
LES GLOSSINES VECTRIGES DE LA M.1LADIE DU SONMEIL EN AFRIQUE 0CCIDElJT.ALEx 
BIOLOGIE7 ROLE EPIDEXIOLOGICDE, CON'PROLE. 

par A. CULIm e t  C.LPNEISSIEBE 

& f i i g . s " f  EN-TBUOEO 
o. E d T. o. M. 

$,Lqz*& da I'O.G.C4W 
3 p. 172 EOBo-DIBUE,%m I- I ~ X O D U C T I O N ~  
i? rtf.at>$$qce f3~rt~&e'r'&%'% 

. Entre 1792 e t  1794, au-cours  de l a  v i s t e  d'un établissement 
récemment crée à Fretown, en S i e r r a  Leone, l e  bo tan i s t e  suédois,  Adan 
Afzelius captura  des i i isectes  parmi lesquels  s e  t rouvaien t  des glossines .  
De c e t t e  première co l lec t ion ,  Wiedemann, en 1830, d é c r i v i t  l e  type q u l i l  . 
nomma Glossina longipalpis .  

Après c e t t e  dgcouverte, il faut a t tendre  l a  f i n  du s i è c l e  dern ier  
pour que s o i t  m i s  en Bvidence le r ô l e  vecteur  des glassines .  

. .  D a n s  les t e r r i t o i r e s  formant au t r e fo i s  l 'Afr ique  occidentade fran- 
gaise ,  l e s  recherches ont commencé au début du s i è c l e  avec Laveran, Bouet ,  
Brwnpt e t  Roubaud. La recherche c o n s i s t a i t  a lors  essent ie l lement  B t rouver  
l e s  espèces e t  à de l imi t e r  l e u r  a i r e  de r é p a r t i t i o n .  I1 n ' e x i s t a i t  pas 
d 'un i té  permanente de recherche. Il faudra  a t t endre  l e s  années quarante 
pour qu'un entomologis-be s o i t  affect6 d m s  un centre ,  à temps complet. 

Les premieres Qtudes Qcologiques sur l e s '  espèces d'Afrique 
occidentale  francophone ont é t é  f a i t e s  par Gaschen (1944, 1945). Un peu plus 
tard, Vila in  (1948) f i t  p a r a î t r e  une ca r t e  de r é g a r t i t i o n .  C 'es t  auss i  B 
c e t t e  époque que f u r e n t  lancés  les chSntiers de "Prophylaxie agronomique" 
(Le Rouzic, 1948). 

pour préc iser  l a  r é p a r t i t i o n  des espèces (Rickenbach, 1961) 
Après une in t e r rup t ion  de plus de d i x  ann6es, l e s  travaux ont r e p r i s  

Peu de temps apr6s l a  oréat ion de L'O.C.C.G.E., un programme de 
recherches b long terme a é té  Q'cabli dans l e  but  d 'acquér i r  des conmissanaes 
préc ises  sur 1'6cologie  en zone de savane, de G.palpalis gambiensis 
Vanderplank, 19499 vecteur  p r inc ipa l  de l a  maladie du sommez1 en A f r i q w  
occidentale.  

L a  revue que nous présentons i c i  f a i t  mention des travaux r 6 a l i s g s  
depuis 1939 dans les é t a t s  membres de 1'O.C.C.G.E. 

II- LA REPARTITION DES GLOSSINES 

L a  premihe  c a r t e  de r é p a r t i t i o n  des espèces de l 'ancienne 
Fédération a été publiée en 1935, par l e  "Service Géographique de l'A,O.F.", 
en u t i l i s a n t  l e s  r é s u l t a t s  obtenus p s  l e s  missions de Bouet, Roubaud et' . 

Jamot. Les recherches avaient a l o r s  l i e u  su r tou t  l e  long  des voies  de 
communication. 

Al l a  c réa t ion  du "Service autonome de l a  maladie du s-ommeil" 
en 1939, f u t  e n t r e p r i s  un t r a v a i l  d ' i d e n t i f i c a t i o n  des espèces; l e s  med-ecins 
de chwue sboteur expédiaient au labord to ise  cen t r a l  de Bobo-Dioulasso un 
p a n d m b r e  de specimens e t  dess ina ien t  des - "car tes  entomologique$! 
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En 19479 l e s  recherches s ' i n t e n s i f i è r e n t  e t  des campagnes de captures 
appelées "semaine de l a  t s 8 t s é "  (Vilain,  1948) fu ren t  organisées,  €'res de 
~ 2 0 . 0 0 0  exemplaires de g loss ines  ozt  é t é  déterminés de 1940 B ~ l 9 4 7 ,  ce qui 
permit B Vilain (1949) de dess iner  deux ca r t e s  de r é p a r t i t i o n :  l ' une  .pour 
G. pa lpa l i s  gambiensis ( G .  p a l p a l i s  auct. ) .et  G. tachinoides  Westwood, 1.' aut re  
pour G.morsitans submorsitans f lewsted (G.morsitans auct.  e t  G,lÖngipalpis 
Wiedemwn. 

