supérieure à 50 p. ICO 

(association : Eimerlo sp.. Bunosfomum sp. et 

Strongyloides SP.). 

A Dara, en élevage intensif, les cas de C~CC!- 

diose aiguë sont également très fréquents. 

En septembre 1966, 200 chèvres de a Maradl >> 

étaient atteintes de coccldlose avec une mortalité 

de l’ordre de 15 p. 100 ; en mars 1967, 12veaux 

originaires de Dara et ramenés à Dakar à des 

fins d’expérience présentalent des symptômes 

de coccldiose sub-aigue avec baisse corslderable 

de l’état général due à un polyparasit!sme 

important (GRETILLAT & VASSILIADES, 1968) 

(assoclatlon : trmerio SP., Ïrichosfrongylus sp., 

Cooperm sp. et Sfrongyloides SP.). 

La pérlode de disette qui séwt chaque année 

de mars à juin, en fin de saison sèche, en affale 

blissant la résistance des Infestés chromques 

favorise la prohfération des parasItes gastro- 

intestinaux et des cocrldles en particulier. 

Du point de vue éplrootologlque. la coccldlose 

dans cette région du Sénégal est caractérisée 

par un parasitisme coccidien généralement très 

élevé associé à un porasitlsme à helmlnthes 

également important. L’action pathogène de ce 

complexe parositalre est la résultante de très 

mauvaises conditions climatiques et notamment 

l’alternance d’une longue sason sèche (sous 

ahmeptatlon et malnutritlon) et d’une saison des 

pluies favorisant la prolifération des parasites 

(polyporasltlsme). 

C. - Sénégal oriental. 

Cette parile du Sénégal jouissant d’un climat 

submsoudcnlen à sub-gunéen (1.000 à 1.500 mm 

de pluies par an) (cf. carte) l’alimentation des 

troupeaux est généralement assez bonne durant 

toute l’année. 

En conséquence. le parasitisme bien que 

toujours présent dans les troupeaux contrôlés, 

est bien toléré en dépit de conditions de tempé- 

raiure et d’humidité favorables à la prolifération 

des corcldles. 

Dans le nord de ceite zone où les conditions 

sont nettement moins bonnes (saison sèche plus 

accentuée avec moins de 1.000 mm de pluies) 

des épidémies graves de coccidiose sont obser- 

vées chaque année en début d’hivernage 

(Région de Bakel, Rapport annuel, Laboratoire 

de YElevage, Dal<~ 1963). 

D. - SIne-Soloum. 

Cette région présente un chmat soudamen 

typique de plus en plus accentué du nord (750 mm 

de pluies) ou sud (l.OOC mm) où la végétailon 

plus dense annonce le climat sub-guinéen de la 

Cosanan:c (cf carte). 

DIJ pan? de vue épidémiclogique les candi- 

tuons g&nerales sont sensiblement les m@mes 

qu’au S+égal septentrional, mals une pluvio- 

mEtr.e ~$8 Importante et mieux répartle atténue 

la gra:ité de l’affectlon permettant âne meilleure 

alimentation des troupeaux. 

Les exame% de laboratoire mettent en évi- 

dace Ic p+sence constante de coccidies dans 

l’exemple du cheptel de cette région. Certains 

clmnw~x sont atielnts de coccldmse chronique 

qu, peut passer à la phase aigué à I’occas~on 

d’une baisse de l’état général provoquée par 

des facteurs extrinsèques. 

C’est ainsl qu’uneenzootie grave de coccidmse 

aiguë a été constatée à Maka-Koullbenta en 

mars 1965 dans un troupeau de veaux récem- 

ment vocclnés contre la peste. 50 p. 100 d’entre 
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eux présentaient une diarrhée profuse avec 
maigreur extrême, anémie, faiblesse, hyper- 
thermie et poil piqué. Cher ces animaux la 
vaccinailon bovlpestique a entrainé une défi- 
cience de résistance de l’épithélium intestlnal qui 
u permis une prolifération rapidedes coccidies. 

En ~V~II 1965, dans les environs de Fatlck, des 
cas de coccidiose aigué sont constatés sur des 
veaux parqués dans les enclos étroits et mal- 
propres situés dans des campements de transhu- 
mance peulhs. Dans ces cas, le mode de gardien- 
nage (surcharge et rnwase hygiène des parcs 
de stabulation) est responsable du développe- 
ment et de l’importance de I’infestotlon. 

E. - Coramonce. 

La régmn de Casamonce constitue la partie 
mérldionole du Sénégal, au sud de la Gambie 
(cf. carte). Elle est caractérisée par un climat 
sub-guinéen à guinéen (1.000 à 1.500 mm de 
pluies par an). 

Dons la majeure partie des troupeaux bovins, 
ovins et caprtns contrôlés en Casamance, la 
présence des coccldies en nombre plus ou moins 
élevé a été mise en évidence. 

II s’agit toujours d’un parasitisme latent bien 
toléré par les animaux quoique très souvent 
associé à des helminthiases chroniques. 

Aucun cas de coccidiose clinique aigué n’a été 

Les espèces suivantes ont étédéterminées (par 
ordre de fréquence) : 

Genre Emeria Schneider, 1875 (Proiozoo, 
Eimerrldoe). 

a) Chez Jes bovins : 

i Ermerio zurnr (Rivolta, 1878) Martin, 1909 
(fréquence : 38 p. 100) : 

- Elmerro bovrs (Zublin, 1908) Flebiger. 1912 
(21 p. 100) ; 

Ces deux espèces, très souvent associées cher 
un même hôte, sont reconnues comme les plus 
pathogènes (DAVIS & BOWMAN, 1957 : FITZ- 
GERALD, 1964). 

- Elmeria ellipsordalrs Becker & Frye, 1929 
(12 p, 100). 

L’espèce est peu pathogène (HAMMOND, 
SAYIN & MINER, 1962). 

- Efmerio auburnens,r Christensen & Porter, 
1939 (12 p. 100) ; 

- Eimeria subspherico Christensen, 1941 (6 p, 
100) ; 

- Eimeria cylindrica Wilson, 1931 (6 p, 100) ; 
- Eimerio brasrliensls Terres & Rama 1939 

(2 p. 100) : 
- Eimena olobamensis Christensen, 1941 

(2 p. 100) ; 
~ Eimerlo wyamingensis Huizinga & Winger, 

1942 (1 p, 100). 
observé. 

AinsI donc, malgré un parasitisme coccidien 
En Afrique Occldentole, toutes ces espèces 

relativement élevé, la coccidmse clinique semble 
sont déjà signalées, mais uniquement ou Nigeria 

très rare en Caiomance. 
par LEE & ARMOUR (1959). 

En effet, le climat chaud et humide de cette 
région, s’il favorlse la proliférailon des parasites, 
protège le bétatl contre les disettes de saison 
sèche et les accidents digestifs dus aux brusques 
changements d’alimentation qui, dans les régions 
plus sèches du Sénégal, sont souvent à l’origine 
de graves épidémies de coccldae aigu& 

- Eimerio nrnakolhyakimovae Yakimoff & Ros- 
tegaleff, 1930 (28 p. 100). 

C’est l’espèce la plus fréquente et ICI plus 
pathogène (LOTZE, 1954). 

- E~meua orlomgi (Marotel, 1905) Martin, 
1909 (27 p. 100). 

CONCLUSIONS 

Des résultats obtenus CLU cours des enquêtes 
épldémiologiques dont nous venons de donner 
l’essentiel nous pouvons tirer les conclusions 
suivantes : 

1” Les coccidies sont toujours présentes chez 
les bovins, ovins et caprins du Sénégal en toutes 
périodes de l’année. 

D’après LOTZE (1952 & 1953) cette espèce 
est très pathogène. 

Efmerio porva Kotlan, Morsy & Vojda, 1929 
(13-p. 100) ; 

- Evner~o ohsoia Honess, 1942 (11 p. 100). 
Cette dernière est l’une des plus pathogènes 

actuellement connues chez les petits ruminants 
(SMITH, DAVIS & BOWMAN, 1960). 

- Ermerla faurei (Moussu & Morotel. 1902) 
Martin, 1909 (10 p. 100) : 

b) Cher les ovins ei caprins : 

- SO - 
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- Eimerio christenseni Levlne, Ivens Ei Fritz. 
1962 (6 p. 100) ; 

- Eimerra crondallls Honess, 1942 (3 p. 100). 
D’après POUT (1965). f .  crandallls est suffi- 

samment pathogène pour entraîner I’apparltlon 
de symptômes cliniques de coccldlose. 

- ElmerJo intricota Spiegl, 1925 (2 p. 100). 

En Afrique E. nmokolhyakmwoe et E. intricota 
existent en Tunisie (BALOZET, 1932) et ou 
Nigeria (HALL, 1931 rn THOMSON & HALL, 
1931) ; E. arlomgl ou Maroc (VELU, 1919 
BALOZET, 1922), en Tunisie (BALOZET, 1922), 
ou Congo-Kinshasa (DEOM & MORTELMANS, 
1956), au Mali et au Sénégal (CURASSON, 1921) ; 
E. fourei en Tunisie (BALOZET. 1932). ou Moror 
(BOUIN, 1919) et ou Congo-Kinshasa (DEOM 
& MORTELMANS, 1956), mas E. ohsoto. E. poi- 
va, E. crondollis et E. chr&nsem sont signalées 
pour la première fois en Afrique Occldentole. 

20 La présence des cocades est généralement 
bien supportée quand l’hôte est en excellentes 
conditions physiques. C’est la coccidiose latente 
ou chronique des zones humides de Casamance 
et du Sénégal-orlental et plus généralement 
des régions sltuées au sud de I’isohyète des 
1.000 mm (cf. carte) à climat sub-soudanlen à 
guinéen. 

30 Cet équilibre Instable peut être rompu 
par tout facteur externe 0” Interne provoquant 
la baisse de l’état général de l’animal avec 
diminution de la résistance aux Infections : 

o) rnouva~se hygiène générale, 
5) surmenage, fatigue de voyage. chocs 

physiologiques divers (vacclnatlon), 

c) sous-ol~mentatlon et carences alhmentalres 
de fin de so~son sèche ; changement brusque 
d’allmentotion en début de Samson des plues 
(herbes vertes très riches en eau) provoquant des 
troubles gastro-intestinaux (diarrhée), 

d) maladies intercurrentes, 

e) infestotion rnawve par des helminthes par- 
ticulièrement pathogènes (bunostomes, anguillu- 
les, par exemple). 

Ceci explique les éplrootles de coccidlose 
constatées chaque année dans les zones sahé- 
bennes et soudanennes du Sénégal situées 
au nord de I’lsohyète des 1.000 mm (cf. carte). 

lnsi~fut d’Ehage et de Médecine vétérinarre 
des Pays iropicaux. Maisons-Alfort (Fronce). 

laborotarre national de I’Elevoge 
et de Recherches vétérmoires 

de Dakar (Shégol). 
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L’échinococcose-hydatidose 
en Afrique centrale 

1. - Echinococcose des animaux domestiques et sauvages 

cor M. GRABER, P. TRONCY. R. TABO, 1. SERVICE et 0. OUMATIE 

(Insmut d’élevage et de Médecine Vélér:na~re des pays tropicaux, 
Laboratoire de Forcha, Fort-Lamy, République du Tchad) 

INTRODUCTION 

Au cours de la 24e session du comité de l’of- 
fice international des épizooties (1956). la commis- 
sion permanente de I’Echlnococcose récemment 
créée, dans une résolution, demondalt « la pour- 
suite de l’étude épidémiologique de cette maladie 
et la recherche des moyens les plus efficaces à 
mettre en cevvre pour lutter contre une parasl- 
tose particulièrement dangereuse pour l’homme 
et dont les conséquences économiques sont repré- 
sentées, dans de nombreux pays, par des pertes 
énormes ». 

A cette époque. l’Afrique au Sud du Sahara 
pouvait sembler peu concernée par cette recom- 
mandation : on n’lgnoralt pas, cependant, que 
l’Afrique du Nord étalt une réglon fortement 
contaminée et que plusieurs sous-espèces 
d’Echinococcus granulosus exIstalent en Afrique 
du Sud. Dans le reste du continent, seules quel- 
ques observations sporadiques signalaient çà et 
là l’existence de la malade 

Depuis les connaissances concernant I’Echino- 
coccose hydatldose en Afrique ont notablement 

progressé notamment en Egypte, en Afrique 
Orientale et en Afrique du Sud (SIMITCH. 1963). 

En Afrique centrale, c’est-à-dire au Tchad, en 
République Centrafrlcalne et au Nord-Came- 
roun, les enquêtes commencées en 1954, se sont 
accélérées ces dermères années, de telle sorte 
qu’il est actuellement possible, dans cette zone. 
de chiffrer l’importance de I’Echlnococcose des 
anomaux domestiques et sauvages. 

INTRODUCTION 
MATÉRIEL ET MÉTHODE 

1. Animaux outopsiés et zones prospectées. 

14.304 arumaux ou total ont été autopsiés de 
1954 à 1968, se répartissant ainsi : 

158 Dromadaires (Tchad) 
1.687 Bouvillons* (dont 123 pour l’Ouest de 

la R. C.A.) 
5.798 Zébus adultes (dont 626 pour la R. C. A. 

et 409 pour le Nord-Cameroun) 
780 Chèvres (Tchad) 
10 Porcs (R. C. A.) 
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163 Anes et Chevaux (Tchad) 
175 Probocidiens, suidés et rumlnontssauvoges 

(Tchad et R.C. A.). 

Les autopsies ont été faltez. soit dans les prin- 
cipaux abattoirs du Tchad, du Nord-Cameroun 
et de la R. C.A. (Bangui et Bouar), soit direc- 
tement en brousse (rumlnants sauvages et mou- 
tons). Ont été oins1 couvertes : 

- Au Nord-Cameroun une zone comprise 
entre le 1oe et le 12e parallèle. 

- En R. C.A., l’ouest et le centre du pays, 
entre le 48 et le 8e parallèle. 

- Tout le Tchad, sauf une partie du Salamat 
et le B. E. T., entre le 16e et le 20~ parallèle. Ces 
régions éloignées sont d’un accès dlfficlle et les 
troupeaux sont dispersés sur des surfaces ~mmen- 
ses. L’enquête sera reprise dès que les circons- 
tances le permettront. 

2. Méthode. 

Les échinocoques expédiés au laboratoire on+ 
été soigneusement examinés, comptés, pesés et 
disséqués. Ont été également appréciés l’état 
de maturité. la taille et l’aspect des kystes (unilo- 
culaire, multiloculalre, ou multivésiculaire). 

Le sable hydatique de chaque paraslte fertile a 
également été recwll~ et éclairci à l’acide lac- 
tique. Les scolex, les ventouses et les crochets ont 
<té mesurés. Dans l’ensemble, il s’agissait bien 
d’E?hrnococcus gronulosus (BATSCH 1786), RU- 
DOLPHI 1801 qui vit habituellement dans l’intes- 

tln grêle du chien, du chat et de nombreux 
carnivores sauvages. 

RÉSULTATS 

1. Echinococcone du dromadaire. 

1. Taux d’infestoiion. 

Sur 158 dromadaires adultes sacrifiés, 59 
étaient porteurs de kystes hydatiques, soit 37.46 
p, 100 (tableau no 1 et carte no 1). 

Sous réserve d’investigations ultérieures, le 
Batha semble être la région la plus touchée. 

D’une façon générale, les pourcentages recueil- 
lis ou Tchad, en Egypte, au Soudan, au Maroc et 
en Tunisie (tableau no 2) sont assez voisins, 
lorsqu’ils ont affaire à des chameaux adultes et 
âgés (de 25 à 50 p. 100). 

En ce qui concerne les jeunes animaux, on ne 
connaît pour l’Egypte que les chiffres d’EL GAR- 
HY et SELIM (1958) : 7,60 p, 100 des 4.135 dro- 
madaires tués à I’abattar d’lmbaba de décem- 
bre 1955 à novembre 1956. Ces chameaux 
étalent pour la plupart or,g,na,res du Soudan. 

Le nombre d’animaux âgés porteurs de kystes 
échlnococciques semble donc en Egypte et au 
Soudan quatre fois plus élevé que cher les jeunes. 
Ce point méritat d’être souligné car, au Tchad, 
-~LI”S, qu’il sera dit plus loin - on reirouve le 
même phénomène cher lezébu. 

L’importance des taux d’infestatlon du dromo- 
daire. dans les pays d’élevage camel~n, n’a pas 
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et Syrte), considère que, dans certains pays, le 
chameau joue un rôle essentiel dans la transmis- 

1 ,3. Taille. 

51on de I’échinococcose humaine et animale, Des séries de mensurations ont été effectuées 

oplnmn que les auteurs, dans le5 conditions du surdes parasites r&zoltés à Koundjourou (~BATHA) 

Tchad. partagent entièrement. en 1964. Les dimensions vont del cm dediamè- 

1 .2. Localisofion. 
ire pour les plus petits à IO-12cm pour les plus 
gros. Le plus souvent, les kystes mesureni de 

Les kystes se rencontrent surtout dons le foie et ( 2 à 3,5 cm de dIamètre, ainsi que I’lndique le 
le poumon (tableau no 3). Souvent les deux 
organes sont atteints. Plus rarement le parasite se 
localise à la rate, constatation également faite en 
Egypte (EL-GARHY et SELIM, 1958) et ou SOU- 
DAN (MALEK 1959). 

La locollsation des kystes hydotiques du cha- 
meau varie d’un pays 0 l’autre. En Egypte (EL- 
GARHY et SELIM 1958), I’éch~nococcose pulmo- 
naire est plus répandue que I’échinococcose 
hépatique. II en est de même au Maroc (FAURE, 
1949 ; BOUIN. 1920). Au Soudan (MALECK, 

tableau cl-dessous. 

10 50 bà 7à 
lcm 6 cm / cm 8 cnl 

11 9 6 3 

63 SOI, 70,78 p. 100 26 soit 29.22 100 p. 

La petite taille des échinocoques signe-t-elle 
des mfestations récentes. II est actuellement im- 
possible de l’affirmer. 

- 58 - 
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+ un animal à localisario” i”con”“e. 

II est bon de noter qu’un kyste de 2 à 3 cm 
pèse de 5 à 15 gi-ammes, un kyste de 3 à 4 cm de 
15à25grammeset un kystede8cm180grammes. 

1 .4. Etal de molurilé. 

Au total, BO hydatides provenant de 33 cha- 
meaux ont été examinés. 69 d’entre eux (soit 
86,25 p. 100) se sont révélés fertiles, les autres, 
dans la proportion de deux tiers. étant dé@ 
calcifiés. 

La même observation a été faite en Egypte 
(ABDOU 1965) où le pourcentage de kystes fer- 
tiles cher le chameau est d’environ 68,4 p. 100. 

1 .5. Role pofhogène 

II est encore très mal connu et la maladie n’est 
généralement pas diagnostiquée du wvant de 
l’animal. Les signes sont frustes et discrets. On 
note, si I’échinococcoseest massive, un omo~gr~z- 
sement plus ou moins marqué, de l’apathie et 
de l’anorexie. Parfols se manifeste une toux 
petite et sèche avec respiration accélérée. A 
I’auscultatlon, ce qui frappe, c’est la dlsparltlon 
du murmure véslculalre et, dans certains cas, 
l’existence de sifflements. 

D’une façon générale, lorsque, cher le cho- 
meau, le vétérinaire se trouve confronté avec 
une pneumopath!e mal déterminée. la posslbl- 
lité d’une lésion échinococcique plus ou moins 
avancée doit toujours être enwsag&. 

2. Echinococcose du Zébu. 

2.1. Bouvillons (6 à 3 ans) 

(tableau na 4 et carte no 2). 

2.2. Zébus adultes. 

(tableau no 5) 

Leur origine est la suivante : 
Fort-Lamy : zébus arabes et Bororos, bœufs 

Kouris de l’ouest tchadien. 
Atl et Abéché : zébus arabes, sédentaires 

d’octobre à juin et transhumants de juillet à 
octobre. 

Bangor, Moundou et Maroua : rébus entrete- 
nus sur place et sacrifiés en saison de pluies 
quand l’état des plstes empêche le bétail venu du 
nord d’alimenter les marchés. 

Fort-Archambault : zébus arabes provenant 
du centre Tchad et du Salamat. 

2.3. Commenfoires. 

Le +aux d’infestatlon de jeunes bouwlons est 
très faible, presque nul (0,OS p. 100). Celui des 
adultes es+ beaucoup plus élevé : il est en moyenne 
pour I’Afrlque centrale de 1,39 p. 100 (de 0 p. 100 
à 7.49 p. 100). 

L’incidence globale de I’Echinococcose bovine 
en Afrique centrale est de 1.08 p, 100. Ces chiffres 
cachent des dIsparItés Importantes (carte “3 3). 
En R. C. A., I’hydatidose bovine est ~nconnuechez 
les Bororos de la réglon ouest mais elle existe à 
Bangui chez des zébus Importés du Tchad. 

Au Nord Cameroun, comme dans l’Ouest et 
l’Est tchadien, la maladie est peu répandue (de 
0.48 à1.09 p. IOO), saufà Mossakory (5,79 p. 100). 
Par contre le Centre-Tchad, le Salamat et le 
Moyen Char1 semblent être des zones de plus 
forte endémicité (de 3 à 7.5 p. 100). 

On est bien Io~n éwdemment des taux d’lnfes- 
tation du bétail de I’Afrlque du Nord : en Algé- 

- 5.9 
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rue, 30 p. 100 (JORE d’ARCES. 1953 ; SENEVET 
1951) : (1” Maroc de 3 à 95 p. 100, en moyenne 
42 p. 100 (FAURE, 1949 : VELU et SARTHOU, 
1935 ; BAROTTE et VELU, 1924; ROBERT, 
1927 ; VAYSSE, 1955) ; à Tunis, 8 à 11 p, 100 
(BEN OSMAN, 1965)*. 

EnEgypte,ABDOU(1965)etELKHORDY(1946) 
pensent que 8 à 10 p. 100 des bêtes à cornes de ce 
pays sont atteintes de kystes pulmonaires ou 
hépatiques. 

Au Soudan deux séries d’observations ont été 
faites : 

- La première, en zone sahélienne, concerne 
la provoncedu Darfourentre le’l2eei le130 paral- 
lèle. MALEK (1959) signaleà Kostl 1 zébu porteur 

de lésions sur les 94 animaux autopsies, soit 
1.06 p. 100. Au Tchad sur le même parallèle, le 
pourcentage d’fnfestation est de 0,99 p. 100 
(48 cas sur 4.832 autopsiés). 

- La seconde, à cheval sur la zone souda- 
nienne et sur la zone soudono-guinéenne, Inté- 
resse la Provence du Haut Nil, autour de la ville 
de Malakal, et le dlstrlct de Pibor. réglons compri- 
ses entre le Be et le IOe parallèle. De 3,s à 
12.5 p. 100 des zébus sont porteurs de kystes 
hydatiques (EISA et Coll., 1962 ; EISA, 1963). 
Seules les enquêtes plus poussées permettroiit de 
savoir 51, sur cette bondes’étendant du Chori au 
Nil, l’incidence de I’échinococcose bovine est 
plus Importante que dans les réglons sahélien- 
“es plus o.” Nord. 

* De 1963 à 1965. CeI+e diminution, par rapportoux Généralement, chez le zébu tchadien, les 
statistiques précédentes es+ imputable ~VX mesures proses 
en Tunisie pour lutter contre /a rage (destruction des 

kystes hydatiques sont de petite taille et très 

chiens) et pour (ISSU~~~ une meilleure inspection des vian- souveni stériles. La localisation hépatique est de 
des. l règle (95 p. 100). 
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3. Echinococcose du Mouton. ~ statistlaues wécises et les seuls renseianements 

Sur les 5.495 ovins autopsiés au Tchad, plus 
du tiers étalent des moutons Bororos à po11 
court. Or, on sait que les proprlétalres de ces 
troupeaux n’emploient marnons de chiens, ce qui 
pourrait expliquer le faible taux d’lnfestatlon 
globale : 0,19 p. 100 (tableau no 6 et carte no 4). 

Cette constototlon est confirmée au labora- 
toire où : sur environ 1.500 Bororos, un seul 
animal a été trouvé porteur de kyste hydatique : 
les 5 autres cas concernalent des moutons arabes 
noirs à ~011 long. 

Dans les pays sohéliens ou sahariens, I’échi- 
nococcose du mouton est beaucoup plus fré- 
quente. En Algérie, en Tunisie, au Maroc. I’infes- 
tatlon est supérieure à 20 p, 100 (SIMITCH. 1963). 
Par contre en Egypte, I’échinococcose o”~“e et 
caprine semble assez peu répandue : de 1,s à 
5 p, 100 selon les auteurs (EL KHORDY, 1946 ; 
ABDOU, 1965). Au Soudan, II n’existe pas de 

‘cl”““!s sont four 
dans la rv-“‘-= 
tons par,=“,> / 
31 autopsiés. 

.nis par EISA et Coll. (7962) qui, 
.,ur,,\c? d’Equatoria, signalent 6 mou- 
.+-,,-- de kystes hydatiques sur les 

4. Echinococcose de la Chèvre. 

Sur 780 chèvres examinées. originaires de 
toutes les préfectures du Tchad, aucune n’a été 
trouvée parasitée. 

5. Echinococcose de I’Ane et du Cheval 

La maladie est totalement inconnue chez les 
équidés du Tchad (163 autopsiés). 

6. Echinococcose du Porc. 

En R. C. A., elle semble - pour I’lnstant - 
Inexistante. 
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Sur 175 éléphants, Suidés et Artiodactyles 
sauvages abattus au Tchad, en R.C. A. et au 
Nord-Cameroun, deux animaux seulement, un 
Phacochère et un Oryx. (tableau no 7 et carte 
no 3) présentaient dans le foie un échlnocoque 
immature et stérile, ce qui donne un taux d’lnfes- 
tation de 1.4 p. 100. toux superposable ~ jusqu’à 
plus ample informé-à celui des zébus d’Afri- 
que centrale (1,08 p, 100). 

L’échinococcose des animaux sauvages a été 
signalée à plusieurs reprises en Afrique au Sud du 
Sahara. 

-par NELSON et RAUSCH (1963) au Kenya 
où sur 2.057 animaux autopsiés, la maladie n’a 

7. Echinococcose des animaux sauvages. été rencontrée que chez un Gnou (Gorgon fouri- 
“US). 

-par VERSTER (1962) chez les animaux sui- 
vants : Gorgon taur,nus et Equus burchelli dans 
le Sud-Ouest africain ; Georhynchus copensis 
au Cap et Phacochoerus oethiopicus en Zambie. 
Par ailleurs unecommunication du même auteur, 
lue à l’occasion d’un symposium sur la recherche 
helminthologique en Afrique du Sud, mentionne 
la présence, cher des Oryx du désert du Kalahari, 
de kystes hydatiques du poumon. 

- par RICCI (1940), àArero, en Ethiopie, cher 
une antilope indéterminée. 

- par CASTRO-AMARO(1960), chez un singe 
(Papio rhodesiae) au zoo de Lourenço-Marqués. 
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- par MYERS et Coll. (1965) cher un colobe 
capturé au Tanganyika pour le compte du zoo de 
San-Antonio (Texas). 

Dans l’ensemble. les cas d’Echinococcose 
d’animaux sauvages sont en Afrique assez rares 
et localisés à des zones bien déterminées où 
cohabitent Artlodactyles et Carnivores. 

CONCLUSIONS 

De cette enquête réalisée en Afrique centrale 
(Tchad, R.C. A., Cameroun) de 1956 à 1968 et 
qui a porté sur près de 14.304autopsies. quelques 
points saillants méritent de retenir l’attention : 

10 Le taux d’mfestation le plus élevé a été 
rencontré chez le dromadaire adulte des zones 
Nord du Tchad (37,46 p. 100). La même constata- 
tion a été faite dans certains pays du Nord et du 
Nord-Est de l’Afrique où l’élevage camelin est 
important, à tel point que divers auteurs pensent 
que, souvent, le chameau joue un rôle essentiel 
dans latransmission de I’échlnococcose humaIne 
et animale. 

Les localisations sont hépatiques et pulmonw 
res, parfois spléniques. Au Tchad, plus de 85 p. 

100 des kystes sont fertiles. Ils mesurent en 
moyenne de 2 à 3,5 centimètres. 

20 L’échinococcose bovine qui touche 
1.08 p. 100 du cheptel est irrégulièrement répar- 
tie. Inconnue dans l’Ouest de la R. C.A., elle 
est relativement fréquente dans certaines régions 
du Tchad (Centre Salomot, Moyen-Chars, Mas- 
sakory, de 3 à 7.49 p. 100). Les jeunes sont 25 fois 
moins parasités que les adultes. 

30 Chez les owns l’incidence de la maladie 
paraît faible (0,19 p. 100). 

40 Aucun cas n’a - jusqu’à présent - été 
signalé chez les porcs, les chèvres et les équidés 
d’Afrique centrale. 

50 Les animaux sauvages peuvent également 
héberger des kystes hydatiques, à peu près dans 
la même proportion que chez le zébu (1,14 p. 100). 

Ce travail préliminaire n’a pas la prétention 
de faire le tour complet du problème : il reste à 
couvrir les préfectures qui ne l’ont pas encore été 
(6. E. T. de la R. C. A., Solamat « pro parte ») et 
0 préciser un certain nombre de points, notom- 
ment le rôle exact du dromadaire et du mouton 
dans la génèse de la maladie, ainsi que la réparti- 
tion de I’échinococcose ovine en fonction des 
races et du mode d’élevage. 
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L’échinococcose-hydatidose 
en Afrique centrale 

II. - Echinococcose humaine au Tchad 
par TRONCY P. el GRABER M. 

(Instltuf d’élevage et de Mdecine Vétérlnolre des pays tropicaux, 
Lobara,olre de Farcho, Fort-Lamy, RépublIque du Tchad) 

INTRODUCTION 

L’hydatidose humaine au Tchad, n’a été 
identifiée que deux fois seulement. 

