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ÉTUDE D'UNE SOUCHE 
DE - TRIPANOSOMA CAZALBOUI ( V I V A X ) * 

DU RUANDA 

ORIGINE DE LA SOURCE. 

\ ers la i'iii du mois de mai 1937 a i i ' i \a an .lai d in zoolo-
^.iique d ' A m e r s , l u i ti()U[)eaii tie 8 tètes de bétai l à yiaiitles 
cornes pioxeiiant du Ruanda. Ces h o x i d é s a\aient , pour 
alli'indre . \n \ ers , l r a \ e i s é une partie <lu Kenya et turent 
e m i ) a r q u é s à .Momi)asa. Le trajet exacl parcouru <lepuis 
le lieu d'aeliat Jusqu'au port d'emi)arquenienl ne nous est 
pas connu. 

J/e\am<'n du san<^ de ce Ix'lail, lait l'n i>()ulle épaisse , 
mo id ia que deux des animaux élaiej i t ij)orleurs <lc Trypa-
iKisanid f<t:(ilbuui. 

l 'n mouton indi^è iu- adidte i n o c u l é sous la peau de 
5 ce. de san,i> d une des lièles try])annsées s'iid'ecia des 
le 1 1 . V I I . 

Depuis celte <late, la souciie être, consei \ é e sin- mou
tons et c h è v r e s pendant près de 3 ans et l'ut é t u d i é e à dif
férents points de \ ue. 

("/est rensend)]e d<> nos oljservations ei de nos recher-
C I K ' S C()nc(n']ianl ce trypanosonic que nous publions dans 
ce m é m o i i e ('). 

Certa ines ()b.sei-vatioiis f l a g i i i e n t a i r e s co i i cen ian t les i n f e c t i o n s des 
rnot j tons et des c h è v r e s o n t p a r u dans m i e note p r é s e n t é e a u C o n g r è s 
des M a l a d i e s t ropica les d ' A m s t e r d a m ( I n Acta conventus Tcrtii île Tro
pins atque Malariae Morbis, . \ i n s t e rdam, 193S, pp. 601-G9.5). 



4 K T L D K I) I \ E SOUCIU'; 

iNous y avons i i i l iodi i i l les résu l ta t s des essais e f f e c t u é s 
par notre c o l l è g u e le professeur C h . van (Joidsenliovcn, 
ainsi que des e x p é r i e n c e s réa l i s ées au Laboratoire de Léo-
poldville par les docteurs L . V a n Hoof et P . lirutsaert et 
leur collaboralenr C . l l enrard . 

]Nous exposerons il'abord les recherches et e x p é r i e n c e s 
faites en vue d 'é tab l i r l ' ident i té morphologique; et biolo
gique du trypanosome. 

JNOUS étiidi<M'ons ensuile la valeiu' de diverses m é t h o d e s 
de diagnostic, notamment : la f r é q u e n c e icspective <le la 
prés<;nce cki parasite dans le sang et dans la lymphe, ainsi 
que son apparition dans le l iquide < 'ncéphalorachid ien . 

E n f i n , l'existence dans le sang <lc la réact ion de la dév ia 
tion d u c o m p l é m e n t . 

Dans ime t r o i s i è m e pai lie, nous relaierons le comporte
ment de la souche chez la (llossiiia palpalis, ainsi que les 
résu l ta t s <lcs essais de culture m vitra <hi pai'asite. 

1. Morphologie du trypanosome. 
Dans le sang à frais , le parasite de dimension moyenne 

montre des mouvements <le d é p l a c e m e n t raj)id<'s. L a mem
brane o n d u l é e , lorsqu'on pai vient à la distinguer, est très 
peu large, le flagelle apj)araît é t r o i t e m e n t a c c o l é au cor|)s 
et p r é s e n t e une e x t r é m i t é l ibre. 

A p r è s coloration au Romanovvsky, on reconiu i î t au try
panosome les caractères qui correspondent à ceux de 
l ' e spèce Cazalhoiii vivax. 

L e b l ép l iarop las t e , relativement volumineux', a i iondi , 
est le plus souvent s i tué lerminalement, en marg<' <̂ le l'ex
t r é m i t é p o s t é r i e u r e . Celle-ci est habiluel lemeid obtuse 
et arrondie. Le corps plasmalique se rétréci t vers son tiers 
a n t é r i e u r , ét iré <>n poinic fine et contraste avec la partie 
p o s t é r i e u r e é l a r g i e . 

L e noyau est g é n é r a l e m e n t s i tué dans la partie a n t é 
rieure du tiers moyen, le plus souvent ovalaire. 

L a mend^rane ondulante est é i ro i t e , b o r d é e par un f ia-
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F I G . 1. — Trypanosuina Cazalboui vlcax. 

A. — Dans le sang de Sour is . 

B. — Dans le sang de L a p i n . 

C. — Dans le sang de Vean. 

D. Dans le sang de M o u t o n . 





(( THVl 'AMJSOM.A C A Z A I . K O l l ( v i V A x ) )) Dt H l A^r)A 

foelie terniiiu' par une partie libre. L a multiplication se 
fait dans le sang par division longitudinale sons la forme 
trypanosonie. 

L e corps plasmalique peut contenir des grains m é t a -
chroniatiques aussi bien en avant qu'en arrière du noyan. 
.Nous les avons o h s e i v é s chez des trvpanosonies du sang 
des montons et des c h è v r e s , h ô t e s normaux, connne chez 
c c n \ d u sang de la])ins et de souris, h(Mes ceitainement 
anoi m a u x . 

DiMEAsio.NS. — 'J'rypcniosoiiKi atzulbuui vivux est remar
quablement monomoiphe et les l i i inensions e x t r ê m e s 
montrent peu d'écart . 

Les moyemies pour d i f f é r e i d e s souches établ ies p a r 
d i \ e r s auteurs sont toutes très voisines. L a v e i a n et .Mesnil 
assignent à l'agent é t i o l o g i q u e de la ïS(Jimia, comme 
moyenne 21 a. D 'après Hlacklock celte moyenne oscille 
c idre 20 et 23 a . C . A. ILoari! et ,1. C Brown, qui ont 
r é c e m m e n t fait une é t u d e b i o m é t r i q u e très p o u s s é e de 
sept souches, arrivent à des moyennes de 21 à 22,7 u.. 

>'ous nous sommes c o n t e i d é s pour notre souche de 
mesurei- 10 s p é c i m e n s dans le sang de mouton, de lapin , 
de s(juris et d'un wau. i S o u s avons en soin de choisir des 
p a ï a s i l e s ne niontraid ancime trace de divis i ( jn. Les p r é 
parations provenant du veau nous avaient été remises par 
\v ]y Pigneur et ])rovenai(>nt d"im cas d'infection h é r é d i 
taire. 

iNons avons obtenu les iiKjyennes suivantes : Sang de 
moidon 21,09 a; sang tie la])in 22,2 a; sang de souris 
21,09 a et sang de veau 21,09 a . Toutes ces dimensions 
soid normales ])our l ' espèce . 

2. Pouvoir pattiogène. 

-\cjus avons é p r o u v é la p a t h o g é n é i t é de notre souche 
v i s - à - v i s du mouton, <le la c h è v r e , des b o v i d é s et d'un 
c h e \ a l , animaux r é p u t é s sensibles an Trypanosoma cara/-
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bout vivax, et avons i n o c u l é le parasite à des lapins et à 
des souris ainsi qu'à des chauves-souris, à un h é r i s s o n et 
à un c e r c o p i t h è q u e . Pour plus de b r i è v e t é nous r é s u m o n s 
les résultats de ces d i f f é r e n t s essais en tableaux. 

T A B L E A U I 

récapitulant l'évolution de» infection» chez les moutons. 

No Durée 
de 

rincu-
bation. 

Durée de persistance 
des parasites dans 

Évolution 

d'ordre. 

Durée 
de 

rincu-
bation. le sang. 

les ganglions 
lym

phatiques. 

de 
l'infect ion. 

OBSERVATIONS. 

.Tours. •lour.s. Jour.s. 
1 4 28 ? ( i i i é r i s o n . Infecté à partir du bovidé 

trouvé trypanosé au Zoo. 

2 6 73 :,(•, f i i i é r i s o u . Infecté sur mouton 1. 

3 11 lu f M o r t api è s 
l.").") j ours . 

Liquide encéphaloraehidien in
demne de trypanosomes. 

i 9 114 139 'l'iié a p r è s 
141 .jours. 

Tué parce que très misérable, 
à fin d'autopsie. Trypanosomes 
nombreux dans le aang, peu nom
breux dans l'exsudat pleurétique 
et dans le liquide encéphalora
ehidien. Souffrait de verminose : 
strongles, trichostrongles, taenia. 

Ô 1-2 3G ? M o r t a ) i r ès 
3(i .iours. 

Décès précipité par infection 
vermineuse ; strongles, tricho
strongles, très nombreux mélo-
phages. Liquide encéphaloraehi
dien indemne de trypanosomes. 

6 6 230 •203 Moi-t a p r è s 
2r)3 jours . 