na1 I 

Le "Comit6 Sc ie s t i f i que  Internatkon/de l a  Recherche s u r  1% Trypano- 
somiase" (C.S.I.R.T,), organisme s-pQcialisé du "Comité de CoopAretLon . 
Technique en Africpe" (C. C.T.A. ) , chargea P o t t s  de co l l ec t e r ,  dans toils l e e  
pays de l a  zone a t s B t s 6 ,  des renseignements pour dresser  une ca r t e  
synthétique de l a  r e p a r t i t i o n  de tou-tes l e s  espèces connues; c e t t e  dernière 
comporte t r o i s  f e u i l l e s  à l ' é c h e l l e  du 1/~0.000.000ème. D'après Rickenbach 
(1961) Po t t s  a u r a i t  u t i l i s é  l e s  r 6 s u l t a t s  de Vilain.  

A p a r t i r  de 1954, Rickenbach fut' chargé, au Centre Muraz de reprendre 
1'6tud.e de l a  rkpa r f i t i on .  Les r6do l t e s  f a i t e s  au cours des tourndas de c'et 
auteur e t  de c e l l e s  de s e s  collègues en-tomologistes, a i n s i  que l e s  envois 
de matér ie l  par l e s - s e c t e u r s  de l a  FBdération, permirent d ' ob ten i r  fie 
nombreux renseignements s u r  neuf esp8ces. Deux f e u i l l e s  à l ' é c h e l l e  du 
4/1078me ont & t e  pu'oliBes par l ' O f f i c e  de l a  Recherche Sc ien t i f ique  e t  
Teahnique Outre-Xer [O.R.S.T.O.N.); l ' u n i t é  de r é p a r t i t i o n  e t  l e  d e g d  .mrr6.. 

Actuellement l e s  progcès que nous pouvons f a i r e  dans l a  connaissance 
de .13  r é p a r t i t i o n  des espèces ne peuvent ê t r e  que fragmentaires e t  ne porter  
que su r  des d é t a i l s .  L4u cours des iiiissions demandées par l e s  é t a t s  membres 
de l 'O.C.C.G.E. ,  il a r r i v e  que des l i m i t e s  préc ises  en t r e  sous-espsces OU 
l a  l i m i t e  nord des glossines  so i en t  reconnues. 

,- . - -_  -. r ,  

Récemment, l a  présence de Gomedicorum a é t é  constatée l e  long  de l a  
Léraba, B l a  f r o n t i e r e  Qburnéo-voltaïque (Simonkovich & Le Berre, com4Pers. 

Au niveau du Togo e t  du Dahomey s e  trouve l a  l i m i t e  entre d i v e r e s P G ~ ~ ~ ~ ,  
éspêces. Le Berre e t  I t a r d  (1960) ont confirmé La v a l i d i t é  des ~ous+sPèCes 
de G.fusca. 

,.' . 

III- ETUDES BIOLOGIQ'iIIES REALISEXS AU LIA~ORSTOIRE ET SUR LE T'XR€?..AI~T* 

A- ETUDES PHYSIOLOGIQJES. 

Comme l e s  programmes de recherche ont é t é  o r i en té s  pendant longtemps 
vers  des buts  essent ie l lement  u t i l i t a i r e s ,  l a  physiologie des glossines 
a é t é  p lu tô t  négli,gSe. 

de pousser l e s  invebt iga t ions  vers ce r t a ins  s u j e t s  dans la mesure OU ces 
de rn ie r s  sont  impliqués dans l e s  Gtudes écologiques. 

C 'es t  seulement vers  l e s  annhes soixante  qu le s t  apparu 'fl-in-tgrêt 

. 

Les r é s u l t a t s  obtenus d e m i s  l 96a  avec G.p.EI,"iensis, f o n t  l ' o b j e t  
d'un mémoire en COUTS de publicationg nous ne donnons i c i  qu'un bref 
appergu des grincipes points  t ra i t&.  

I I '. I .  

. .  
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- Physialogie de l'imago. 
a+- 'Niit2ition. 

Quelques exp6riences ont Qt6 r6alisées pour savoir dans quelles 
conditions se n o u r r i t  Le mâle, mais on n t a  pu mettre en-évidenee va  rythme 
d é f i n i  des repas; le mâle reprend un repas de sang avant d 'avoir  complBtement 
digeré l e  précédent . 

b- Reprqduction. 

? - 
3 
6 

L a  physiologie de l a  reproduction chez fes femelles a é t6  p a t i c u l i è r e -  
ment é tudiée en raison de son importance 6aologique. 