Dans les deux cas, II s’aglssait d’échinococcose 
pulmonolre, diagnostiquée au cours d’une 
campagne de déplstoge radiologique de la 
tuberculose à Fort-Lamy. 

Le petit nombre de cas rencontrés est impu- 
table à deux faits : 

10 il est admis que I’hydatldose pulmonaire est 
moins fréquente chez l’homme que I’hydatldose 
hépatique (MACCAS. 1951 : SCHIMIDT. 1935 : 
DESCHIENS, 1960). Or celle-u est part~cu- 

Malheureusement, les statistiques manquent 
actuellement. 

Devant cette situation, II a paru nécessaire 
d’effectuer une enquête sérologique parmi les 
populations les plus sûrement en contact avec 
I’échinococcose animale : les éleveurs du Nord. 

DIAGNOSTIC SÉROLOGIQUE 
DE L’HYDATIDOSE HUMAINE 

l” Immunologie. 

L’urticaire constaté depuis longtemps chez 
certains suiets attants. suaaère l’existence d’anti- 

lièrement dlfficlle à déceler, ce qui explique 
pourqua.en pays de faible endémlclté, elle peut 

gènes don; le liquide h;dat!que et d’anticorps 
d ans le sérum des malades. 

passer inaperçue. THIODET (1955) par ultra-filtration et PEREZ 
2” Le dromadaire est très souvent porteur de FONTANAet SCALTRITTI(1943) parcongélation 

kystes pulmonaires ou hépatiques (37 p. 100) et /a et décongélatlon ont Isolé du liquide hydatlque 
zone d’Elevage qui lui est impartie, est sltuée au deux fractions, une fraction glucoprotéique et 
Nord du 13e parallèle, donc tr& loin de Fort- une fraction protéique (albumine et globulines). 
Lamy. Seuls les hôpitaux de Largeau et d’Abéché Ces auteurs ont démontré que ces fractions 

auraient pu fournir des renseignements valables. antigéniques provoqualent chez l’hôte la formo- 
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tlon d’anticorps de trois types : agglutinants, 
précipitant8 et sensibilisants, la fraction polysoc- 
choridlque étant allergisante et la fraction pro- 
téinique anaphylactisante. 

2.5. L’lntradermoréaction de CASONI. 

20 Diagnostic sérologique. 

Sont couramment employées : 

2.1. La déviation du complément. 

C’est la méthode la plus dIsrut&. Pour THIO- 
DET (1955), la réaction n’est positive ques’ll y  a 
eu perte de liquide hydatique chez l’hôte à la 
faveur d’une fissure de la membrane cuticulaire. 
Les réactions croisées sont rares avec des anti- 
gènes autres que les antigènes hydatiques. 
Cependant de nombreux auteurs reprochent à 
cette méthode sa trop faible sensibilité (KAGAN 
et coll., 1959). 

Ce test met en évidence l’hypersensibilité 
cutanée des porteurs de kystes hydotiques. 

C’est une méthode simple et rapide connue 
depuis longtemps. Elle a été décrite par de 
nombreux auteurs qui ne sont pas tous d’accord 
sur la fidélIté de la réactmn, ni sur la manière de 
l’interpréter. 

2.2. La précipitation-diffusion en gélose : 
simple dans su rmse en ceuvre et de lecture facile, 
elle nécessite un dosage rigoureux de l’antigène 
employé. 

2.3. La floculation de particules colloidales 
(latex-Bentonite). 

Divers expérimentateurs (KAGAN et Coll, 
1959 : SZIFRES et KAGAN, 1963 ; FISCHMAN. 
1960) ont obtenu 80 à 90 p. 100 de réponses 
positives, la présence d’échinocoque ayant été 
vérifiée par la suite. 

Cette technique a été mise en ceuvre* au 
laboratoire en utihsant le Latex Dlfco 0,Bl et la 
Bentonite. L’antigène était du liquide brut de 
kystes hydatiques de chameau. De bons résul- 
tats ont été obtenus avec des sérums de lapins 
immunisés avec I’antlgène d’origine humaine ou 
animale de l’Institut Pasteur de Par~s). 

2.4. L’HémaggIutlnatlon condltlonnée. 

Elle a été vivement recommandée par KAGAN 
et coll. (1959). Malheureusement dans certains 
cas, des réactions croisées se font JOUT lorsque le 
malade est atteint de trlchinose, de schistoso- 
misse, de tuberculose ou même de toxoplas- 

2 5.1. Fidélité du test de CASONI. 
IMARI (1962) en Iran donne un pourcentage de 

8,6 p. 100 de réactions positives. Au Maroc 
FAURE (1949) estime que le test est commode, 
mais pas absolument spécifique, car d’une part il 
laisse passer des cas d’érhinococcose confirmée, 
d’autre part II est également posltlf cher les 
porteurs de Jaenla sagmafo. THIODET (1955) 
qui s’appuie sur une expérience de 30 ans dans 
un pays aussi contaminé que l’Algérie, le consi- 
dère comme très valable ; les défaillances 
seraient de l’ordre de 5 à 7 p. 100. 

A~lle~rs les résultats sont moins bons : la 
sensibilité de la réoctlon est de : 

- 54 p. 100 c,u Maroc (LAHBABI, 1959) 
- 64 p. 100 à Beyrouth (ABOU DAOUD et 

SCHWABE 1964). PourMELTZER(1956, cité par 
KAGAN et coll., 1959), elle varfe de 53,8 à 
100 p. 100, selon les auteurs. 

2.5.2. Mamère de I’Interpréter. 
THIODET (1955) pense que la réaction pré- 

coce (cedème de 5 à 10 mm survenant une heure 
après l’injection) suffit à elle seule : la réaction 
tardlve (16 à 24 heures plus tord) n’en étant 
que la confirmation. Si cette dernière reste 
isolée, ou bien II s’agit d’une fausse réaction 
de CASONI ou bien l’observation a été mal 
‘aite et la réaction précoce est passée maper- 
pc 

La plupart des auteurs Insistent sur le faat 
qu’un test posltlf ou négatif peut n’avoir aucune 
;Ignlticotlon. Un résultat négatif n’exclut pas la 
nllladie hydatique surtout lorsqu’elle dure 
jepus longtemps (EL GASSAR et coll., 1962) : il 
, a alors désensibilisation du porteur. 

Pour THIODET (1955), les défaillances par 
mose. 

En réalité, les deux méthodes : hémagglutlna- 1) 

tion conditionnée et floculation se complètent, 1 défaut sont hées à un état d’anergie qui apparaît 
car l’une interwent pour des titres d’anticorps lors de maladies infectieuses, de grossesses, etc. 

faibles et l’autre pour des titres élevés. Il exlsterait également des anergies passagères 
dont la cause demeure inconnue. 

* Par Manieur QUEVAL bologisle que nous lenom En défimtive, malgré ses défaillances et ses 
vivement à ïemerc,er. l insuftÎsances, la réaction de CASONI reste 

- 10 - 
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l’une des meilleures méthodes de diagnostic de 
I’échinococcose humane, à condition que : 

- l’antigène utlllsé sat formé de l’ensemble 
des composants du liquide hydatique. 

- que la réaction se produIseen deux phases. 
- une réaction précoce survenant 

10 minutes à 1 heure après I’injectlon. 
- une réaction tardive dans les 12 à 

24 heures qui suivent. 

MISE EN (EUVRE 
DU TEST DE CASONI AU TCHAD 

1. Zone prospectée (carfe “0 1). 

L’enquête s’est déroulée en septembre 1967 au 
Kanem dans une zone située au Nord de Mao et 
au Sud du 15e parallèle. 

Ont été visités : deux «carrés » nomades 
(Nokou et Zigues), un campement d’éleveurs 
Libyens (lri Manga). un campement d’éleveurs 
Teddas (Tourqueï) et un campement d’éleveurs 
Kreddas (Soufa, dans le Bahr-e&Ghazal). 

2. L’antigène. 

II était de deux origines différentes. 
- L’antigène hydatlque de l’Institut Pasteur de 

Par~s, formolé et conservé sous froid. 
~ Un antigène spécialement préparé par le 

laboratoire de FARCHA. à partlr de kystes hyda- 
tiques fertiles d’origine cameline. Le liquide est 
prélevé stérilement puis centrifugé et filtré sur 
filtres millipore (dlamètre 0.45 p) II est ensuite 
inactIvé DOT la chaleur et addltionné de merthio- 
late de sodium à la concentration de l,‘SO.OOO. 

L’antigène est alors lyophlllsé, ce qui résout le 
problème de sa conservation en brousse. 

3. Technique. 

L’antigène de l’Institut Pasteur Q été utilisé de 
la façon suivante : Inlection dans le derme de 
I/l0 de ml de liquide hydatlque formolé à la 
face interne de l’avant-bras droit avec une serin- 
gue de 1 ml et une aiguille fine à biseau court et 
Injection dans l’avant-bras gauche d’eau physio- 
logique formolée àZ/lOOO, de manière à déceler 
d’éventuelles idiosyncrasies. 
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Pour I’antlgène de FARCHA, il o fallu d’abord 
contrôler sommairement sa valeur sur deux 
personnes du carré «nomade de Nokoux 
oyant déjà présenté une réaction positive à 
l’antigène de l’Institut Pasteur. Pour cela, on a 
introduit dans le derme de l’avant-bras droit de 
chacun des deux goumrers intéressés I/l0 de ml 
de l’antigène lyophilisé dissout dans 2 ml d’eau 
bidisttllée stérile (reconsiltution intégrale du 
liquide hydatlque d’origine) et dons le derme de 
l’avant-bras gauche I/l0 de ml de I’ant~gène 
lyophilisé dIssou dans 1 ml d’eau bidistlllée 
(antigène deux fois plus concentré que dans le 
liquide hydatique d’origine). 

La deuxième dilution donne une réaction 
probante, semblable en ious points àcelleobtenue 
avec de I’antlgène de l’Institut Pasteur. 

II est bon de préaser que, 5euls les Individus 
mâles ont été examiné5 et qu’ils ont tous s(Jbl un 
examen coproscopique destiné à mettre en év+ 
dace les parasite5 internes les plus fréquem- 
ment rencontrés dons cette région (Ascaris, ancy- 
lostomes, Trichures, Strongyloides, Schlstosomes, 
etc.) parasItes susceptibles de fausser la réaction. 

RÉSULTATS 

Au total, 189 tests oni été effectués. 

-.,.. 

«Une réaction, pour ëtre POSl 
diphaslque. La réaclion immédmit 
se présente comme une papule 6 
mais de5 monlfestatlons allergique 
ou maris importante5 peuveni i 
réactlon tardle apparaît 3 à 1; 
tord : elle consiste en “ne large 5uri 

vans ,e cas presenr, eryrnenle 
à apprécier sur des patients à pea 
seuls les oedèmes de plus de 1 cr 
ont-ils été pris en cc ” ” 

1. Critère d’mterprétation. Do& le cas présent, il faudr& avant d’admet- 

«Une réaction, pour être positive, doit être 
+re une telle affirmation 

diphaslque. La réaclion immédlaie (en 5-10 mn) 
~ que ious les auteurs soient d’accord 5”~ la 

se présente comme une papule érythémateuie, 
fidélIté du test de CASONI. Or, les ~VIS parais- 

mais de5 monlfestatlons allergiques diverses plus 
sent discordants. 

_ 
ou maris importante5 peuveni intervenir. La 

que, dans la région où esi supposée iévlr 

réactlon tardle apparaît 3 à 12 heures plus 
I’hydotidose humaine, I’échinococrose animale 

tord : elle consiste en une large surface indurée et 
n’a0 jamais été identifiée. Ce n’est pa5 le ca5 du 

érythémateuse qui dIsparaît entre 24 et 72 heures 
Konem où en moyenne 25 p, 100 au moins des 

(IMARI, 1962. >>) 
dromodalres sont atteints, avec dans cerioines 

Dans le ca5 présent, l’érythème n’est pas foclIe 
zones, des pourcenioges encore plus élevés 

à apprécier sur des patients à peau noire. AUSSI, 
(entre Moussoro et Salnl, 5 chameaux poslilfs 

seuls les oedèmes de plus de 1 cm de diamètre 
sur 6 en septembre 1967). Ce serait aller 0 I’en- 

ont-ils été pris en consldération. 
contre de la loi de PEIPER, selon laquelle «la 
fréquence de I’Echlnococcose humaine est pro- 

2. Réactions positives observées. portionnelle à la fréquence de la maladie hyda- 

21 réactions positives ont été enregisirées 
tique chez les anomaux du pays, >> 

(tableau no 1). 
Quatre contrôles ont été fait 10 mn, 1 heure, 

CONCLUSIONS 

6 heures et 24 heures après l’injection. Le dernier Au Konem (Nord-Ouest du Tchad), 185 per- 
est difficile à réaliser, car les personnes ayant sonnes ont été soumises au test de CASON,I 
subi letestdeCASONI,négIigentsouvent,pourdes metiani en euvre l’antigène de I’lnstltut Pasteur 
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msons diverses, de revemr ou bout de24 heures. 
En réallié. cet absentéisme n’est pas gênant, CCIT 
les trois premières observations (réactlon précoce 
associée à une réaction tordlve) suffisent à 
poser le diognostlc. 

En retenant les critères définis parIMARI (1962), 
doivent être éliminées : 

- les réactlons “0 8, 14 ei 20 cher lesquelles 
font défaut ou la première phase ou la seconde. 

- les réactIons no 5 et 18 où il n’y o pas de 
réaction immédiate. 

- la réaction no 16 qui n’est manifestement 

pas diphaslque. 
- la réacilon no 17, cor le sujet était porteur 

de Tenia soginota. 

L’Interprétailon stricte du iest de CASONI 
donne donc 14 réagissant sur 189 patients exa- 
minés, soit 7,40 p. 100. 

3. Discussion. 

Peut-on affirmer que 8 p. 100 des éleveurs de 
la zone Nokou-Ziguei sont porteurs de kystes 
hydatlques ? Connaissant les Insuffisances de la 
réaction, ce serait 50”s doute aller trop loin. 
Certains auteurs poussant les choses à l’extrême 
considèrent que le pourcentage avancé (8 p. 100) 
représente le toux moyen de réactions positives 
d’une population indemne d’hydatldose. 
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et un antigène «dromadaire » préparé au labo- I considérer ce chiffre comme reflétant exacte- 
ratolre de FARCHA. ment le degré d’infestation hydatique des habi- 

14 réactions posltlves, dûment contrôlées soit tants du Kanem. 
7,4 p. 100 ont été observées. Le seul mérite de cette enquête est de poser 

Connaissant les Insuffisances de la réaction de le problème de I’hydatidose humaine au 
CASONI, il n’est évidemment pas question de Tchad. 

EEhinococcorir-hydatidorir in centm, Africo. 
II. Humon Echinccoccasir in Chod 

As a rcsult ofa survey corned oui in Konem (NorfhWestern Chad) 14 people 

from 189, i-e. 7.4 per cent, showed a positive reaclion 10 the CASONI test. 
The problem ofthe er~rknce afhuman hydatidosis in Chod becornes there- 

fore ociual. 

RESUMEN 

Segtin una encueila efectuado en Kanem (norte-oeste del Chad), 14 persmas 

entre 189, es decir7,4 p. 100, romet~dor a la pruebo de CASONI, mostraron una 
reacc~dn poritiva. 
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L’échinococcose-hydatidose 
en Afrique centrale 

III. - Teniasis des carnivores à Echinococcus granulosus 
(Bats& 1186 - Rudolphi, 1801) 

RÉSUMÉ 

INTRODUCTION 

Une première enquête effectuée sur des chiens 
de la région de Fort-Lamy en 1955 n’avait révélé 
la présence d’aucun Ténia échinocoque dans 
I’lntestin de ces carnivores. 

Ce résultat était d’autant plus paradoxal que, 
I’khinococcose larvaire étolt parallèlement déce- 
lée chez un grand nombre de ruminants domes- 
tiques. dromadaires et zébus notamment (GRA- 
BER et coll.. part. l), 

Les recherches ont été reprises en 1966 et 
étendues au Nord-Cameroun (Moroua) et à 
Bouar (R. C. A.). Elles ont abouti à la mise en 
évidence chez le chien et le chacal d’Echmococcus 
gronuiosus (BATSCH 1786, RUDOLPHI, 1801). 

plus grand nombre possible d’espèces suscep- 
tables d’héberger le Ténia échinocoque : chiens, 
chats, chacals, hyènes. cynhyènes, lion. etc. 

10 Technique. 

En brousse. la plupart des animaux ont été 
tués à l’aide d’appâts renfermant de la strych- 
nine. Cette méthode est très souvent employée ou 
Tchad pour détruire les carnassiers qui s’atta- 
quent auxtroupeaux (chacals, hyène et, parfois, 
lions). Dans certains cas également, des chiens 
que leurs proprlétalres laissent vagabonder 
consomment par hasard la vlande empoisonnée 
et succombent. 

A Fort-Lomy, II s’agIssalt de chiens errants 
abattus par les services municipaux. 

CARNIVORES AUTOPSI& P Lieux de récoltes et espèces rencontrées. 
ET LIEUX DE RÉCOLTE 

Les espèces suIvantes ont été autopsiées (to- 

Des captures de carnivores ont été faltes en ~ bleau “0 1 et carte no 1). 

divers points des RépublIques du Tchad, du Con~s famhoris : chien. 
Cameroun et de R. C. A. et elles ont porté sur le F~~IS (F~IS) colfus domesllcus : chat. 
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Renard 
des sables 

1+++ 1 

Lia* 1++++ 1 

Ser"a1 1 1 

Total 58 81 19 2 1 5 1 231 

+ = Bausso ; ++ = An-Djemena ; +++ = Kaundjourou ; ++++ = Kyabé. 

Geneiio geneita senegolensis (Fischer) : genette 
à petites taches. 

lycaon prcfus (Temminch) : cynhyène. 
Jhos aureus soudanicus (Thomas) : chacal à dos 

brun noIrâtre. 

Après ouverture, la muqueuse est raclée, et le 
produit de grattage soumis à un examen som- 
maire dans un plateau, de manière à mettre en 
évidence les échinocoques présents. 

Vulpes pullida oerizeni (Matschie) : renard des 
sables. 

Fe/rs perdus (Linné) : panthère. 
Caracal caracal (Schreber) : caracal. 
Hyaena hyaena (Brisson) : hyène rayée. 
Felis leo (Li”t+) : hon. 
Felis (fepiorlurus) Servol (Schreber) : serval. 

Pour le lion et le serval dont l’abattage remon- 
tait 0 1965, aucun prélèvement duodénal n’avait 
été fait et E. granulosus a été recherché au milieu 
des cestodes recueillis au cours de l’autopsie. 

- En brousse le duodénum entier est fendu 
sur toute su longueur, après élimination des 
mucosités superficielles et des débris alimentaires 
les plus grossiers, puis placé dans un bocal de 
grande taille renfermant de l’eau formol& 
salée. Dès 50” arrivée au laboratoire. le 
prélèvement subit le même sari que précédem- 
ment. 

20 Lavage des matières. 

Cette technique a été préconisée par M. A. 
GEMMELL (1957). 

RÉCOLTE DES TÉNIAS ECHINOCOQUES 

La recherche des témas échinocoques dans 

Le matériel recueilli lors de la première phase 
est mis dans un flacon à large col que l’on ferme 
à I’alde d’une étoffe à mailles serrées, solidemen! 
tenue par des élastiques. 

l’intestin des carnivores se fait en deux temps : 0” secoue pour fractionner la “lasse et l’on 

10 Grattage de la muqueuse duodénale. fait couler wr le goulot ainsi protégé un fort 
courant d’eau. Celui-cl, à l’intérieur du réciknt. 

- SI l’autopsie est faite Immédiatement, on crée un mouvement continu qui entraîne les 
prélève le duodénum sur une longueur de 50 cm. mucosités IntestInales tout en retenant, grâce à 

A 16 ~ 
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l’étoffe qui fait fonction de filtre, les éléments 
figurés. 

Lorsque l’opération est terminée, il ne reste 
plus dans le flacon que les villosités intestinales 
arrachées lors du grattage duodénal, les para- 
sltes et certains fragments (osseux, végétaux). 

Des contrôles ont été réalisés pour apprécier 
la fidélité de la méthode, au moyen de quelques 
exemplaires de ténias échinocoques immatures 
mesurant environ 0,4 mm : jamais aucun de ces 
parasites n’a réussl à passer à travers l’étoffe. 

30 Examen. 

Après décantation, le produit de lavage est 
versé dans des boîtes de Pétri et examiné à la 
loupe binoculaire. 

Par mesure de sécurité, les autres cestodes 
(Tenio, Dipylidium) récoltés au cours de la même 
auiops~e ont également fait l’objet d’un examen 
approfondi, car, parfois, des ténias échinoco- 
ques peuvent se glisser au milieu de la pelote 
parasitalre. 

RÉSULTATS 

Au total, sur 231 carnivores dwers, 5 ont été 
reconnus porteurs d’E. gronulosus. soit 2.16 p, 100. 
Dans l’ensemble, le nombre de cestodes ren- 
contrés est faible. 

10 Chiens. 

Sur 117 autopsies, 4 se sont révélées posi- 
tives (3,41 p, IOO), 0 savoir : 

1 animal sur 2 à Kharma* (Nord-Ouaddal), 

1 animal sur 2 à Oum-Chalouba* (Nord- 
Ouaddal). 

2 chiens sur 82 à Fort-Lamy, 

ont été décomptés : 

trois ténias sur le chien de Kharma, 
un ténia sur l’un des chiens de Fort-Lamy et sur 

celu d’Oum-Chalouba, 
onze parasites sur le secondchiendeFort-Lamy. 

du Nord et le Kenya. La situation dans ces pays 
est grave, car lorsque 20 p. 100 des chiens sont 
parasités, 40 à 80 p. 100 des herbivores qui 
vwent à leur contact sont susceptibles de l’être à 
leur tour (MIKACIC, 1955). 

20 Chacals. 

E. gronulosus n’a été rencontré qu’une seule 
fois dans l’intestin des 82 chacals sacrifiés soit 
1,20 p. 100. Cet ammal était originaire de la 
réglon d’Oum-Chalouba, à la limite Ouoddai et 
du 6. E. T. 

II est bon de noter que 55 chacals provenaient 
de zones situées entre le 13e et le 14e parallèles 
(Centre et Est Tchad), zones où les chameaux qui 
sont considérés comme les meilleurs vecteurs de 
I’échlnococcose sont encore relativement peu 
nombreux. 

Ii s’agissait de parasks immatures, de pehte 
taille (400 à 500 p) réduits au scolex ou, parfois 
au scolex e+ au prermer segment. Plus de mille 
exemplares on été dénombrés. 

On s’est posé longtemps la question de ~~VOIT 
si, en Afrique, àcotéde lagrandeétiologiecanine 
de I’échinococcose, il fallait réserver une place 
à une étiologie xcanl-aurélne » (DEVÉ, 1923). 

La premièreobservation est VI~II~ de 100 ans : 
PANCERI (1868), à Naples, découvre un Ténia 
échlnocoque dans I’appare~l dlgestif d’un Jhos 
oureus. 

Depuis, de nombreux auteurs en Afrique du 
Nord, ont admis la possibilité d’une transmission 
par le chacal, sans pour autant en apporter la 
preuve formelle. Toutes les autopsies sont d’ail- 
leurs demeurées négatives (ROBERT, 1927). 

Plus récemment, au Kenya, NELSON et 
RAUSCH (1963) sont orrlvés aux résultats 
suivants : 

, 7hosa”ie”s.................., OS”r5 I 

Concernant l’Afrique, les staiistiques sont loin 
d’être complètes (tableau no 2). Deux réglons 
semblent particukement touchées : l’Afrique 

moi dusfus 0 sur z 
I 

Les cestodes recueillis chez les Thos mesomelos 

étaient en petit nombre et ne possédaient pas de 
segment gravIde. 
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En Afrique du Sud, VERSTER et COLLINS E. gronulosus sont rares : 3 hyènes tachetées 
(1966), trouvent 21 chacals porteurs d’Echmococ- (Crocufa crocuto) sur 19 QU Kenya (NELSON et 
tus sur 215 (Thos mesomeios). VERSTER (1965) RAUSCH, 1963), une hyène Indéterminée en 
estime que le chacal joue un rôle moteur dans la ~ Afrique de l’Est. En Afrique du Sud des recherches 
disséminailon d’une sous-espèce E. granulosus portant sur 16 hyènes (C. crocufo ef H. brunneo) 
afranws décrite par cet auteur. n’ont pas été couronnées de succès. 

Hors d’Afrique quelques auieurs ont signalé la 
présence de ténia échinocoque cher le chacal : 4~ Autres carnivores. 
Syrie (DAILEY et SWEATMAN, 1965). Israel 
(WITEMBERG. 1934), Ceylan où II existe un 

Au Tchad, II est impossible de tirer des conclu- 

cycle chacal-daim 
sions définltlves, le nombred’anlmaux autopsiés 
étalt trop faible (6). 

30 Hyènes. 
Cependant, la posslbllité d’une transmission de 

I’échlnococcose par des carnivores sauvages 
Au Tchad, aucune des 24 hyènes rayées existe ainsi que l’indique le tableau na 3 qui 

(Hyoeno hyoeno) examinées, n’était parasltée, bien ~ rkume des observations faltes au Kenya (NEL- 
qu’elles olent été tuées entre le 13e et le 16e parai- ~ SON et RAUSCH, 1963), en Afrique du Sud 
Ièle dans une LO~I~ trks étendue (du Konem a” (VERSTER et COLLINS. 1966) et en Egypte. Des 
Ouaddai) où séwt habituellement I’échinococ- 
case cameline. * II ne iero pas ro,+ <1II”SlO” 6 Echioococc”s ln”itl!OC”iariS 

Les cas connus d’lnfestations des hyènes par I (~euckart 1863) qui n’a encore @mals été vu en Afrique. 
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canidés (cynhyènes et renards) et des félidés crochets de tailles dIfférentes ; les pores géni- 
(chats sauvages et lions) pourraient jouer un taux sont Irrégulièrement alternes et les seg- 
rôle non négligeable, ments mûrs renferment : 

- de nombreux testicules (de 28 à 70), 

IDENTIFICATION DES TÉNIAS - un omre simple, 

ECHINOCOQUES RECUEILLIS - un vitellogène post-ovarien. 

Le tableau no 4, établi d’après les travaux 
Echinococcus gronulosus* est un C&ode de la d’ORTLEPP (1934), de SWEATMAN et WILLIAMS 

famille des Tomrdoe caractérisé par XI petite (1963), de RAUSCH et NELSON (1963) et de 
taille qui ne dépasse pas 8 mm et par un nombre VERSTER (1965) donne un certain nombre de 
de segments très rédut (de 2 à 5). renseignements qui permettent de déterminer 

Le rostre est armé d’une double couronne de avec exactitude le parasite. 
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Le cestode rencontré au Tchad chez le chien et 
le chacal est donc bien E. granulosus. Cependant, 
vu l’état de maturité des parasites et le peu de 
matériel collecté, il n’a pas éié powble d’établir 
s’il s’agit ou non d’une sous-espèce particulière. 

CONCLUSIONS 

Cette enquête montre qu’en Afrique centrale 
et singulièrement au Tchad, 2,l p 100 des 231 cor- 
nivores autopsiés sont porteurs d’Echrnococcus 

granulosus. Chez le chien, le taux d’lnfestation 
atteint 3,41 p, 100 et chez le chacal 1,20 p. 100. 
Aucun paras0e n’a jusqu’à présent été rencontré 
chez les autres cormvores (lion, cynhyène. 
serval, caracal. genette, hyène). 

Ces résultats fragmentaires demandent à 
être complétés par une étude approfondie du 
téniosis à échlnocoque des chiens du 6. E. T. et 
des cornworez sauvages du Salamat qui est la 
zone la plus giboyeuse du Tchad. Le rôle exact du 
chacal et de la hyène dans la transmission de la 
maladie devra également être préclsé. 
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,Qw. Ek”. Méd. “8 Pays rrop , ,POO, 12,1 (85.95) 

Étude du pouvoir cestodicide 
d’un nouveau composé organique : 

le Diacétate de Plomb Dibutyle (D. D. P.) 
II. - Téniasis ovin 

par M. GRABER el G. GRAS 

MATÉRIEL ET MÉTHODES Dans la plupart des cas. les ovins mis en 
expérience hébergeaient un grand nombre de 

10 Matériel. parasites internes appartenant à quinze espèces 

301 moutons ont été utilisés, se répartissant 
différentes (tableau no 1). 

ainsi : Les cestodes. agents du téniasIs, se trouvaient 

Essais thérapeutiques proprement dits : 159. 
associés entre euxdans la proportion de40p.100, 

Essais de toxicité : 18. 
les combinaisons les plus fréquentes étant : 

Essais sur le terrain : 20. ~ à deux éléments : 

Brebis gestantes : 5. Monrezio expanso +Av~tell!no centripunctafa : 
Agneaux de lait : 7. 16. 

Témoins adultes : 92. Mon~ez~o exponza + St~lesio globipunctoia : 
15. 

Originaires des préfectures de l’Ouest et du 
Centre du Tchad (Kanem, Chari-Baguirmi et 
Batha), les animaux pesalent de 12 à 45 kg, la ) 
moyenne se situant autour de 25-30 kg. - à trois éléments : 

Monfez~o exponsa + Strlesro globipuncfato + 

* Inrtitut d’élevage et de médecine vétérlnalre der 
Avrfellina centrrpunctoto : 18. 

payr tropicaux. Laboratotre de Farrho. Fort-Lamy. 
RQublique du Tchad. 

II s’agissalt d’!nfestotlons naturelles, ce qui 

* Laborotolre de pharmacie chimique, Montpellier, 1 présente rertalns inconvénients, puisque, pour 
FPXKe. les Anopiocephohdoe. on Ignore l’âge exact des 

-BS- 
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parasites et leur « nvxse » : i I est en effet évident 
que I’anthelm~nthlque agora d’autant mieux que 
le cestode est prêt à être évacué spontanément 
et que la «masse parasitaire» est plus faible 
(GRAS ET UN, 1968). 