Troisième passage de mouton à 
mouton. Le sang était indemne 
de trypanosomes, depuis 3 semai
nes précédant le décès ; souffrait 
aussi de strongylose ; avait été 
traité et partiellement débar
rassé de ses vers. 

7 5 79 79 M o r t a p r è s 
79 jou r s . 

Infecté à partir de la chèvre 
n" 2. Apparemment mort de sa 
t rypanosomiase. 

RÉSUMÉ. — Dans l ' ensemble , 7 m o u t o n s adul tes 
sont i n f e c t é s ( i ) ; deux anin iau .x ont r a p i d e m e n t 
i n f e c t i o n (deux a p r è s 36 et 79 j o u r s , u n a p r è s 155 j 
a p p a r e m m e n t d é b a r r a s s é de ses t rypanosomes) 
n ' ava i t j j l u s que peu de j o u r s à v i v r e . E n tout , 
à m o u t o n on t é té e f f e c t u é s . En t r e les mou tons 
sur c h è v r e . Le m o u t o n 6, q u i a v é c u 253 j o u r s 
Chez cet a n i m a l , les t rypanosomes ont p e r s i s t é 
dans les g a n g l i o n s . 

i n d i g è n e s on t é té i n o c u l é s ; tous se 
g u é r i ; qua t re ont s u c c o m b é à l eu r 
ours ; le q u a t r i è m e a v é c u 253 j o u r s , 
. Le m o u t o n t u é a p r è s 144 j o u r s 

t ro i s passages directs de m o u t o n 
(i et 7 a é t é i n t e r c a l é u n passage 

c o n s t i t u a i t le t r o i s i è m e passage, 
p lus long temps dans le s ang que 

Les i n f e c t i o n s on t é t é d u type s u b a i g u ou ch ron ique . 
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T A B L E A U I I 

récapitulant l'évolution des infections chez les chèvres. 

Numéros d'ordre 
Durée 
d'incu

Durée 
de la présence des 

trypanosonies 
Terminaison. OBSERVATIONS. 

de l'expé
rience. 

de la 
chèvre. 

bation. 
dans 

le sang. 
dans 

les gangl. 

6 1 

Jours. Joui s . 

109 

Jours. 

Pas syst. 
recher-

ct ié . 

Ciuér iso i i . Premier passage mouton 
à chèvre. 

8 2 6 112 94 G u é r i s o n . Passage mouton 6 à 
clièvre. 

10 3 27 4() G u é i i s o i i . Passage mouton 7 à 
(•lièvre, chevreau jeune. 
Inoculation dans la veine. 
Trypaiiosoines iirésents d** 
le sang après 3 jours; en
core absents dans les gan
glions. Ganglions et sang 
positifs après 5 jours. Les 
trypanosomes persistent 
plus longtemps dans les 
ganglion!! que dans le 
sang. 

11 4 7 142 144 G u é r i s o n . Vieille chèvre. Premier 
passage de chèvre à chè
vre. Apparition simulta
née des parasites dans les 
ganglions et le sang. 

12 5 8 

8 

34 

20 

35 

7 

G u é r i s o n . Deuxième passage chèvre 
à chèvre. Apparition si
multanée, trypanosomes d' 
ganglions et dans sang. 
Guérit rapidement; réin
jectée dans veine de sang 
riche en trypanosomes ; se 
réinfecte, mais se défait 
rapidement de ses trypa
nosomes. 

13 6 6 48 48 M o r t . Deuxième passage (chè
vre i l ) . Inoculation suc 
ganglions lymphatiques. 

V, 7 22 ? 42 ? G u é r i s o n . Troisième passage (chè
vre 13V 

15 8 4 38 45 G u é r i s o n . Jeune (quatrième pas
sage chèvre). 

16 9 10 32 ? G u é r i s o n 
t h é r a 

peu t ique . 

Cinquième passage. Ino
culation suc ganglions; 
traitée Fouadine. Résiste à 
U!i essai de réinfection. 
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T A B L E A U I I (suite). 

Numéros d'ordre 
Durée 
d'incu

Durée 
de la présence des 

trypaiiosomes 
Terminaison. OBSERVATIONS. 

de l'expé
rience. 

de la 
chèvre. 

bation. 
dans 

le sang:. 
dans 

les gan^l. 

Terminaison. OBSERVATIONS. 

17 10 

Jours. 

12 

.Jours. 

115 

.lours. 

("lUérison. Sixième passage. Inocu
lation suc ganglions et 
sang. 

18 11 6 60 î Guér i son . Septième passage. Ino
culation Bang. Chevreau. 

19 12 11 ? ( ruér i son 
théra

peutique. 

Huitième passage. Ino
culation sang. Chevreau. 
Traitée Fouadine. 

RÉSUMÉ. — E n tout , 12 c l i è v r e s ont é té i n o c u l é e s . Chez onze c l i é v r e s la p r e m i è r e 

a p p a r i t i o n des t rypanosomes dans le sang a é t é r i gou reusemen t c o n t r ô l é e . Cer ta ins 

a n i m a u x o n t é t é i n o c u l é s sous la peau, d 'autres d i rec tement dans le sang. L a d u r é e 

d ' i n c u b a t i o n a v a r i é de 4 à 12 jO ) i r s . 

Un seul a n i m a l a s u c c o m b é à une i n f e c t i o n s u b a i g u ë , a p r è s 48 jours . C ' é t a i t u n 

a n i m a l j eune . D e u x autres a u r a i e n t p robab l emen t subi le m ê m e sort sans in te r 

ven t ion t h é r a p e u t i q u e . Neuf on t g u é r i n a t u r e l l e m e n t , a p r è s une persistance v i s ib l e 

de parasi tes v a r i a n t de 27 à 142 j o u r s . 
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T A B L E A U I I I 

récapitulant les essais pratiqués en vue de transmettre les trypanosomes aux lapins, 
et révolution des infections obtenues. 

No 
d'ordre 

des 
lapins. 

An imau.x 
dont le sang 

a servi à 
l'inoculation. 

Quantité 
de sang 
injectée. 

Dato de 
l'inocu
lation. 

Datu do 
l'appa-
l'ition 
des 

trypano
somes. 

Durée de 
persis

tance des 
trypanos. 

dans 
le sang-. 

OBSERVATIONS. 

1 
E n ce. 
ds p é r i 
toine. 

Jours . 

A M o u t o n 1. 2,5 Mi-adulte. Pour ces qua
tre premiers lapins, les 
examens de sang n'ont 
commencé que 4 jours 
après l'inoculation. Une 
apparition fugace des try
panosomes dans le sang 
peut avoir échappé. Au 
moment du prélèvement 
de sang, le mouton 1 était 
infecté depuis 3 jours. Le 
mouton 3 depuis 28 jours. 

B M o u t o n 1. 2,5 — — — Mi-adulte. 

C M o u t o n 3. 1 — — — Jeune. 

D M o u t o n 3. 1 

E n Rc. 
dans la 
veine. 

Jeune. 

1 C h è v r e 15, t 21-VII 27-VII 8 Lapin presque mi-adul
te; sang prélevé chez la 
chèvre 15 au lO» jour de 
l'infection. 

2 C h è v r e 16, 0,5 2 ( i -VIII 1-IX 3 Presque mi-adulte; sang 
prélevé chez la chèvre au 
4" jour de l'infection. 

6 C h è v r e 17. 1,5 13-XI l i - X I 15 Presnue nii-adulte ; sang 
prélevé chez la chèvre aii 
21c jour de l'infection. 

8 C h è v r e 17. 0,5 

0,5 

0,5 

12-XII 

21X11 

27-XII —. 

Presque mi-adulte. Le 
sang injecté le 27-XlI con
tenait de très nombreux 
trypanosomes. L'infection 
de la chèvre 17 durait de
puis 50, 59 et 65 jours. 

9 C h è v r e 17. 0,5 

0,5 

21-XII 

27-XII — — 

Presque mi-adulte; sang 
prélevé chez la chèvre 17 
au 59e jour de l'infection. 

Sang prélevé chez la 
chèvre 17 au 65e jour de 
l'infection. 

1 

C h è v r e 18. 0,5 17-1 19-1 5 Sang prélevé chez la 
chèvre 13 au 7e jour de 
l'infection. Infection très 
fugace à la suite inocula
tion sang chèvre 18, alors 
que deux inoculations an
térieures sang chèvre 17 
étaient restées sans résul
tat. 
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T A B L E A U 111 (suitej 

Date de D u r é e de 
No 

d'ordre 
dea 

lap ins . 

A n i m a u x 
dont le sang 

a servi à 
l ' inoculation. 

Q u a n t i t é 
de sang 
i n j e c t é e . 

Date de 
l'inocu
la t ion . 

l'appa
r i t ion 

des 
trypano-

somes. 

persis
tance des 
t r y p a n os. 

dans 
le sang. 

O B S E R V A T I O N S . 

E n ce. 
dans la 

Jours. 

veine. 

10 Clièvre 17. 0,5 

0.5 

21-XlI 

27-XII — — 

M ê m e r e m a r q u e que pi* 
lapin 9. 