L a  méthode de détermination de 1'Sge physiologique es t  fondée sur 
l 'observation du nombre df ovulations dédui t  de celui des d i l a t a t i o n s  qui 
pe r s i s t en t  sur l e  tube f o l l i c u l a i r é  aprè8 l a  descente de l 'oeuf ;  mise au 
point chez í e s  cu l i c ides  e t  le6 itnoph&leg eZle a-6t-é- adaptée par Saunders 
(7960,7962) 9 aux gloss ines i  

. .  

D e  nbuvelles obsesvatiohs sur l e  fonctionnement des ovaires  e t  l e  
processus de l ' ovula t ion  nous a permis d'améliorer l a  méthode etde porter 
de cinq B h u i t  le nombre de groupg, dlâge (Chal l ier ,  1964,1965). 

La connaissance de l a  composition par groupes d'âge d'une population 
permet d 'évaluer  l e  danger Qpidémiologique. En outre ,  au cours dea essais 
d ' insedt ic ides  sur l e  t e r r a i n ,  on peu% savoi r  s i  u ~ l  t ra i tement  est efficace 
et' rémanent en dkterminant 1 !$ge des specimens captur6s aprês 1 'application 
des produits (Challies e t  al. 4964). - 

Be t r è s  nombreuses anomalies de la reproduction ont l i e u  en é levage '  
Gomme dans la nature;  leur desc r ip t ion ,  a i n s i  que cel le  du système nerveux 
de l ' a p p a r e i l  femelle, apporte quelques éléments pour la comprehension du 
f onctionnemen't des organes, 

Le degré d'insêmination a 6t6 Bvalué ~ 5 c e  8 l'examen des spermath&qu6au 
Lee femelles s'accouplent plus ieurs  f o i s  avant la première ovuIa-bioi2, c ' e s t  
B d i r e  pendant l e s  h u i t  premiers jours de l e u r  vie; mais par l a  s u i t e p  e l l e s  
n 'asaeptent plus l e  mâle e t  poss6den-t un s tock  de sperme s u f f i s a n t  pow 
que soient fécondes tous l e s  oeufs produits.  (Challier, 1968). 

- Physiologie de la pupe. 
Dans les condi t ions de l a%orz to i r e ,  nous avons observé w e  di'ffihence 

sexuel le  de l a  durGe du s t ade  pupal. La femnlle éc lo t  deux jours  avait l e s  
&?.es. Le rythme d'6closion semble l i é  aux var i a t ions  nyothémérales de la 
température; l a  proportion qui éc lo t  l e  soir es t  d 'autant  plus élevée que 
l a  température minimum e s t  plus basse. 

vages, Les sexe8 d i f f è r e n t  s ignif icat ivement  (sauvages, mâles: 5,51 x 2,94 mm; 
femelles: 5,60 x S i06  mm).  

Le poids moyen des pupes d'élevage, b l a  lamipos i t ion ,  e s t  de 
22,77 mg. pour l e s  mâles e& de 2&63 mg, pour Les femelles. . 

3 
La taille des pupes dtQlevage a été  comparee it celle des p u p s  sau- 

3- 
Y 

La moxtalité pupale semble li& B d'autxes fac teurs  que 2s dessicat ion 
car  l a  m& n'est p ~ s  toujours 1i6e à l a  perte de poids. 
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L'élevage des g loss ines  a 'pour  but  la productian de specimens des t inés  
ii des expériences d iverses  (physiologie,  transmission des trypznosomes, 
production de m2Les' s t é r i l e s  ou de mutants). 

qui s ' en t r e t i ennen t  sans i n j e c t i o n s  périodiques d 'é lémenb sauvages. En 
Afrique, de nombreuses d i f f i c u l t j s  empêchent encore l a  production de masse. 
I1 semble que des f a c t e u r s  au t r e s  que climatiques s o n t  en cause (microorga- 
nismes pathogèhes) . 9 .  

&es essais e f fec tués  a Ú  Centre Muraz, su r  G.'p.gambiensis, ont r6vél6 

En Europe, il e x i s t e  actuellement p lus ieurs  élevages produ-ctifs e t  
Y 
* 

U 

I 
que les cages métal l iques de 30 x I 5  x 8 cm e t  contenant 30 individus 
maintenus 2t l ' ,obscur i té  sont  préf6rables  aux cages du type Roubaud, en t u l l e  
e t  maintenues à L a  lumière. 

E!algré ces améliorat ions,  il demeure e n c o k  une t r o p  f o r t e  yroportion 
de jeunes qui meurent t ô t  aprss l e u r  éclosion. Les pupes sont  de p e t i t e  
t a i l l e  e t  donnent des imagos non v iab les .  

~ 

Dans l e s  prochains mois se ront  r ep r i s  l e s  e s s a i s  en vue de connnftre 
le r ô l e  de l ' h 8 t e  e t  des microorganismes paras i tes .  . 