D’où certains résultats aberrants (à 10 mg/kg 
notamment). Aussi, pour pallier cet mconvément, 
des lots plus nombreux ont-ils été constitués dans 
chaque série, au moment où le ténlosis ovin 
attelnt son maximum (GRABER ET SERVICE, 
1964). 

20 Epoque des traitements. 

clté du médicament en pérlode favorable (sep- 
tembre à fin mars) et en période défavorable : 
d’avril à septembre, en effet, l’équilibre biolo- 
gique du mouton tchadien devient instable et 
son élevage précaIre, la sous-olimentatlon et le 
parasitisme étant responsables de cet état de 
choses (GRABER, 1965, LEVRAT, 1966). 

Les observations ont, en outre, couvert deux 
cycles saisonniers complets 1966.67 et 1967.68, 
très différents, le premier caractérisé par des 
précipitatlonsdéficltaires (dans7 stations sur IO), 
mal réparties avec un mas d’août très au-dessous 
de la normale, le second beaucoup plus classique 

Les essais se sont déroulés de décembre 1965 à 
avec des chutes de pluie mieux groupées et plus 

octobre 1968, selon le rythme suivant : 
abondantes en aoû+, 

AUSSI la saison 1966-1967, fortement perturbée, 

-Janvier 1966 Oc+obre.Novembre1967 ! a-t-elle été dure, l’eau et le pâturo& faisant 
Décembre 1967 défaut très tôt en de nombreux endroits. Les 
Janvier-Février 1968 
Ma, 1968 

moutons en ont, bien entendu. supporté les 

Octobre 1968 conséquences et, dès décembre 1966, certains 

.” ,,,_< ,,“, d’entre eux étalent très maigres, voire rochec- 
tiques, ce qui n’est pas‘le Ca< hob~tuellement, les 

Cet étalement dans le temps permet en général anomaux demeurant en wxz bon état jusqu’en 
d’évaluer, au cours d’une même année, I’effico- mars. 
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Les conditions de l’expérience ont donc été 
particulièrement sévères et les essais de toxlcdé 
réalisés de décembre 1966 0 juillet 1967 donnent 
des indicatmns précises sur la résistance ou 
D. D. P. d’animaux passablemenf affaiblis. 

3” Méthode. 

Le protocole expérimental est semblable à 
celui qui a été décrit lors d’essais précédents 
concernant les cestodes ovins (CASTEL, GRABER, 
GRAS et CHHAY-HANCHENG, 1960 ; GRA- 
BER et GRAS, 1964 ; GRABER 1965 et 1967). 
Brièvement, 11 peut être résumé ainsi : chaque 
animal est rigoureusement contrôlé pendant 
10 jours. c’est-à-dire : 

- deux jours de stabulation préalable, de 
manière à éliminer les UIII~CIUX qui évacuent 
spontanément leurs cestodes, et les non-porteurs; 

- traitement ; 
- mise en observation de huit jours au cours 

desquels les crottes sont collectées, broyées dons 
de l’eau, et minutieusement triées dons le but de 
prélever les fragments d’Anoplocephahdoe pré- 
sents. 

Passé ce temps, les moutons sont sacrifiés et 
tomplètement outopsiés. 

Les Scolex de Momer~o et d’Avltellrno sont 
recherchés. Les nodules de Stilesio globipuncfofa 
sont comptés et la muqueuse duodénale, lieu 

hobltuel d’implantotlon de cecestode, est raclée. 
Le produit de grattage prélevé en profondeur au 
niveau de chaque nodule est FIaré entre lame e+ 
lamelle, et examiné au rmcroscope, pour mettre 
en évidence les S~olex de Sfilesm demeurés « ,n 
srtv ». 

Les fragments de Monrez~a et d’Avikllino 
recue~lhs dans les excréments après le traite- 
ment et ceux récoltés dans l’intestin après autop- 
sie, sont pesés séparément. La comparaison 
entre ce qui est expulsé (en grammes) et ce qui 
reste permet d’apprécier l’efficacité de I’anthel- 
minthique. 

En ce qui concerne Stilezro globipunctaia, on 
étobllt la comparaison entre le nombre de nodu- 
les et le nombre de S~olex comptés au micro- 
scope. 

RÉSULTATS 

10 Action wr les trématodes. 

Le D. D. P. est SQ”S action sur les formes 
adultes de Çasciola glgontico, Poromphlstomum 
muobathrium, Carmyerius paplidus et Schlsto- 
zomo bovis, quelle que soit la dose employée, 

2~ Action sur les cestodes. 

3.1. Mon~er~o exponsa et Monlezic benedeni 
(tableau no 2). 
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3.2. STilesio hepof~co (tableau no 3). 

3.3. Sfrlesio globipunciata (tableau no 4). 

3.4. Avitellino centrrpunctato et Avitellino wood- 
londi (tableau no 5). 

3.5. Témoins (tableau no 6). 

3.6. Commentaires. 

De cetie série d’essais, II résulte que l’anthel- 
minthique : 

- est totalement inactif sur Sfrfwo hepotica 
des canaux biliaires ; 

- tue Mon~ezro expansa et Monieria benedeni 

de I’intestln grêle à partir de 30 mg/kg. Au-delà. 
les résultats sont absolument constants ; 

- fait preuve d’un pouvoir anthelmint:?ique 
élevé à l’égard de Stilesia glob@unciaia : à partir 
de 25-30 mg/kg, 80 à 85 p. 100 des parasItes 
disporalssent. A 50 mg/kg. la destruction de ces 
cestodes est ioiale. Entre 35 et 45 mg/kg. le 
pourcentage d’efficacité oscille autour de 86.93 
p. 100 : 

- Avrtell~no centripunctofo et Avifellmo wood- 
land! sont beaucoup plus diffclles à éliminer. 
Jusqu’à20 mg/kg, I’actlvité du D. D. P. est faible. 
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A 30 mg/kg, tous le5 Avrtellrno sont retrouvés 
morts dans les selles. 

Le Diacétate de plomb dlbutyle se comporte 
donc comme un médicament polyvalent puis- 
qu’en une seule prise, à la dose de 30 mg/kg, il 
est susceptible d’assurer l’expulsion à la fois des 
Monieao, des Aviiellmo et de 80 à 85 p, 100 des 
Stilesia giobipunctaoto présents dans I’intest~n. 

Par contre en avril 1967. en raison des condl- 
tions climatiques régnant au Tchad à cette 
époque (+ 45 OC à l’ombre ; + 36 OC au labo- 
ratoire), I’anthelminthique, changeant Iégère- 
ment d’état, a pr15 une consistance butyreuse, ce 
qui l’a rendu dlffiile à peser. En outre, II a 
alors tendance à coller aux parois du récipient 
et le mouton risque de ne pas recevoir la dose 
retenue. 

30 Action sur les nématodes. 

Oesophagosfomum columbranum, du caecum, 
Hoemoncus contortus de la caillette et Buckleyuris 
globuloso résistent à toutes les doses, même les 
plus fortes. 

Le spectre d’actiwté du D. D. P. est donc limité 
aux cestodes de l’intestin et uniquement à eux. 

Aussi, le Diacétote de plomb dibutyle o-t-il été 
mis au frigidaire où il a repris sa consistance 
normale : après pesée, il est alors distribué dans 
des gélules type <<auréomycine >>. 

Dans tous les ca5, I’an~mal a été traité sans 
préparatlon, c’est-à-dlre sans mise à la diète 
préalable que les éleveurs du Tchad acceptent 
difGdlement. 

MODE D’ACTION CONSÉQUENCES 

Le Diacétate de plomb dibutyle agit rapidement 
sur Monreao expanso, Monrerro benedeni, Avifellino 
centripunctafo et Avriellina woodiondi qui sont 
rejetés : 

SUR LA SANTÉ DE L’ANIMAL. 
VALEUR ÉCONOMIQUE DU MÉDICAMENT 

10 Conséquences visibles. 

en 24 heures 288 p. 100 
en 48 heures 50.8 p. 100 
en 72 heures 16,9 p. 100 
en 96 heures <, 3,s p. 100 

Les délais d’expulsion sont donc légèrement 
supérieurs à ceux que l’on observe après l’admi- 
nlstration de I’Arséniate d’étain ou du 14.015 R. P. 

L’anthelminthique semble lys-x les cestodes 
dont, seuls, quelques fragments mûrs porvien- 
rient à I’extérwr. L’augmentat!on du nombre 
d’ceufs de Momezia dans les fèces après le traite- 
ment et le faible poids de parasites recueillis 
après I’adminlstratlon du médicament confirme 
cette façon de voir. 

1 1. Môles jeunes et odulfer. 

A 30 mg/kg, le médicament ne semble pas en 
général apporter de perturbations sensibles. 
L’appétit est conservé, votre augmenté. Aucun 
signe de tristesse ou d’apathie n’a été observé. 
La diarrhée, quand elle survient. est fugace et 
rétrocède en quelques heures. 

1 .2. Brebis gesianfes (fableau 00 7). 

Le traitement paraît bien supporté. II n’y a pas 
d’avortement. Compte tenu de l’âge des mères*, 
le poids des jeunes à la naissance est normal. 
Leur croissance es+ régulière, ce qui Indique que 
la sécrétion lactée n’est pas gênée. 

Au-delà de 96 heures, l’élimination des Ano- 
plocephalidae est achevée. 

Le D.D.P. se comporte donc plutôt comme 
un cestodicide que comme un cestodifuge. 

1 .3. Agneau de loil. 

MODE D’ADMINISTRATION 

Lors des essais réalisés en décembre 1965, 
janvier, juin. novembre et décembre 1967, le 
D. D. P. a été adminisiré dans de l’eau. «à la 
boutellle ». Le médicament étant assez soluble. 
l’opération ne présente pas de difficultés. 

Sept agneaux agés de 1 à 9 semaines ont été 
mis en expérience en mai, septembre et octobre 
1968 (tableau no 8). Deux d’entre eux sont morts 
après administration de D. D. P. à 30 mg/kg. 

L’anthelminthlque n’est donc pas 5ans danger 
pour l’agneau de lait, surtoui vers 4-6 semo~nes, 
période qui, au Tchad, correspond au début du 
ievrage. En revanche, au coui-5 d’un second 
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+ : en semaines. 

essai réalisé en décembre 1968, cinq agneaux de graminées diverses et de buissons épineux. 
âges de 5 semaines (4 à 11 kilogrammes) ont pâturage de qualité médiocre et peu étendu. car 
parfaitement résisté au fraltement à 30 mg/kg. envahi à cette époque de l’année par des cultures 

20 Prise de poids. 
) de sorgho. 
I L’expérience commencée le 25 novembre 1967 

Vingt animaux ont été utilisés. répartls en 
deux lots de 10 : 

- un lot témoin. 
- un lot tralté à 25 mg/kg. 

Les cestodes éliminés ont été comptés, puis les 
moutons ont été rassemblés en un seul troupeau 
et placés sur un pâturage de saison sèche composé 

aététermlnéele30 décembre de la même année. 
Les pesées ont été faites régulièrement chaque 
semaine. Durant cette période, des courbes de 
iempératures et de degré hygrométrique ont été 
établies (graphique no 1). 

Les résultats (tableau “0 9) sont bons. Au bout 
d’un mois, le gain est de Il,06 p. 100 cher les 
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animaux traités (contre 2,63 p, 100 cher les 
témoins), ce qui donne une augmentation de 
poids réelle de 8,43 p, 100. 

La valeur économique du D. D. P. est donc 
certaine. 

TOXICITÉ 

Des doses progrewvement croissantes ont été 
expérimentées ei les résultats figureni au tableau 
“0 10. 

Au Tchad, on peut considérer que le Dlacé- 
taie de plomb dlbutyle tue la totalité des ovins 
entre 125 ei 140 mg/kg, ce qui donne un coeffi- 
cleni chimie-thérapique compris entre 4,l et 4,6 à 
la dose de 30 mgjkg. La toxicité est donc du 
même ordre de grandeur que celle de I’Arsé- 
niate de plomb (C/T = 4). 

Cependant, 0 des doses plus faibles-à 
partir de 60 mg/kg*-des accidents mortels 
peuvent se produre. Ils dépendent essentielle- 
ment de la santé de l’animal et de ses réactions 
individuelles. 

* e, même 0 10 mg/kg. 

II est bon de rappeler que les ~SOIS de toxicité 
ont été effectués dans de mauvaises conditions, 
sur des moutons déficients, au cours d’une saison 
anormale (1966-67). 

De plus, II s’agissait de bêtes jeunes, en principe 
moins réslstanies que les adultes, pesant de 21 à 
29 kilogrammes. 

La mort survient en un laps de temps varloble : 
de 2 à 5 jours 0 60 mg/kg, 3 jours à 80 mg/kg, 
6joursàlOOmg/kg, de12à20joursà125 mg/kg, 
de 2 à 9 jours de 140 mg/kg. 

Les animaux survivants maigrissent d’un tiers, 
et ont tous résisté plus de 30 jours. 

L’intoxlcatlon aigu6 se traduit par une faim 
blesse généralisée, avec démarche ébrieuse, qui 
débute 12. heures après le traitement. L’anorexie 
est ioiale et la sIIf Intense. Ce q”l frappe surtout, 
c’est la diarrhée, visible dons 75 p. 100 des COS, 
diarrhée profuse, fusante, nauséabonde, qui ne 
réirocède pas. 

L’état de prostrailon s’accentue : l’animal reste 
couché sans manger, la tête sur la poitrine. 

A I’autopsle, on note, la plupart du temps, une 
congestlon généralisée de I’intestln et des hémor- 
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TABLE*” NS x 

Toxicité 

HorLaliCé Epoque 

Mai 1967 - Octobre 196, 

ecem re 

80 4 1 Décembre 1966 

100 3 1 Décembre 1966 

125 3 * FSvrier 1966 

140 4 4 Juin 1967 

ragies souvent importantes. Aucun cas d’ictère n’a de 30 mg par kg de poids vif. La mise à la diète 
été observé. Parfols la caillette présente d’impor- ~ préalable n’est pas nécessolre. 
tantes lésions de nécrose. 20 La dlsparitvx des cestodes entraîne, 

au bost d’un mois, un ga,n de poids réel de 

CONCLUSIONS 8.43 p. 100. 
30 L’éccrt entre la dose thérapeutique et la 

Lors d’essais effectués de 1965 à 1968 sur dose letale est, dans les condlhons du Tchad, 
301 ovins originaires des préfectures de l’Ouest d’enwon 4,1-4.6. 
de la République du Tchad, II a éié constaté Le m&dlcament. à la dose Indiquée, est en 
que : général bien supporté par les moutons adultes 

10 Le Diacétate de plomb dlbutyle fait preuve et les brebis gestantes. mcnns bien par les agneaux 
d’un pouvoir anthelminthique marqué à l’égard de lait de 4 à 6 semaines. 
de divers Anopiocepholidoe ossoclés ou non. : Le D. D. P. constitue donc un cestodicide 
agents du Ténias15 ovin : Mon~~o exponso, polyvalent Intéressant en matière d’élevage ovin. 
Momezio benedenl. Aviteilino centrrpunctoto et Il est nécessaire, cependant, de préclw encore 
Avitellma woodlond~. St~lwo hepotrco résiste à un certain nombre de détails : mode d’adminis- 
tous les traitements. Strles~o glabipunctato est trotlon. recherche du plomb dans les organes. 
détruit à 80.85 p, 100. La dose recommandée est ’ toxlclté pour les agneaux en cours de sevrage. 

- 93 - 

Retour au menu



REMERCIEMENTS 1 une coopération contractuelle avec I’lnternotio- 
nal Lead-Zlnc Reseorch Organization qur a 

Le Diacétate de plomb dibutyle a éié fourni par ~ financé une partie des essas. 
l’Institut de Chimie organique T. N. 0. d’Utrecht Nous tenons à remercier vivement ces deux 
(Directeur Professeur VAN DER KERK), grâce à organismes. 

Pretiminary rtudy of effect ogoinrt topewormr 
of 0 new orgono-metalllc compo”nd : 

dibufyle lead diocefate (D. D.P.) II. Ovine teniaris 
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Rev. Elev. Med. vél. Pays rro,% 1969, 22,l (97-106) 

La race bovine rouge du sud de 1’Anatolie 
(güney anadolu kirmizisi) 

par R. FERRANDO*. R. FIASSON** et Feridun GORGULU*** 

En 1941 l’un de nous (2) atiiralt dé]àI’ottention I défaut aussi répondu que difficile à combattre. 
surette race originaire des régions riches de la Le sens des réalités doit pourtant être la pre- 
Syrie et du Llbon (1). Elle est dénommée dans ces j rmère qualité des éleveurs et des services de 
pays : Race Bélédie de Damas ou d’Alep (cf. l’élevage. II est comme le bon sens dont on sait ce 
fig. 1). On l’appelle encore en Turquie, dans la ~ que DESCARTES a dit à son sujet. 
province de Ballkésir, I’« EgyptIenne ». Elle 
présente, à notre avis, un intérêt certain. II est 
regrettable qu’elle soit abandonnée au profit de 1 

MORPHOLOGIE 

race comme la Frisonne nullement adaptéeaux La race est médlohgne et eumétrIque. Un 
contrées dont il est ici question. Cette race fut, II examen approfondi permet de noter un mélange 
y  a une quinzaine d’années, exportée en Tunisie de caractères qui font hésiter à la classer par- 
et en Algérie. Elle pourrait peupler avantageuse- mi les subconcaves. II est vraisemblable que 
ment de nombreuses réglons circummédIterra- ( d es croisements multiples, voire même des 
néennes et même être exploitée dans d’autres I apports de sang zébu. sont intervenus dans sa 
pays du monde au cllmot méditerranéen voire formatIon. 
subtropical. Malheureusement ce qu’un de nous 
a pu qualifier de snobisme roofechmque est un 

Ces régions de l’Asle où wt la race furent un 
lieu de passage : des croisements se sont fatale- 
ment produits. La vache Bélédie peut très 

* Ecole Not~onole v6lér,no,re, 94.Alfort. France. bien ~VOIT dans ses ancêtres des représentants 
** Conseiller d’élevage auprès du Ministère de I’Agrw 

culture, Ankara. 
de la race aslatlque des steppes (bos tourus 

*** Chef du Service du Herd-Boak ou Monastère de osmtrcus) qui est rectlllgne. En effet, on trouve 
l’Agriculture, Ankoro. i parfois chez elle des cornes en coupe ou 
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en lyre haute. Mais on trouve également, et le peu la gazelle de l’espèce. Le milieu, le climat, 
plus souvent, des cornes en couronne ou en j l’aptitude sont causes de cet aftinement qui 
crochet, parfois même des cornes très atrophiées se rencontre même chez le taureau. 
indiquant un ancêtre concave et même peut- La tête est fine et courte, portant une dépres- 
être un ancêtre sans cornes. AJoutons à cela le sion frontale légèrement accusée. Le profil est 
chignon parfois saillant et la queue en crosse et subconcave. Le mufle est moyen très légèrement 
nous pouvons encore songer à des ancêtres retroussé. 
convexes. Le bas iourus Scyfhms ne serait-il pas 

Les cornes sont en général insérées sui- la allé jusqu’en Asie mineure ? D’autre part, 
MM. GAILLARD et le docteur PORTET, dans ligne du chlgnon. Le plus souvent elles sont 

«La Faune momifiée de I’anc~enne Egypte », ramenées en couronne ou en crochets. On 

indiquent et prouvent qu’une rote bovine sans 
trouve aussi des cornes en coupes ou en lyre 

cornes vécut autrefois sur les bords du Nil. haute et, fréquemment. des cornes atrophiées. 

Des migrations de peuples, des échanges mvlti- petltes, rabougries, comme rognées ; parfols il 

ples s’effectuèrent entre l’Egypte et la Syrie. Ce n’y a qu’une corne. Cette grande variété de 

dernier pays fut toujours un carrefour où les 
cornage nous a fait hésiter pour classer cette 

peuples et les races animales se sont sans arrêt 1 race selon la méthode de BARON. 

affrontés et mêlés. Pourquoi donc les animaux de L’encolure est svelte chez la vache, très mus- 

l’espèce bovine n’en auralent-11s pas fait autant ? cl& chez le taureau et le bœuf. Le mâle a un 

Certes ce sont là de simples hypothèses ; cepen- garrot large et haut. Le train antérieur est 

dant. en ce qui concerne la race Bélédie, l’étude développé. 
de sa morphologie dévoile son origine métlsse. Le fanon est abondant. 

On est surtout frappé de la très grande finesse La poitrine est large, ample, profonde, bien 
des sujets de cette race. La vache Bélédie est un descendue. 
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Le dessus est droit. Les hanches sont assez 
saillonies et larges comme toui le bassin. La 
queue est longue et tïne. Son attache, quelque- 
fois en cimier, est le plus souvent horizontale. 
La fesse est drate, lacu~sie plate et maigre. Les 
membres solides, très fins, très nerveux. ont 
d’excellents aplombs. 

La peau est mince, souple et mobile ; les 
POI~S sont courts et brillants. 

Les caractères laitiers sont très développés. La 
mamelle est volumineuse, bien conformée, 
très irriguée. On peut reprocher à certains 
sujets la petltesse de leurs trayons, ce qu, n’en- 
lève rien à leurs qualités loiilères. 

Taille : 1 mètre 45 à 1 mètre 55 cher le mâle. 
1 mètre 35 0 1 mètre 40 cher la femelle. 

Poids : 600 à 700 kilos cher le mâle. 
400 à 500 kilos chez la femelle 

[cf. Tableau l pour les mensurations). 

La robe est brune. Le mufle, le dessous 
de la langue, les paupières, le pourtour de 
l’anus et de la vulve sont pigmentés. Chez 
le mâle il existe une cupule remontant assez 
haut. Les corna, blanches 0 la base, ont 
les extrémités noires. 51 ces caractères de 
pigmentation sont généraux et constants, la 
robe varie quelque peu du fauve clar au brun 
foncé. 

Dans le premier cas, la robe fauve clair 
ressemble 0 celle de la race TarentaIse, avec des 
lunettes et une bordure de poils noirs autour du 
mufle. Les extrémités, les braceleis de la cou- 
ronne et le toupillon de la queue sont noirs. Les 
parties postérieures des canons (ligne des ten- 
dons) sont recouvertes de poils gris argent qu 
forment transition entre la muqueuse du mufle et 
sa bordure noire. Le mâle est toujours plus foncé. 
Il possède des lunettes plus accentuées. On 
trouve chez lui des chorbonnures sur le cou. les 
épaules et le fanon. Les pals du fourreau sont 
noirs. 

Dons un second cas, la robe, qui est fauve 
foncé tirant légèrement sur le brun fauve, 
possède les mêmes porticulorltés que la précé- 
dente. 

Enfin quelques individus possèdent une robe 
brune, presque noire. 

On préfère la première robe. 
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APTITUDES I Les oualités précédentes et l’absence totale de 
précociié, font’de ces sujets de très médiocres 
on~mcux de boucherie (3). Leur rendement varie 
de 45 à 48 p. 100 

La race, dont toute la conformation rév& /a 
finesse, est bonne laitière : on peut même dire 
excellente laitière, si on considère le poids de la 
vache Bélédie et le milieu où elle vit. 

La production est de 3.000 à 3.500 kg de lait 
par lactation. En considérant la courte durée de 
cette dernière : 195 à 300 ]ovrs (245 JOUR en 
moyenne), on voit que laquantltélournollère est 
assez forte. Des vaches d’élite arrivent à pro- 
duire, en Syrie et nu Liban, durant les deux 
prermers mm de leur lactation, 15. 18 et même 
23 kilogrammes de lait par jour. Ce lait est assez 
riche en matière grasse ; II en faut 22 à 25 htres 
pour faire un kg de beurre. 

Si la vache Bélédie est une excellente laitière, 
sa pérlode de lactation est relotlvement courte. 
On note, pendant la lactation, quelques chutes de 
débit dues à l’allmentatlon Irrégulière. Enfin, la 
sécrétion semble parfois se tarir en quelques 
selnaInes (fig. 2 et 3). 

De caractère très doux, les taureaux et les 
boeufs sont d’excellents nnimaux de travail. Leur 
train antérieur très développé, leurs membres 
solides permettent un effort régulier et soutenu. 

LA RACE EN TURQUIE 

C’est de l’autre côté des monts du Taurus qui 
hmlient ou Sud le plateau anatollen, où sont les 
plo~nes d’Antalyo, d’Adano et de Hatay (l’ancien 
sandjak d’Alexandrette) que se situent les réglons 
où s’élève /a race bovine Rouge du Sud (GYney 
Anadolu Kirmizisi). On compte 550.000 têtes de 
cette race pour l’ensemble du territoire turc 
(cf. fig. 4). 

Les sujets rencontrés ICI sont de robe froment, 
parfois virant au cerise. Ils frappent toulours 
l’observateur par la longueur de leurs membres 
postérleurs, leur taille élevée et une bosse plus 
ou moins apparente selon les individus. 

La race est ICI particulièrement bien adaptée 
au clhmat semitroplcal des plaines qui bordent 
la mer Méditerranée, comme elle l’est aus51 aux 
vastes étendues situées sur la frontière de Syrie et 
d’Irak : province de Gariantep, Maras, Urfa, 
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Mardln et Siirt. Ces régions séparées de la mer 
par les monts Anti-Toirus annoncent, vers le 
Sud, le désert syrien. Les pluies n’y sont pas plus 
abondantes que sur le plateau anatolien, mais la 
température y  est beaucoup plus douce en hiver 
et beaucoup plus torride en été. En 1960, II n’est 
tombé que 189 mm d’eau dans le pluvrometre de 
la ferme de CEYLAN-PINAR, au sud d’Urfa. 
La saison sèche peut durer de 4 à 5 mas. 

C’est dans ce milieu que la race Rouge du Sud 
montre ses qualités. Parfalfemenf adaptée à 
cette chaleur et à cette sécheresse, elle contInue à 
donner des rendements en lait élevés 51 elle est 
correctement alimentée. 

Cette résistance exceptionnelle 0 la chaleur 
confirme l’idée d’un ancêtre zébu dans les ori- 
gines de la race : sa conformailon spéuale, sa 
cuisse plate et démesurément longue, sa bosse 
rudimentaire, confirmeraient cette filiation. 

Les quelques mensurations d’animaux de cette 
race, prises sur 100 vaches ou dépôt de bovins de 
Boztepe (près d’Antalyo) par SERAFETTIN YA- 
VUZ entre 1948 et 1956 confirment les données 
du Tableau 1, 

Une étude a été faite au haros de Cukurova 
par CEMAL NADI AYTUG sur les productions 
laltlères de cette race. Ont été calculés : la 
production laitière annuelle. /a longueur de la 
pérlode de lactation, le taux moyen butyreux, la 
production selon les mofs de l’année et l’effet de 
I’age sur la lactation. On o étudié WSSI la corré- 
lation entre la production laitière de la première 
lactation et l’âge de production maximum. 

Le motérlel d’étude Q porté sur 215 vaches de 
52 familles. La production moyenne annuelle, la 
durée de la lactation et les varlatlons de produc- 
tion selon les mois de lactation ont été calculées. 
en 1948, sui- 41 vaches. Les facteurs de conver- 
SI~“S, corrélations et régressions ont été étudiés 
sur les lactations de 42 vaches de la 4e année 0 la 
7e année. Ces vaches avalent été sélectionnées 
porrn les 216 du troupeau. 

La moyenne de produrtlon annuelle des meil- 
leures vaches est de 2.416 + 84.2 Ilires. La 
moyenne de production corrigée selon les âges 
est 2.670,73 & 87,885. La pérIode moyenne de 
production est de 274,4 jours f  4.07et la moyenne 
de matière grasse est de 3.515 + 0,02 p. 100. 

La production aux 3e, 4e, Se mois de lactotlon est 
plus élevée que la moyenne, mas la plus Impor- 
tante se situe au 3e mois. 

La production de lait de la 4e à la 7e lactation 
(entre 5 et 9 ans) est plus élevée que les autres : 
elle est maximum 0 la 4e. 

La production décroît après la 7e lactation. 
En 1967 au Dépôt de Bo~~ns de Bortepe 

(Anialya) l’élevage de ces deux races a donné les 
résulrats suivants : 

la race Rouge du Sud : 

Nombre de vaches XI~II~~. 119 
Nombre de nouveau-nés 96 
80.6 p 100 de na~ssonce 
MortalIté des nouveau-nés.. 3.1 p, 100 

10 mce hollandaise : 

Nombre de vaches saillies.. 84 
Nombre de nouveau-nés, 75 
89,2 p. 100 de naissance 
MortalIté des nouveau-nés 8 p. 100 

A Bortepe la production laitière annuelle 
moyenne chez la Rouge du Sud a été de 1.800- 
2.000 kgs de lait, en 1967. 

La producton annuelle chez la Hollandaise a 
ottelnt 3.000 kg mas les vaches hollandaises 
reçoivent 5 kg de concentré par ]OU~ sous forme 
de son, d’orge e+ de tourteau, alors que les 
Rouges du Sud dolvent se contenter de manger 
les pâturages de la station. On peut estimer que 
ce concentré supplémentaire représente 10 valeur 
d’une production laitière de 12 à 15 kIlos de lait, 
ce qui, pour une loctatlon de 200 ]ours seule- 
ment, éqwaudralt à un total de 2.500 à 3.000 
kilos de lait. On est Io~n du compte. 

Dans ce Dépot de bovins, dans des conditions 
usez médiocres d’entretien, en 1961-1962, la 
production moyenne attelgnoit 2.100 kg pour 
200 vaches laitières Rouge du Sud. SI l’on 
compare ZUT le plan économique. l’avantage 
revient sans conteste 0 la race Rouge du Sud. 

Le principal reproche que l’on pourrait sans 
doute adresser à cette race serait la faible teneur 
de son lait en matière grasse, ce qu’on ne lui 
reproche pas en Syrie et ou Liban. A la ferme de 
CEYLAN-PINAR. où l’on élève 160 vaches 
laitières, on o pourtant obtenu 4.000 kg de 
moyenne avec un taux butyreux de 3,6 p. 100. 
Une vache championne de ceite même ferme a 
fourni 5000 kg de lait en une lactation. 