Chèvre 18. 0,5 17-1 21-1 1 

11 Chèvre 18. 0,5 20-1 21-1 11 Une p o u s s é e de paras i 
tes avec p r é s e n c e de for
mes de m u l t i p l i c a t i o n d» 
le sang. S a n g p r é l e v é che^ 
la c h è v r e au 10e j o u r de 
l' infection. 

12 Chèvre 19. 0,5 l i - I I I 15-III 2 Sang p r é l e v é chez l a 
c h è v r e 19 au 2e j o u r de 
l' infection. 

O L a p i n 1. 0,5 28-VII — Ce l a p i n s'est i n f e c t é ul 
t é r i e u r e m e n t , lorsqu' i l fut 
i n j e c t é du sang de l a c h è 
vre 16. V o i r plus haut . 

3 L a p u i 1. 0,5 2 -VIII — — 

5 L a p u i 2. 0,5 t-IX — 

7 L a p i n 6. 1 29-XI — — 

12 L a ] ) i i i 11. .5 22-1 — — 

L a p i n 11. 1 2i-I — 

13 L a p i n 11. 1 27-1 — — 

HÉst;.\iK. — Dans l'ensemble, ces e x p é r i e n c e s ont p o r t é sur 17 lapins, dont aucun 
adulte; la plupart é t a l e n t des a n i m a u x jeunes, a y a n t moins de 1 kgr . de poids. 
Quatre ont r e ç u du sang de deux moutons p a r a s i t é s : a u c u n ne semble s 'ê tre in fec té ; 
neuf furent i n o c u l é s de sang de c h è v r e ; pas moins de sept ont m o n t r é des trypa-
nosomes dans la circulation, mais i l s'est agi d'Infections e x t r ê m e m e n t fugaces, la 
d u r é e la plus longue de persistance des f l a g e l l é s dans le sang n ' e x c é d a ])as 15 jom's. 
Cette infection ne put être li'ansmise en série à d'autres animaux; six lapins ayant 
r e ç u du sang de quatre des a n i m a u x c o n g é n è r e s i n f e c t é s ne m o n t r è r e n t pas de 
parasites dans leur sang. Le lapin 2, in jec té deux fois avec du sang du lapin 1 
t r y p a n o s é , ne s'infecta pas; i n o c u l é plus tard de tryjiaiiosomes île la c h è v r e 15, i l 
fut p a r a s i t é durant huit jours. 
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T A B L E A U I V 

récapitulant les essais pratiqués en vue de transmettre les trypanosomes aux souris. 

No 
d'ordre 

des 
souris . 

A i i i n i a u x 
dont le sang 

a servi à 
l ' inoculat ion. 

Q u a n t i t é 
do sang 
i n j e c t é e . 

Dato de 
l ' inocu
l a t i o n . 

Dato do 
l'appa
rit ion 

des 
t r y p a î i o -

son ïe s . 

D u r é e de 
persis

tance de.̂  
t rypanos . 

dans 
le sang. 

O B S E R V A T I O N S . 

E n ce. Jours . 

1 Cl lèvre 18. 1,2 22-1-1940 23-1 3 

('.lièvre 18. 1.2 22-1 23-1 3 

3 Chèvre 18. 1,2 22-1 23-1 2 

4 Chèvre 18. 1,2 22-1 23-1 Quati'e positives sur s i x . 

5 Chèvre 18. 1,2 22-1 23-1 2 

6 Chèvi'e I s . 1,2 22-1 23-1 — 

E n ce. 
péri

toine. 

7 L a p i u 10. 0,5 24-1 
.\e se sont pas i n f e c t é s . 

L a p i u 10. 0,5 

2 t-I 
.\e se sont pas i n f e c t é s . 

8 L a p i n 10. 0,5 2 t-I — — 
.\e se sont pas i n f e c t é s . 

9 Chèvre 19. 0,.-) 11-IH — 
Xe se sont pas i n f e c t é e s . 

9 
Xe se sont pas i n f e c t é e s . 

10 Clièvi-e 19. O.,") 14-III — — 
Xe se sont pas i n f e c t é e s . 

RÉSUMÉ. — S u r huit souris ayant l e ç u du sang do ehcvre i n f e c t é e , ipiatre ont 
n i o n t r é dans leur sang des trypanosonies; la persistance des parasites )ie dura d'ail
leurs ] i a s plus de trois jonrs. Chez deux souris, l ' inoculation de sang de lapin 
t r y p a n o s é ne fut suivie d'aucune aj i j iar i l ion de parasites dans la c irculat ion péri-
p h é r i t i u e . 

Le graphique ci-dessous résume rinfecLion du cheval 
inoculé le 24.11.39 dans la veine, de 10 ce. de sang do 
chevreau 12. Ti'vpanosomes présents, peu nomhreux. Les 
parasites n;app<n'aissent dans le sang que 31 jours après, 
en petit noml ) ie , puis disparaissent, la température deve
nant normale. 11 est, réinoculé le 2.V de 22 ce. de sang de 
(dievreau riche en trypanosomes, sans résultat apparent. 
L'animal reste pourtant porteur de parasites car ceux-ci 
apparaissent dans le sang lorsque le cheval inoculé le 22.V 
de 2 ce. de sang de cohaye riche en Trypanosouia équiper-
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dum s'ililVctc de Dourine. Le 30.V il présente une pous
sée thermique à 40"3 et dans le sang montre de nombreux 
parasites; mélange sensiblement égal de Trypanosoma 
equiperduDi et de TrypanosonKi cazalboui. Ces dcrniei-s 
n(! réappanueni tl'ailleurs plus au cours de l'observation, 
qui se prolongea jusqu'au 29.VI, tlate à laquelle apparais
sent les prejnicrs signes cliniques nerveux de la Dourine. 

Deux bovidés, une vache el un veau, ont été inoculés 
du \ inis avec les lésuUats ci-<iessoiis : 

1. La vache était un animal réformé poin- luborculose 
mammaire. Elle reçoit, le 15.Ml.38, dans la veine, 3 ce. 
de sang citrate de che\reau (chèvre u° 11) riche en trypa-
nosonies. ,\près 10 Jours il'incubation, les pn-miers para
sites apparaissent dans le sang le 24. Ils sont retrouvés 
les 2 9 . \ l l et 4.1.39. Par contre, les exanu'us faits les 25 et 
31.1 sont négatifs. \ partir de celte {iernièrc; date l'état 
généial de l'animal, qui était resté iiu'hangé depuis l'ino-
culalion, s'empire rapidement. Amaigrissenrent, diarrhée, 
inappétence, hyperir'ophie dir |)is. La vache est sacrifiée 
in exti énus le 11.11 au matin. L'autopsi<' r évèle rme luber-
cidose éleiidue. \bsencc de modifications gairglionnaires 
dues aux trypantisomes. La xcillc, comme il existait des 
signes de méningite , une ponction s(jiis-occi])itale fut i)ra-
tit]uéc ranrerrant un liqui^lc légèrement opalescent. Le 
cidof de ccntiifugation morrlie des liémali<'s <'t des leuco
cytes mais pas <le tryi)anosomes. 

Au cfjurs de l'infection à tiypanosomes, les ganglions 
superficiels n'oni montré aucune trace de tuméfaction. 
Les ganglions restent plutôt petits et justprau 31.1 les dif
férentes ponctions pratiqirées n'ont pas montré de irypa-
nosomes. 

I I . Un jeune v<̂ aii reçut le 30.V, 2,5 ce. <le sairg citraté 
du cheval Irypanosé, contenant ce jour' irn mélange à 
nombre égal de Trypanosoitics e(iaiperduin et cazalboui 
(environ 1500 parasites j)ar mm. c ) . 
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CetU' inoculation ne fut suivie d'aucune infection appa
rente. 

De ces deux J)ovidcs, un animal adidte, tid>eiculeux 
par ailleurs, a fait une trypanosoniiasc très léf^ère, ot le 
veau s'est montré apparemment réfractaire à l'infection. 

E n dehors des animaux dont nous venons de résumer 
les observations, nous avons inocidé : 1 singe cercopi
thèque; 3 chauves-souris frugivores; un hérisson. Aucun 
<le ces animaux ne contracta l'infection. 

Le singe, un Cei'copitheciis smithi, mi-adidte, reçut 
sous la peau le 27.VIII et le 10.IX, chaque fois 2 ce. de 
sang du mouton I I I , très riche en Irypanosomes. Les trois 
chauves-souris : Epomopiioras Jialdeinani Halloivell, pro
venant de Boma, e t qui sont sensibles aux Trypanosoma 
congolense et brncei reçurent chacune sous la peau 1 ce. 
de sang de mouton I I I , riche en parasites. Enf in , le héris
son indigène fut injecté sous la peau du ventre de 2 ce. 
de sang de l a chèvre 19 avec nombreux trypanosomes. 
Son observation fut continuée pendant 12 joui's avec résul
tat négatif. 

Les conclusions que nous pouvons tirer de ces divers 
essais de virulence peuvent s'énoncer comme suit : 

1" Le Trypanosoma cazalboui vivax du Ruanda peut 
infecter h's moiitons, les chèvres, le cheval, le l ) O v i d é , les 
lapins e t les souris. 