3- ELEVAGE - ,  
I -  
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Le cycle ovmo-utérin s u b i t ,  en Afrique de l 'oues t ,  de grmdes 
va r i a t ions  annuel les  car  l e  c l i n a t  soudanien e s t  ca rab té r i sé  p u  de grands 
é c a r t s  sa i sonniers  de l a  température. Une axpér ience  de marquage-lgcher- 
recapture  a periais dlobserves  pendant presque une ann& l a  r e l d t i o n  en t re  

l ' é c los ion  e t  l a  prenière  ovulation peut v a r i e r  de 6-7 j o  s en zvril--mai 
2 ?2-14 jours  en sa i son  f ro ide ,  de f i n  rDsembre & f é v r i e r ;  

Les l i e u x  de reproduction de G.p.gmbiensis sont  ident iques 2 ceux , 

des espèces e t  sous-espèces proches; leur r é p a r t i t i o n  e s t  déterlnin6e par l e  
choix de La femelle qui est  a t t i d e  par l e s  endro i t s  sombres. Les  concentra-- 
t i o n s  de pupes, gén6ralement observ6es en saison sèche, sont a p p a u e s  comme 
des .faits exceptionnals e t  il sembIe bien que. l a  majeure - p a r t i e  des wpes 
e s t  dispersée s u r  de grandes a i r e s .  

l ' gge  physiologique e t  1 '8ge chronolo&ique. Le nombre de jours en t r e  
I _  

L a  durée du s tade  m p a l e  e s t  minimum en avri l -mai- juin avec 29s7  
jours  pour l e s  femelles  e t  3 i , 0  j o u r s  pour l e s  mgles; e l l e  e s t  mximum en 
décembre-janvier, avec 44,O . jours pour l e s  femelles  e t  46,? j o u r s  pour l e s  
mâles (va leurs  extrêmes: 26 e t  56 jours) .  

Les t ro i s -quar t s  des g loss ines  éclosent  le matin e t  l a  majeure p a r t i e  

La mor t a l i t 6  pupale e s t  dile sur tout  en saison/à l a  des s i ca t ion j  mais 

du r e s t e ,  en f i n  d'apr6s-midi. 
s B che 

il semble qu'en pleine saison des p lu ies  joue un fackeur bicrtiquen l e s  
microorganismes pa thoghes  qui pdllulent lorsque le d é f i c i t  de sa tu ra t ion  
est l e  p lus  bas. 

2- L * a c t i v i t é  

du s o l e i l  lorsque l e  s e u i l  de tempgrature (16OC). e s t  f ranchi .  
Mâles e t  femelles  de G.p.gcmbisnsis sont  actifs du l e v e r  Z L ~  coucher' 

Chez l e s  nâlss, s e  distinhuen-t deux phases: l ' une  matinale ß'c l'autre 
vespérale,  s6par6cs p;r un minimum r e l a t i f  e n t r e  12-13 heures; ce dern ier  
appara î t  ve r s  13-14 heures en feffrier-msrs-avril. Le maximum a'bsolu se  
place e n t r e  10-11 heures, rarement n a n t  ou &près; l e  maximum r e l c b i f  se 
plaoe e n t r e  33- e t  I 7  heures. En seisun f ro ide  e t  aux fortes'pluies, il 
n ' appa ra î t  qu'un maximum au mil ieu de l a  jcrumée, Pour l e s  f e m e l l e s , - l e s  . 
deux phases ne sont  pas auss i  n e t t e s  & le maximum ab80lu a l i e u  2'aprGs- 
midi. 

G.p.gambiensis pique à l ' o w a s i o n ,  l a  n u i t ,  l o r s q u ' e l l e  e s t  dSran&e.. 

Les facbeurs  de 1'activi-I;Q sont i n t e r n e s  ( sexe ,  faim, griviiiit6) DU 

' Lea mâles s 6 n t  p lus  'act i fseque l e s  femelles ,  mais chez /deux sexes, 

. 

externes (lumière,  température) . 
le8 imagos récemment hclos demeurent i n a c t i f s  l e  jeux suivdnt lmr QclOSiOno 
Les m3leq affamés viennent en proportion p lus  f o r t e  en t r e  9 e t  15 heures e t  
l e s  gorg6s son t  toujours  r a re s .  

celui des pares e t  p>-rriii ces dern ières  ce lu i  des gestantes  ne d i f f 8 m  pas 
de ce lu i  des non gestantes .  

. .  l e s  . 
5 

2 -  
3 

Chez les  femelles ,  l e  comportement des nu l l ipz re s  ne d i f f h r o  pas de 
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Les f a c t e u r s  l i m i t a n t s  de l ' a c t i v i t é  son t  13 lumière e t  IC, temp8rature 
mais l e s  conditions loca l e s  jouent LI& r ô l e  important s u r  l a  d i s2on ib i l i t é  
de la f r a c t i o n  ac t ive  de l a  population. 

3- Le xepos, 
Le repos,  chez l e s .  glossines ,  e s t  une p iode imEortante de l a  v ie  

puisque la péziode d ' a c t i v i t é  e s t  estlmee à un deÌmi.-heure par jour La. re-  
cherche d'un l i e u  de repos e s t  dopc un ac t e  p o s i t i f  en vue de la*d&cÓuverte 
d'un endro i t  dont le microclimat e s t  conforme aux exigences de l 'espèce.  