II convient également de souligner la résIs- 
tance de la race 0 la chaleur. Des comparaisons 
ont pu être effectuées entre la race Rouge et la 
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race Frisonne. Nous donnons ici les éléments 
relevés le23 sepiembre 1968 à 9 h 30 ou dépôt de 
Bortepe situé près d’Antalya. Il s’agit des tempé- 
ratures rectales et du nombre de mouvements 
respiratoires relevés sur des anomaux à l’étable. 

Temp6rai”re Mo”“eme”+r 
Ec+ale respiratoires 

par rmnute 
- - 

Tro,r troupeaux Hollanda,s 
Iles sur place en Ii65 et 
1967 et un troupeau Irn- 
porté en 1964 39,L 

(38.8-40) (29388) 

Trois iaureoux de race 
Rouge nés sur place en 
1962-1965 et1967 _,..... 38,8 

(38.5.39,5) 

Le même jour on a pu faire à 10 h 30 les 
observations suivantes sur des femelles au pâtu- 
rage, en plein soleil. 

Tempéraiure Mouvements 
rectale resplrahres 

par rmnute 
- - 

SIX vaches Hollandaises 
nées à Bor+e en 1965 et 
Cinq vaches importées en 
1961.196Let1963 39,4 

(39.4.w) (3& 

Six “KtE de race Ra”ge 
nées 0 Borlepe en 19% 
19oOe+1968............ 38.9 

(35,7-39.1) (2& 

Dans la réglon d’Antalya, en juillei et en août, 
les animaux de la t-ace hollandaise respirent la 
bouche ouverte et la langue pendante un peu 
comme des chiens. 

Parrw les vaches hollandaises observées uu 
pâturage, une seule avoit une resplration à peu 
près normale (32 mouvements/mn). Toutes les 
autres présentaient un rythme extrêmement 
précipité. Elles semblaient inquiètes, recher- 
chaient l’ombre et souffraient visiblement de 
l’ardeur du soleil. Ceci s’observe d’ailleurs déjà 
dès le mois de ma,. L’un de nous en avait été 
frappé. Au contraire, les vaches de la race Rouge 
du Sud Anatolie, bien qu’ayant un rythme respi- 
ratoire plus élevé que la normale, demeurent 
calmes et restent au pâturage en plein soleIl, 
jusqu’aux environs de midi. 

On peut donc, grâce à ce5 simples observations 
comme en comparant les performances des deux 
races. se rendre compte des avantages de la 

race Rouge. Pourtant, cette race o malheureuse- 
ment diminué très sérieusement en nombre. Au 
recensement de 1960, on en comptait 676.000. 
En 1962, il n’y en avait plus que 538.000 soit 
138.000 de moins, un peu plus de 20 p. 100. La 
race perd aussi en qualité car on ne la sélec- 
tionne absolument pas. 

Les risques de régression et même de dispari- 
tion de cette belle race en Turquie sont déjà très 
apparents. Dans les régions bordant la Syrie, il 
existe encore une forme de propriété anachroni- 
que avec les « Agos » (Seigneurs) qui possè- 
dent d’immenses étendues de ierre englobant 
souvent plusieurs villages. Jusqu’à ces dernière5 
années, I’Aga avolt besoin du paysan et de ses 
animaux pour cultiver les champs et utMiser les 
pâturages. Il s’était formé une sorte d’associotlon, 
genre de métayage entre les paysans et le sel- 
gneur, celui-c\ prêiant 5es champs et donnani les 
semences, celui-là apportant ses bras et ses 
animaux de travail. Le5 gains de la récolte 
étaient dwsés en deux parties égales et le paysan 
y  aloutalt le revenu de ses vaches et de ses 
moutons. 

Deux facteurs sont récemment Intervenus qui 
modifient ces coutumes de fond en comble. Le 
premier est le prix du blé, porté à BO Ikurus le 
kg, soit senstblement le prix européen, alors que 
le prixdu bceufsur pied est 280 TL* les IOOkg (1). 
Ce déséquilibre a poussé I’« Aia » à labourer 
toutes ses terres, même si elles iont manifeste- 
ment Impropres à la culture, même si les récol- 
tes, très oléatolres, dépendent uniquement de la 
pluie. 

- «S’il pleut, disent le5 paysans, on récolte 
10 à 15 fw la semence, mois 51 l’année est sèche, 
c’est seulement 3 à 4 fols que laterre rapportera» 

Autrement dit, en bonne année, on obtiendra 
10 à 15 quintaux à I’ha : en mauvaise année, 3 
à 4 quintaux. 

Le deuxième facteur qui favorise l’homme 
puissant est la mécanisation agricole. Elle l’a 
rendu indépendant du paysan du village. Ainsi, 
grâce à ces immenses cultures, l’A?~a n’a plus le 
SOUCI de surveillance de ses troupeaux. On 
laboure et on sème avec les tracteurs, on 
récolte 0 la molssonneuwbatteu5e sans aucune 
sujétion à l’égard de5 habitants des wllages quf 

(1) Fronce : 308-310 F soit 620 TL environ. 
* Lwre Turque. 
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n’ont plus d’autres ressources que de partir et tien. par là même d’enrichir la région et, ou-delà, 
d’abandonner leurs élevages. Sans souci égale- de constituer une ressource en devises, on s’obs- 
ment de la conservation du sol, ce bien précIeux. tine à importer une race étrangère, inadaptée et 
C’est pourquoi la race Rouge du Sud est pal-fout , Inadaptable sons Investissements exagérés. 
en régression. On retrouve ici les erreurs commises dans 

Les enquêtes conduites par FIASSON et Fer~- d’auires pays, D’une part, beaucoup de gens 
dum GORGULU dans les villages des provinces eslIment qu’importer des races dé@ très évoluées 
d’Urfa et de Mordin ont montré que, par suite permet d’éviter d’accomplir un long et coûteux 
des mauvaises conditiors d’olImentatlon et travd de sélectlon. D’outre part, ceux q”\ 
d’entretien, les vaches ne donnent guère qu’un vantent la qualité des races perfectlonnées de 
veau tous les deux ans et même pas toujours. leur propre pays à l’étranger font le plus sou- 
Les taureaux sont trop jeunes, faméhques ou vent abstraction de I’lmportance du nouveau 
absents. Le Ministère de l’Agriculture fait des milieu dans lequel la race va se trouver pla- 
dlstrlbutions gratuites de taureauxdans quelques cée. Il n’y 0 pas que /a sélectlon qui compte. 
villages, mais les paysans trop pauvres se refu- II y  a aussi I’allmentailon, l’hygiène générale, 
sent b les nourrir et ces animaux se trouvent les aptitudes des éleveurs. On ne parle jamais 
rapidement dans un état lamentable les rendant 1 de cela. Ce n’est pas parce que /a race bowne 
impropres à la reproduction. D’ailleurs, les Frmnne qu’elle soit de provenance française, 
vaches elles-mêmes sont si mal nourries qu’elles canadienne, américaine et, bien entendu, hollan- 
sont incapables de gestations régulièrement et daise. est une excellente race, qu’elle doit 
normalement espacées tous les quatorze mois réussir partout même dans des réglons 
Elles ont besoin de longs repos après le part tout chaudes aux ressources alimentaires lhmltées. 
comme les terres ont besoin d’être laissées un on Qu’on se souvienne de l’effort accompli sur 
en jachère avant de pouvoir porter une outre les plans de la génétique, de l’alimentation, 
récolte. de l’hygiène générale pour obtenir et pour 

A plusieurs reprises l’attention des responso- : conserver les qualités de cette race ou d’autres 
bles du service de l’élevage au MinIstère turc de ~ races analogues. Les races ne peuvent prétendre 
l’Agriculture a été attirée sur les qualités de cette I à l’universalité qu’autant qu’elles wvent dans un 
race si bien adaptée à son milieu et susceptible milieu à peu près semblable à celui où elles se 
par la sélectlon de remarquables performances formèrent et qu’elles sont exploitées par des 
qu, n’ont pas encore été totalement extérIorIsées. hommes pratlquant des techniques analogues à 
On a en effet envisagé d’abandonner /a sélection celles des éleveurs de leur berceau de race. 
de cette race dans les établissements officiels et de II existe à la base de la zootechnie une série de 
l’absorber par croIsement, soit avec la Frisonne règles et d’axiomes simples. Nous en citerons ou 
au Dépôt de Bovins de Bortepe, près d’Antalya, : en rappellerons quelques-uns que tout directeur 
soit par croisement avec /a race de Guernesey ; d’Plrvuge devrait avow sans cesse présents 0 
au haras de Cukurova, près d’Adano. Agir CI”~, l’esprIt. 
serait, 0 notre O~IS, une très grave erreur. 1” Productivité n’est pas fatalement rentabi- 

Ilté. 

CONCLUSIONS 
20 La race. c’est le produit de l’hérédité par le 

binôme milieu - allmentatlon, mis en ceuvre par 

Une fois de plus, 11 apparaît qu’on o tendance à 
des éleÿeurs avertis. 

sacr~$er la réalité aux mythes. N l’état des 3 On ne peut sélectionner si l’on ne sali pas 

orcuries. ni I’évolutlon de l’élevaae. ni Ic techw 
et 51 l‘on ne peut pas ahmenter. 

Lité des éleveurs ne permetten; I’entretlen de Enfin ceci emprunié à P. DECHAMBRE, qu! 
races très perfectlonnées et très exIgeantes dans résume cn peu tout : « Les arumaux les meilleurs 
la réglon Sud de I’Anatolie. Alors qu’un effort 1 ne soni pas nécessairement les plus perfectlonnés 
coordonné et swvi pourrait, non seulement ( mais ceux qu sont le mfeux adaptes aux diffé- 
permettre d’améliorer une race Intéressante. ~ rentes condltlons du mode d’exploitation qu’ils 
mais encore d’obtenir des sujets aptes à l’exporta- sublssen!. n 
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Rev. Eiev. Med. v& Pays trop < 1969, 22.1 (107-125) 

Étude d’un troupeau de bovins sauvages 
vivant sur l’île d’Amsterdam 

par R. LESE1 (1) 

HISTORIQUE 

Dans l’île d’Amsterdam, située au Sud-Est de 
Madagascar av coeur de l’Océan Indien, vit un 
troupeau de taurins retournés à l’état de nature 
depuis de nombreuses années. 

On admet que l’introduction des bovins sur 
l’île a eu lieu en 1871 ou en 1873. Un colon, 
HEURTIN. débarquait à cetie époque sur- l’île, 
avec sa famille dans le but de s’y installer définw 
tivement. La tradltlon veut qu’il soit orrIvé ame- 
nant un troupeau de 6 bovins. Simultanément 11 
apportait les graines de diverses plantes fourro- 

gères. Cette hypothèse a été retenue par de nom- 
breux auteurs (AUBERT DE LA RUE, 1931 b, 
LORANCHET) Quelques mois plus tard, lassé 
par i’arldlté et le caractère désolé du pays et 
regrettant la Réunion, II abandonna explatation 
et troupeau et retourna v\vre sur son île de 
départ. Il ne semble pourtant pas que le déroule- 
ment de I’installatlon des bovins sur l’île soit 
auw simple. HEURTIN aurait tenu un journal de 
voyage non retrouvé. 

Cependant NICOLAS. sur le témoignage de 
deux personnes qui auraient vu des photocopies 
de ce journal, affirme que cet exploitant agricole 
n’a pas Importé de bowns, enwsageant peut-être 
d’utiliserceuxqul seirouvalent sur place. L’hypo- 
thèse d’une Introduction posiérleure à 1873 
telle que l’expose NICOLAS ne nous paraît 
guère défendable. Nous pensons que les naviga- 
teurs des XVIII et XIXeskcles sont les responsa- 
bles de ce fait. Très coutumiers de ces mers 11s 
Importclent souvent des on~maux domestiques 
sur les îles de l’Océan Indien et les y  lalssalent en 
Ilberté. Lors de voyages ultérieurs, 11s disposalent 
ainsi d’une wande fraîche, ce qui les changeait 
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agréablement des menus du bord 0 base de 
pmsons ou de viande séchée. 

LE MILIEU NATUREL 
1 

Caracières topographiques : 

L’île d’origine volcanique est située dan5 
l’Océan Indien par JJ”35’ de longitude Est Green- 
wich et 37049’ de lotltude Sud (coordonnée5 du 
point dedébarquement, « Tonkinois x1948). L’ilot 
est un socle basaltique, de forme ovulde (10 km, 
6 km). Le5 côtes, fort mal commodes, sont le plus 
souvent de petites plages encombrées d’énormes 
rocher5 que surplombent des falcuses abruptes de 
50 0 800 m (Falaise du Fernand). L’accès par mer 
est rendu dlfficlle par l’absence d’abris naturels 
et par les conditions météorologlque5 médiocres. 
L’ensemble 5e présente comme un moisIf 
compact, excentré dont le sommet situé sur un 
plateau domlnant l’île est déjeté sur le versant 
Ouest-Sud-Ouest, Le point culminant, la D1ve5 
(911 m), est constitué par le bord le plus élevédu 
cratère principal formant un plateau central 
dons lequel s’ouvrent des cratère5 secondolres 
(Museau de Tanche, Cratère Hébert). De nom- 
breuses bouches à feu secondaires s’ouvrentsur 
les flancs de l’île et constituent les points de repère 
(Antonelll, Vénus supérieure, Vénus \nférieure, 
Dumas, Cyclope...). De nombreuses coulées de 
lave rayonnent du plateau supérieur jusqu’à la 
mer. Elles sont souvent creuses et servent lors des 

pluies de vole d’écoulement aux eaux de ruisselle- 
ment. Des zones d’épandage et de charriage de 
laves figées se trouvent 0 proximité des cratères. 
II existe de nombreuse5 grotte5 dont l’origine est 
cxsez particulière. II s’agit de bulles de gaz 
emprisonnées dans la matière Ignée lors des 
éruptions. Les cavités ainsi délImItée sont 
ouvertes 5ur I’extérleur soit par l’érosion, soit 
par le passage d’un animal sur leur plafond plus 
ou moins fraglle. La dimenson de ces grotte5 est 
très variable. En l’absence de tout accident 
musculaire ou squelettique. les animaux aIn 
enfer&5 peuvent mourir de faim. car les paro15 
abrupte5 InterdIsent leur évaslon. 

On peut définir dans l’île quatre réglons cli- 
matologiques et géographiques, fonction de 
I’altltude, du relief, et de l’orientation des vents 
domlnants (fig. 1, carte 1). 

- De 0 0 250 m : Le Bas-Payss’étendant essen- 
tiellemeni dans le secteur Nord-Est de l’îlot. 
II s’élève en pente douce depuis la falaise côtière 
jusqu’à la Ilmite du plafond nuageux. C’est un 
secteur sec, arlde en pérlode d’été, sillonné par 
de5 coulées basaltiques, e+ dont les aires de 
pâture sont semées d’énormes blocs rocheux. 

- De 250 à 600 m : Le Haut-Pays ou secteur 
des joncs. II est Ihrmté en altitude par le Plateau 
Supérieur. II forme un croissant entourant ce 
plateau, de l’Ouest au Sud de l’îlot. La pente y  
est beaucoup plus forte que dans le Bas-Pays, 
mais. souvrni noyé dans les nuage5, il reçoit plus 
d’eau. En été, en particulier au moment de la 

Entrecosteaux 

Polnte Goodenough 

Coupe de l’île d’Amsterdam 

Pante dEntrecosteouX 

fig I (d.apres la corte mame francaise n%769) 
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saison sèche, cette région reste toujours verte et froide correspondant à la période d’hiver d’avril 
humide grâce aux fréquents passages de nuages. àoctobre. II n’existepasdesaisons intermédiaires 

- Le plateau supérieur CI 600 m d’altitude entre été et hlver. Les iempératures extrêmes ne 
environ. De forme arrondie, II domine l’île et peuvent constituer des facteurs limitant8 de 
comprend les points les plus élevés (la Dives, le développement du troupeau (Maximum : 21% 
Faux-sommet). C’est un secteur de marais et de Minimum : 0%). L’amplitude de la variation de la 
tourbières, Inaccewbles aux bovins, soit à température moyenne est de 503, ce qui est 
cause de l’instabilité du sol, soit en raison de faible. La pluie est fréquente mais le plus sou- 
l’importance des accidents du relief. il se prolonge vent peu abondante. En été (mars 1965) on 
à l’Ouest et UV Nord-Ouest par une zone chaoti- observe une période de pluies torrentielles. En 
que présentant de nombreuses coulées de lave, Samson sèche, il pleut tout de même un jour sut- 
des débris de roches volcaniques déchiquetées. deux(janvw 1965). L’humidité relative moyenne 
Entre ces blocs, pousse une végétation rase est a~sez constante tout au long de l’année 
brûlée par le vent. Les bovins ne s’aventurent (amplitude 10 p. lOO)etélev~e(80,58p. 100-1965). 
guère dans cette réglon. Seuls quelques isolés Le nombre d’heures d’insolation soumis à une 
dépassent les lhm!tes du Haut-Pays. variation saisonnière est étroitement fonction de 

- A l’Ouest et a” Sud-Ouest, isolée du reste la nébulosité. L’ensemble de ces caractéristiques 
de l’île par des falaises ou des failles, la région détintt un climat océanique très marqué, humide. 
d’tntrecasteaux est ouverte sur la mer. Les assez chaud. Les variations excessives de tempé- 
pentes sont assez fortes. L’anse délImitée par la rature rellées aux variations solsonnières de 
pointe d’Entrecasteaux est une grève en pente I’ensolelllement sont tempérées par l’énorme 
douce où vit une importante manchotière de volant thermique de l’Océan Indien dont la 
Gorfoux sauteurs Eudypies chrysocome et où se temFérature moyenne en surface oscille de 14 à 
trouvent des milliers de nids d’Albotros à Sour- 18~. 
~11s Diomedeo chfororhynchos. C’est dans cette Le vent souffle essentiellement en sason 
région que la population ornithologique esi la humide, le plus souvent de façon assez wolente 
plus abondante et la plus variée. Les bovins ne (vitesse moyenne maximale : 32.76 kmiheure- 
peuvent y  parvenir. septembre 1965). L’étude de la varlatlon men- 

- Points d’eau : suelle du nombre de jours de vent à 16 m/s 

L’ensemble de ces régions est traversé par les 
caractérise I’hlver comme une vason humide et 

lits de torrents ou débit irrégulier, très abondant 
venteuse. En dehors de toute étude climato- 

en saison humide. Le plus Imporiont d’entre eux 
pathologique, l’influence du vent est fondamen- 
tale sur la végétailon, desséchant et brûlant toute 

est le B~anco situé au Sud de l’île. Les étangs les herbe rase sur le plateau supérieur. 
plus importants sont inaccessibles aux bovins 
puisque sltués sur le plateau supérieur. Cepen- 
dant le Ha@Pays comprend de nombreux ZOOTECHNIE DU TROUPEAU 
points d’eau de taille réduite, alimeniés tout au 
long de l’année. Le point d’abreuvement puni- 1) Origine du troupeau. 

pal du Bas-Pays est Installé près de la base, la Elle est très controversée. II s’agit de ta~urins, 
Roche Godon, Les troupeaux de cette région Ras iourus, dont il est bien difficile de préciser 
viennent fréquemment s’y abreuver. Il semble l’appartenance ethnique. On admet que I’ensem- 
cependant que l’extension de la station sclenti- 
fique, en augmentant les déplacements du per- 

ble du troupeau est ISSU de celui que HEURTIN 
laissa sur place en 1873. Cependant on n’a pu 

sonnel, diminue la fréquentation de la mare par 
les troupeaux. 

jusqu’à présent fournir la preuve que cette 
orlglne est unique. II est possible voire même 

- Conditions climatiques : Tableau 1. probable, qu’un iroupeau préexistant se soit 
L’étude comparée des courbes de régime trouvé sur l’île d’Amsterdam. Il aurai été importé 

pluviométrique e+ de température montre I’ex~s- par les navigateurs des XVII et XVIIIe siècles, 
tence d’une saison sèche et chaude d’octobre à dans le but de constituer une réserve de viande 
mars, d’une saison humide et relativement fraiche pour les équipages faisant relâche dans 
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observables, aujourd’hui encore dans 10 con+ 
tutlon morphologique des animaux. 

ces parages. Ce serait alors l’observation de la 
parfaite adaptation de ce cheptel au milieu qui 
aurait incité HEURTIN à tenter une exploitation 
rotlonnelle sur l’île par I’lniroductlon de nou- 
veaux sujets convenablement sélectionnés. De 
toute fason, ce troupeau ne pouvait être composé 
que de taurins. L’mtroduction de bovins de type 

Quoi qu’il en soit, le cheptel de HEURTIN 
Importé de la Réunion est à rattacher à celui qui 
existait sur Me à cette époque : animaux jerse- 
yais, gris des Alpes, tarentais, pie-noir breton. 
Qua~nt au cheptel éventuellement Importé par les 

zébu, Bas Indicus, aurait laissé des traces aisément navigateurs des siècles précédents, II s’agissait 

T  

i 
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sons doute d’animaux d’origine européenne. sont en cours qui permettront une meilleure 
Cette pluralité d’ascendants explique la diversité conna~isance blométrlque du cheptel et éventuel- 
des robes rencontrées. lement, par une étude stotlstlque des Informa- 

Quelques auteurs ont souligné la sauvagerie tiens, la définitlon des types ethnique5 0 l’origine 
des sujets. Des membres des missions signalent du troupeau. La robe dominante est une hvrée 
même avoir été chargés par des taureaux. fauve présentant des variations de tonallié allant 
Avec NICOLAS, nous penions que la réalité est du brun-foncé presque noir au froment C~OI~. La 
un peu différente. En général, ces animaux 
méfiants ne hssent guère les hommes approcher 
à plus de 25 m. Pourtant les taureaux, très atten- 
tifs aux mouvements insolites. peuvent être 
approchés à 10 m si on prend la précaution de se 
déplacer sa”5 brusquerie. En deçà d’une telle 
distance, nous les avons toujours vu fuir et “on 
charyer. L’irascibilité slynalée par les autres 
auteurs provient sa”5 doute d’un réflexe de peur 
suscité par les jappements des chiens vivant 
en liberté sur la base et qui peuvent harceler de 
longs moments les bowns se trouvant à proximité, 
ou même de personnes Jetant des pierres sur des 
sujets ruminant ou à la pâture. 

robe pIe.noire est peu fréquente. Les cornes sont 
de longueur moyenne et leur circonférence à la 
base est fable (19 à 21 cm-LESEL-Documents “on 
publiés). Leur forme est celle d’un U plus ou 
moins aplati. La racine des cornes forme un 
chignon rectiligne voire même convexiligne cher 
les VI~L’X sujets, mois jamais n’est observée I’im- 
plantailon en V, classique des bovins de type 
zébu, 005 indicus. 

2) Caractéristiques zootechniques. 

Les observations portent sur 33 sujets se 
répartlssont en 31 3 et 2 ? (tableau Il). Les men- 
surations sur les taureaux ont été effectuée5 Juste 
après leur abattage pour la consommation. Les 
2 vaches sont des animaux vivant en seml-domes- 
ticité aux abords de la base. En général il n’est 

Ces caractères, ainsi que l’absence perma- 
“ente chez tous les individus d’une bosse de 
graisse au niveau du garrot, permet d’éliminer 0 
peu près sûrement I’éventuallté de la présence de 
80s fndicur parmi les ascendants du troupeau 
actuel. De même la finesse des cornes à leur 
base et leur faible longueur rend peu probable 
la présence de taurins africains de type Kouri 
parmi les géniteurs Initiaux, contralrement à ce 
qui a été plusieurs fois avancé antérieurement 
(DIFFLOTH)(l). 

Ces différent5 points précisés, on peut donner 
la description d’un standard moyen pour le 

guère possible de procéder aux mensurations bovin d’Amsterdam après un siècle au moins 

sur les animauxvlvonts et sur pieds. Leur sauva- d’étroite consangulmté sa”5 Introduction “ou- 

gerie leur fait éviter le contact avec l’homme. 1 “lie (Tableau ‘1’) 
On est obligé d’effectuer les mensurations sur j Ce standard moyen préllml”“ire du cheptel 
les animaux abattus, ce qui est la source d’erreurs I d’Amsterdam montre un dimorphisme sexuel 

commises en particulier sur les mesures de la marqué. La hauteur au garrot et le poids des 
longueur et de la hauteur des sujets. Ces résul- suIet diffèrent considérablement entre les deux 

tots n’ont donc qu’une valeur relative. sexes. Pourtant II convient de souligner que le 

Toutes les mensurations pratiquées ont été standard des femelles est établi d’après les men- 

rapporiées dans le tableau de données zootech- 
niques. A âge égal, on observe des varlatlons 
importantes des données blométrlques. (1) Des prélèvements de sang effeclués sur 8 mâles et 

D’une part on observe des animaux hauts sur 2 femeiles ont donné Ier résullots s~ivmts : 3 échantillons 

patks à corps assez court (““” 2 13 et 18) et ont des hémoglobines AA. les 7 autres sonl du type AB. 

d’autre part des sujets plus longs et assez bas 
LetypeABiarac+ér,reies pentes racesdu Nord del’Europe 

SU- pattes (“09 1 et 6). Ces deux types co”stltue”t 
(jerreps). Le type AA tradut ouS des ascendanir euro- 

~ wéenr e! ce aénotvc>e homoaène est observé entre outres 

intermédiaires existent (nos 8 -22 et 17). Cepen- / donc I’hypolhère de I’mgine exclur~vement européenne 

dont ces résultats trop peu nombreux “‘apportent 
du cheptel “ne sér,e plu Importante de prélè”emenfs 

qu’une présomption sur la répartition des types de 
dml permeltre de prémer ces potnh (Analyser pratiquée5 
ou Laboratoire de Biochimie de 1’1. E. M. V. T. Mort, 

bovins représentés. De nouvelle5 mensurations Docteur Vétérinaire J. P. PETIT). 
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suratIons effectuées sur 2 vaches seml-domesti- Par contre les suJets 10.16 et 19 âgés de 2 à 3 ans 
ques et dont l’une est la mère de l’outre. Ces font 127, 126 et 130 cm de hauteur, soit notable- 
femelles, peut-être un peu plus petites que la ment plus que les 120 cm donnés comme Max- 
moyenne, vivent dans le Bas-Pays et souffrent mum pour les plus beaux taureaux. De plus les 
des difficultés de w dans ce milieu. D’autre part, anomaux 13, 2, 3, 14 âgés de 4, 5, 6 et 10 ans ont 
les taureaux objets des mensurations, utilisés ou garrot 143, 145, 140 ei 150 cm de hauteur. 
pour la consommation locale, comptalent parmi Ces divergences d’appréclatlon s’expliquent 
les plus beaux sujets présents au moment de aisément. D’une part les bovins n’atteignent leur 
l’abattage et venaient pratiquement tous du complet développement squelettique que vers 4 à 
Haut-Pays. Ces précisions expliquent en partie le 5 ans et il état peut-être prématuré d’apprécier 
dimorphisme observé de taureaux près de leur taille adulte à partIr d’un seul taurillon de 
tras fols plus lourds que les vaches. 2 ans ; l’expérience nous CI montré que dans ce 

Les mensurations relevées sur 33 sujets et le terrain accidenté, de teinte assez foncée, oppré- 
standard que nous établissons à partir des chiffres cier à une certaine distance, même faible, de 
et des observations effectuées, dlffèrent sensible- l’ordre de 2C m, la talIe d’un bown est une opé- 
ment de l’avis émis par les différents auteurs qui ration hasardeuse. Les animaux foncés parais- 
nous ont précédé. AUBERT DE LA RUE (1931, a), sent beaucoup plus grands que nature, les ani- 
RABOT (1949), ROUAN (1949), FIASSON et maux à hvrée cIare paraIssent plus pet1ts. 
DIALLO (1953) sont d’accord pour signaler Enfin les plus beaux sujets sont cantonnés dons le 
la dégénérescence du troupeau. Ces derniers secteur de del Cano assez loin de la base. Ils 
auteurs ont mesuré un jeune taureau de 2 ans hobltent de toute façon le Haut-Pays n’effectuant 
qui n’atteignait quel,15 m au garrot. Ils affirment de déplacement vers le Bas-Pays que tôt le 
de plus leur convlctlon que les plus beaux tau- matin au moment du rut. Dans ce Haut-Pays 
reaux ne dépassent guère 1,20 m. ils trouvent aisément refuge dans les massifs 

Les sujets numérotés 12. 20 et 30 mesurent de joncs où ils passent complètement inaper- 
respectivement 107, 103 et 115 cm au garrot. I sus. 
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En conséquence, le bétail d’Amsterdam est , Certains sujets atteignent et dépassent les 800 kg, 
caractérisé par sa petite taille surtout chez les S’intercalant entre ces bandes, sur le versani 
femelles. Sans doute en portle descendant du Nord et Est on trouve des iroupeoux de même 
bétail réunionnais, il o hérité de celwc une 1 Importance nous constitués d’une majorité de 
grande vuété ethnique. Cependant, préservé femelles et de veaux. On n’observe pourtant pas 
par un isolement d’un siècle de toute Introduction de très jeunes animaux et tous les mdwdus sont 
nouvelle, II ne présente pas le même degré musclés et en excellente santé. Dans ces troupes, 
d’hétérogénéité que celui qui est observé sur le plus souvent mêlées aux mâles, on irouve 
l’île de la Réunion actuellement. (CORI. 1965). 

1 
fréquemment de vieIlles femelles stériles en 
excellent état. Le Haut-Pays, secteur Driviléaié de 

BIOLOGIE DU TROUPEAU 

1) Répartition des animaux sur l’île. 

Les bovins occupent 2 secteurs de l’île : le 
Bas-Pays et le Haut-Pays. 