Chez, les moutons el les chèvres il chMermine des affec
tions du lyp(> subaigu ou chronique. Les moutons sont 
plus sensibles que les chèvres. L a mortalité chez les pre
miers s'est élevée à 70 % des animaux inocidés, tandis que 
chez les dernières e l l e n'a été que d e 12 % C)-

Les chevreaux sont plus sensibles que les adultes. Les 

(1) Ce pourcentage n'est é tabl i que sur neuf des a n i m a u x m i s en expé
rience; les deux chevreaux g u é r i s a p r è s intervention t h é r a p e u t i q u e n'ont 
pas é té c o m p t é s . I l s aura ient probablement s u c c o m b é sans secours médi 
c a l et la morta l i t é se serait é l evée a ins i à 3 sur VI, soit 25 %. 
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premiers trypanosomes apparaissent dans le sang après 
une incubation de 4 à 12 jours. 

Chez les moutons qui guérissent, la présence constante 
des parasites dans la circulation périphérique dure envi
ron 1 mois, mais peut être moins longue. Les parasites se 
rencontrent ensuite irrégulièrement dans le sang et finis
sent par disparaître définit ivement. 

Chez les animaux moins résistants, leur présence jour
nalière dans le sang peut se prolonger durant deux mois 
et plus. Les examens du sang peuvent ensuite devenir 
négatifs , mais les parasites tie restent absents que pendant 
lies périodes de courte durée. Cependant, un animal mort 
depuis 253 jours succomba, alors que depuis 22 jours les 
examens du sang et des ganglions n'avaient plus décelé 
de trypanosomes. 

Chez les chèvres, plus résistantes que les moutons, la 
durée de la présence constante des trypanosomes dans la 
circulation périphérique ne d îne en moyenne que de 14 
à 20 jours; ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle se pro
longe jusqu'à 1 mois. 

Pour autant qu'il est pei'inis de conclmx' du seul cheval 
belge mis en expéiience, l'infection est bénigne et l'on 
peut en dire autant pour ce qui concerne le bovidé indi
gène trypanosé. Un veau s'est par ailleurs montré réfrac-
taire à l'infection. 11 fatd dii'c que les bœufs parasités qui 
ont fourni la souche ne paraissaient pas souffrir notable
ment de letu" infection, malgré qu'ils venaient de terminer 
un long voyage par terre et par mer. 

Les lapins sont susceptibles de contracter l'infection; 
mais celle-ci fut toujours fugace, ayant duré au maximum 
15 jours et il semble que le premier passage des trypano
somes chez les animaux ait atténué leur pouvoir infec
tieux. La signification des résultats enregistrés sera con-
sidérée plus longuement dans la discussion qui suivra. 

La susceptibilité des souris à l'infection paraît beaucoup 
moindre eiR^ore; la présence des ti'ypanosomes dans le 

2 
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sang des animaux ayant reçu un grand nombre de flagel
lés est tellement éphémère qu'elle peut difficilement être 
interprétée comme une infection vraie. Elle apparaît plu
tôt comme une simple survivance temporaire des trypa-
iio.somes injectés. 

DISCUSSION. — La patliogénéité de la souche de Trypa-
nosoma cazalboui vivux du bétail du Ruanda correspond 
donc bien à celle qui caractérise l'espèce qui fut entrevue 
d'abord par Zicnian au Cameroun, identifiée par Broden 
au Congo belge et isolée comme agent éliologique de la 
Souma du Haut-Niger par le vétérinaire français Cazalboui 
pour être décrite définit ivement par Laveran en 1906 , 
sous le nom de Trypanosoma cazalboui. 

Dans les régions où la Souma est endémique elle atteint 
les équidés et les bovidés, mais sévit également chez les 
petits ruminants, chèvres, moutons, et l'on retrouve le 
parasite chez divers anlilopidés vivant dans la savane fré
quentée par les glossines. 

Le chien, le singe, le lapin et le cobaye, le rat et la souris 
se montrèrent entre les mains des premiers expérimenta
teurs comme absolument réi'ractaircs. E n 1907 pourtant, 
(]. Bouet constata chez les rats ayant reçu de fortes quan
tités de trypanosonics, l'apparition fugace des parasites 
dans le sang. 

La sensibilité relative du lapin au Trypanosoma cazal
boui ne fut établie que plus tard par Blacklock en 1912 , 
puis par Blacklock et Yorke en 1 9 1 3 . 

Ces auteurs expérimentèrent avec une souche isolée du 
sang d'un cheval infecté en Gambie et entretenue en série 
sur chèvre. Avec le sang de chèvre, aux 3°, 4" et 8" pas
sages, ils purent infecter des lapins, mais non régulière
ment, et la transmission en série échoua. 

Ultérieurement le sang d'une chèvre au 38° passage 
détermina chez les lapins des infections plus aiguës <'t 
m ê m e mortelles. 
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Enf in , la souche passée sur lapin, à partir du sang d'une 
chèvre au 35° passage, put être transmise en série durant 
8 générations. 

Personnellement, avec la souche étudiée ici, en partant 
de sang de mouton au 1" et au 2° passage, nous avons 
enregistré 4 échecs. Ultérieurement, opérant avec le sang 
de chèvres, môme an premier passage, nous eûmes des 
succès; mais il ne s'est agi que d'infections fugaces cl nos 
tentatives de transmission en série échouèrent. 

Le trypanosomc provenant de la chèvre qui momentam''-
ment est parvenu à se maintenir et se multiplier chez le 
lapin, au lieu de s'adapter au sang de son nouvel hôte, 
semble au contraire perdre rapidement de sa virulence. 

L'histoire du lapin 2 est assez suggestive à ce sujet. 
Injecté de sang parasité du lapin 1 au 2° jour de l'appari
tion chez ce dernier des try panosomes, il ne s'infecte pas. 
Inoculé 1 mois après au nioyen de sang de chèvre, il pré
sente, après une incubation de 5 jours, des Ir'ypanosoirres 
ilans son sang. Ceux-ci n'y persistent, il est vrai, que 
durant 3 jours. 

L a perte de la souche nous a enrpèchés de coidinuer ces 
essais. Peut-être bien qu'en insistant nous aurions pu 
finalement, comme Black-lock et Yorke, réussir à adapter 
réellement notr'c souche au lapin. 

Au cours de ces essais, que nous considérons comme 
incomplets, notre attention n'avait pas manqué d'être atti
rée sur le fait relevé récemment par Roubaud et Provost; 
c'est que les résultats positifs obtenus chez les lapins le 
furent lorsque le sang inoculé était prélevé chez des 
chèvres au début de leur infection. L'histoire des lapins 
6, 8, 9 et 10 est intéressante sous ce rapport. 

Tous les trois ont reçu du sang de la chèvre 17. Le pre
mier inoculé du sang au 2V jour de la trypanosomiase d u 
capridé s'infecte. Les numéros 8, 9 et 10 qid ont reçu du 
sang pris, alors que l'infection avait évolué clepiris 50, 59 
et 65 jours chez la chèvre, restent indemnes de trypano-
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somes dans le sang. De nouvelles expériences dans ceUe 
direction pourraient élucider jusqu'à quel point les anti
corps présents dans le sang des chèvres après des crises 
lrypanolyli(iues interviennent dans ces échecs. 

En ce (]ui couccrnc les résultats obtenus chez les souris, 
ils nous paiaissent assez comparal)les à ceux signalés par 
boue! chez les rats. 

L'apparition Irès [)réc<)ee <'t la persistance très é[)liémèi'e. 
des trypanosomes dans le sang des souris positives scnd)le 
indiquer qu'il s'est agi d'une sinjple survivance des para
sites plutôt ([uc {l'une infection. L'a])sence <le formes (hî 
division paraît bien rindicpier. Suipris par la rapidité 
de la disparilion des Irypanosomes nous n'avons pu prali-
(|uer des sul)inoculaiions. Ces essais aussi iiu'riterai<!nt 
par ailleurs d'être repris. 

l^appelons, avani <le terminer ces eousidéralions, (pie 
O. Nieschulz {l'une part, et E . Roubaud et A. Provcjst 
d'autre pari, ont récenmient établi la susceptibilité rela
tive du lapin au 'Trypanosonxi vientwi, le leprésenlanl 
américain des Irypanosomes monomorphes cbi type cazal
boui. 

O. Nieschulz, expériinenlant avec un virus de la Guyane 
Hollandaise (Surinam), n'a obtenu chez 3 lapins sur 5 qu(î 
des infections légères et de courte durée. Les auteurs fran
çais employant une souche provenant de la Martinique 
n'ont enregistré, eux non plus, que des infections de peu 
de durée, mais ont réussi deux passages successifs sur 
lapin. Ils n'ont pourtant pas pu adapter déf init ivement 
leur virus à cet animal. 

Il apparaît ainsi que la susceptibilité relative du lapin 
au trypanosome nu)nomorphe du type cazall)ouivivax 
est un caractère qui, recherché dans des conditions vou
lues, se montre général . 

I l est permis de prévoir que si l'on répète les expériences 
avec un nombre suffisant de souches, il sera possible 
d'adapter l'une ou l'autre d'entre elles d'une manière défi
nitive au lapin et peut-être à d'autres rongeurs. 
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3. Sensibilité de la souche aux antimoniaux. 