Les l i e u x  de repos diurnes  de G.p.gambiensis n ' on t  pu ê t r e  encore 
é tudiés  en ra i son  des d i f f i c u l t é s  de repérage des individus; nous èsp6rons 
mettre  au point. une -technique d 'olservat ion fondee su r  l e  marquage radio- 
a c t i f .  

&es l i e u x  de repbs nocturnes ont é t é  observés dans une galer ie  f o r e s -  
t i è r e  des environs de Bobo-Dioulasso. 75j5 -mgles e t .  232 femelles ont Q t B  
lgch8s après avoir Q t e  marquees â l ' a i d e  d'un p e t i t  'carré de papier r e f l é c h i s  
s an t  rouge ou blanc co l l é  su r  l e  thorax. La lumière'd'une lampe torche s u f f i t  
pour repérer  jusqu '8  I O  mètres l e s  specimens. 722 mâles e t  32 f e a e l l e s  ont 
é t é  a i n s i  r e t r o u v 6 ~ .  Les deux sexes présentent les mêmes pr6ferencesg au 
mois de j u i l l e t ,  79$ des .mâles ont chois i  comme support les f e u i l l e s  v e r t e s  
des p e t i t e s  plSntes,  9% l e s  f e u i l l e s  ve r t e s  des buissons, a rbus tes ,  herbes, 
palmes, ' l ianes  e t  p lan tes  grimpantes9 6,5$ l e s  f e u i l l e s  sèches, 5,%% les 
t i g e s ,  l e s  branches, l e s  b r i n d i l l e s ,  les r a * i n e s , ~ e s - f r u i t s  e t  le sol; un 
seul specimen a é t 6  vu sur dan t ronc.  

- 
Près de 8 6  des Qchant i l lons  se  repose e n t r e  l e  s o l  e t . 3 0  cm de 

hauteur dans l e  l i t  du cours d 'eau à l ' i n t é r i e u r  de l a  végétat ion,  e t  s u r  
l e s  r i v e s  de ce de rn ie r  jusqu 'à  3 m8tres. 

Le choix du l i e u  de repos ne semble pas dépendre de l a  temp6rature 
e t  de l'hÛmidit6 c m  les mesures q.Úe nous avons re levées  en sa i son  des 
p l u i e s  montrent que ces deux f a c t e u r s  va r i en t  très peu dzns l l e s p z c e o  
11 semble que l e  gaz carbonique, la. n u i t ,  en l 'absence de courant de con- 
vection, d o i t  s e  r e p s r t i r  selon un gradient. Comme l e s  i n sec t e s  h6mataphage6 
s o n t s e n s i b l e s  8 ce geiz, il e s t  possible  que la glossine s o i t  attirG6 près 
du sol. I _  

La dispers ion des g loss ines  au repos ,  l e  long  de l a  ga le r io  a, u té  
6tudiée en considêrant des sec t ions  l o n e e s  d2 50 m. Les specimens marquhs 
e t  lâchés ont tendance B demeulter plus concentrés dutour du poin t  de lâcher ,  
en saison sèche qu'en saison des pluies .  

4- Hôtes. 
Dans I a  for6-t; du Kou, b 17 lm au nord-ouesf de Bobo-Dioulassa, m-t 

ét6 capturées des  glossines gorgees dont on a e x t r s i t  l ' i n t e s t i n  pour l e s  
soumettre au f e s t  des p réc ip i t i nes ,  SGr 92 repas,  54%3% provenzient de 
r e p t i l e s  (varans e t  crocodi$es)g 26,1$ de l'homme e t  153¿@ de bovides dont 
292$ confirmés du guib harnaché. 

5- Pa ras i t e s  
757 g loss ines  mâles e t  femelles ont é t é  examinées en avril e t  mai. 

Le taux d ' i n f e s t a t i o n  t o t a l  & ta i t  ident ique pour deux & t e s  des a lentours  
de Bobo-Dioulasso (4,7 e t  4,676). Aux mois de mai-juin 2 0 ~ ~ m â l e s  e t  200 
femelles  ont pr&sen-té respectivement 22 ( 1 1%) e t  8 (4,%) infestcztions 



Ces de rn iè re s  sont  rapportées à T .  g ~ 2 , ; y i  principalement; 3 i n f e s t e t i o n s  
du type vìvax, 16 de l ' i n t e s t i n  moyen, 7 de l ' i n t e s t i n  postér ieur ,  a i n s i  que 
4 i n fe s t a t ions  mixtes, ont é t é  enregis t rées .  Aucune glande s a l i v a i r e  
n ' a  6 t é  posi t ive.  