- Le Bas-Pays : Les troupes sont importantes 
et groupent 30 à 100 individus. On observe une 
proportion d’un mâle pour deux femelles. Les 
mâles, jeunes le plus souvent, accompagnent des 
femelles maigres souvent étiques. Dans ces trou- 
pes s’observent de nombreux jeunes animaux 
âgés de rnans d’un an et présentant un état 
d’entretlen bien supérieur 0 celui des vaches plus 
âgées. Ce fait s’explique fort aisémeni : bien que 
se nourrissant d’herbe, ces animaux continuent à 
téter leur mère jusqu’à ce que la gestation 
suivante de la femelle entraîne le tarlss<ment. 
Rares sont les solitaires aussi bien mâles que 
femelles. II s’agit plus d’animaux attardés après 
le passage d’une troupe que de sujets solitaires 
menant une existence au’ronome. Ils rejoigneni /a 
collectivité après un laps de temps assez bref 
consacré à se reposer, ruminer ou paître. De 
très nombreux ossements jalonnent les plstes des 
troupeaux. Le Bas-Pays, secteur relativement 
aride, est le lieu de refuge d’une population 
étique, malingre, présentant un état de faiblesse 
physique notoire. On estime 0 600 environ le 
nombre d’individus vivant dans ce secteur. 

- Le Haut-Pays : La population n’a pas une 
répartltion aussi uniforme que dans le secteur 
précédent. Le versant Ouest, le secteur des deux 
Vénus, la zone des cratères effondrés, celle du 
Cyclope et la région d’El Cana, sont les l’eux de 
séjour permanent de taureaux. Ils y  vivent rare- 
ment en solitaire mais en groupe de 5 à 30 têtes. 
Ces ammaux de très belle taille et d’un excellent 
état d’entretien, se déplacent assez peu. Les 
régions qu’ils occupent sont humides, l’eau y  est 
abondante et la végétation très verdoyante. 

l’île, est habité par les animaux les’ plus ;igou- 
reux qui refoulent vers le Bas-Pays plus sec, 
surpâturé, les sujets les plus faibles : jeunes 
animaux, jeunes taureaux encore inaptes à 
défendre leur aire de pâture. vaches planes, 
femelles suit& animaux malades... Les mâles 
de cette région se déplacent en direction du Bas- 
Pays en période de reproduction. Ils passent la 
première partie de la journée dans ce secteur ei 
regagnent leur habltat coutumier en fin d’après- 
midi. La population du Haut-Pays groupe 500 
sujets environ. 

- Le Plateau Supérieur : Dans cette région 
de iourbière, les bovins éprouvent de grandes 
difficultés à se déplacer. La densité de ces 
animaux y  est très faible et les bêtes sont 
solitaires ou par groupes de 2 ou 3. La popu- 
lation totale de ce secteur ne doit pas excéder 
une trentaine d’individus. Peut-être s’agit-il sim- 
plement de sujets du Haut-Pays en troni,t dans 
ce secteur. 

La population totale bovine de l’île s’élève 
donc à 1.100 têtes environ avec un équilibredes 
sexes voisln de 1. En 1931, AUBERT DE LA RUE 
estimait le troupeau à 1.500 têtes. Près de 20 ans 
plus tard, RABOT l’estime à 2.000 ou 3.000. 
trouvant une prédominance très marquée des 
taureaux à raison de 8 mâles pour 2 femelles. 
En 1952, FIASSON et DIALILO considèrent ces 
voleurs comme exactes. L’importance du cheptel 
aumt donc diminué en même temps que se 
réajustait I’équillbre des sexes. En fait, II nous 
semble que l’estimation de 1949 est certainement 
optlmlste sur la valeur globale du troupeau. 
La population devait au plus atteindre 1.500 bo- 
vins. Ces surestimations s’expliquent assez 
aisément. La majorité de ceux qui ont observé ce 
troupeau. ne l’ont fait qu’au cours de séjours 
relativement brefs. Bon nombre d’entre eux 
n’ont guère prospecté I’intérleur de l’île faute de 
temps. 
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L’extropolatlon des valeurs de comptage à 
vue à des secteurs pratiquement déserts tels que 
les tourbières du Plateau Supérieur conduit 
effectivement à ces chiffres. 

Pourtant en 1953 NICOLAS. sur un cheptel 
aussi important, ne trouve plus que 800 sujets, 
nombre avancé en accord avec le Docteur 
PRUCHE, médecin de la station cette année-là. 
L’auteur donne d’ailleurs une expllcatlon fort 
simple à cette brutale diminution du cheptel qui 
ne doit r,en à l’épizootie en cours à cette époque. 
La porsmn de la chasse était l’unique responsa- 
ble de la nette raréfaction des ammoux. C&al- 
ne5 personnes «tiraient » sons discernement tau- 
reaux et vaches, jeunes et weux, pour l’unique 

contenus stomacaux tout ou long de l’année 
Cependant, de nombreuses observations foltes 
sur le terraln. pr&sent le type de plantesconsom- 
mees. Les espèces varient en fonction de I’éco- 
!yp’ du bovin. 

Dons le Bar Pays, les pâtures sont essentielle- 
ment constituées par des graminées : Jrlsetum 
msulore, Spartrno orundinacea, Agrasils albo, 
Pas “0Y0ro. 

Dans le Haut Pays, brwcoup plus humide, les 
cyperacees domlnent la flore alimentaIre : 
Scrrpus oucklondicus, Scirpus nodosus, Lhcinro 
brewcoulis, Uncuua compxto. Les régimes ~II- 
mentaires n’ont pourtant pas un caractère ou551 
tranché. Les graminées poussent en effet en 

satisfaction d’afficher un nombre impression- abondance dans le Haut Pays. entre les touffes de 
riant de bêtes abatiues à la fin de la journée. Le cyp+acées. Les jeunes pousse5 d’Unclnia sonf 
chiffre de 50 têtes en une après-mldl est même consommées. Cette espèce d’abord IlmItée aux 
avancé par l’auteur. Heureusement de sévères secteurs les plus élevés de l’île, envahit progres- 
mesures ont interdit de telles protIques dan- sivement les pâtures. Elle forme d’épais masslis 
gereuses pour I’ovemr du troupeau. En par+,- atteignant plus de 1,50 m de hauteur, dans les- 
culier l’abattage des vaches o cessé, la consom- ’ quels s’abritent les animaux qui les utilisent 
matlon locale n’utlllsant plus que les corcosses comme crèches. 
de taureaux. Ainsi la population o pu atteln- ’ L’extension de l’espèce est une conséquence 
dre le chiffre de 1.100 têtes que nous avon- du sut-pâturage et de la surpopulation de l’île. Il 
$O”S. en résulte la destruction de la flore des pâtures ou 

Cette estImaiion est confirmée par les observa. i profit d’une espèce plus résistante. Le cheptel 
tiens du Docteur GARCIA, médecin de la 18~ mis- consomme OUSSI volontiers, quand II les trouve, 
SiOn sur l’île, qui o observé et compté fréquem- les plantes alimentaires IntroduItes par HEURTIN 
ment les bandes, les petites troupes, les Individus lors de son essai d’installation, et retournées 
isolés et a parcouru la m31orlté des sites de depurs à l’état sauvage. A!n51 le persil, Carum 
l’île. pefrostl~num, le céleri Aprum groveolens, le chou 

Le rétablissement de l’équilibre num0riquedes Brûssrca oler~eo. le navet Bross~~a rapa, 10 carotte 

sexes ne parait ~35 plus difticile à expliquer II D3ucus carota, le pissenlit Taraxocum offlcinole, 

sui-4 environ 180 sule+ sur les 503 qui nolssent servent d’appoint occasionnel ou régime. Un 
chaque année. Le sex-rotlo est de 2 0” pour Trlfolum sp. ne pot-ait guère uflllsé. Du roy- 

1 p (GARCIA). 11 survlt donc 120 toureaux et grcss, lofium perennc, semé CI~ cours de l’année 
60 vaches. Or pour les besolns de la consornnz- 1967 ron loin de la base en un polni fréquenté 
tlon locale, 60 bovins enwron sont abzttus choque par les ~>VI~S fut négligé pzndant la première 
année et ces abattages ne con:ernent que les phase de so végétation pu15 ensuit: consommé 

mâles adultes. Cette opération revient à éqglli- allegrement. Les bovins ne tlrent pis par+, des 
brer les chiffres de la populoi~on des sexes en fougères obxdîntes dans les coulées de love et 
donnant un rapport voIsIn de 1, ce qui est observé P zrolssent négliger la seule espèce arbustive 

à l’heure actuelle. Aln51 la présence de l’homme ~nsulo~re, Phyhco nrtldo (Dr GARCIA rn I~fierrs). 
S”T l’île o un effet régulateur sur la composlilo” ! ) Cet Inventûlre bromotologlque est limité, nous 

du troupeau. ! I’avox dit, par le manqued’analyser de contenus 
stomacaux de b3vlns. rn315 aussi par Io mécon- 

2) Alimentation naissance d’ul grand nombre d’espèces bota- 
niques de I’ile d’Amstsrdom. Seule une étude 

Le régime allmeniaire du cheptel est Impxslble : approfondie permettra d’augmenter nos connais- 
à établir faute d’examens systémotlques de m1ces sur ce SuJet. 
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Photo 1. - Pâ,ure du Bas Pays. 

Photo 2. -P~%ure du Haut Pays. Secteur des joncs 
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Phaio 3. - Coulée de lave don, le plafond es1 effondré. 
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3) Reproduction. 1 Toutes les gestatfons un peu avancées doivent se 

La majorité des vêlages c1 heu durant le prin- 
temps ausiral et le début de l’été (fig. 2). Cepen- 
dant de leunes animaux soni observés pendant 
une bonne partie de l’année. On n’en trouve 
guère pourtant durant les mois d’avril, mai, juin 
et juillet. La reprise se produit en aoûi et les 
naissances sont le plus nombreuses en novembre. 
Les génisses sont sa~lhes dès I’appariiion des 
chaleurs ei le sont de même Immédiatement après 
le vêlage, lors de leur réapparition. L’observa- 
tlon fréquente d’une vache accompagnée de 
2 veaux dont l’un a 1 ou 2 mois ei l’autre esi 
âgé de 10 à 12 mois, confirme ce point de vue. Il 
est cependant rare d’observer de très ,eunes 
animaux pendant l’été. Il faut rattacher ce fait 0 
la sécheresse régnant sur le Bas Pays, brûlant le 
pâturage. entraînant sans doute une baisse de 
la production laciée cher les femelles et la mort 
des jeunes animaux non sevrés. Cette action 
climatique explique aussi sans doute qu’il n’y 
ait peu ou pas de ncussances d’avril 0 iuillei. 

trouver interrompues et les vaches doivent wor- 
ter à cette époque. 

En 1953, NICOLAS, signale un étalement 0 
peu près régulier sur toute l’année. A la même 
époque, le nombre de bovins, réduit à 800 sujets 
diminuait considérablement le surpâturage et 
les femelles mieux nourries réslstalent mieux 
aux effets du climat. 

4) PathDlsgk 

Une entérite profuse est fréquemment observée 
cher les vaches adultes pendant l’hiver austral. 
Les taureaux ne paraIsseni pas aiteInts par I’affec- 
tien. L’ammal malade présenie un amoigrisse- 
ment prononcé. Le veau non sevré meurt le plus 
souvent. Dans les cas les plus graves, mais ils 
soni rares, l’animal devenu très maigre, très 
faible, dans un état de grande misère physiolo- 
glque. succombe 0 l’affectlon. Autrement, le 
su@ se rétabht leniemeni ei retrouve, après une 
période d’isolemeni Imposée par son mcapaclté à 

J’F M’A ‘M ‘J’ 
* 

J A S 0 N D mois 

Nombre de naissances 40<N <45 

fig.2 Variations annuelles de la courbe des vêlages 
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se déplacer aisément, son activité dans la troupe Depuis 1953 aucune autre analyse bacténenne 
A I’autopse des sujets morts on n’observe ’ du tube dlgestif n’a été effectuée et 0 n’est guère 

jamais de lésons viscérales macroscopiquement possible de précw quel agent pathogène est 
décelables autres qu’Intestinales (Dr GARCIA responsable des poussées éplrootlques d’enté- 
,n l~tfer~s). En 1952 FIASSON & DIALLO observent rite observées chaque année. Peut-être Escheil- 
des signes analogues, nus manifestant une chia coli a-t-il retrouvé un état saprophyte dans 
affection beaucoup plus algue, frappant essent!& le milieu Intestinal ! Peut-être se développe-t-l1 à 
lement les vaches mois au les taureaux et se I’occas~on d’une actlwté particulière du bacille de 
terminant par la mort des sulets malades. La ~ JOHNE ne constituant alors qu’une affectlon 
morbidité et la gravité de I’attante est telle que 1 secondaire à I’entérlte para-tuberculeuse ? 
ces auteurs ont la possibilité d’observer de vérl- En 1952 FIASSON & DIALLO devant l’extrême 
tables charniers. L’ensemble des signes cliniques gravIté de l’affectlon préconisalent une prophy. 
les a conduits à un diagnostic ultérieurement ~ loxle sam+aire avec destruc+ion des cadavres e+ 
confirmé par l’inoculation d’un broyai de troltement des mores et points d’eau par du 
ganglions a’animaux malades à des lapins. sulfate de cuivre pour faire disparaître le bacille 

II s’agissalt d’une entérlte paratuberculeuse de JOHNE. Un tel traitement pratiqué rigoureu- 
des bowdés. appelée maladie de JOHNE-FRO- sement aurait peut-être permis une éradication 
THINGAM. L’affectlon, qui n’avait jamais été ~ de l’affectlon avant contomlnation complète du 
signalée auparavant, a sans doute éié mtroduk ) cheptel. La fable morbidité actuelle dlmlnue 
sur l’île en 1951, en même temps qu’un troupeau considérablement l’intérêt de ces pratiques 
de moutons, porteurs possibles du germe. Ces d’autant que tous les su]ets de l’île sont désor- 
moutons ont d’ailleurs disparu à l’heureactuelle. mais porteurs du germe. 
En 1953, NICOLAS envoyé en mission pour pro- En dehors de cette affection, on trouve d’autres 
céder 0 une étude approfondie de I’éplrootie causes de mortollté : 
décrite l’année prédédente par FIASSON & - l’abattage en vue de la boucherie pour 
DIALLO, ne retrouva pas Mycobacterrum paro- I’allmentation de la base. d’une soixantaine de 
iuberculosis parmi les prélèvements qu’il effectua. taureaux par an. 
Par contre il décrit un germe infectieux &~SI- - la mort occIdentelle à la suite de chute 
que, très abondant dons ses prél&vements et 
l’identifie à Escherichia CO~I, hôte commun du 

dans les grottes et les coulées de lave. 

tube dlgestif des bovins. Selon l’auteur, cette - les accidents de parturition et l’épuisement 

bactérie a dû acquérir une wrulence partlcu- des femelles après plusieurs gestations dans de 

lière par passage succewf sur les sujets. Le mauvaises condltlons alimentaires et chmati- 

mauvais état général du troupeau o faclhté sans ques. 

aucun doute la propagation de l’affection, les - le décès de veaux naissant en pérlode de 

animaux affaiblis et mal notrr~s résistant mal cyclone ou de tempête. Ce facteur est très ~mpor- 

à une attaque par un germe assez peu wrulent ! tant et entraîne la perte de nombreux sujets. En 

dans la pratique courante. NICOLAS signale novembre 1967 en 36 heures de mauvais temps 

qu’au cours des autopsies pratlquées. il n’a (tempêtes, pluies. brusques chutes thermiques). 

jamais eu I’occas~on d’observer la présence de six vaches pleines mirent bas à proximité de la 

parasites stomacaux. hépatiques. Intestinaux, ni base Un seul veau survécut (Dr GARCIA ,n 

même pulmonaires. I~fler~s) La tempète a pour effet d’accélérer le 

Quoi qu’il en nt, II est vraisemblable que déclenchement du port. Les conditions météorolo- 

c’est un de ces germes qu, est en cause à l’heure g,qves très mauwuses rendent Insuffisants tous 

actuelle. Cependant leur virulence s’est atténuée les abrIs dans les ,oncs trouvés par les femelles. 

en même temps que surviwxnt des lignées bow Les veaux trop peu protégés meurent de froid. 

ries plus résistantes. Ainsi s’explique l’allure endé- - enfin ces bowns sans carnc~ss~ers préda- 
mique des entérItes avec de petltes poussées épi- i teurs pour éliminer les plus faibles, meurent 
démiques nettes lorsque le bétail souffre : séche- aussi de we~llesse ou d’ipvisement. Des su]& 
resse, olloltement, brusques varlatlons thermi- que nous avons observés, le plus vieux taureau 
ques et météorologiques. 1 étalt âgé de 11 ans. On peut estimer que de plus 
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vieux Individus existent SUT l’île, mais à notre ou perdent leur veau à la suite du tarissement du 
avis 11s ne dolvent guère dépasser les 15 ans. lait. Enfin les dlfférentes causes évoquées de 
En effet, ces vieux animaux sans doute refoulés mortalité Infantile Ilmitent à 150 environ le 
en dehors du secteur orlwléaié au’esl le Haut nombre de )eunes animaux dépassant le cap 

de l’année. Pays, ne doivent guèri torde; à succomber en 
des régions plus arides. - Les co~ccasrs obtenues sont relatwement 

petltes et de médiocre valeur marchande. Les 
sujets abattus pour les besoins de la station sont 
toujours des taureaux, dont le poids moyen est 
de 450 lkg. Une découpe rationnelle de la car- 
casse permet de récupérer un peu plus de 210 kg 
deviandesoit un rendement inférieur à 50 p. 100. 
Cette viande très dense, très rouge n’est guère 
infiltrée de graisse et peut être classée en 2e 
qualité. 

Des deux vaches que nous cwons approchées. 
l’une avat 15 ans. Depuis 3 ans elle ne survwait 
que grâce à la proteciion fournie par le person- 
nel de la base : fourrage en période de disette, 
abri ou moment du vêlage... En fait, l’âge atteint 
est sans doute un record pour l’île. Seules peut- 
être de vieilles femelles stériles ont une telle 
longévité. En conclusion 11ous pouvons estlmer 
qu’un mâle et une femelle peuvent vivre aisément 
respectivement jusqu’à 10 et 11 ans, dans ce 
milieu sauvage. 

ÉCONOMIE ET DEVENIR DU TROUPEAU 

1) Caractéristiques économiques. 

L’étude du cheptel taurin en liberté SUT l’île 
permet de dégager quelques traits dominants. 

- la population bovine est de 1.100 têtes 
environ. Une telle troupe est trop importante 
pour la surface de pâturage estimée à 2.000 hec- 
tares (FIASSON et DIALLO). Ce pâturage SUT~- 
ploité, surtout dans le Bas Pays, est très pawre et, 
partout où l’humidité est suffisante, il est envahi 
par les ,oncs. Le sol épuisé. d’origine détritique. 
encombré par d’énormes blocs de ponce et de 
basalte poreux n’a qu’une très faible productivité 
qui permettrait tout juste dans le Bas Pays 
I’exploitatmn d’un bovin ZUT 3 ha. Cependant 
dans ce secteur une densité d’une bête à I’heciare 
est d’observation courante. 

- Les mâles forment près de la moitié du 
cheptel. Ils sont cantonnés dans les secteurs 
privilégiés de l’île et ne permettent pas l’accès de 
ces lieux au cheptel plus faible du Bas Pays. II 
résulte de cette situation I’wstence d’une troupe 
en excellent état et d’une autre maigre et qui 
n’aurait que peu d’intér?t si justement elle n’était 
formée par la majorité des femelles. Ce déséqui- 
libre est accentué par la présence dans les 
troupeaux du Haut Pays de vieilles femelles sié- 
riles en bonne santé, mois sans aucun iniérêtéco- 
mique. Les femelles plus jeunes, salIlle précoce- 
ment, s’affalbllssent rapldement. Elles sont alors 
plus sensibles à l’affection de JOHNE, avortent 

A ces éléments négatifs on peut pourtant oppo- 
ser des caractères plus encourageants. 

- la population locale, régulée par la pré- 
sence de la station météorologique, a retrouvé 
un équilibre des axes plus favorable. La popula- 
tion Ilmitée dans son extension, est stabilisée 0 
1,100 individus depuis longtemps. 

- l’entérite observée, après une phase épi- 
démique algvë, n’a plus qu’une virulence atté- 
nuée. Elle ne peut plus être la cause d’une dimi- 
nutlon Importante du nombre de bêtes. 

- l’examen attentif de 66 taureaux abattus 
dans le courant de 1967 montre l’absence totale 
de parasitisme (GARCIA). En particulier, jamais 
de lésions pulmonaires vermineuses, de lésions 
hépatiques de fasciolose ou de dicrocoeliose, 
jamais la présence d’helminthes dans les réser- 
voirs gastrlquei et le conduit Intestinal n’ont éié 
constatées. II convIendra bien sûr de sysiémati- 
ser ces examens et de les contrôler soigneuse- 
ment. Mais ce fait très favorable permet d’enviso- 
ger l’avenir du troupeau en évitant les longues 
éradications parasitaires qui s’avéreraient très 
dlfficlles à mener dans ce milieu. 

2) Améliorations éventuelles du cheptel. 

L’améhoration du troupeau doit s’envisager 
par une double intervention : une action SUT les 
individus et une action SUT /es caractérlstlques du 
pâturage. 

- Interveniion 5w le troupeau : 
L’acte essentlel et fondamental doit être l’abai- 

iage systématique d’une partie du cheptel. 
Dans une première phase on doit éliminer les 
femelles stériles, les animaux physiquement dans 
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un grand état de fafblesse. les bêtes monifeste- 
ment malades, les sujets mal conformé5 et une 
grande partie des taureaux. Le nombre des 
taureaux sera réduit de telle sorte qu’il n’y ait ~ 
pas plus d’un mâle pour 30femelles. Pour tous les 
animaux conservés et les taureaux en particulier. 
on ne devra conserver que les plus beaux. 
conformes à un standard préalablement défÏ”i. 
Ainsi peut-on espérer obtenir un jour et a55ez 
rapidement un cheptel homogene et qui restera 
parfaitement adapté ou blotope de l’île 

L’observation contInue sur plusieurs années 
de l’évolution du troupeau, l’élimination systé- 
matique des anomaux malingres ou “on confor- 
mes aux “ormes établies, la limitation de la 
population à 600 têtes pour l’ensemble de l’île, 
i’éiabl~ssement d’un âge’lfmite pour les géniteurs 
doit conduire à une stabilisation des caractères 
plastiques, à un niveau autorisant une exploita- 
tion économique rentable. L’isolement géogra- 
phique de l’Île n’autorise l’exploitation du chep- 
tel que dans un seul but : la production de viande. 
En conséquence le choix des anomaux à conser- 
ver comme géniteurs doit se porter sur des 
sujets à conformation bouchère Intéressante. 

S~m~ltonément la luttecontre les~oncs dat être 
entreprIse. La d~m~nut~o” du surpâturage et du 
piétinement aura pour effet de ralentir I’exten- 
sion de cette espèce. La récupération des pâtures 
perdues ne peut se faire qu’en détruisant les 
massifs. On doit rejeter la destruction par le feu 
extrêmement dangereuse pourtous les végétaux. 

La tourbe qui constltue le sol d’une grande 
partle de l’île entretient très longtemps les foyers 
allumés. L’irrégularité du terrain ne permet pas 
une destruction mécanique. Des essais d’épan- 
dage de cianamide calaque devraient être 
tentés. En plus de 50” effet destructeur sur les 
)O”C~, ce produit aurait l’avantage d’apporter à 
un sol qui en a besoin Azote et Calcium. 

Le troupeau est bien adapté ou milieu et, mise 
à part l’entérite régulièrement observée, il se 
trouve dans un état sanitaire exceptionnelle- 
ment bon. C’est pourquoi nous pensons qu’il ne 
faut pas introduire de sujets présentant de meil- 
leures caractéristiques ethnique5 pour améliorer 
le cheptel local. En effet, quelle que soit la sévé- 
rlté de la quarantaine exercée avant introduc- 
tion sur l’île, on ne pourra jamais être sûr d’avoir 
un animal “on seulement parfaltement 5o1”. 
mais aussi indemne de contact antérieur avec des 
sujets malades, et no” porteur de germes patho- 
gènes qui, sur le troupeau. risquerait de prendre 

L’existence de l’entérite paratuberculeuse à 
l’état endémique implique des mesures prophy- 
lactiques 51mples qui permettront d’éviter la 
recontamination des animaux surtout en été. II 
s’agit de détruire le bacille de JOHNE dans les 
eaux de bolsson uthées par les bovins. II faut 
pour cela osso~r~r les points d’eau au moyen de 
sulfate de cuivre ou de sulfate de fer à la dose de 
5 g par htre. L’action sur le bacille de JOHNE esi 
complément& par une action bienfaisante sur 
les malades. Ce mode d’intervention, préconisé 
par FIASSON et DIALLO en 1953, reste le plus 
simple à mettre en ceuvre mais n’éliminera pas 
le germe pathogène malencontreusement intro- 

une extension considérable VOIT~ Incontr6lable. ! duit dans un mil;eu s4in, 
L’exemple de l’entérite actuelle n’est pasà renou- ~ 
veler. II serait fâcheux sur ce territoire indemne, 
d’introduire malencontreusement des affections 

3) Économie de I’améliorafion du troupeau. 

devra amender le sol et semer une ou plusieurs 
espèce5 fourragères de bonne qualité bromato- 
logique et susceptibles de bien s’adapter aux 
conditions locales. Le succès de l’introduction de 
Lolwm perenne et 50” acceptaflon par les bovins 
augure bien du développement de cette espèce. 
II existe à l’heure actuelle une gomme de végé- 
taux d’origine européenne, africaine ou malga- 
che permeltant un choix aisé. 

sévissant en Europe ou en Afrique. Dans leur état actuel, les pâturage5 ne peuvent 
- Intervention sur le pâturage : pas alimenter convenablement et sons danger 

Le problème de surpâturage étant partielle- pour leur devenir plus de 600 bovins. l’abattage 

ment résolu par l’abattage d’une partle du des 500 iêtes excédentalres. choisies suivant 
troupeau, il faut définir les caracterlstiques les critères proposé5 plus haut, est mdlspen- 
agrostologiques et pédologlques des prairies. sable. Les corcosses obtenues ne produiront 

Ces deux points définis, compte fenu des condl- guère plus de 150 kg de vlande en moyenne par 
tiens météorologiques etdes mlcrocllmats qu’elles su,ets, 5o,t 75.CEO kg au total. Cette productlon, 

déterminent, pour reconstituer les pâtures, o” 1 provenant en grande port de taureaux d’âge 
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relativement avancé, de vaches maigres ou en 1 mière année ne s’en trouve pas moins grevé 
mauvafse santé. ne présente qu’un intérêt médio- lourdement. 
,cre pour an marché évolué. Seul un marché peu ~ Si on adopte comme plan d’amélioration celui 
exigeant comme celu de la Réunion peut consti- 
tuer une voie intéressante pour l’écoulement 
des produits. Les importations en provenance de 
Madagascar y  sont de plus en plus !mportantes et 
il est probable qu’un apport de viande de l’île 
d’Amsterdam, y  sera bien accepté. 

Pourtant il n’est pas powble d’envisager 
dlrectement cette opération. La nature du ter- 
rain ne se prête pas à un rabattage permettant 
de regrouper et trier les on~maux. Le sélectlon- 
rieur doit se rendre sur les lieux de pôture en 
vélhicule tout terrain ou en hélicoptère et 
abattre au fusil les bovins choix PUIS le cadavre 
est transporté 0 la base et dépouillé. Un tel pro- 
tocole, irès lent, n’est pas envlsogeable dans le 
cadre d’une explatatlon économique. L’héllcop- 
tére même apr& dépouillement sommaire du 
sujet sur le terrain est trop onéreux. Quant à la 
piste, elle est réduite à la desserte des abords 
immédiats du camp. 

décrit précédemment, la population bovine 
limitée à 600 bovins pendant 5 ans fourmt 
100 ccrcasses par an soltl8.000 kg deviande pour 
une moyenne de 180 lkg par animal. L’améliora- 
tion de 30 kg prowent de la diminution du surpâ- 
turage dans le Bas Pays et la disparition de 
nombreux anomaux étiques trouvés lors du 
premier abattage. Simultanément doivent être 
entreprIs les travaux d’amélioration du pâtu- 
rage. 

II faut établir une vingtaine de kilomètres de 
pistes utilisables aisément par un engin gros 
parieur tou+ terrain, équipé d’un treuil et chargé 
du ironspori des sujets abattus. A la station, la 
préparabn de la viande exige la construction 
d’un portique de dépouillement couvert et d’une 
Installatron frigorifique permettant la réfrlgéra- 
+ion e+ le stockage des CCL~COS~~S. Ces travaux 
rmporiants d’infrastructure doivent être occom- 
plis dès lu première année mais restent acquis 
dons l’avenir. Plus tard hormis les frais de 

Ces travaux, compte tenu du terrain, ne sont 
certainement pas les plus simples à mettre en 
ceuvre. Quaqu’11 en soit on peut en espérer une 
amélioration quantltatlve et peut-être qualitative 
du régime alimentaire des bovins, ce qui devrait 
se traduire par des carcasses de meilleure qua- 
lité et plus lourdes dont le poids passerait pro- 
gressivement à 220 puis 250 kg de viande pro- 
dulie. Ace moment, sur un milieu enrichi par les 
travaux agrostolog~ques, on pourrait envisager 
d’augmenter la population de l’île tout en évitant 
le surpâturage. Pour une troupe de700sujets, on 
abattrolt 150 têtes qui fourniraient 35.000 kg 
de viande préparée ; pour 800 sujets on aurait 
38 à 40.000 kg. 