En ilchors de sa morphologie propre, de s;i virulence 
limitée à certaines espèces animales, le Trypanosoma 
cazalboui se caractérise par sa résistance aux arsenicaux 
et sa sensibilité aux antimoniaux. 

.\ous avons, avec Broden, pu mettre en évi<lence cette; 
particularité biologique dès 1909. Elle a été reconnue 
depuis par de nombreux expérimentateurs. 

Nous avons voulu vérifier l'existence de la sensibilité 
aux antimoniaux chez notre souche. Dans ce but la chèvre 
16 et le chevreau 19 ont été traités à un moment où leur 
infection pienait un caractère de gravité nous faisant pré
voir une issue fatale. 

La chèvre 16 reçut sous la peau, le 2 3 . \ et le 2 5 . \ , res
pectivement 4 et 5 ce. de Fouadine. Cette dose suffit pour 
la débarrasser définit ivement de ses trypanosomes. 

Le chevreau 19 reçut du 3.1V au 11.IV en tout 10 ce. de 
Fouadine et ne présenta plus dans la suite de trypano
somes dans le sang. 

Ajoutons que les 2 bovidés du Ruanda trouvés infectés 
furent traités par l'antimosan : chaque animal reçut en 
2 fois 40 ce. du produit à la suite de quoi leur sang resta 
indemne de parasites pendant plus de deux mois. Après 
cette période les animaux échappèrent à notre observation. 

Ces quelques essais nous ont paru suffisants pour 
mettre en évidence la grande sensibilité de notre souche 
à l'antimoine. 

Ainsi, le trypanosome isolé des l)Ovidés à grandes 
cornes du Ruanda réunit les caractères morphologiques, 
pathologiques et biochimiques reconnus propres au type 
du Trypanosoma cazalboui vivax de l'Afrique intcrlropi-
calc. 

C'est la conclusion par laquelle nous terminons cette 
première partie de notre étude. 
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EXAMEN DE LA VALEUR RESPECTIVE 
DE DIVERSES METHODES DE DIAGNOSTIC. 

1. Fréquence relative de la présence 
du trypanosome dans le sang, dans la lymphe 

et dans le liquide encéphalorachidien. 

Depuis que, en 1904, (ireig, le premier, démontra la 
fréquence de la présence du Ti'ypanos<mm gambicnse dans 
la lymphe des ganglions engorgés chez l'homme, la ponc
tion des ganglions fut appliquée avec succès au diagnostic 
lies trypanosomiases en général. 

E n ce qui concerne les infections à Trypanosoma cazal
boui vivax, les opinions sur la valeur du procédé sont assez 
divergentes. Adams, en 1936, s'est occupé longuement de 
la question. 11 rappelle dans son étude que Hornby, en 
1921, écrit que le parasite se trouve plus facilement dans 
les ganglions que dans le sang, et que P . - J . Du Toit, en 
1929, en Afrique du Sud, considère; que la ponction gan
glionnaire est une méthode de grande valeur pour la 
diagnose de la Trypanosomiase à vivax chez les bovidés. 
Cet auteur estime qu'elle donne 12 fois plus de chances 
positives que l'examen du sang. De son côté. Parkin, B. S., 
en 1931, trouve que chez les bovidés Trypanosoma vivax 
apparaît au cours des infections expérimentales plus pré
cocement dans les ganglions que dans le sang; l'examen 
de ce dernier est, d'après lui, sans importance pour le 
diagnostic. 

R. Van Saccghem, en 1934, lui aussi, préconise la ponc
tion des ganglions comme moyen de diagnostic des infec
tions à Trypanosoma vivax chez les bovidés. D'après lui, 
à de très rares exceptions près, le trypanosome se trouve 
toujours dans le suc ganglionnaire. 

L'opinion de A. R. D. Adams, en 1936, travaillant dans 
l'île Maurice, est que, ni la ponction des ganglions, ni 
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l'examen du sang périphérique ne permet à coup sûr de 
découvrir une infection latente ou chronique de Trypano
soma vivax chez les ruminants. Chez les moutons, l'explo
ration systématique des ganglions ne se montra pas supé
rieure à l'examen du sang. 

11 en est de même pour les hovitlés, sauf qu'arr début 
des infections, les i)arasites peuvent quelquefois être plus 
nombreux dans les ganglions que dans le sang. 

Mon expérience personnelle d'Afrique, basée sur des 
examens pratiqués chez les bovidés et chez les capridés 
trouves naturellement infectés, est conforme à celle de 
A. R. D. Adams. 

Ainsi que nous l'avons lappelé plirs haut, d'après B. S. 
Parkins, l'apparition îles trypan(jsomes chez les bovidés 
expérimentalement infectés se ferait en premier lieu dans 
la lymphe ganglionnaire, pids après dans le sang. Nous 
avons voulu coidrôler si le fait se vérifiait également chez 
les chèvres et chez les moutons infectés ])ar inoculation 
sous-cutanée ou <'iidoveineuse, de sang ou de lyirq)he 
parasités. 

Dans ce l)ut nous avons (>xaininé chez 1 mouton et 
4 chèvres, conq)ai'alivcmeid le même jour' el à la m ê m e 
heure, le sairg prélevé à l'oreille et la lympiie obtemie par 
ponction d'rm ganglioir préscapulaire ou de l'aine. Les 
examens tie sang ont été faits à frais ou après coloration 
(en goutte épaisse). Ceirx de la lymphe ont été pratiqués 
à frais, une ou plusieirr's gouttes étant explorées pendant 
air moins 20 minutes chacune. 

Connaissant, par nos observations antérieures, que la 
durée d'incubation pour l'apparition des parasites dans le 
sang variait entre 4 et 12 jour s, nous avons commencé les 
examens ii partir' des 3°, 4° ou 5° joui's après l'injection du 
virus. 
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Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus. 

T A B L E A U V. 

Examens comparatifs du sang et de la lymphe durant la période d'incubation. 

N» 
d'ordre. 

Désignation 
des animaux 

en 
expérience. 

Eésultats des examens 
Dates N» 

d'ordre. 

Désignation 
des animaux 

en 
expérience. 

Date et mode d'inoculation. 
du sang. do la 

lymphe. 

des 
examens. 

1 Mouton 9. 31-VIII-1938. Goutte ép. + 0 5-IX 
.5 ce. de sang de la c h è v r e Goutte ép . + + 0 7-IX 

n" 8 dans la veine. A f ra i s . . -t- -1- IG-IX 

2 C h è v r e 10 2-XI-1938. Goutte ép . 0 0 3-XI 
2 ce. de sang de la c h è v r e Goutte ép. -1- 0 i-XI 

n° 9 dans la veine. A f ra i s . . + ± 14-XI 

3 C h è v r e 11. G-XII-1938. Goutte ép . 0 0 7-XII 

5 ce. de sang et 2/10 ce. Goutte ép . 0 0 8-xn 
lymphe ganglionnaire de Goutte ép. 0 0 9-XII 

la c h è v r e n° 10, sous- Goutte ép. 0 0 10-XII 
c u t a n é . Goutte ép. 0 0 11-XII 

Goutte ép . 0 0 12-XII 

A f ra i s . . ± + 13-XII 

4 C h è v r e 12. 12-1-1939. Goutte ép . 0 0 I C I 
5 ce. de sang de la c h è v r e Goutte ép. 0 0 17-1 

n" 11, s o u s - c u t a n é . Goutte ép. 0 0 18-1 

Goutte ép. 0 0 19-1 

A fra i s . . -1- ± 20-1 

5 C h è v r e 13. 31-III-1939. Goutte ép . 0 0 5-IV 

2/10 ce. lymphe de la A f ra i s . . -f 0 G-IV 
chèvre n" 11, sous -cutané . A f ra i s . . + ± 7-IV 

L'examen des résultats montre : 
1° Que chez le mouton l'apparition des tiypanosomes 

dans le sang a précédé d'au moins 2 joins celle de la pré
sence des parasites dans la lymphe; 

2" Que chez les 4 chèvres l'apparition des trypano-
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somes dans le sang et dans la lymphe s'est produite simul
tanément chez deux animaux, et que chez les deux autres 
les parasites ont apparu d'abord dans le sang et puis dans 
la lymphe ganglionnaire. 

Ajoutons que chez la vache trypanosée, dont il est 
question plus haut, la réaction ganglionnaire ne s'est pas 
produite. 

En aucun cas donc, l'apparition des trypanosomes dans 
la lymphe n'a précédé celle des parasites dans le sang. 

^ous résumons, d'autre part, dans le tableau suivant, 
les examens pratiqués dans le but de nous faire une opi
nion sur la présence des trypanosomes respectivement 
dans la lym,phe ganglionnaire et dans le sang, an décours 
niême de l'infection. Dans ce tableau sont inscrits tous les 
examens comparatifs exécutes aussi bien ceux avec résul
tats négatifs que ceux avec résultats positifs. 

' l ' A B L E A U V I . 

Résultats comparatifs des examens du sang et de la lymphe 
au décours de l'infection. 