- 
Quatre l a r v e s  de Nermis de 4 .2  7 cm de,longueur on t  Q t 6  trouvées, en 

saison des p lu i e s  196T9 chez des individus gui  ne sembhient  pas en souf f r i r  

En sclison des p lu i e s  1969, I,$ des femelles capturées p c r t a i e n t  
de p e t i t s  acar iens  f is& su tégumekt. 

6- F'r6dateurs. 
Au COUPE; des expériences sur l e s ' l i e u x  de repos nocturnes, deux 

araignées:  l ' u n  de la famille des Theriidae e t  l ' a u t r e  de l a  f emi l l e  des 
Clubionidse, ont &té d6couvertes avec une glossine en t re  leurs  pattes. 
Comme l e s  ars ignees sont  t r è s  abondantes en szison des p lu i e s  on e s t  en 
d r o i t  de présumer que ces prédateurs dcivent jouer un r ô l e  non n6gligeable 
datis l a  dynamique des populations de G. p. gambiensis. 

7- Dispersion. 

ont montré que G.p,gzmbiensis s e  d6pface aisQm'ent dans son hab i t a t ,  en 
empruntant des  l i g n e s  de v o l  dégagces, pour rechercher l e u r  hôte. , L e s  mouvs- 
ments se f o n t  au hasard, l e  long  des rives, mais avec des concentrations 
en des points  plus a t t ract i fs  qui const i tuent  l e s  " t e r r a ins  de cklmse". 

Diverses experiences de marc~~uage-l~cher-rec~pture dans l a  f o r Q t  du Kou 

Des observ=itions occasionnelles nous ont rév$lé  qu'une proportion 
d'&migrantes non nkgligeable peut q u i t t e r  l e  g î te  e t  se  d isperser  a% l o i n  
en t raversant  de 1onk;ues sec t ions  ddboisées de cours d'eau, jusqu 'a  4-5 km 
du point de l h h e r .  

8- Dynamique des  populations. 
La  sex-ra%io observée dans l e s  échant i l lons  n ' a t t e i n t  jamais 1 car 

les m$les, bien que moins nombreux quo l e s  femelles, en r a i son  de 12. plus 
g-rdnde long6ivité de ces dern i&res ,  sont  beaucoup plus  actifs. 
Le pourcentage de fcmelles se s i t u e  en t re  25 e t  45. 

La sex-rat io  observée exprime donc l a  f a c i l i t é  relative avec l q w l l e  
on peut capturer les sexes;  e l l e  dgpend des f a c t e u r s  propres & Is glossine 
(sexe, faim, recherche du sexe oppos6) à l a  v e g t a t i o n  ( v i s i b i l i t d ) ,  2, l a  
saison, e t  ~ u x  cxptureurs ( a t t r a c t i o n ) .  

L a  composition de la populcxtion par groupes d'âge e s t  connue w r  
l'examen d ' i c h m t i l l o r s  prelev6s avec des méthodes normalis6es de c->ï?ture. 

3 
~ 

Le s ta tu t  a l imentaire  d'une population résulte d'un ensemble de 
f ac t eu r s  que 1 ' on peut c l a s se r -  en 8 - f ac t eu r s  spécif icpxs,  i n t e rnes ,  dont l ' a c t i o n  conjointe about i  8 l 'appa- 

- f a c t e u r s  abiot iques (externes  8 ~ t e q g r a t u r e ,  ' lumière, humidité y:ncit ent  
l a  glossine à prendre son v o l ;  - facteurs biot iques:  l a  végétat ion f s c i l i t e  l ' a c c è s  & l ' h ô t e  OU ~ I I ~ S W Q  
l e  pouvoir a t t r s c t i f  de ce de rn ie r  e s t  fonction de sa forme, de ?a co*leur 
de son odeur e t  de se posi t ion.  

7 r i t i o n  de la "faim": 
B 
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Le pourcentage d'affamés p n m i  uze population ne d i f f è r e  p:s beaucoup 
en t r e  saisons (72,2$ d-'affamés dans l a  f o r ê t  du Kou en saison sèche 1965-66 
e t  69,1$ en saison des p lu ïes  '19.66). Nais il a é t é  observée une d i f fe rence  
s i g n i f i c a t i v e  en t r e  l a  f o r ê t  du Kou (67$)  e t  l e s  g&.ieries de-Poa (51$) e t  de 
Natourkou (5%) ., La proportion 'des specimens gorgés e s t  f a i b l e  e t  va r i e  peu. 