Dans les meilleures conditions, une popula- 
tlon de 100 têtes produirait au moins 50.000 kg 
de viande. Si les chiffres avancés se trouvaient 
conhnés par la mise en voleur du troupeau de 
l’île, ils justifieraient peut-être alors l’affrètement 
régulier chaque année d’un navire frigorifique 

,,,a,,-d’ceuvre, seuls les travaux d’entretlen du pour transporter la viande préparée jusqu’aux 
matérw sont a envisager. Le budget de la pre- marchés de la Réunion. 
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Problème de la commercialisation 
du bétail en Afrique * 

par M. LACROUTS 

Le commerce du bétail en Afnque a pour oajet, 1 leur vente dans les centres consommateurs. 
comme partout ailleurs, la prospeci~on des zones i mais le coractke partlculler et l’originalité de ces 
de production, l’acheminement des ammaux et ~ opératlons, sur le contfnent africain, sont liés 

ou contexte géographique et human du milieu 
* Cammunication ou le rémno~re ~nfernotional sur dans lequel elles se déroulent. 

I’&,de des zones de pâturages nalureir ,122 avr,, 1967. 
Repris de la publlcolion 524 de 1’ « ITC-UNESCO centre 

Nous décrirons donc rapidement les conditions 
for integraied surveyr b. &If+ Netherlonds. de la production afin d’appréhender et de 
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comprendre mieux les modalités exactes de ce viande les nombreuses populations des pays 
commerce. En effet, à l’occasion des nombreuses côtiers. 
,missions que nous avons effectuées, nous avons Un autre aswct de cet élevaae, influençant 
pu nous rendre compte combien d’idées absolu- 
ment aberrantes étaient propagks, soit par des 
iechniciens ou économistes, connaissant mol ces 
régions, soit même par les autorltés responsables 
de ces puys. Ces confusions sont parfols lourdes 
de conséquences, car elles conduiseni à proposer 
des solutions sans efficaciié, souvent dangereuses 
et toujours mal adaptées aux problèmes 0 résou- 
d re. 

Nous traiterons ICI du commerce du gros 
bétail dans l’Afrique de l’Ouest, entre d’une 
part la zone sohélienne groupant le Nord Séné- 
gal, la Mauritanie, le Mali, la Haute Volta, le 
Niger et le Tchad, et, d’autre part, les pays 
consommateurs comprenoni le Sud Sénégal, le 
Libéria, la Côte-d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria, 
la République Cenirafr!colne. Cette analyse s’ap- 
plique également à la commerclalisatlon entre 
le Nord et le Sud du Cameroun, ainsi qu’à Moda- 
gascor. entre les régions produrtrlces et les 
grandes ~~Iles. 

I< - LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
DE LA PRODUCTION 

Dans les régions de grand élevage, celui-ci 
esf partout de type exlenzifi les animaux sont des 
zébus appartenant à des pasteurs transhumants : 

Maures, Peuhls, et Bororos ou arabes. A Mada- 

dlreciemeni I’&onom~e du syskne, c’est. /a 
petite faille de l’unité de production, controlrement à 
ce que laisse supposer le terme classique d’éle- 
vage extensif, qui lui est appliqué, on rencontre 
fort peu de << grands propriétolres >>. Le Peuhl, le 
Maure, le chef Touareg, aux milliers d’animaux, 
doivent aujourd’hui être classés dans les person- 
nages de légende, même ~‘11s existeni, 11s ne sont 
plus représentatifs. La grande majorité des 
pasteurs ne possède guère plus de 40 à 80 têtes 
de bovins. Comptetenu de l’évolution des besans, 
du renchérissemeni des produits essentiels, ces 
éleveurs sont de plus en plus obligés de vendre 
,euner leurs animnux môies. Appliquée à des 
races fort peu précoces, cetiepolitique aboutit à la 
commercialisation et souvent à I’abaiiage d’ani- 
maux n’ayant pas ottelnt leur plein développe- 
ment. 

Evaluation de la production. 

La production d’un troupeau est fonction de 
l’effectif (le capital) et de sa productivité (taux 
d’exploltotlon), enfin son développement dépen- 
dra de l’évolution respectle de ces deux termes. 

Nous présentons dans le tableau No 1 une 
évaluation de I’lmportance du cheptel bovin en 
1966, dans les différents pays erwsogés. Nous 
distinguons les deux grands types d’animaux : les 
rébus de la zone sahélwnne, et les taurins trypa- 
notolérants des régions soudano-guineennes. 

goscar, quoique les éleveurs soient presque tous i De même, on peut c(assei- les pays en deux 

sédentarisés, les troupeaux sont également groupes avec d’une part les pays excédentaires 
~OU~IS 0 des déplacements d’amplitudes plus en viande bovine (appartenant à la zone sahé- 
faibles. Les transhumances sont une remarquable benne) et d’autre part les puys déficitatres. 
adaptation 0 un mrl~eu difficrie, elles permettent de Au total, I’Afrlque de l’Ouest possède un 
réaliser un équilibre, souvent instable, entre la cheptel bovin de 33 millions de têtes dont la 
sailsfaction de besoins en eau et en pâturages. 
leur mantien est indispensable 0 Jo SUIV~ et ou 

répartition est très inégale. La densité d’ommoux 

développement du froupeau bovrn dans le Sahel. 
par rapport à la population varie de façon 
énorme entre les extrêmes de 6 et de 250 têtes 

Cet élevage est particulièrement Important sur de bovins par cent habitants. Ces inégalités 
le plan humain, puisqu’il est souvent l’unrque explIqueront un volume d’échange de produits 
ressource des populations occupant ces zones les de l’élevage très Important et proportionnelle- 
plus septentrionales de l’Afrique tropicale, Sans ! ment peut-être supérieur à celui observé dans 
cette activité et ce mode de vie imposés par la les LO~~S économiques plus d&eloppées. 
conduite du cheptel, toute cette région serait Les pays excédentaires, exportateurs net, 
désertée par l’homme. Economiquement, l’acil- groupent 17.300.000 têtes pour 15.850.000 habl- 
vité pastorale joue un rôle essentiel puisque sa tonts, soit une densité moyenne de l’ordre de 
production esi vitale pour approvisionner en 1,lO têie par habitant. L’autre groupe de pays 
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TABLEAU NO 1 

Ed,ot,on du Chepte, bovrn (1) dons di~c+enls pop de ~‘Aiwue de l’Oues et 0 Madogarcor 

Pays , Chepk zébus Ctlep,e, Taur,ns; Total Nbred’habltonts ;;;y)$;n,: 

Mouritane*. 2.ooo.mo ; 2.000 000 800.000 210 
Sénegol . ..<..............., 1 100 000 -7w i 2200002 3.300.000 67 
Mali* _. _. _. 3.8OO.MM 5w 4.300.003 4.3oo.oca 100 
Haute volto*. 1.5oo.oM) 5W I 2.ccQ oct 4.510 000 44 
N!ger*....................! 4 000 000 4oooom 3 300.000 121 
Tchad* ! 5 000 cm 5OCOOCC 2.900.000 172 
C*+e d’ivoire _. _. _. 

I I 
310 ccc 35o.occ 4.000.000 9 

Ghana . . ..<<<.<....~ XYJom 5oo.ooo 7.800.000 6 
Togo . . . . . . . . . . . . . . .._._.~ - 180.0X 18OMx) 1 .wo.ooo 12 
Dahomey 4cQwo 4OO.CKQ 2.300.000 17 
N,gér,o 7.000 000 1WOoW 8.WO.ooO 45 000.000 18 
Cameroun 1.800coo 300.003 21cooK 3 700.003 57 
R.C.A. 440.000 10003 

;Ez 
1.4oo.cm 32 

Gambie - 220 ow 35o.oQo 63 
GuInée ..<<<.<... - 15M)cm 1 .xwxQ 3 3oo.cm 36 

Total Afrique Ouest _. 27.040.000 6.16O.ooO ~ 33 2oaooo 88.5OO.MM 37 

Modagascor 10 500.000 -1 10.500.000 - 5.800 000 181 
l 

* Pays eucédentoires, exportateurr net de Ma~i et de vlande. 
(1) Donnéer voiabler pour 1965-1966. 

possède un cheptel respectable de 15.900.000 Bien que cette méthode soit précise dans 50 
têtes, rna~s dont la densité par rapport à “ne conception, les résultats obtenus ne doivent être 
population de 71.200.000 habitants est 5 fois considérés que comme des ordres de grandeur. 
moins importante (22 têtes pour 100 habitants). car les rot-es données stotlstlques disponibles Sont~ 
Enfin. ce sont les pays où le niveau de vie est le souvent sujettes à caution et, par ailleurs, les 
plus élevé qui ont la plus faible densité bovine facteurs essentiels qui réglssent la dynamique du 
(Côte-d’lvore et Ghana). iroupea” sont parfois difficiles à cerner avec 

~ pr&sion et peuvent en outre varier a55ez cons+ 
Détermination des taux de production et d’exploi- ~ dérablemen+ dons le temps. 

totion. Dans le tableau n” 2. nous présentons quelques 
Ce problème est très complexe, cor le manque exemples de tauxde production et d’exploitation 

de données s”ftÏsank S”T la production et extraits a’études récentes. 
I’évolutlon du cheptel, oblige à l’aborder par le Les données obtenues à portlr des effectifs et des 
biais de la structure du troupeau. C’est ce que taux de production sont complétées par les 
nous avons tenté dans différentes études. Grâce à enquêtes menées sur la commercialisation et la 
des compositions de troupeaux observées et à consommot~on. On amve ainsi à donner par 
l’utilisation des divers facteurs essentlels (fécon- zone, pays ou région, des tableaux ressources -~ 
dité. précocité, mortallié naturelle aux dlffé- emplois. dont nous présentons ICI un exemple 
rents âges). fournis par les recherches zootech- relatif à l’ensemble du troupeau malien (tableau 
niques et véritÎés par Interrogatoires, nous essa- NO 3). Ces productions et utlllsatlons sont obte-~ 
yens de construire des structures par âge, vola- nues en nombre d’animaux, on peut facilement. 
bles pour des zones homogènes, et ensuite d’en grâce à I’ut~lmt~on de pads moyen, par catégo- 
déduire des taux plausibles de production. d’ex- rie. obtenir des données en tonnes de viande 
ploitation et d’évolution. carcmse. On peut également convertir I’ensem- 
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Types d’animaux 

Vaches de réfc’rme.. 
Vaches siértles.. 
Mâles adultes ._._ 
TourlIloni 

3 4 4.2 4.5 
z,2 
51 
1.2 

Génisses capitalisées _’ _ - 1 1,8 3 3,7 

Taux de production tofol. 11s i 13.2 15 16,7 

TABLEAU No 3 

Bilan - Ressources - Emplois de Ia production au Mali 

en 1964.1965 

9.1 

1 

10.1 

Mâles adultes _..,. 17OOW 28.000 15.000 2.550 185.000 30.550 
Vaches s+ér,ler 35.000 4.700 - ~ 35.000 4.700 
Vaches hori d’âge. ~ 18L.000 17 700 ~ 182.000 17.700 
Taurillonr 134.000 8 900 10.000 rao 144.000 9.600 

ToiaI des Ressourcer 5*1.000 19 300 25.000 3.250 546.000 62510 

(1) A pariir d’un chepiel total de 3.780 WO Zébur e+ 52O.OOOTaur1m 
l- - 

ble en valeur (niveau producteur, valeur inter- 

médiaire et valeur finale). 

Malgré ses Imprécisions ce tableau permet, 0 

notre aws, de tirer trois conclusions essentielles : 

1) Contrairement à ce que l’on 0 affirmé trop 

longtemps, le cheefel ofrrcain esf expkxié. il l’est 

même souvent de façon exceswe, surtout en ce 

qui concerne les jeunes animaux. Le taux d’ex- 

platation est faible, de l’ordre de 10 à 12 p, 100 

des effectifs et la part commercialisée l’est encore 

plus, car I’outoconsommation et I’approvision- 

nement des petits marchés ne provoquent aucun 

phénomène commercial notable. L’observateur 

non averti, voyant un cheptel numériquement 

important, Ignorant sa faible productivité et ne 

relevant, à première vue. qu’une commerclallsa- 

tien faible. peut conclure hâtivement à lathésau- 

risation ei à la non-exploitation du troupeau. 

Consommation 
intérieure 

Vambre TLX- 
de +ê+es nage 

39.000 6.330 
20.000 2.600 

182 000 17.700 
134 000 8.900 

375 000 35.130 

146.000 24.220 
15000 2100 

10.000 700 

171.000 27.020 
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2) La conversion des données numériques en II. - LES MODALITÉS 
données pondérales permet de constater que la DU COMMERCE DE BÉTAIL 
production de viande est encore plus faible que 
ce que les taux d’exploitation laissaient suppo- 1. Les achats. 
su. Cela tient à la faiblesse des poids moyens Les commerçants travaillant sur les grands 
enregistrés, partIculIèrement pour les jeunes 
animaux et les vaches hors d’âge. Nous estrmons 

cIruts de bétail sont en général de gros mar- 

que /a productivité de l’élevage africain. expumée 
rhands exportateurs, assez peu nombreux, mas 

en poids de wonde c~rcosse produite annuellement 
utlllsant tous plusieurs employés. 

par fête entretenue dans le troupeou esf de l’ordre 
Ce commerce est également exercé par des 

de 15 kg pour l’élevage du zébu et de 10 kg pour 
gens dont l’actlwté se Ilmite à I’approvisionne- 

l’élevage tomn, contre 60 d 80 kg pour les élevages 
ment de centres locaux et d’autres qui se spécla- 

bovms européens ou américains. 
Ilsent dons des circuits limités d’un point de 

Les principaux facteurs responsables de cette 
rassemblement à un marché de consommation. 

Le véritable marchand exportateur se déplace 
faible productlwté sont un médiocre taux de rarement lui-même pour effectuer les achats, il 
fécondité (60 à 66 p, IOO), une mortallié extrême- charge ses employés de le faire en leur fournis- 
ment élevée chez les animaux de moins de un an 
(30 à 40 p. 100 des naissances) et enfin le manque 

sant les fonds nécessaires. Cet acheteur engagera 
le personnel pour grouper et convoyer les ani- 

de précocité des roces locales (II faut cinq ans maux, il sera responsable jusqu’au stade terml- 
pour «finir» un animal de boucherie). nal de la bonne marche des opérations. 

3) Les animaux à vocation bouchère, ISZUS des Les achats peuvent s’effectuer sur des marchés 
élevages africains, servent soit à I’autoconsom- réguliers mais ww. très fréquemment, par une 
mation des populations rurales, soit à I’alimen- longue prospection dans les campements. Les 
tation du circuit intérieur (ravltolllement des éleveurs préfèreni souvent cette s0lut10n, cor Il8 
petits centres et des grandes villes), soit aux se trouvent alors en position de force face à 
exportations, qu’elles se fassent sous forme de l’acheteur. Nous avons pu constater, a” coui-s de 
bétail ou de viande. nos missions, qu’à de rares exceptions près les 

En prenant l’exemple du Mali, on peut Indi- palements aux éleveurs étaient folts ou comptant. 
quer que les ressources totales se partagent de la Compte tenu de la dispersion des élevages 
façon suivante : dans ioutes ces réglons. la durée des achats peut 

- part autoconsommée : être très longue. il faut parfols plus de deux mas 

28.270 tonnes, soit 45 p, 100 de la pro- pour rassembler cinquante têtes de bétail. 

duction 
2. Les transports. 

- part commercialisée sur le marché local : 
7.260 tonnes, soit 12 p. 100 de la produc- L’ochemmement 0 pieds. Une grande partle des 

tion déplacements d’animaux est encore effectuée à 

- part exportée : pwds, parfois sur de très grandes distances. 

27.020 tonnes, soit 43 p. 100 de la produc- Les troupeaux son+ composés de 20 à 100 têtes 

tion. de bov,ns selon les c,rcu,ts étudiés et parcourent 
des étapes ~ournal~+res de l’ordre de 25 à 30 km. 

SI l’autoconsommation est encore Importante. Les itinéraires SUIVIS sont tr&s précis, Immuables 
constatons qu’elle esi déjà Inférieure à la momé et bien connus des convoyeurs. Ils sont cholsls 
du disponible total. en foncrlon des faclhtés d’abreuvement et de 

II y  a seulement vingt ans l’autoconsommation pâturage et évitent dans la mesure du possible 
devait absorber 75 p. 100 de la production. les grandes zones de cultures. Les éléments des 
aujourd’hui le commerce porte sur 55 p. 100 des coûts de ce mode de déplacements comprennent 
animaux utlllsables et cette part augmente les taxes diverses prélevées par les autorités, le 
régulièrement. Nous estimons qu’en 1975 le salaire des bergers (souvent forfaltalre), auquel il 
circuit commercial intéressera 62 p. 100 de la convient d’ajouter une prime pour leur nourri- 
production totale du pays. turc et souvent le prix de leur voyage de retour. 
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Des dépenses supplémentaires peuvent inclure 
des redevances coutumières pour l’abreuvage du 
troupeau, le passage de bacs, le transit par 
certains marchés, ansi que les mdemnisations à 
payer à des ogrlculteurs en cas de dégâts aux 
cultures. 

Ce mode de transport est souvent accusé de 
provoquer des pertes numériques et pondérables 
Importantes, durant le parcours (l), II faut 
d’abord bien préciser que, pour de nombreux 
circuits, ces pertes sont mInimes et souvent 
Inexistantes, parfois même les animaux pren- 
nent du poids durant le trajet (c’est le cas en 
saison favorable, lorsque l’Itinéraire ne sort pas 
de la zone sahélo-soudamenne). Sur les parcours 
dlffciles (manque de pâturages, zones soudano- 
guinéennes, et forêts Infestées de glossines), les 
pertes peuvent être conséquentes, mais sur le 
~Ion économique elles ne doiveni être consrdérées 
que comme un des éléments du coût de ironsport ; 
elles correspondent, en fait, à l’énergie dépensée 
par l’animal pour se rendre d’un bout à l’autre de 
la chaîne de commercialIsailon. On ne peut les 
supprimer partiellement qu’en utilisant (lorsque 
cela est matériellement powble) des moyens de 
transport dont le coût dat être ajouté aux autres 
frais commerciaux. 

Economiquement, l’opération n’est acceptable 
que lorsque cette dépense n’est pas supérieure 
au PTIX des déplacements à pieds comprenant les 
pertes numériques et pondérables. En analysant 
la totalité des charges du circuit traditionnel, il 
est possible de calculer le coût «du transport à 
pieds » rapporté à la tonne de bétail vif-kilo- 
mètre. Selon les axes considérés le montant des 
dépenses monétaires est compris entre 2 et 
6 F. CFA la tonne, bétail wf/km ; si l’on ajoute la 
valeur des pertes on peut, dans certains cas 
défavorables, arriver à des coûts allant jusqu’à 
12 ou 14 F. CFA. Par contre. dans nombre de ca 
I’augmentatlon est limitée ‘à 1 ou 2 F. CFA la 
tonnelkm. 

Ce calcul théorique n’aurait pas grande signi- 
fication s’il ne trouvait confirmation dans les faalts. 
Or, nous cI”O”S pu constater, que partout où cela 
étolt possible, les marchands de bestiauxutihsent 

Ces exemples montrent bien que les marchands 
savent parfaitement utiliser au mieux les moyens 
de transports économiques. 

les transports cor cornions. L’utilIsailon du 
camion pour le transport du bétail est onéreuse. 
En effet, les bowns ne permettent pas d’assurer 

ICI boucherle europeenne, mals Lela perd so”Ye”, toute 
un chargement à pleine capacité des véhicules 

signification lorrqu’onse place dons le cadre de la bouche- classiques. Un camion de cinq tonnes de charge 
rie africaine +radi+ionnelle. utile ne peut guère transporter que huit gros 

les moyens de transports modernes mis à leur 
dIsposition lorsque les conditions du milieu sont 
tellement éprouvantes pour le cheptel que les 
pertes conduisent à estimer le coût du déplace- 
ment à pieds à plus de 12 F. CFA la tonne bétail 
vifikm, ou lorsque le moyen de transport de 
substitution est particulièrement bon marché. 

Enfin, parmi les avantages du convoyoge 0 
pieds, II ne faut pas oublier premièrement qu’il 
s’agit d’un transport « porte à porte », sans frais 
intermédiaires de chargement, déchargements, 
etc..., deuxièmement que c’est bien le seul 
moyen de transport qui «s’équilibre» tout seul 
en ne nécessitant aucun fret de retour. Ces 
éléments sont rarement pris en compte lorsqu’on 
essaye de comparer les qualités et les défauts des 
différents systèmes. 

les ironsports par voie Terrée. En Afrique de 
l’Ouest, les trajets ferrés : Ouagadougou-Bobo- 
dioulasso-Abidjan, Kane-Lagos, Nkongrambo- 
Douala, Yaoundé-Douala, et à Madagascar : 
Tananarive-Tamatave, Antsirabé-Tamatave, F(a- 
narantsoa-Manakara, sont largement utilisés 
pour le transport du bétail. 

Le prix de transport entre la Haute Volta et 
Abidjan est de l’ordre de 7 F. la tonne de bétail 
wfikm et l’on peut constater aujourd’hui que la 
grande majorité des bovins nécessaires à I’appro- 
visionnement de la capitale de la Côte-d’ivoire, 
y  arwe par cette voie, les outres étant acheminés 
par camons. 

A Madagascar, entre Tananarive et Tamotave, 
le prix du chemin de fer a étéaugmenté, portant 
la tonne bétail vif/km à plus de 11 F. CFA ; cela CI 
provoqué une balsse du trafic pour le bétail. On 
constate d’ailleurs sur cet axe que les animaux de 
boucherie, dont la valeur finale déwnd de leur 
embonpoint, sonttouJours achermnés par wagons, 
alors que les taurillons de travail destlnés aux 
paysans, dont le poids importe peu pour fixer 
leur valeur chez le fermier, sont convoyés à 
pieds. 
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bceufs ou dix petits, soit un poids maximum de 17 tonnes. ne correspond qu’à 5,6 F. CFA par 
2.8 tonnes. SI le tarif routier normal est de l’ordre tonneikm roulée, ce qui est très rnférreur ou coût 
par exemple de 10 F. CFA la tonne/km. cela Sel dii :rcnsport. 
correspondrait pour le chargement en bétail 0 Pour améliorer la rentabilité de ce5 transports 
appliquer ou moins 18 F. CFA par tonne bétail II faudra, lorsque les condltlons du milieu I’impo- 
vlf/km. seron:, envtsoger l’emplo de campons spécialisés, 

Même dans le cas de l’emploi d’un matériel adaptés ou transport des ammaux (les bétaillè- 
routier mieux adapté, seml-remorque de vaste res), qui, permettant une utllisatlon à pleine 
surface, camion châssis long avec remorque, le capacité de charge des véhicules, abolssent aussi 
coût reste très élevé, de l’ordre del2 à14 F. CFA sensiblement le coût du fret. 
la tonne, km bétoll vif. Aussi, dons les zone5 
favorables ou bétoll, même 5’11 existe un bon 
réseau routier, est-il at+économlque d’envisager 
la substitutlon du convoyage tradItIonne par le 
camionnage, ce dernier mode de iransport 
ayant un coût moyen ou moins trois fols plus 
élevé que les déplacements à pieds. 

3. La vente de5 animaux dons les centres de 
consommation. 

C’est à ce stade du commerce que se Vou”ent 
les problèmes les plus graves. 

Nous avons partout constaté que les bouchers 
n’achètent Jamais ou comptant les anomaux aux 
marchands de bestiaux et que ceux-ci sont obligés 
d’attendre plweurs semaines, VOIT~ plusieurs 
mas, pour entrer dans leurs fonds. 

Nous ne traiterons pas ICI du problème de la 
boucherie en Afrique, mois nous devons indi- 
quer que le plus grand désordre règne en ce domame. 

dans toutes les grondes villes. 

Cependant, dans certaines circonstances I’utlli- 
sotion des véhicule5 5e révèle possible : entre 
autre lorsque les transporteurs n’ont QUCUII fret de 
refour, sur des axes fréquentés par du bétail et 
traversant des région5 défavorables, on constate I 
que les camionneurs proposent des ew d’oche- 
minement inférieurs uu coût réel du fret. l 

C’est ce qui s’est passé ou Ghana, où les pertes / 
occasionnées par les déplacements sur pieds 
étaient considérables (elles pouvaient atteindre 
le quart du poids vifdu iroupeau), le réseau routier 
étant particulièrement dense, et les flux de trans- 
port déséquilibrés. les carmonneurs recherchaient 
du fief de retour même d bas prix. 

Les bouchers africains travaillent dons les 
cltés modernes, exactement dons les mêmes 
condltlons que dans les petlts villages ou 5~1r les 
marchés de brousse. 

Aujourd’hui on constate que la presque toto- 
lité des animaux destinés aux centres de consom- 
mation du Sud Ghana est achemInée par camion. 

Entre Fort Archambault (Tchad) et BonguI 
(République Centrafricaine) duront lu sason des 
pluies, les conditwx de déplacement 0 pieds sont 
extrêmement difficiles, amenant certains mar- 
chands à utiliser les transports routiers. llschar- 
gent des véhicules de 12 tonnes avec remorques .~ 

L’absence de structures professionnelles, la 
pléthore de commerçants Impécunieux, I’utillsa- 
tien d’équipements modernes ou anciens, avec 
des méthodes tradltionnelles souvent coûteuses, 
l’absence presque totale de moyens de stockage 
sous-froid, et la médiocrité des lieux de vente, 
conduisent à des gaspillages importants. Les 
dettes, les palabres. la lenteur des transactions 
et les pertes qu, découlent partout de cet état de 
folt. sont les travers les plus critlquobles de l’en- 
5emble du circuit commercial du bétail en Afri- 
que. Le coût du crédit consent1 por les marchands 

de 5 tonnes, en y  mettant 30 bceuts pour un prix aux bouchers, le5 dépenses supportées pendant 
global de 60.000 F. CFA. Cette dépense, pour une I’atterte par ces marchands, la lenteur de rota- 
distance de 634 km. correspond à un prix de tlon du capltal. provoquent des charges impor- 
10,5 F. CFA la tonne bétoll vif, transportée sur tontes et stériles. 
un kilomètre. Cette charge est acceptable en II iout ajouter que, le plus souvent, les achats de 
saison des pluies, mais durant la 5o15on sèche bétail sont effectués 5on5 que la qualité des ani- 
elle n’est plus concurrentielle avec le coût du maux Influe considérablement sur le choix des 
voyage à pieds et les marchands ne I’utlllsent bouchers et les prix qu’ils consentent. Fréquem- 
plus. ment même les onimoux sont vendus par lots 

Dons ce cas. le prix consent, por le transpor- ~ disparates. commerçants en bétail et bouchers se 
teur, dont le cormon o une capacité réelle de mettant d’accord sur un prix moyen par tête. 
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Ces habitudes sont directement hées aux 
conditions de ventes à crédit et à /a nécesslté 
pour le vendeur de placer aussi bien les beaux 
animaux que les mauvais. Par la méthode de 
vente par lois, il arrive ainsi à se débarrasser de 
bêtes quf, faute d’un cours différent parfaitement 
défini. netrouveraient pas preneursur le marché. 

Alors que sur des marchés parfaitement orga- 
nisés II n’est pas d’exemple que toutes les caté- 
gories de bétail, à des prix fort différents éwdem- 
ment, ne pulssent se vendre. 

4. Etude économique du commerce de bétail. 

Nous donnerons un exemple de déplacement à 
pieds dc bétail ou Cameroun, dc /a r6g1on d’éle- 
voge de I’Adomaoua vers Yaoundé. La distance 
parcourue est de l’ordre de 550 km, la durée du 
parcours est de l’ordre de 20 ,ouri. mais les 
délais d’attente à un poste de contrôle odminis- 
tratlf et dans la capitale, pour attendre les paie- 
ments, font que I’eFsemble des opérations, 
depuis l’achat jusqu’au retcur dans la zone 

Pour un troupeau 
Par +ê+e RemUq”es 

Por+es de dépenses 
de 40 tètes 

en “de”r p. 100 p 100 de la “o.leur finale 

1) Achat anima1400 kg d(t). _. _. 568 000 14.700 73.5 

Il) Taxer& marché, d’exportation, 
5anita~re et paienie du mar- 
chand ..<.......... 20.000 500 2.5 

III) Frm de Collede et de rassem- 
blemeni <. 4.000 100 0.5 1Zone de prospedion fade. 

IV) Frais d’acheminement : Le co0t du déplacement y 
Salaires de5 bowers 14.000 350 comprli les pertes -25, d’en”. 
Chefcon”oye”r 14.000 350 2900 F/CFA par ,ê+e Pour 
Nourriiure convoyeurs 15.000 375 un bcd omvant de Yaoun- 
Retour des convoyeurs.. 2.500 62 dé ou po,ds de 380 kg el 
Porsage bac, palabrer avecagri- ayant parcouru 550 km, IE 
CVlteLJrs <. <. 10.000 250 mùt du transport est d’en”. 

Atienie ou poste de contrôle.. 6 000 150 13 F/CFA 10 tonne;km. Sani 
~‘--~ compter les perles 10 dépen- 

Total des frais.. 
Perter iaiales 0.3 
Perter poids”115 p. 100.. _. 
Manque 0 gagner par ventes 

d’urgence ._._............_ 

Total des perles.. 

“) Fro,s généraux du marchand. 
“oyoge..................... 
Fra,s de sé,our Yaoundé. _, _, 
Frais flnanmri _. _, 

VI) %néflce du morchond.. _, <. 

VII) Valeur finale sur le morché, 
chffres arrondis 

61.500 
240 

40 000 

10600 

50.040 

4.000 
12.000 
16.000 

32.000 

40.000 

800.000 

1.537 
60 

1.000 

265 

1.325 

100 
300 
400 

*CO 

1.000 

20.000 

7.7 
seestde7F/CFhlatonne/km. 

66 

4 

5 

(1) Les onimoux pèsent400 kg ou départ et 380 kg à I’orriv-Se (hypothèse perte 5 p. 100) 
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d’élevage, demandent de deux 0 trois mois. délais 
qui seralent réduits de moitié SI le palement au 
comptant étalt effectué à Yaoundé. 