Nombre et r é s u l t a t s D u r é e de l'infection 
des examens en jours 

D é s i g n a t i o n 
des 

animaux. 

D é s i g n a t i o n 
des 

animaux. lymphe sang 
a u p r e m i e r au dernier 

O B S E R V A T I O N S . 

+ 0 + 0 
examen. examen. 

Mouton 2 2 3 1 4 -15 01 Guér i . 

Mouton 3 8 1 7 77 118 Mort de son infec
tion. 

Mouton 4 — 4 1 3 88 139 Mort de son infec
t ion. 

Mouton b 7 0 10 3 85 141 Mort de son in fec 
t ion. 

Mouton R 9 3() 14 31 84 193 Mort au 203o ,iour 
de l'infection. T r y p a 
nosomes vus pour la 
d e r n i è r e fois d a n s le 
sang au 171e Jour . L a 
lymphe ne f u t p a s 
e x a m i n é e ce j o u r . 

Mouton 7. 12 8 15 5 1 77 Mort au 798 j o u r . 

'l'OT.M. . 30 65 42 53 
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T A B L E A U V I (suiteJ. 

Nombre et r é s u l t a t s D u r é e de l'infection 

D é s i g n a t i o n 
des 

an imaux . 

des examens en j o u r s 
D é s i g n a t i o n 

des 
an imaux . sang lymphe 

au p r e m i e r au (iernier 
O B S E R V A T I O N S . 

0 -t- 0 
examen. examen. 

Chèvre 1. — 4 1 3 46 107 Guér ie . 

Chèvre 2. 4 17 .5 16 30 113 G u é r i e . 

Chèvre 3. 6 11 14 3 1 53 Guér ie . 

Chèvre 4. 28 20 3t; 12 1 155 Guér ie . 

Chèvre 5. 

3 

3 

7 

10 

2 

2 

8 

1 

1 

33 

24 

G u é r i e de sa li'o in
fection apr. 33 j o u r s . 

D e u x i è m e infect ion 
dont g u é r i e a p r è s 24 
j o u r s . 

Chèvre G. 12 5 13 4 1 47 Morte au 51o j o u r 
avec trypanosonies d» 
le sang. 

T o T . \ L . G2 67 81 48 

Pour cent : 

Moutons. . 31,57 68,43 44,2 55,8 

Chèvres . . 47,28 52,7 65 35 

Ces résultats sont netletnenl en faveur de l'examen de 
la lymphe comme méthode <,le diagnostic. 

Alors que chez les moulons, r<'xanien <hi sang ne four
nil que 31,57% de résultats positifs, l'examen de la lymphe 
en donne 44,2. L'écart chez les chèvres est encore |)lus 
accusé; il atteint 17,72 en faveur de la lymplu-. Ces 
résultats n'<'nlèvent pourtant rien à l'importance de l'exa
men du sang pour la (k'tection des parasil(>s. Ils juouvent, 
sans doute, que rexanien de la lymplie est souvent positif 
en l'absence de trypanosonies visibles dans le sang, mais 
le cordraire peut être également vrai. 

i^our mieux faire ressorlir ce fait nous avons condensé 
dans le tableau qin suit uniijuemcnt les lésullafs ofi l'un 
des examens au inoins fut positif. 
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T A B L E A U V n 

récapiturant les examens positifs dans la lymphe ou dans le sang, 
faits le même jour. 

Désignation 

des 

animaux. 

Nombre total 
d'exainena 

comparatifs 
avec i-ésultat 

positif. 

Nombre de 
résultats positifs 

Nombre de résultats 
Désignation 

des 

animaux. 

Nombre total 
d'exainena 

comparatifs 
avec i-ésultat 

positif. 
dans le 

sang. 

dans la 

lymphe. 

positifs 
dans le sang 

négatifs 
dans la lymphe. 

positifs 
dans la lymphe 

négatifs 
dans le sang. 

Mouton 7. IG ;) \'t 2 7 
.Mouloii 9. J8 I t •4 6 
C h è v r e 2. 8 r> 3 4 
( ; h é v i e 3. 15 « 14 1 9 
C h è v r e 4. m 27 37 1 11 
C h è v r e 5. 10 <) 10 0 1 

i 13 2 •> 1 
Cl ièvre (). 1.') 12 13 3 

'i'otanx. V, 12 

Les iotaux des deux dernières colonnes de ce tableau 
forrt ressor'tir que si l'exarnen du srrc ganglionnaire fut 
jiosiiif 42 fois en l'absence de Ir ypanosomes dans le sang, 
par' coirlre, les par'asifes fiuciit tlécidés 15 fois dans ce der
nier liqiride, alors qir'ils n'étaient ])as \isil)les dans la 
ly mj)lie. 

Ces j'ésultats morrti'cnt rietlement que pour le diagno
stic (le l infccfion due à Trypanosoma cazalboui vivax CIH'Z 

le moirlon et ciiez la chèvre, l'emph)! simultané des deux 
pr'océdés de diagnostic, l'examen <lu sang el celui dir su(; 
gai 1 glionnaire, s'iinpose. 

(Jette conclusion peut s'ap])li(]uei' égalemcrri à la 
recherche du mènie Ir y|)auosome cirez les bovidés et chez 
les équidés. Encoie con\i('nl-il d'y ajouter la lemai'cpn; 
que formirle Adams dans son étirde pr ér aiipelée, à savoir : 
quUiucun des deux procédés ne perniel, à coup sùr, d'ex-
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dure une infection lutente ou chronique de Trypuiioî^oiua 

\iva.v (cazalboui) chez les ruminants. 
C'est une notion que notre e x p é r i e n c e en Afrique nous 

avait plus d'une fois p r o u v é e par les r é s u l t a i s de nos exa
mens s y s t é m a t i q u e s et comparatifs d u sang et de la 
lymphe. Chez les nioutt)iis la ponction des "anglions ne 
fut positive que 44,2 fois sur cent et l'examen du sang 
31,57 fois, la plupart des prélèvements étant faits après 
les 3 ou 4 premières semaines de l'infection. 

L'observation de l'infection du cheval est é g a l e m e n t 
très significative. Apparemment guér i î t p r é m u n i s é , i l ne 
réag i t pas à une d e u x i è m e inoculation endoveineusc mas
sive de Trypanosoma cazalhoui; pourlant, les f i a g e l t é s 
apparaissent dans le .sang à l'occasion d'une infection par 
le Trypanosoma equiperdum de la Dourine , auquel l 'ani
mal est très récept i f . Sous r inf l i ience de la diminution de 
la rés i s tance g é n é r a l e p r o v o q u é e par ceth," nouvelle infec
tion, nous voyons réapparaî tre (hins le sang l'agent é l i o -
logique de la Souma qui é ta i t resté lah'nt dans l'organisme 
de l ' équ idé . 

Ce ne sont d'ailleurs pas là des nolions nouvelles, ma i s 
confirmatives pour ce qu i a été t)l)servé pour d'autres 
maladies à protozoaires. 

I l est connu depuis longtemps qu'au coui s des Irypano-
somiases à é v o l u t i o n chronique, i l existe des pér iodes de 
multiplication active des parasites dans le sang, p é r i o d e s 
de durée variable et auxquelles s u c c è d e n t <les périot les de 
disparition apparente ou de grande rareté des f l a g e l l é s 
visibles dans la circulation pér iphér i ( ]ue . L a dispaiit ion 
des h é m a t o z o a i r e s se fait parfois rapidement j)ar crise, 
d'autres fois elle est plus lente, progressive. 

Les examens comparatifs du sang et <h> la lym])he dont 
nous venons de commenter les résultats nous ont permis 
de constater, en ce qui concerne le 'Trypanosoma cazal
houi, qu'au cours de ces crises, la disparition des trypano-
somes est souvent plus tardive dans la lympe que dans le 
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sang, mais elle peut se produire aussi s i m u l t a n é m e n t dans 

les dcnx liquides. 
Chez les animaux; qui g u é r i s s e n t , la disparition d é f i n i 

tive des trvpanosomes <lu sang peut p r é c é d e r , mais aussi 
suivre celle des p a ï a s i t e s de la lymphe ganglionnaire. 

2 . P r é s e n c e des trypanosomes dans le l iquide 
e n c é p h a l o r a c h i d i e n . 

Les formes elassicjues de la trypanosoniiase due à Trypa
nosoma eazalboui vivax é v o l u e n t sans signes d'atteinte 
du n é v r a x e . CJiez les ciievaux, P é c a u d (') signale, à la der
n i è r e p é r i o d e , de la parés ie de l ' arr i ère -main et, dans cer
tains cas, de l'incoordination des mouvements. 

A m a connaissance, aucun auteur ne fait mention de la 
p r é s e n c e des trypanosomes dans le l iquide e n c é p h a l o 
rachid ien , ni <le l é s i o n s de m é n i n g o - e n c é p h a l i t e . L'espèce 
parasitaire semble ne pas avoir de propr ié té s neurotropes. 
^ous avons r e c h e r c h é s y s t é m a t i q v i e m e n t chez nos ani
maux t r y p a n o s é s qui succombai(>nt à leur infection, la 
p r é s e n c e de parasites dans le l iquide lombaire et avons 
e x a m i n é les cerveaux au point de vue histologique. 