Les f luû tua t ions  saisonnières  des populations sont  t r è s  nettement 
marquées en zone de savane mais sont comparables d'une année à I l a u t r e .  
Le niveau d6mographique maximum de l a  f rdc t ion  des femelles v i e i l l e s  pares 
peut a t t e ind re  50 f o i s  l e  minimum, 

Les populctions a t t e ignen t  l e u r  maximum .d'abondance vers  l a  f i n  
j u i l l e t ;  de pa r t  e t  d ' au t r e  de ce maxifium absolu l a  croissance e t  la 
décroissance sont  assez symétriques;- rapides  e t  de f o r t e  amplitude. 6 p a r t i r  
de septembre-octobre e t  jusqu 'su i o i s  de ju in  l a  population p a s e  y&r 
p lus ieurs  maximums r e l a t i f s , ;  g6ngralement trois : en novembre, f e v r i e r  e t  mai. 
Le minimum absolu si; place verb l a  f i n  décembre- début janvier  ou versla f i n  
m i "  début a v r i l .  Le niveau des 'iliaximums r e l S t i f s  e s t  var iab le .  

Les f 2cteurs de v a r i a t i o n s  des populations son+ essen t i e l l e a c n t  c l i -  
matiques. La tempeFature maximum elevée ne s o i t  a g i r  déf avorablemeilt 
qu'B l'acmé de la saison- sèche chmide. La  plupart  du temps G.p.gzimbiensis 
se  ré fugie  d a s  l /&endro i t s  sombres e t  humides pour passer l e s  lieures 
l es  plus p6niblex die la, journ0e. - 

La température minimum a g i t  su r tou t  SUT l e  développement o v a i o n  
e t  pupal en allonC;e.mt l e s  cycles e t  en diminuant l e  nombre &es g.n6rcitions 
en chevauchement. 

- 
chaude; il e s t  responsable de la morta l i t6  imaginsle e t  pupale. 

L'évaporstion e s t  l e  f ac t eu r  l e  plus important en s3ison sGche 

11 semble que l e s  années de d é f i c i t  pluviométrique sont  plus 
favorables  B 1'Itugmentation des pbpulations que l e s .  années d'exc6dent; 
cela est dû sans doute au f a i t  q u e - l e s  p lu ies  deviennent un f ac t eu r  defavo- 
r ab le  l k g u ' e l l e s  dê t ru i sen t  l e s  l i e u x  de reproduction e% q u ' e l l e s  fava- 
r i s e n t  l a  pul lu la t ion  des microorg.mismes pathogènes. . 

L'existence de microorganismes a é t é  re levée en ce r t a ins  points  de 
l 'Afr ique;  pour l e  moment, nous ne disposons d'aucune preuve de l e u r  act ion 
en savane d'Afrique o c c i d e n t d e  m z i s  nous sommes contr-nints de l e s  impliquer 
dans l a  décroissance rapide de l e  population observée à p a r t i r  du mois 
d 'août,  alors que les conditions climztiques sont  favorables  & une grande 

Le r ô l e  des prédateurs a e t é  Evoqué plus  haut;  il semble q u ' i l  f a i l l e  - 
accorder p lus  d'importance à l ' a c t i o n  Be ces ennemis qu'on ne l ' a  fjit 
jusqu ' i c i .  

noasya,vons des preuves formel les  en zone de savane comme en zone de f o r ê t .  

- longévi té ,  . 

e L a  reprodustion n ' e s t  jctmais suspendue comme d'aucuns l'ont prétendu; 

- 
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IV- ROLE EPIDENIOLOGfQ,UE DES GLOSSINES D'AB'RIGUE OCCIDENTI~LE. 

A-la t rmsmiss ion  de l a  maladie du sommeil en zone de savanes,, 
Dans ce r t a ines  regions de savibnes du nord, seule  G. tachinoides 

e s t  présente;  c e t t e  espèce r'éput6e r ive ra ine  v i t  pourtant en H.mte-Volta 
d a s  des  l i e u x  Qloignés 2 plus de d i x  kilomètres d'un point d'ezug nous 
trouvons mGme quelques r a r e s  specimens sous des a b r e s  i s o l é s  OLI en p e t i t s  
groupes isolés au  foiid des thalwezs peu accusés ou encore dims de g e t i t s  
bo is  sacrés  à proximitê des v i l l zges .  

Cette espkce e s t  responsable de l a  reviviscence d'un foyer  au sud 
de Say, au Niger e t  dans l e  cent re  de l a  Haute-Volta. 

G. pa lpa l i s  gambiensis, en savme?  v i t  dans l e s  ga l e r i e s  f o r e s t i è r e s  
e t  ne s ' en  Q l o i q e  buère. L a  t ranxxiss ion n ' e s t  donc possible que s i  l'homme 
fréquente  l e s  cours d'eau. Les enquêtes menées dans d ivers  psys ofit f a i t  
r e s s o r t i r  que cer ta ines  a c t i v i t é s  professionnel les  favor i sen t  l e  contact 
de l'homme avec l e  vecteur;  charbonniers, bergers  qui conduisent l a s  
troupeaux pour s 'abreuver, pêcheurs, cu l t i va t eu r s  dans l e s  champs 2 proxirnitg 
des mar igots ;  mais des v i l l a g e s  peuvent ê t r e  particulièrement expos6s cwand 
i l s  s e  trouvent B proximité d'un &te.  