Le tableau No 4 donne le détall des dépenses à 
retenir pour le transport, lez hypothèses applt- 
quées pour les pertes sont pesslmlstes. afin de ne 
pas minimiser les charges. 

Pour permettre de comparer deux méthodes 
d’acheminement, nous présentons ou tableau 
No 5 les dépenses représentées par la commercia- 
lisation sur le même axe « Adamooua-Yaoundé » 
d’un troupeau de 10 têtes transporté par 
camions, Nous considérerons que les pertes 
sont nulles et les frais généraux du marchand plus 
faibles que dans le premier exemple. 

Malgré la suppression des pertes de poids et la 
réduction des frais généraux, le prix du bétail 
n’a pos été amélioré dans la zone de ronsom- 
mation. En effet, le prix du kilogramme vif de 
l’animal. transporté par carmon. est de 55.9 F. 

CFA et celui de l’animal venu 0 pied de 52,6 F. 
CFA. 

L’économ[e du système moderne réside dans la 
sauvegarde de 20 kg de poids vif par animal 
transport+ ; cette économie de subsionce noble est 
fort Importante ; elle ne permet cependant pas, 
comme certaux programmes d’amélorotlon le 
proposent, de payer maux le producteur ou d’abolz- 
ser le pr,x de la vlande dons le lieu de consomma- 
tmn. 

III. - LA DEMANDE 

L’autoconsommation rurale et la demande des 
petits centres et des marchés situés dans les zones 
d’élevagesont loin d’être négligeables et s’accrois- 
sent régulièrement. Cependant, nous avons 
constaté que la partie commercialisée devenait de 
plus en plus importante et augmentait plus 
rapidement que la production elle-même. 

Unit4 : F. CFA. 

e 
e 

e 
” 
i- 
it 
n 

- 
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1954.... 3.092 7.192 l 1 538 18.371 - 1955.... 3.915 E I 
1916.... 3.906 

pi; 

l 

::i;; 

19.531 
21 007 1 

1957.... 4.330 - 21,666 - 
195*.... 4 421 9.464 1.824 21 ,134 11 .OÏT 
1959.... 3.926 10,054 2.059 Ii% 23.345 11.892 
1960.... 4.115 9.970 2.490 2.096 

27781 
15,030 

1961.... 4.993 10.443 7 664 2.295 16.434 
1962.... 5 498 11.692 2.582 2 625 20,524 
1963.... 6 525 - 3,047 2,767 31 602 21.710 
1964.... a.095 - 3.263 3,263 35,520 27.197 
1965.... - 3 665 3.264 - - 

b”X an- 
,uel d’ar- 
roisse- 10,1 100 de p. 6.2 100 de p. a.2 100 de p. 11.4 100 de p. 6,s 100 de p. 16 100 de p 
,ent 1914 à 1964 1954 à 1962 1954 0 1965 1919 6 1965 1954 0 1964 

, 
1958 0 1964 

I 

La demande globale. élevé, ainsi qu’en témoigne le tableau sui- 

L~a demande des grandes ville5 et notamment “a”t ’ 
des capitales s’accroît en effet de façon considé- 
rable ainsi d’ailleurs sue la consommation TABLEA” NO 7 

globale des pays In5ufiisamment pourvus en 
bétai 1, 

Le tableau NO 6 donne quelques exemples de 
développement récent de l’approvisionnement 
en vlande (abattue localement ou importée) 
dans différentes capitales africaines et malgaches. 

On constate un développement spectaculaire de 
la consommation globale de ces ~~Iles, à un 

taux annuel moyen dépassant partout 6 p. 100 et 
parfols égal ou supérieur à 10 p. 100. Cette 
évolution très marquante dags les grande5 
capitales, se retrouve également dons lescentres 
de petite et moyenne importance. En Côte- 

d’ivoire, par exemple, les abattages des villes 
autres qu’Abidjan ont augmenté de 130 p. 100 en 

11 ans, soit à un taux moyen annuel proche de 

8 p. 100. 

La consommation individuelle. 

Le niveau de consommation Individuelle 
atteint dans les grandes villes est en général 

Pour toutes ces v,,,e3 ,a 
consommation devian- 
de et d’aba,r est rom- 
p,é+ée par “ne très 
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Contrairement à des opinions fréquentes, nus 
mal fondées, le niveau moyen des consommations 
indlviduelles urbaines. est réellement élevé dons 
la majorité des grandes capItales. Assort! d’une 
croissance démographique accélérée, ce facteur 
provoque la véritable explosion de la demande 
que nous avons constatée précédemment. 

Devant une telle situation, II paraît très impor- 
tant d’évaluer rapidement I’évolutlon prévlsible 
des besoins au cours des dix ou vingt prochaines 
années. C’esf ce que nous avons tenté dans 
dIfférentes études pour un certain nombre de 
pays ou de villes (tableau No 8). 

Sur le plan économique, il est nécessaire 
d’aborder le problème du prix de la viande au 
détail, dans les centres de consommation, et son 
incidence sur les prix payés au producteur. 

II faut swar que le seul prix de détail slgnifi- 
catif est celu de la viande vendue avec os sur les 
marchés africains, cor ou moms 90 p. 100 de la 
distrhilon esf réol& sous ceite forme. 

Les prix actuels au kg de viande avec os sont 
approxlmativement les suwonts pour quelques 
villes : Dakar de 150 à 190 F. CFA (selon la 
saison).Abidjan : 190 F. CFA- Bangui 110 0 
120 F. CFA. Ils sont relativement faibles et souvent 
ils n’ont pas swvi le rythme d’augmentation de 

TABLEAU No 8 nombreux prix de produits vivriers ou de biens 

Hypatherer d’é”o,“tion prévisible des besams de grande consommation. 
de cer,oines vdies ou de ceriarnr pays ofimins A Abidjan, par exemple, II y  CI stabillt& du prix 

Unités : tonner de viande et d’obals. ~ de la wande c,u détall entre 1961 et 1965, à 

Tanonome <. 1962 11.700 Lomé 1963 1.350 125.5001 

Dakar 1962 8.300 14.900 
Bany ._<... 1966 4.700 6.000 

I 

i 5 30( 

e.occ 1oca 

Bangui de 1954 à 1965. On constate d’o~lleurs 
que les hausses de prix suivent en général une 
periode de crise sur le marché du bétail : à un 
moment donné les autorltés qui partout maintien- 
nent des prix taxés assez serrés sont obligées, 
sous les pressions commerciales, de lâcher un 
peu les tarifs en vigueur. Le système n’est pas 
souple. d’abord à cause des perpétuelles discus- 
sions sur le marché du bétail et de l’ignorance de 
nombreux bouchers quant à leur prix de revient 
et à leurs marges. ensuIte parce que les prix 

faxés ne peuvent évoluer que par <<tranches de 
5 francs », du fait des habitudes monétaires et du 
manque de monnaie dlwsionnaire. 

Detelles prévisions sontévidemment hasardeu- Nous pouvons affirmer, pour l’avoir contrôlé 
ses et nous prions le lecteur de les considérer souvent, que les bouchers ne volent pas au poids, 
seulement comme des ordres de grandeur. Nous ce q41 serait une façon d’ajuster leur prix, mais 
n’avons volontairement jamais appliqué dans ces lorsque le marché leur est défavorable ils aug- 
calculs de données trop optimistes. mentent dans leurs ventes le pourcentage d’os. de 

Ces hypothèses, volontairement raisonnables, déchets ou d’abats. 
correspondent cependant à des accroissements de II nous semble, que, dans les années prochaInes 
4 p. 100 et plus. Or, dans les condltlons actuelles, compte tenu de la diversificatlon et du fort 
on ne peut guère envisager un taux d’améllora- accroissement de la demande, ces prix ne pour- 
tion de la production supérieur 0 deux ou iras ront pas rester aux nIveaux actuels. L’exemple 
pour ce”+ par a”, à condltlon d’éviter toute d’Accra est significatif, car pour dlverses difficul- 
exploitation anorchlque, comme nous l’avons tés économiques et monétaires, et du fait de la 
constaté par exemple pendant une certaine YIV~ concurrence de la Côte-d’ivoire. nous avons 
période en Adamaoua (Cameroun) ou à Mada- relevé en 1965 le prix de vente de la wande au 
gascar (en 1930 approximativement). détail le plus élevé : près de 400 F. CFA par kg 

Dons l’état actuel de “os connaissances, on avec os et abats. 
peut donc seulement remarquer qu’à très court Ce prix de la viande a une Incidence directe 
terme l’offre aura beaucoup de mal 0 suivre la sur la valeur offerte à l’éleveur par les mor- 
demande. chands. Notons tout d’abord que certains écono- 
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mistes faisant référence aux conditions euro- 
péennes considèrent que le prix payé aux éle- 
veurs sohéliens est particulièrement faible. 

II faut se garder d’un tel jugement car, 0 
notre avis, ces comparaisons n’ont pas grand 
sens. En effet, à partir de son capital bétail, 
I’actlwté essentielle du pasteur africain, et sur- 
tout malgache, consiste avant tout à prélever le 
disponible annuel «d’une production quasi- 
spontanée » ne faisant pratiquement aucune 
dépense intermédiaire (soins, nourriture, loge- 
ment, etc...). Comme pour tous les produits de 
cueillette, la valeur est avant tout fonction de 
l’offre et de la demande alors que pour un pro- 
duit élaboré le coût des facteurs de production 
et des matières premières en fixera le prix 
plancher. 

tien. 
Contrairement à d’outres produits agricoles 

africains, dont le placement est parfois difficile. 
la production animale est assurée de trouver un 
débouché en Afrique même et à un prix de plus en 
plus rémunérateur. 

Aussi pour le cheptel africain c’est la rIchesse, 
l’éloignement et les quantités nécessaires à 
1’ approvisionnement des marchés à servrr qui 
détermineront le niveau moyen des prix à la pro- 
ducilon. Pour cette raison, certains types d’anl- 
rncux sont nettement mieux payés que d’autres, 
non en fonction de leur qualité intrinsèque, mais 
uniquement en fonction de leur capacité d’attein- 
dre à pied, dans de bonnes condltlons, ceruns 
marchés éloignés. 

Dans les pays guinéens et soudano-guinéens, 
on doit tout mettre en ceuvre pour améliorer les 
élevages sédentaires de bovins irypano~tolé- 
rants et intégrer les animaux aux activités 
terriennes dons le cadre de la modernisation 
des techniques agricoles. Dans ces régions, la 
mise en place d’élevages de porcs, de petits 
ruminants et de VOICIII~S doit être poursuivie 
sans relâche pour accroitre le disponible en 
protéines aussi bien chez les ruraux que dans 
les villes. 

En Afrique de l’ouest. pour ces raisons, on 
relève des disparités considérables : par exem- 
ple, le même type d’animal d’exportation Y? 
paye environ 25 F. CFA le lkg vif dans l’Est du 
Tchad et 50 F. CFA au Sénégal ou u” Mali. 

Le premier sera revendu sur des marchés 
distants de 1.500 à 3.000 km (Bangui ou Lagos), 
alors que le second approvisionnera Dakar ou 
Abidjan, beaucoup moins éloignés et plus fwles 
d’accès 0 partir de la zone de production. 

L’élévation de la productivité du cheptel 
extensif sahéllen pose des problèmes extrême- 
ment complexes à résoudre : pathologie, pro- 
tection des jeunes, hydraulique pastorale et 
surtout évolution des méthodes d’élevage de ces 
populations transhumantes très difficiles 0 abor- 
der. 

Cependant, o,n peut aussi envisager d’amé- 
liorer la quantité de viande produite en essayant 
d’ajouter du poids aux animaux ISSUS de ces 
élevages extensifs par des techniques plus moder- 
nes. 

PERSPECTIVES ET CONCLUSIONS 

«La production doit être développée » 

Parmi les considérations d’ensemble que 
nous venons de présenter sur le commerce du 
bétail en Afrique de l’Ouest et à Madagascar, 
l’une d’entre elles a. croyons-nous, “ne ~mpor- 
tance plus grande ; II s’agit du défut Important 
en viande de boucherie que nous sommes ame- 
nés à prévoir pour les vingt prochaines années. 

L’élevage africain est actuellement largement 
exploité, la commerciallsatlon traditionnelle est 

De l’élevage traditionnel, considéré comme 
« naisseur », les animaux, surtout les taurillons, 
pourralent passer à un stade d’«embouche» 
soit sur herbages naturels : chez des éleveurs 
spécialisés (comme dans le moyen-ouest malga- 
che) ou dans des ranches, soit par des actions 
plus modernes, combinant /a production de 
fourrages à haut rendement et l’utilisation de 
sous-produiis de l’rndustrie alimentaire qourd’hur 
souvent gasprllés (ou ex,xrtés vers des pays 
riches). Ces dernières méthodes demandent 
d’ailleurs de très sérieuses études économiques 
avant d’être proposées et diffusées sur une grande 
échelle. 

de plus en plus active : dans certaines zones des 
formules nouvelles prennent progressivement le 
relas. Si l’on veut éviter que Irès rapldement le 
cheptel soit menacé par une sur-exploitation, II 
faut absolument qve tous les ~“~mmmes de déve- 
loppemeni accordent une plo:e prioritaire (I~X 
actions fendant à augmenter la production de viande 
et à rationaliser sa transformation et su distribu- 
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Les améliorations souhaitables dans le domaine mateurs resteront ce qu’elles sont. tous les échecs 
commercial : que nous avons constatés tiennent à ces condItlons 

commerciales anarchiques. 
Pour que ces efforts de production soient 

encouragés et rentabilisés il est Indispensable 
que les modalités commerciales soient améllo- 
rées. Et controlrement à ce qu’une analyse 
superficielle pouwalt laisser supposer. c’est 
d’abord dons les centres de consommation qu’li fout 
intervenir avec le plus de vigueur. 

II est nécessaire d’abord de mettre en place des 
équipements bien adaptés aux besoins et conve- 
nablement gérés : 

- marchés 0 bétail, simplement mas commo- 
dément aménagés, 

- abattoirs-frigorifiques modernes. permet- 
tant une transformation hygiénique et écono- 
mique de ICI vlande et une récupérailon OUSSI 
complète que possible des sous-produits, 

- marchés de gros de la vlande, indispen- 
sables pour la mise en concurrence des circuits 
vifs et forans, 

- marchés de détail, offrant des bonnes 
conditions de distribution, avec au moins, pour 
les principaux d’entre eux. de modestes posslbi- 
lités de stoclage sous froid pour les Invendus. 

Un équipement satisfaisant, utilisé rationnel- 
lement, est indispensable pour améliorer la 
commerclallsatlon, mois il sera Inopérant si 
conjomtement on ne met pas l’ordre dons les 
professmns intéressées : bouchers grossistes, 
détaillants, courtiers en bétail, etc... II faut, 
par exemple, rendre obligatoire, à plus ou moins 
long terme, les parements ou comptant et 10 déier- 
minatmn de prix éiobiis selon, ou moms, deux 
qualités, si possible après pesée des onrr~w~. 

Les modalités des transactions doivent être 
suivies avec attention par des sewces compé- 
tents, dont les contrôles seronl de trois ordres : 
fiscaux et surveillance des prix, sanitaires et 
statistiques. Cela afin de SUIV~~ I’évolutlon du 
marché et éventuellement d’intervenir en fonc- 
tion de ses fluctuations. 

Telles sont les mesures essentielles qui permet- 
tront ensuite d’améliorer l’ensemble du système 
en remontant la chaîne commerciale jusqu’au 
producteur. La création des coopératives de 
producteurs ou de véritables circuits de vlandes 
foraines ne peut être envisagée tant que les 
structures professionnelles des centres consom- 

Po’~r rendre plus rapide la collecte des ani- 
maux dans les zones de production et apporter 
aux éleveurs les biens de consommation dont ils 
ont besoin, l’ouverture de marchés réguliers est 
souhaitable. Mais la vie d’un marché n’est pas le 
fait d’une simple déclslon administrative, elle 
ne dépend que de sa fréquentailon assidue par 
les marchands (de bétail. de tissus, de produits 
alimentaires, etc...) et par les éleveurs, c’est-à- 
dire, avant tout que des facllltés de communica- 
tion offertes. La création de routes ou de pistes, 
permettant aux «taxis-brousse >> de passer, Q 
souvent provoqué la na!ssance de marchés tk 
actifs, alors que nous connaissons beaucoup de 
folrails, créés uniquement par décision adminis- 
trative sans études préalables. qui sont restés 
sons vie et scms activité. 

A partir des marchés de regroupement, 
I’amélloration des transports et des déplace- 
menis est UUSSI fonction des programmes d’équi- 
pemenis d’infrastructure et de l’abaissement des 
taux de fret routier ou ferrovlare. 

On doit retenir pourtant que l’acheminement 
du bétail de la zone d’élevaqe, écoloqlquement 
favorable. ainsi que dans ses-abords I%&dlats, 
se fera pour longtemps encore par convoyoge 0 
pied. Cela non pas pour des raisons de réslstan- 
ces rétrogrades et coutumières à des Instruments 
de progrès, mais beaucoup plus simplement 
pour des raisons économiques. En conséquence. 
certaines réalisations. ou de simples dispositIons 
légales, doivent permettre de pourwvre et peut- 
être d’améliorer ce transport économiquement 
rof~onnel. On songe tout naturellement au raw 
ta~llement en eau sur certains parcours seml- 
désertiques. mals ce n’est pas le seul problème 
Par exemple, lorsque les grands axes de commer- 
cIalmt1on traversent des réglons à fortes densw 
tés humalnes et agricoles. II faut prévoir I’amé- 
nagement de cheminements pour les convois, en 
réservant légalement des parcours suffisants. 

La construction de parcs. aux étapes ~mpor- 
antes ou obligatoires (passages forcés), peut 
être envisagée afin d’éviter la divagation des 
animaux et les dégâts aux cultures. 

Enfin, SI des modalités de transports améliorés 
peuvent se substituer à I’aven~r aux déplace- 
ments à pied pour les troupeaux destinés aux 
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très grandes villes ; II esi peu probable que cela 
soit possible pour servir I” multitude de centres 
de moyenne importance et les réglons rurales 
des p”ys demandeurs. 

En effet, pour cette demande, très souvent 
saisonnière, correspondant “ux périodes de 
«traite » des grands produits agricoles. seul le 
commerçant, déambulant dans le pays avec son 
troupeau, est en mesure d’en assurer I’oppro- 
visionnement souvent avec des animaux légers. 
assez coûteux, qui conviennent mieux “ux 
bouchers et “ux agriculteurs de ces réglons. 

Or, l’importance relative de ce marché est 
forte : souvent plus de la moitié des importa- 
tions totales de bétail (Côte-d’Ivoire, Ghana, 
République Centrafricaine). 

Les circuits de viande foraine. 

Avant de conclure, ei bien que ce problème 
sorte du cadre strict du commerce de bétail, 
nous examinerons rapidement la création dans 
un passé récent des premiers circuits “fricalns de 
viande foraine et quel peut être leur avenir. 

C’est à Fort Lamy (Tchad) que, dès 1948, des 
expéditions de viandes réfrigérées par avion 
ont été tentées et se sont développées. Depuis, de 
Bamako, de Niamey, de Ouagadougou et Bobo- 
dloulosso, de nouve”ux circuits ont été ouverts, 
les transports étant effeciués soit par avion, soit 
par carmon et wagons frigorifiques. 

Pour donner une idée de l’importance prise par 
ce mode de commercrol~sation, nous prendrons 
l’exemple de Fort Lamy comme centre expédi- 
teur et de la Côte-d’Ivoire, comme lieu de récep- 
tion (tableau N’J 9). 

L - 

ronnage Année Tonnage Pour apprécier les chances de développement 
de ce circuit moderne, il est nécessaire de consi- 

5.056 
5.186 

dérer dans quelles conditions II ” “ttelnt le mveau 

4.115 actuel. 
4.543 
4.433 

ILa carnctéristique essentielle des marchés 

4 456 
ouverts est, qu’au départ, ils n’ont touché qu’une 
clientèle riche. D’nbord parce que les marges - 
commerciales étaient sufiisantes, ensuite parce 

Les marchés serw par Fort Lamy sont actuel- 1 que l’Infrastructure d’accueil existait dans les 

Unités : Tannes 

Pante Noire, Libreville, Port Gentil, Douala, 
Dolisie. Yaoundé. Trlpoll, Kinshasa, etc... Tous 
les transports sont effectués par avion, seule 
solution techniquement utilisable pour l’instant. 

La Côte-d’ivoire “ssure 5”~ “pprovisionne- 
ment depuis plusieurs années en important des 
vlandes foraines en provenance d’Europe ou des 
différais p”ys africains voisins : Mali, Niger, 
Haute-Volia et parfois Sénégal. Le volume de ces 
importations, en accrassemeni régulier de1952à 
1955, “ensuitepe”variéjusqu’pnl960. par contre 
depuis 1961 I’augmentot~on est très importante et 
la proportion des viandes provenant d’Afrique 
atteint un niveau élevé “u détriment des impor- 
tations européennes, ainsi que le montre le 
iableau No 10. 

TABLEAU NO 10 

T Ventilation par origine 

l ’ Viande importée 
l de DWI africain! _- 

:, ’ 

-1 

lement, par ordre d’importance, Brazzaville. 1 grandes villes pour recevoir ces viandes, ou “été 
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La qualité des viandes offertes devait être 
excellente et t’étalent surtout les morceaux de 
choix qui étaient demandés. Compte tenu de la 
rapidité des transports. de la nécessité de serrer 
les prix, mois aussi du goût de la cllentèle, loules 
‘ces expédltmns ont été réolnées sous forme de 
viandes réfrigérées (de 0 à + 2 degrés ~~ISI~S). 

L’expérience acquise aujourd’hui permet d’af- 
firmer que pour réussir, les expéditions dolvent 
&re faites à partir d’abattoirs frlgorlfiques bien 
conys, installés non pas au coeur de la zone 
d’élevage, mais dans une gronde ville située 0 proxi- 
mité de celle-CI. Les raisons de ce choix sont de 
trois ordres : 

- l’abattoir industriel permet de servir 0 la 
fois les besoins de la ville où 11 est Implanté, ce 
qui accroît sensiblement sa rentabilité. Par exem- 
ple, les besoins de Fort Lamy sont de plus de 
3.200 tonnes par an et ceux de Bamako de près 
de 4.000 tonnes, dont les abattages correspon- 
dants assurent à ces établissements une actlwté 
de base essentielle pour leur fonctionnement. 

Une fols encore, la difficulté se trouve dans 
l’anarchie des professIons et I’tmpécuniosité des 
bouchers afrlcalns, ainsi que dans le manque 
d’lnstaliatlons Indispensables. 

SI, à Anldjan, les viandes foraines pénètrent peu 
à peu sur les grands marchés, c’est qu’il existe 
quelques bouchers growstes entreprenants et 
que les nouvelles Installations de ventes sont 
parfaltement conçues, et équlpées de chambres 
froldes permettant la conservotlon des quartiers. 
Une mse en ordre de la structure traditionnelle 
des bouchers, l’aménagement de l’abattoir ei 
d’un marché de gros permettront dans cette 
VIII~ d’accroître encore plus rapidement I’lmpor- 
tance du clrcwt forain. En effet, I’obJectrf ne doit 
pas être de remplacer iatalemenf l’approvisionne- 
ment en bétoll vif par le nouveau système, mois ou 
contraire de le développer hormomeusemeni en 
libre coi~cuirenre. 

Nous sommes donc persuadés que les viandes 
foraines peuvent, à I’aven~r. prendre une place 
Importante sur les marchés de consommation, à 
condition : 

II faut aussi considérer que ces marchés 
locaux ont une ampleur suffisante pour mieux 
valoriser le cinquième quartier et absorber des 
,catégories de viandes qu, ne sont pas exportées 
(pour certains marchés par exemple, on expédie 
les quartiers arrières et l’on vend sur place les 
avants dons de bonnes conditions). 

- La présence dans ces grandes villes d’une 

- de n’envisager que des vrondes réfrrrgérées, 
CCL~ les bouchers africains ne peuvent pas travail- 
ler de viandes congelées et que les coûts de la 
congélation, des transports à -18 OC et de 
stockage à cette température sont beaucoup 
trop élevés pour faire concurrence aux viandes 
abattues sur place. 

- que les pp demandeurs fassent un sérieux 
effort d’orgonlsotion et d’éqwpement. Cet effort, 
bien que cela n’apparaisse peut-être pas claire- 
ment aujourd’hui, sera absolument nécessaire 
pour résoudre leurs problèmes d’approvisionne- 
ment. Il est actuellement navrant de constaier 
l’état des abattoirs et des lieux de vente de la 
viande dons des ~~Iles comme Accra, Lagos ou 
DOUCIC. 

infrastructure commerciale et de services publics 
étoffés est Indispensable à I’abaitolr et aux 
exportateurs de viandes. L’entretien des installa- 
tions est beaucoup plus rasé que dans les zones 
rurales, les fournitures d’énergie, d’eau sont en 
général assurées et le recrutement du personnel 
est facilité. 

- Pour les expéditions. c’est 0 portlr des 
grands centres que l’on trouve les poislbihtés les 
meilleures : routes. aérodromes, voles ferrées et 
services de transports réguliers. 

Pour développer aujourd’hui ces méthodes 
modernes de service sur des marchés africains, 
I’obstacle mo,eur n’est plus d’origine Pcono- 
,mique. En de nombreux cas, en effet, on peut, 
surtout SI l’on dlspose d’un moyen de transport 
économique, proposer des viandes foralnes ne 
coûtant pas plus cher que les carcasses abattues 
sur place. 

- q,J’aucune barrière, de quelque nature que 
ce soit. ne subilste à I’lntroductlon des viandes 
fora ries provenant de pays africains VOISIM La 
Nigerle, par exemple, maIntlent une taxe de 
50 p. 100 ad voiorem sur les viandes qui pour- 
raient IUI être expédIées du Niger et du Tchad. 
Ce pays, ie çluz fort unportateur de toute I’Afrlque de 
l’Ouest, b!oque OI~S~. sax doute pour maintenir 
des pw&ges locaux. tovteam&llorotlon commer- 
ciale 0 long terme. Pourtant ces améliorations 
sont mdlspensables aux pays foutmzseurs pour 
am6liorer leur productlwté et occroitre ainsi 
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une production dont la Nigeria aura inéluctable- 
ment de plus en plus besoin dans les prochaines 
années. 

Avenir du commerce du bétail. 

Le partage de l’Afrique en grandes zones 
climatiques très marquées et le développement 
rapide des grandes villes et des populations 
rurales des pays côtiers les moins bien pourvus 
en bétail, ont provoqué un système original 
d’approvisionnement en animaux. dont I’impor- 
tance économique est beaucoup plus grande 
qu’on ne l’imagine souvent. 

Les tableaux Nl’s 11 et 12 donnent les ordres de 
grandeur du nombre de @tes de bovins faisant 
YobJet de ce commerce. 

Pays Pays 
expor+o+eur mpor+a+eur 

I I 

Mauritanie Sénégal _. 
Mali 

Frontolieri 
viandes fc 
ries 

+u+e Valta Cete d’ivoire. 
GlW”O.. 
Fronloliers e 

3okar 40.100 
4bidpn _. 31.500 
3ouaké 10.500 
Bamoko 35.000 
3”agado”go” 24.700 
M,od,oularsa 15.000 
kcra 27 200 
Uiomey _... 25.000 
=Oïl hny 39.700 
Songui .._. 27.700 

Tchad :Nigério .,,,,, 1 
R. C A. 
Carleroun 
Viandes foro~- 

ne5 .<.<...., 

Total 

I 

On peut donc estimer que les très grands 
circuits portent à eux seuls, aujourd’hui, sur 
sepi cents à huit cent mille Mes de bovins, ce qui 
esi considérable et représente de ceni d ceni 
vingt cinq mille ionnes de viandes en corcasses. 

La voleur de ce cheptel cher le fxaducfeur est 
de l’ordre de neuf 0 onze mrlliards de francs CFA, 
et il faut bien souligner que nous n’avons consi- 
déré ici que les échanges Mer-états. II faudrait 

donc, pour ~VOIT une Idée de l’importance 
du commerce du bétail, ajouter la valeur du 
cheptel faisant l’objet de transactions pour les 
divers besoins intérieurs ; nous l’évaluons très 
approximativement à la matlé de la précédente. 
Le montant annuel des achats de bétail cher les 
producteurs serait donc, dans la zone considérée, 
de l’ordre de quatorze à dix-sept milliards de 
F. CFA. SI l’on considère que, pour obtenir le 
coût du bétail rendu dans les centres consom- 
moteurs, on doit majorer le prix producteur de 
30 p, 100 pour les marchés intérieurs et de 50 p. 
100 pour lescircuits longs, le montant de I’ensem- 
ble des transactions à la vente sur les marchés de 
bétail des villes de consommaiion serait de l’ordre 
de wngt à wngt-quaire milliards de F. CFA. 

A titre d’information, on peut indiquer que la 
valeur finale de la viande et des abats tirés de ce 
bétail, après transformation et vente au détail, se 
trouve majorée d’environ vingt-cinq pour ceni. 
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II nous paraît intéressant de noter qu’un que le volume des transactions devra s’accroître 
commerce d’une telle ampleur, en grande régulIèrement d’au moins quatre pour cent 
majorité de type traditionnel, ait pu, sans apport chaque année. soulignent I’lntérêt du commerce, 
financier. ni aide bancare extérieure, faIre face de bétail en Afrique et les efforts qui méritent 
durant les années passées à la demande et 0 50” d’étre enirepr~s pour que les circuits traditionnels 
impressionnant développement et ce. dans un soient améliorés dès aulourd’hui et que tout 
milieu parhculièrement difficile et malgré les soit mis en ceuvre pour permettre un développe- 
irès mauvaises conditions de paiements sur les ~ ment harmonieux des méthodes modernes du 
marchés de consommation. service au fur et à mesure que l’Infrastructure de 

Ces considérations économiques et la certitude base s’améliorera dans ces états. 
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Las cuadros n’J 4 y 5 indicon 1~ cosias de comercializocih par dos media 

principales detransporte : encaminomienlo a pier y par carmon, entre 10s cuales 

cosi ninguna diferencia existe en cuania CII precio del ganado vendido en 10 

LO~CI de coniumo. 