Des 5 moutons morts des suites de leur Irvpanosomiasc, 
un seul, le mouton 4, p r é s e n t a i t des parasites dans le 
l iquide e n c é p h a l o - r a c h i d i e n . L a c h è v r e 6, morte au 
48" j o u r de son infection, avait u n liquide normal indcnme 
de trypanosomes. 

L e mouton 4 fut lué in extreniis au 144° j o u r de son 
infect ion, et son autopsie fut p r a t i q u é e dans les meillem'es 
conditions. L ' a n i m a l était très é m a c i é et a n é m i é ; il était 
fortement parasi té de m('lophages, i n f e s t é de strongles et 
atteint de t œ n i a . 

Au moment où il fut s a c r i f i é , son sang était riche en 

(1) I n I.AVEHAN et MK.SMI., Trijpanonomcs el Trypanonomifisra. 2" é d . 
1912, pp. 5tó. 
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trypanosonios. II présenta i t un exsudai [)l<uiiéliqiie s éreux , 
l é f j è r o i n e n l losé , aljondaiit ; e x a m i n é à l i ais, il mollirait 
(les é r y l h r o c y t e s assez nombreux, peu de leiicoeyles el des 
trypanosonies assez rares. Dans le li(|iii(le e i i eé | ) l i a lo - iac l i i -
dien, re t iré par ponclion oeeipilale, il se lorma lapiiie-
menl un euagiiliim; le licpiide renlej inai l des liy|)aiio-
sonies non rares. Les é l é m e i i l s eelliilaires é la ien i [)eu iiom-
hreiix. 

IA' cerveau tie eet an imal , pas [)lus (jne celui des aiiires 
nioris de leiu' infeclion, ne p i é s e n l a i l <ie lés ion d'eiu épl ia-
lile. Le licpiide lombaire cei i l l i l ' i i^é de la \ a ( d i e hibercii-
leiise lry[ )anosée morle a\ec des siyiies de m('iiiiiiiile ne 
moll irait , à l'autopsie, pas de I I N panosomcs. 

La p iés t ' i i ce des parasilcs dans le li(piide lombaire du 
i i K J u l o n 4 ne jiarail a \o i r co i i s l i lué (pi'uii ('pisodc passager 
cl ultime de son iiireetion. 

dont rai renient aux trypanosonies al'i icains du I > pe pol\ -
inorphe : hrucci el (jdiiihieiisc, 'riypaiiasaDui c(i:(ill)()iii 
paraît d(''poiu \ i i de proj)i i(''lés iieiirol ropes. Mais sous ce 
i'a[)porl il sciait sans doiile in l i ' iosa i i l de l'aire de iioii-
N c l l e s reclierclies clii'Z les écpiidés. 

3. Appar i t ion d'anticorps f i x a n t le c o m p l é m e n t . 

Nous venons de \ o i r (jiie r e \ a n i e n tant du saiii; ( | IH- des 
_i;aii^lions 1\in[)liali(pies ne [icrmcl pas à coup sùr de 
déce ler l'existence i r i i n c iiil'ection à 'l'ryixmosonia c.azoU 
boni, n i è n i e chez les petits r imi inanls . Sans doute, lorsque 
ces exanieiis se réj iètent , les cliances de rencontrer les 
tr \panosomcs au^inenleii l : n é a n m o i n s il nous a paru 
inlért^ssanl, dans un but diaiiiiosticpie, de re(dierclier chez 
les an imaux infectés rexistciice d'anlicoips capables de 
d é l e r n i i n e r la <lévial ion du c o n i p l é m e n l . \ notre connais
sance d'ailleurs, pareille recherche n'a pas été faite jus 
qu'ici pour la Souma. Ces essais uni é l é e f f e c t u é s par notre 
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c o l l è g u e le Professeur V a n Coklsenhoven, à l'Ecole de 
M é d e c i n e V é t é r i n a i r e de l 'Etat, à Cureghem ('). 

L ' a n t i g è n e e m p l o y é a é té préparé d'après la technique 
de Molder, E i c h h o r n et Buck , à partir de sang de rat 
i n f e c t é de Trypanosoma eqaipedum, souche entretenue 
dans les laboratoires de l 'Ecole de M é d e c i n e Vétér ina ire 
sur cobaye depuis 1920. 

Les essais ont porté s i u ' du sang provenant : a) de 
c h è v r e s t r y p a n o s é e s , les n u m é r o s 10, 11 et 12; b) du cheval 
mis en e x p é r i e n c e ; c) de la vache i n f e c t é e . 

Le tableau V l l l r é s u m e les résultats obtenus : 

Si incomplets qu'ils soient, ces essais prouvent que chez 
les animaux, c h è v r e s , cheval , vache, i n f e c t é s de Trypano-
soDia cazalboui, il apparaî t dans le sang des r é a g i n e s 
capables tie f ixer le c o n q d é m e n t en p r é s e n c e de l ' a n t i g è n e 
d u Trypaiiosoiua equiperdum. Celte r é a c t i o n de groupe 
reste fortement positive durant la p é r i o d e de mult ipl ica
tion active des trypanosomes : vache, cheval et c h è v r e 
11" 11. E l l e s 'a t ténue lapidement dès que les examens de 
sang deviennent n é g a t i f s , et semble d i spara î tre rapide
ment api'ès la g u é r i s o n : c h è v r e n° 12. 

.Nous nous proposions de c o m p l é t e r ces essais dans le 
but de mieux fixer j u s q u ' à quel |)oint l'emploi de la 
m é t l i o d e pouvait aider au diagnostic des infections 
latentes. .Nous avions aussi l'intenlion de nous servir de 
l ' a i d i g è n c s p é c i f i q u e d u Trypanosoma cazalhoul m ê m e . 
Nous en avons été e n q i è c h é s par la perte de notre souche 
à la suite des é v é n e m e n t s de la guerre. 

C) Ces i-echerc;]ies ont fait l'objet d'une communicat ion de l'auteur, 
p r é s e n t é e à la S o c i é t é belge de M é d e c i n e tropicale. 
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R é a c t i o n s de d é v i a t i o n du c o m p l é m e n t chez les animaux t r y p a n o s é s . 

No 

d'ordre. 

Désignation 
des 

animaux. 

Durée en jours de 
rinfection à la date 

du prélèvement 
du sang. 

Résultat 
de 

la réaction. 
OBSERVATIONS, 

1 Chèvre 10. Apparemment 
d é b a r r a s s é e de 

ses trypanosomes 
depuis 5 mois . 

! 

Faiblement 
positive. 

Chevreau, Inoculé le 2-XI, In
fecté le 5-XI. Trypanosomes vus 
pour la dernière fois dans le 
sang le 23-XI1-38, Sang pour la 
réaction prélevé le 15-V-39. 

2 Chèvre 11. 190 jours. Nettement 
positive. 

Vieille chèvre inoculée le 6-XII 
Infectée le 13-XII, Trypanosomes 
encore présents dans la lymphe 
le 8-V. Sang prélevé pour la réac
tion le 15-V, 

3 Chèvre 12. Guérie d'une 
r é i n o c u l a t i o n 

depuis 30 jours . 

Négat ive , Inoculée le 12-1-39. Infectée le 
2-11, Guérie à, partir du 24-11. 
Réinoculée le 17-III. Guérie le 
14-IV. Sang prélevé pour la réac
tion le 15-V-39, 

4 Vache. 12 jours . 

32 jours. 

48 jours. 

58 jours . 

Foi'tement 
positive. 

Fortement 
positive. 

Faiblement 
positive. 

Faiblement 
positive. 

Inoculée le 15-XII-38, Infectée 
le 23-XII, Trypanosomes dispa
raissent appar<;mnient du sang 
après 34 Jours. 

59 jours. Négat ive . Réaction faite avec le liquide 
encéphalo-rachidien ne renfer
mant pas de trypanosomes. 

5 Cheval . 8 jours avant 
r infect ion. 

2 jours a p r è s 
l ' inoculation, 

7 jours a p r è s 
r jnoculat ion , 

10 jours a p r è s 
l ' inoculation. 

Négat ive . 

Négat ive , 

Négat ive , 

Négat ive , 

25 jours a p r è s 
l ' inoculation. 

Fortement 
positive. 

Pièvi'e' et trypanosomes nom
breux dans le sang. 

.SO jours a p r è s 
l ' inoculation. 

Fortement 
positive. 

Apparemment pas de trypano
somes dans le' sang. 

68 jours a p r è s 
l ' inoculation. 

Faiblement 
positive. 

Apparemment guéri; pas de 
trypanosomes dans le sang. 
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E V O L U T I O N C Y C L I Q U E E T C U L T U R E « I N V I T R O ». 

H É R É D I T É . 