La venioja del transporte moderna er que el animal no pierde pero duranle el 
dlcho, 10 que er muy importante, pero ero no permrk pogor mejorel producforo 

bojor el precio de la carne para el conrumldor. En el parvenir, SC necer~iatener 

uno priaridod absoluta 10 extensi6n de la produccth de COT~~. Paro eso, hoy 

que resolver importantes problemas, entre 101 waler loi mas ~mporhntes son : 

la técnica de ganaderia, la mejoro de la calidad del ganado y de I~I medlos de 

transporle, la mejoro de 10s modaltdodes comercioles combinada con una 

arganirarth roc1ono1 de la venia de 10 carne, ocamparïada par las foctlidades 

necemrias d2 page del gonoda en 10% mercados de lx cenhr de conrumo. 
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Rev. Eh. Méd. “ré,. Pays trop., 1969, 22. 1 (145.169) 

EXTRAITS-ANALYSES 

Maladies à virus 
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Maladies bactériennes 

69-007 DOUTRE (M. P.). - Première observation de botulisme onimol de 
type D ‘tu Sénégd.Rev Eh Méd vét. Pays trop, 1969, 22 (1) : 25-27. 
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Mycoplasmoses 
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Rickettsioses 
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Trypanosomoses 
69-024 VENKATARATNAM (A.), PADMAVATHI (P.). SATYANARAYA- 

NANACHARYUL” (N.). - Note OUI le polymorphirme de Trypa- 
noronm evmtri chez Ier buffles (A note on the polymorphism ai Trypano- 
somo evensi tn buffoloes) Ind vef 1, 1968, 45 (7) : 586-589 
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69-028 JO NES-DAVIES (W. J.). - Chimiorésistance au Bér6nil et à I’Homi- 
dium des trypanosomes infectant le bétail de Nigeria du Nord, tram- 
mis pu les glorriner (Diminarlne aceiurate and Homid~um chloride rerw 
tance in Tse-tse fly transmltted Trypanosomes “T catlle in Natihern Nfgeriaj. 
“et. Rec., 1968, 83 (17). 433.37. 

Deux anr “près que le Bérénll ait été rubsI~+ué ti I’Hamidium pour le ir”ifemenI, sur 
le terrain, de 10 trypanoiomiose. en N~gerlo du Nard, des graupes de bovins “nt été 
exposés aux piqùrer der glass~nes, dans sept LO~~S ~nfesl&s Lo sensibiliié ii I’Horw 
dium (1 mg/kg) et ou Bérénll (3,5 e+ 7.0 mg/l<g) des Infeciians 0 tryponasomes ionsécu- 
+lves c1 été étudiée 

Il n’a éfé décelé qu’une seule souche résistante 0 I’Hamidium à II”~I~. Cette souche 
éloii du T  coogoiense, qui étoit sensible au Bérénil 0 3.5 mgjkg. Cependani des souches 
de i, VIVOX résistantes ou Bérénll ont 6% Irouvéez à Il”rin, Dongora et Lafi” (Dom”.) 
Celles-CI éioieol toutes sensibles à I’Hamidlum (1 mg/kg) et les deux premières étalent 
sensibles au Bérénil h la dore de 7 mg/kg La troisième n’a pas pu être ter+& au Béré- 
“1, à 7 mgkg. 

Celte étude manire que dei souches de T. coogolense rés,s,an,er à I’H”m,d,um sont 
encore transrmses par les glosrlner, bien que I’Homidium n’a,+ plus été utilisé pendant 
deux onr. 

Lo découverte de souches de i. vivax, trammiser par les glassiner. réslsIan,es au 
Bérénll à 3.5 mg par kg es1 pIuIâ+ surprenonie, eu égard 6 1” c”urte périade d’uilllsotian 
de ce produif, bien qu’une ouire souche de T  YIWX rérlsIon+e “u BérénlI “it été trouvée 
à la itol~on Véiérinaire de Kaduno ou début de 1967 

69-029 Mac LEN NAN (K. J. R.).- Quelques découvertes récentes relatives a 
I’emploi du Bérénil pour le traitement de la +*yponoromiose bovine 
en Nigeria du Nord (Some recent findrngs concerning fhe use “TBerenil for 
the ireaiment of bovtne trypanosom~aris in Norfhern Nigeria). Trans. R. 
Soc. Trop. Med. Hyg., 1968, 62 (1) : 139.140. Eighth semnar an irypanoromiasls. 

L’auteur. après ~VOIT rappelé Ier d>ificultés rencontréer par le praticien vé+&noire 
sur le terrmn en face de l’évolution et de 1” vari”ti”n des souches de trypanosomes 
rencontrér, suggère que rertmner observotians pu~zent fournir des Indiroifans mféres- 
sanies dans ces d,flérenti problèmes. 

Lo chimlo-réastance ou Bérénil é+olI jusqu’ici reconnue comme peu c”uranle et peu 
importante paur deux r”~s”ns : 1” difficullé de créer paur ce médicament une chimio- 
réristancc permanente par l’emploi de doses subcuratlves et le foi? relaié par WHITE- 
SIDE en 1962 qu’une chimio-réslstone à I’Antryclde “V”I+ pu entraîner une chôma- 
résistance passagère au B&én)i. 

L’auieur fait un exposé des médiroments tryponacider employés en Nigeria du Nard 
ob le cheptel bovin peu+ ê+re évolué à ewr”n 8 mIliions de têtes et où Iez Ira~iements 
iryponosom~enr dons ces dw dernières onnées atteignent une mayenne de 400.000 par 
on. Les médicaments ulMsés “wnt mal 1965 “U I’on o adopié Ie Bérénll ont été SU~C~~- 
31vement IesuIiate d’anlryclde de 51 à 63, puis ies sels d’homidlum, chI”rure e+ bromure. 

Trois cas de ihlrn~o-résistance de T  iongaiense s”nt relaiés en des heu irès éloignés 
les uns des autres : dans le prenxer COI en février-mars 1965 II easto,, une ch,m,“- 
résislance à I’homidium avec chImi”-résisionce sImuI+anée au Samorin (chlorure d’lso- 
méiomid~um) la souche était serwble ou Bérénil 0 1” dase de 3.5 mg par k,I”, dons le 
deuxième COI l’enquête es+ reprise un an après, le Bérénll ” été Ie seul m&dicamen+ 
utilisé depuis 10 0 12 mots, J congolense présenie une chimie-résistance “ux doses nor- 
maIes d’homidium e+ une sauche es1 chimI”-réslsiance “u Bérénil (3,5 mg par kIlo), 
senstble aux doses de 7 mg par kfl”, 10 résistance “v Samorjn est l”uj”un prérenie : 
dans Ie irors~ème cas il s’agit d’un T, ioogoleose trouvé 0 1” même époque résirtont ou 
Bérénil aux dores de 7 mg par Mo et irouvé chez un bovin utilisé pour des études sur 
les hab,+uder “I~menta~rer dei gI”ssines. Enfin plus tard dans Ie troupeau du Centre 
d’lnriruciion de Kaduna an trouve dans des C”I de rechute du T. YIY”X r&~sian+ au Béré- 
nil (3.5 mg par kilo). la souche cri rens~ble à 10,5 mg par kil” et 0 I’homidlum 0 1 mg. 
par kil”. 

Des expémnces son+ en cours dans des endroftr répar& ou l’on expose des veaux 6 
la piqûre des glzsr~nez mals il est délà nei+emenI éioblt par les “bservat~ons précédentes 
que l’on o locollsé des chimia-résistances ou Bérénil (3.5 mg par k,I”). 

Il semble que Certains irypanosomes et Ies souches qui en proviennenI réagissent 
différemment dans leur aplitude d donner naissance à ierI”~nes ch~mi”~r&rtances. 
Peut-être faudrait-il parier plus d’attention 0 l’examen du pracesruz de développement 

de ces ch,m,a-rés,stancei e, savo,r co,,,men+ se c”mp”r,er devant ce prablème pu,s- 
qu’on ne peut plus I’éviter. 
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Reproduction 

69-051 
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corporelle. 
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Alimentation - Carences - Intoxications 

De nos différents esrois d’inlroduction de poudre de loctosérum de fromagerie dam 
des aliments d’ollo~tement pour veaux de boucherie, II ressort que : 
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Pâturages - Plantes fourragères 

69460 KOHNLEIN (J.).-Méthodes d’estimation de Ia production des 
p6turerenfondiondes buts poursuivir.Fourrages.1968 (34):11-20 (Résumé 
de ,'auteur). 

La d&erm~na~~on des rendements der pra~ner esl ulule, en parliculter lorsqu’il s’agtt 
de comparer la produc,,“” de d,“éren+es pralrler ou celle de 10 méme pra~r,e pend”“, 
différentes années. 
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La méthode employée pour déierminer le rendement d’une prairie doit @Ve adaptée 
0 la nature des queskans auxquelles 10 comporo~son est destinée à répondre. 

Ler queri~ans les plus importantes qui peuventêire raulevéer 0 propos de lacomparoi- 
son de di%ren+es proirles e+ les méthodes les pIur opproprik pour déterminer leur 
rendement dans un COI particulier sanI : 

2) Quelle pmrte donne 10 production animale Ia plus élevée (exprimée en journées 
de pâturage, gain de poids v~fou production laitière) !  Calru de Ia somme des équiva- 
lents amidon pour les journées de pâturage et pour les productions animales par hec- 
tare de surface pôturée, U l’aide de Ia méthode Wke-Geith (ou par une méthode simpli- 
fiée), exprfmée en purnées de pôiurage d’unités de gros bétail, chaque unité carres- 
pondant 0 7 équivalents amtdon. 

3) Quelle est I’irwdence des techniques cuIIurale~, des applicattonr d’engralr et des 
systèmes d’expla,+a+,on sur la product,on de iourrage de la prolne ? 

~1) Avec des troupeaux de même composition, 10 comporo~son des journkes de pâtu- 
rage d’unités de gros bé+oll 0 l’hectare (exprfmées en équivalenfr amidon lorsque c’est 
porsibIe) est suffisante pour répondre à der buts pratiquer : 

b) Pour des buts de nofure sclentifque : d&termina+ton de 10 produdion de molière 
sèche e+ d’équivalents amidon 6 I’hectare par analyse der 6I6menir nutritifs bruis (échan- 
+iHons sous kme de bander fauchées avant choque pâturage). 

4) Quels son1 Ier rendements onnuels des prolrier de certaines régions pendant une 
certaine période, en comparaison avec ceIIer d’ouks regians (siaitstlques pour la géo- 
graphie économique et pour la définl+>on des politiques agricoles) ? 

Rassemblement des statistiques portani sur les journées de pôturage d’unitk de gros 
bé+oil à I’hectare, sur Ies quaniitér moyenner de fourrage récolté 0 I’hecfare de prairie 
e+ sur Ier quon+tt& moyennes de fourrage suppIémen+oire iourni journelIemen+ par 
uni+6 de gros bétail à IB pôiure. Au cours de I’&alua+ion du matériel sioiistique : rertric- 
tien au cas des krmes proi~quont le phturageexclusifrons al~mentat~an suppl&nen+aire, 
ou clorrificabn des dannéer statistiques en grouper correspondant 0 un même type 
d’utiiirotion avec une supplémentation fourragère équivalente. 

69.061 LUDLOW (M. M.), WILSON (G. L.).- Etudes sur la productivité 
des plonter ‘o”rrogèrer tropicales. 1. -Analyse de cdssonce, photo- 
synthèse et respiration de Ponicum maximum Jacq. (Hamil gras) 
et Pharedur atropurpurcur D. C. (Sirdro) dons un milieu artificiel. 
(Etudies on the productiviiy of tropical posture plonk 1. - Growth analysir. 
photasynthesis and respiration of HomiI gras and Siratro in o controlled envi- 
mnrnent). ht. /. ognc. Res., 1968. 19 (1) : 35.45, (Troduciion du résumé des 
auteurs.) 

La +echn,que ut,l,rée pour évaluer 10 photosynthèse et la resprot~on ert dlscutk par 
rapport 0 quelques-unes des hypothèses émises. 
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Zootechnie 
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Une étude des +roupeaux ayant bénéké d’une am&liora+ion du toux de chargement a 
permis de montrer que l’accroissement du +WX ova~+ é+é a++e~n+ grke 0 l’amélioration 
de la productivité et de I’u+Mso+ion des fourrages. 

Chimie biologique 
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Bibliographie 

69670 Rechercher vétérinaires., 1968 (1). 167 p. Ed. : Serv~~e de Publications de 
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A. BRION. M,chel,ne FONTAINE, Anne MORAILLON, M. FONTAINE, R. MORAIL- 
LON. - Le dtagnost~c exp&rfmenIo, de ,a forme obortive de ia rhlnopneu- 
mon,e du cheva,......................................,.............. 

P. de KINKELIN, G TUFFERY, G. LEYNAUD. J. ARRIGNON.- Elude éplrootio- 
log,que de 10 b”îéphalose lorYmre (t3”cephoiuz ~“,pnorph”s) dans le pevple- 
“lenI piscicole du bars,” de la Setne. _< .< <. 

J.-C. FAYETI. - Recherches sur ie mé+obol\rme hydrominérol chez le veau norma, 
ou en état de dmrrhée. 

1, - Excrélions fécale et urlnoire. Evalullon de l’appétit et du palds 
corpore, ,<......_,<,......<.............<.....<........... 

II -L’lonogramme plormatIq”eet ie pH zangwn. <. .<. 
111. - Ler compartimentr liquldiens... _. _, 

J. BELLANGER. - Reioi~ons entre Ier +aux de cutvre rongutn, h6pattque et ptlaire 
chez 250 bovins d’abatto~r............................................ 

1. LE BAR% - Dynamique de io poIlu+ton boctérlenne et fongique de I’almorphère 
des locaux d’&Ievage en avicuItvre Elude quontllot,veetsemi-qualltative.Gra- 
nulomélrie des particules viables.. _. ._. 

P. YVORC, i. AYCARDI. - Eficoctté comparée denauveauxioccid,or+a+lques sur 
Eimerio ~cer~“,m et Eimoria leneilo (souche iranyser). 

63 

77 

99 

109 
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127 

141 

167 

P. MAUPETIT. 
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Informations 

Le 4e Symposium de l’Association Mondiale 

pour l’Avancement de la Parositologie Vétérinaire 

World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology : 

(W. A. A. V. P.) 

se tiendra 0 Glasgow du mardi 26 ou jeudi 28 août 1969, 

au Wolfson Hall, Garscube Estate, Maryhill Road, Glasgow N. W. 

II aura pour thème : 

« Anatomie pathologique et Physnpathoiogle des Maladies parasltalres » et se déroulera selon le 
programme suivant : 

Mardi 26 août 

à partir de 10 h 30, 
retrait des documents et Inscriptions de dernière heure. 

13h S&IC~ d’ouverture, 
sous la présldence du Doyen de I’Ecole Vétérlnalre. SI~ W. WEIPERS. 

13 h15 Conférence du Professeur LUMSDEN : de la London School of Tropical Medicine 
Pathobiology of blood Protozoo (Pathobiologle des Protozoaires sangulcoles). 

à partir de 14 h et jusqu’à 17 h, avec une Interruption de 20 mn 
présentailon de 8 communlcatlons, suivies de discussion : 

Robert M. COLEMAN and Joseph M. KUCHARSKI ; Lowell Technological Institute 

The effect of 6-mercaptopurlne on reproduclng Trypanosome lewisi in normal, irradiated 
and sallcylate treated rots. 

J. EUZEBY ; Ecole Vétérinaire de Lyon 

Physio-pathologie de la coccldlose cazale du poulet : étude des ruptures de l’immunité 
acquise. mécanisme de I’lmmunogénèse. 

William F. SCHROEDER, Carlos E. Leon RIVAS, M. Tore BENITEZ; Maracay, Venezuela 

Interference wth premunition by Anoplosmo by a modlfied live foot ond mouth dlsease 
vaccine. 

Henry L. SCOTT and Paul H. SILVERMAN ; Umverslty of Illincas. 

Haemonchlosls in lambs : The effect on haemopolesis and its relotionshlp to the immune 
response. 

M. A. SOLTYS, P.WOO and A. C. GILLICK : Uwerslty of Guelph 

D~fferences in size between forms of trypanosomes present in blocd and in organs. 

J. D. DARGIE ondW. MULLIGAN : Glasgow 

The use of 58Fe and SlCr-iabelled red ceils to mvestigate the anaemia assoclated with 
fasclolmsis I~I the rabbit. 
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P. H. HOLMES, J. M. MacLEAN and W. MULLIGAN : Glasgow 

A study of ihe onset and development of the anaemia and hypoproteinaemia in chrome 
ovine fasc~oliosis. 

W. SCHROEDER, C. E. L. RIVAS, M. C. BENITEZ; 
Summary report of hematropic poraslte disease research program of the Ceniro de mvestl- 
gociones veterinarios Minlsterio de Agrlcoltura y  Cria, Marocay. 

19 h 30 Réception à I’Unlverslté de Glasgow 

20 h 30 Dîner 

Mercredi 27 août 

9 h 15 Professeur TURK ; du Si John’5 Hospitol for ihe Diseoses of the Skin ; 
Pathology and Immunology of immediate and delayed hypwsensitivity (Anatomie pathologi- 
que et immunologie de l’hypersensibilité immédiate et de l’hypersensibilité retardée). 

à partir de 10 h 00 et jusqu’à 12 h 00, avec une interruption de 20 minutes, 

présentotlon de 6 communications SUIVI~S de discussion 

Richard E. BRADLEY : Gainesville, Florida 

Theetiology of pathologlcal changes in canine heortworm disease. 

John T. McL. NEILSON ; Gainesville, Florida 

Immunoelectrophoretic studies on whole and froctionated metabolic and somatlr antigens 
of Haemonchus Co~fortus ; The pricipiiins produced in the natural and on unnatural host. 

Dr ELVIO H. SADUN ; Walter Reed Army Medical Center 

Porasitologogic, Immunologie ond pathologie aspects of experimentol Infections with 
S. manson, and 5. hoematobium in the chimponree. 

PIRIE H. M., McINTYRE, W. I., DOYLE J. and ARMOUR J. : Glasgow 

The relahonship between pulmonory lymphoid nodules and vocclnation against 0. vlvi- 
parus. 

T. I<ASSAI ; Budapest 

lnvestigailon on the nature ofimmunity to helminths. 

D. 6. COPEMAN; Lafayette 

Immuno poihological response of pigs in o5cor1o515. 

12 h 30 Déjeuner 

13 h 45 ProfesseurW. MULLIGAN ; de I’tcole Vétérinaire de Glasgow 

Morphological and functlonal changes ai epithelia and endothelia in parasitic dlseases 
mcluding biochemlcal aspects of gastro-intestinal porasitisms. (Modifications morphologi- 
ques et fonctionnelles des épithéliums et des endothéliums dons les maladies parasitaires, 
cvec aspect5 biochimiques des parasitoses du tractus gastro-Intestinal.) 

0 partir de 14 h 30 ei jusqu’à 17 h 15 avec une interruption de 20 minutes, 

préseniatlon de 7 communlcatlons suivies de discussion : 

D. E. JACOBS ; Glasgow 

Experimental Infections of gulnea-pigs with Oesophogostomum sp~. of porcine origan : patho- 
genesis and paras~tology of a single Infection. 
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1. C BORAY ; Glebe. Australla 

The pathogenesis of ovine intestinal paramphlstomosis due to Poromphistomum Ichikowai 
Fukui 1922 in notural infection. 

1. E. A. SYMONS ; Glebe, Australla 

Morphology and biochemistry of the ~e~unal mucoso of the rat infected with N@ostrongylus 
broslliensis. -Digestion and absorption in Intestinal nemotode mfeciions of the rot, nnd the 
mouse and the sheep. 

C. E, A. SYMONS ; Glebe, Australia 

Synthesls of skeletal muscle protan in the mouse Infected with Nemotosprro!des dubrus. 

Max MURRAY, W. F. H. JARRETT I< SIMON and H. R. P. MILLER ; Glasgow 

Structural changes assoclaied with increased permeoblhty of porasitised rnucous membranes 
to macromolecules. 

Et. M. OGILVIE and S. R. SMITHERS 

Changes in helrmnths induced by thelr hosts. 

R. C. BERGSTROM, J. KINNISON 

Wool fiber diameter changes associated with nematodes infection, 

18 h 00 Vlslte (facultative) ou Festival d’tdinburgh 

Jeudi 28 août 

9 h 15 Professeur E. J. L. SOULSBY ; de I’Ecole Vétérinaire de Phllodelphie : 
Reaction and non reaction to parositic agents. 
(Réactions et absence de réactions aux agressions parosltalres.) 

à partir de 10 h 00 et jusqu’à 13 h 00. avec une mterruption de 20 minutes 

présentation de 8 communnztmnx swwes de discussion : 

P.V. RAMACHANDRA RAO et T. INDIRA DEVI ; Indio 

Nasal schistosomiasis in buffaloes 

H. F. HSU. 5. Y. HSU, and W. MERGNER; Iowa City 

On the evolutlon and involutlon of the egg lesions in horses infected with Schistasomo 
Joponicum. 

John Paul SMITH, Jr. : Colleg- Station, Texx 

Observaiions on the hlstopathology of naturolly occurrlng aortic Aneurysms in the coyote 
(Con~s Latrans say) due to (Spirocerca LUFI Rudolph). 

SI-KWANG LIU : New York 

Pulmonaryvascular changes in canine diro’ilariasis 

J. ARM0UR.W. F. K. JARRETTT. F. W JENNINGS, J. F 8. REID et G. M. URQUHART ; Glasgow 

The pathogenesls of naturally acquired wne fcsciollasls. 

W. P. BERESFORD-JONES : Londor, 

Observations on the pathology and parasitology ofsheep lungworm InfectIons and mediasii- 
nal lymph nodes obtained from abattolr slonghtered sheep wlhspec~al reference to M. cap& 
loris. 
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R. Mc CRACKEN and J. G. ROSS ; Belfast 

The paihology of Oesophagosfomum dentolum in pigs. 

D. A. PURCELL, J. G. ROSS. J. R. TODD ; Belfort 

irichosirongylus oxei in cottle and sheep 

Le programme ci-dessus énoncé ne comporte, on le volt, que 2 exposés de nos collègues d’Europe 
continentale, d’Afrique ou d’Asie. 

Les responsables de W. A. A. V. P. veulent espérer que personne ne verra dans cette particularité 
la manifestation d’un quelconque ostracisme. II n’a, en effet, pas dépendu d’eux qu’il en soit ainsi : 
les seuls sujets proposés en réponse à la lettre circulare du Secrétaire de l’Association en date du 
26 juillet 1968 ont émané de collègues de Grande-Bretagne, d’Amérique et d’Australie. 

Le droit d’inscription au Symposium a été fixé à 5 I~vres sterling. 
La participation au diner du mardi 26 août sera de 2 livres. 
Les congrewstes pourront être logés au Wolfson Hall moyenna”+ le prix de 2 livres 2 shillings 

par jour, comprenant chambre, breal<fast et déleuner. 
Les réservations doivent être fates 2 mois à l’avance, auprès du 

Dr G. M. URQUHART 

The Wellcome Laboratories for Experlmental Parasitology 
Bearsden Road 
Bearsden 
Glasgow 

elles doivent être accompagnées d’un chèque de 1 livre à l’ordre de « The University of Glasgow ». 

1. ELJZEBY 

Président de la W. A. A. V. P. 
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COLLOQUE SUR L’ÉLEVAGE ORGANISÉ PAR L’0.C.A.M. 

(Fort-Lamy-8-13 Décembre 1969) 

INFORMATIONS RELATIVES A LA PRÉPARATION ET AU DÉROULEMENT 
DU COLLOQUE 

A la suite du succès rencontré par le colloque sur la fertlllté des sols qui s’est tenu 
à Tananarive en décembre 1967. les gouvernements membres de l’organisation 
Commune Africaine et Malgache (0. C. A. M.) ont proposé qu’un colloque sur I’Elevage 
se tienne dans un délai suffisamment rapproché, compte tenu de l’intérêt que suscltent 
dans les différents Etats membres, les problèmes que posent à leur économie l’élevage 
et son développement. 

Le Président de la République du Tchad a offert que la réunion sur l’élevage ait 
lieu en décembre 1969 à Fort-Lamy. 

Un comité d’organisation a donc été constitué sous la présidence de Son Excel- 
lence Monsieur YAmbassadeur N’GARNIM, Haut Représentant de la République du 
Tchad à Paris. Au cours de la première réunion, un certain nombre de décisions ont 
été arrêtées qu’il paraît opportun de commun,quer à toutes les personnalités scie”- 
tifiques et à tous les techniciens qui désirent apporter leur participation directe ou 
indirecte à cette manifestation. 

Thème général du colloque 

Evaluation des méthodes d’améllorotion de la production oni male et prospec- 
tives à court et à moyen terme. 

Époque - Durée - Calendrier des manifestations prévues 

Le colloque se déroulera à Fort-Lamy du 8 au 13 décembre 1969. En dehors des 
journées consacrées aux séances de travai 1, II est prévu des visites et des excursionsqui 
permettront aux participants de prendre conscience des condltlons portlcullères du 
milieu tchadien. 

Le calendrier provisoire des principales manlfestatlons est annexé à la présente 
note. 

1. - PRÉPARATION DU COLLOQUE 

Secrétariat. - Le Secrétorlat du Colloque set-a assuré conjointement par la 
Dlrectlon du Service de I’Elevage du Tchad B P. 765 à Fort-Lamy en ce qui concerne 
l’accueil et I’organlsatton, et par I’lnstltutlon d’E1evag.e et de Médecine Vétérinaire 
des Pays Tropicaux en ce quf concerne les questions techniques et scientifiques. 

Toute correspondance relative à la préparation du colloque et à la présentation 
des communlcatlons doit être adressée au Secrétarmt du Com(té d’organlsatlon du 
C&#;~V~ sur I’Elevoge de Fort-Lamy, 1. E. M. V. T, 10, rue Pierre-Cur~e PCMaisons- 

Schéma général d’organisation 

Les communications groupées par thème feront l’objet d’un rapport d’ensemble 
qui sera présenté en séance par le rapporteur déslgné. 

A la faveur de la discussion qui sera ouverte après la lecture de chaque rapport, 
les auteurs auront tout à IOISIT la posstbilité d’intervenir pour apporter certains déve- 
loppements à leurs communications. 
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Etablissement ei distribution des communications 

Les organismes ou personnes désireux de présenter des communications sur 
un ou plweurs sujets mscrits au programme provisoire sont priés d’indiquer uu 
secrétariat le titre de la ou des communications qu’ils envisagent de rédiger. 

Les commumcations dactylographlées en 5 exemplaires et accompagnées de 
tous graphiques ou schémas dessinés à l’encre de ChIne sur papier calque, devront 
parvenir au secrétariat du colloque avant le 31 mai 1969, date impérative. II serait 
très souhaitable que des résumés succincts des communications parviennent au secré- 
tariat pour le 15 mai 1969. 

Toutes les communications seront distribuées aux participants à Fort-Lamy au 
cours du colloque. 

II. - PARTICIPATION AU COLLOQUE 

Les personnesqui envisagent de se rendre à Fort-Lamy pour participer au col- 
loque sont invitées à se faire connaître au secrétariat dans les plus brefs délais. 

Les frais de participaiion indiwduelle à la réunion seront précisés dons une cir- 
culaire ultérieure. 

Langue. - Seule la langue française sera employée lors des discussions à 
Fort-Lomy. 

le Com!té d’orgonisoifon. 

Samedi 

Après-midi 

Lundi 

Matin : 

Après-midi 

Mardi 

Matin : 

: ’ 15 h -16 h 
16 h 30.18 h 

Ph -9h30 

10 h -12 h 

Après-mldi : 15 h -16 h 30 

CALENDRIER PROVISOIRE 

Accueil des participants. 

8 h 30. 9 h 30 
10 h -11 h 30 

16 h 45.18 h 

Séance inaugurale. 
Bilans des cinq dernières années. 
Situailon actuelle. 
Prospective 0 court et moyen termes. 
(Production. Consommation. Commercialisation. 

ExportaiIons). 

Discussion sur les bilans et les projets. 
Exposé d’lntroductlon 5”~ les ‘mé;hodes générales 

d’amélioration de la production animale. 
(Hygiène et Prophylaxie. Génétique. Sociologie, 

Education. Alimentation). 

Elevage ei pofhologie : 

EV;;;:)~ des méthodes de prophylaxie des mala- 

Prophylaxie médicale et sanitaire de la Péripneu- 
manie. 

Elevage ei poihoioge (suite) : 
Helminthiases. 
Elevage en zone d’endémicité des Trypanosomoses. 
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Mercredi Elevage et Alimentot~on : 

Mat(” : 8h -1Oh Embouchure Intensive. 
10 h 30.12 h Assoclatlon AgricuIture,‘Elevage. 

Après-midi : 15 h -16 h 45 GérAque ei Elevage : 
Possibllltés d’amélioration par croisements et sélec- 

tion. 
17h -18h Elevage et Soooiogie. 

Jeudi 

Matin : 
IR 

-9h30 
-12 h 

Après-midi : il h $ 

Vendredi 

Matin : 6 h 30 

Eh -9h 
9h -10 h 30 

11 h -13 h 

Après-midi : ;l; jl h 30 

Samedi 

MotIn : Eh -12h 

Après-midi : 15 h 

Enseignement ef Formofron : 

Enseignement universitaire. 
Enseignement cadres moyens et subalternes. 
Formation. Vulgarisatton. 

Visite Laboratoires. 
Réception 1. E. M. V. T. 

Visite AbattoIrs. 
Economie et Elevage : 
Economie du troupeau. 
Economie de l’élevage dans le cadre local et régio- 

nal. 
Visite Marchés. 

Commerclallsatlon et organisation des marchés. 
Industrialisation. Equipements. 

Discussions sur les résolutions. 

Séance de clôture. 
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