1. E s s a i d ' é v o l u t i o n cycl ique chez « G l o s s i n a palpalis ». 

Les territoires du Ruanda, o ù le bétai l p r o s p è r e , sont des 
r é g i o n s d'herbages, d é n u d é e s de forêts , où n'existent pas 
de glossincs. Celles-ci ne peuvent donc intervenir dans la 
transmission des infections à Trypanosoma eazalboui et 
congolense qui s'y rencontrent par endroits. Ce sont les 
stomoxes et les tabanidcs qui propagent ces trypanoso
miases et ce par voie purement m é c a n i q u e . 11 est connu 
que si ces conditions de transmission perdurent, les trypa
nosomes qui ont perdu, durant vm certain nombre de pas
sages, le contact avec les glossines, ne subissent plus chez 
ces d ip tères l ' é v o l i d i o n cycl ique carac tér i s t ique . 

Ce fait, é tabl i pour la p r e m i è r e fois par Roubaud et 
Rouet en S é n é g a m b i e dès 1919, fut c o n f i r m é dans la suite 
par ilivers chercheurs. On pouvait donc p r é v o i r que la 
souche eazalboui du Ruanda se montrerait inapte à é v o 
luer chez les glossines. Notre ami L . Van Hoof voulut bien 
se charger de p r o c é d e r aux essais de transmission au 
moyen de Glossina palpalis dont i l entretient avec grand 
s u c c è s l ' é l evage à l'Institut Princesse :\strid. Une c h è v r e 
i n f e c t é e lui fut e n v o y é e d'Anvers. L ' e x p é r i m e n t a t i o n 
montra , en effet, que l ' é v o l u t i o n cyclique du virus ne se 
faisait plus chez la tsé- tsé . 

I l nous est impossible de donner ici les détails des 
diverses e x p é r i e n c e s réa l i sées qui fiu-ent toutes n é g a t i v e s , 
alors que d'autres, faites avec des souches locales f r a î c h e 
ment i so lées d'infections naturelles, furent positives. 

2 . E s s a i s de cu l ture « i n v i tro ». 

Pendant longtemps, les multiples tentatives de cultiu'e 
in vitro de diverses e spèces de trypanosomes p a t h o g è n e s 
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ne d o n n è r e n t , sauf pour le Trypanosoma cruzi, que des 
résu l ta t s très m é d i o c r e s , (̂ es l i émol ' lage l l é s , ou bien ne se 
mult ipl iaient pas, ou bien ne fournissaient que (h's c id-
tures maigres et temporaires. Depuis 1929, pourtant, im 
p r o g r è s notable fut réa l i sé par von Razghn, qui , dans le 
Laboratoire d e Ik'ichenow, à l l andxtu ig , réussit les pre
m i è r e s bonnes cultures dv Trypanosoma (jambiense en 
employant <iu sang h u m a i n ci traté . 

Le p r o c é d é fid a m é l i o r é par Brutsaert et l l enrard qui 
ont [)u utiliser la c u l t i n c p o u r le diagnoslic de la trypano-
somiase humaine dans les cas o ù l'examen microscopique 
du sang- en goutte; é p a i s s e et m ê m e a j u è s ti'i[)k' cenli ifu-
gation ne décelai t pas de parasites. 

D è s le (h'!l)ut de tous ces essais fructueux, i l s 'avéra que 
certaines souclies d e vii i i s cidl ivaient plus facilement que 
d'aidres, et q u e les prcuiiières é t a i e n t ] ) réc i sément celles 
qui depuis ieui' i s o l e i i H ' u t <le l'infection natuielle n'avaient 
pas sid)i au Iniioialoire u n g i i u i d i iombie de passages par 
voie purement n i é c a n i < i n e . 

Von Keiclieiiow étaidit a i n s i l u i e corrélat ion entre le 
pouvoii' d i ' s trypanosonies d ' é v o l u e r chez les glossines e t 
celui (le cultiver in vitro. 

Cette conception, ( p i i , l i 'après l e s toutes d e r n i è r e s 
recherches d e Lwoff , ne se v é i i f i i - t ) a s d a n s tous les c a s , 

se li'ouve pourtant exacte eu g é n é r a l . 

Suivant cett<' conception, notre souciu' <ie Trypanosoma 
cazalhoui, qui s'était montrée incapable d ' é v o l u e r chez 
Clossina p(dpulis, ne dev;iit plus se laisser cult iver. Les 
essais faits à Lé()j)ohlv ille p i u ' L . Van Hooi', P. Hridsaert 
et C . Ilenrarii couf i i ' inèreut ces p r é c i s i o n s . 

iNoMs-mêmes, à Anvers , eùnu-s des échecs au conis de 
deux tentatives faites avec du sang p r é l e v é chez des sujets 
humains t l i f f é i e n t s et deux c h è v r e s 1 l y p a n o s é e s au d é b i d 
de leur infection. 
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H é r é d i t é . 

( i . }*i<.>iieiir, en 1932, a si^>nalé au R u a n d a la transmis
sion héréd i ta ire du 'rrypanoson^a cdzalboni chez les bovi
d é s et chez les e a p r i d é s . 

11 enirait dans nos intentions de vér i f i er si les chevreaux 
n é s de m è r e s 1 r y p a n o s o n i é e s h é i i l a i e n t de l'infection. 
L a perle de noire souche au cours <les premiers jours qu i 
s i i i \ i re i i l rocci ipal ion de notre pays ne nous permit pas 
d(! poursuivre cette recherclic . 

C O N C L U S I O N S G E N E R A L E S . 

1" L a soiudic lie trypanosonies i so lée tlii bétai l à grandes 
cornes arrivé du Huaiida au .lardin zoologique d'Anvers, 
par sa nioipliologi<', ses caractérist icpies biologiques : 
p o m oir patliogcne et s ens ib i l i t é aux sels d'antimoine, 
appartient à l ' e spèce TryixuKistinui (•(izallxnii vivax (Lavc-
raii) de l 'Afrique (^'iitrah'. 

E l l e d é t e r m i n e chez les moutons et chez les chèvres des 
infections du type siibaigu ou ehroniqiu; avec 70 % de 
i i K j r t a l i l é chez les ])reniiers et 12 % chez les seconds. Sa 
patiiogéii(' it( ' c h e z le c h c \ a l et chez le b o v i d é de notre pays 
para î t beaiicou]) moindre. Un cheval et une vaciie i n o c u l é s 
ont tous les deux naliirellenient g u é r i de leur trypanoso-
niiase. I n veau i n j e c t é ne s'<'st apparenniient pas i n f e c t é . 

Les 11 yjianosoiiies p r é l e v é s ( liez des c h è v r e s au d é b u t 
de leur infection [)euveid s'établir m o m e n t a n é m e n t dans 
l'organisme du laf)in el m ê m e s'y mult ipl ier pendant une 
courte j iér iode, mais i l n'a pas été possible d'obtenir des 
passages de lajiin à la[)iii. Chez les souris blanches, la 
persistance des parasites n'a pas dépassé 3 jours . 

L a souche d'une Airulenee peu é l evée s'est m o n t r é e sen
sible à l'antimoine et notamment a obéi à l'Antiniosan et 
à la Fouadine. 
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2" Chez les moutons et les c h è v r e s i n f e c t é s e x p é r i m e n 
talement l'apparition des Trypanosomes dans la l y m p h e 
ne p r é c è d e jamais celle des parasites dans le sang. L e plus 
souvent, les f l i igc l lés sont déce lés d'abord tlans le sang, 
puis a p r è s apparaisscnl dans le suc ganglionnaire. 

Au cours de la maladie, l'examen d u suc ganglionnaire, 
à frais, donne un pourcent de résu l ta t s positifs plus é l e v é 
que celui de l'examen du sang à frais ou en goutte é p a i s s e . 
Mais les parasites peuvent ê lre p r é s e n t s dans le sang tout 
en é tant absents dans la lymphe; pour le diagnostic, 
l'emploi s i m u l t a n é d<'s deux p r o c é d é s d'examen s'impose. 

3° L e Trypanosoma cazalboui semble d é p o u r v u de pro
priétés neurolropes et la présence des parasites dans le 
l iquide c n c é p l i a l o - r a e h i d i e n est l'exception et non en rap
port avec l ' évo lut ion ^l'une e n c é p h a l i t e s p é c i f i q u e . 

4" A u cours de l' infection, il appara î t tians le sang des 
animaux, chèvres , cheval , vache, des r é a g i n e s f ixant le 
c o m p l é m e n t en p r é s e n c e de l ' a n t i g è n e de Trypanosoma 
equiperdum. 

Ces anticor[)s disi)ai'aissent rapidement après la g u é -
l ison d é f i n i t i v e ties an imaux. 

5" L a souche de 'Trypanosoma cazalboui du R u a n d a a 
perdu son pouvoir d 'évcduer chez Glossina palpalis a insi 
que la f a c u l t é de cult iver in viii'o dans le sang c i tra té 
h u m a i n . 

Ces par t i cu lar i t é s sont en rapport avec le fait que dans 
la r é g i o n oîi prospère le ])étail à grandes cornes n'existent 
pas <le glossines le parasite y est transmis par d'autres 
insectes .piqiieiirs par \<)i<' purement m é c a n i q u e . 

L a poss i l ) i l i t é d'une transmission héréd i ta ire n'a pu être 
r e c h e r c h é e . 

Institut de M é d e c i n e tropicale l 'r ince Léoj io ld , Anvers . 
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