Dans cer ta ines  rGgions, l e s  conditions son t  particulièrement 
favorables  B une trc.nsmission ininterrompue . 

I1 Y a l i e u  de d is t inguer  les cas de maladie du sommeil sporadiques 
des cas nombreux qui cons t i tuent  un foyer. Les premiers re lèvent  do 
circonstances occasionnelles (voyage, marché, etc. .  .); l a  malade a contract ,  
la maladie dans un foyer  plus ou moins dloigné de son v i l l age .  

Les seconds sont  généralement dans un foyer l e  p las  souvent h i s tor iwc-  
d m s  lequel  l e s  c8s plus ou moins nombreux chaque année pe r s i s t en t  depuis 
t rès  longtemps. 

Les foyers  h i s tor iques  ont pu Gtre supprimés mais avec 12 mobil i té  
des populations depuis 1' ouverture des routes  e t  l e  t r a f i c  in t e rns t iona l  
des t r a v a i l l e u r s  bien souvent ss i sonniers ,  l e s  r i sques  de reviviscence sont  
t ou j ours menaGan t s. 

L'inventzire  des p e t i t s  foyers  qui subs i s t en t  e t  que l ' on  3, p r i s  
l 'hab i tude  d 'appeler  "foyers rt5siduels" montre que ce sont des  foyers  . 

histor iques.  

Ce n ' e s t  pas par hasard que de t e l s  foyers  subs i s t en t  car ce sont  
des 'Toyers primaires". Ils sont  ca rac t é r i s é s  par  des  conditions Qccllagiques 
favorables  au vecteur ,  l e  long d'un r sseau  hydrographique importe" 
drainant  une region 06 l a  populztion e s t  re la t ivement  dense. Le contact 
homme-glossine e s t  alors é t r o i t  e t  l a  transmission e s t  entretenue du 
vecteur  à l'homme e t  de l'homme au vecteur.  

Les e f f  O r t s  ddployés pour LrrQter  Is transmission en' rar6f i .xi t  l e s  
contacts  par  l ' i n s t a l a t i o n  de chznt ie rs  de prophylaxie agronomique e t  l a  
lomidinisat ion des  populations humaines menacGes ont eu d 'heureu.x s6su l ta tS  
m a i s  il semble que l ' o n  a i t  a t t e i n t  un s e u i l  infranchissable  que l e s .  
méthodes de naguère ne permettront pas de f ranchi r .  Les conditions Bpidé- 
miologiques sont  d i f f i r en te s .  Les problèmes nouveaux sont liBs B l a  mobili-% 
des habi tan ts  d'une p z r t  e t  au d é l a i  q u ' i l  fau t  pour mettre en évideiice 
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l ' ex i s t ence  sinon d'un foyer  du moins de quelques cas à l ' o r i g i n e  d'un foyer. 
Les foyers  primaires redeviennent rnpidement a c t i f s ;  

- 
L a  seu le  faS.on de l u t t e r  plus  efficacement contre l a  trypa:osomiase 

e s t  de supprimer l e s  vecteurs  â l ' i n t 6 r i e u r  des foyers.  Nous verrons les 
principeg. de l u t t e  l e  paragrzphe V. v. - 

Un exemple de foyer où sont  r6unies l e s  conditions de d e n s i t s  humaine 
e t  l a  prssence de Sf tes  nombreux e s t  ce lu i  de Bamako, au Mali. i-utour de l a  
cap i t a l e  règne ~ 

Niger s 'échelonnent ja rd ins  e t  p lan tz t ions  de manguiers,bmaniers o t  au t res  
f r u i t i e r s .  Entre l e s  v i l l a g e s  de l a  region e t  l a  v i l l e  s ' e s t  cr68--un réseau 
deme  de p i s t e s  qui t raversent  e t  longent l e s  & t e s  de glossines.  On' peut 
estimer à plus ieurs  centaines de kilomètres ", la-longueur des g î t e s  dont au 

WAC? in tense a c t i v i t 6 ;  l e  l o n g  des p e t i t s  t r i bu ta$ r s s  du 

moins un t i e r s  e s t  f_r6quent6 par l'homme. - a * -  -- 

B- La transmission en zone de f o r ê t ,  

c e l l e s  de savane en prenant argument de l ' é co log ie  d i f f é ren te  du vocteur. 
Les. d i f fé rences  sont  supe r f i c i e l l e s ;  en f o r ê t  comme en savane l a  sous-espèce 
palpalis gambiensis prgsente aussi une r é p a r t i t i o n  l i n é a i r e  l e  long des cours 
d 'eau mais au l i e u  de se r é fug ie r  sous une voute vég i t a l e  comme ev! g d e r i e  
f o r e s t i s r e  de savme e l l e  recherche au cont ra i re ,  à t r ave r s  l a  f o r 8 t ,  l e s  
espaces dégagés pour voler ;  ces dern iers  sont su r tou t  l e s  cours d 'ezu e t  l e u r s  
abords (p lan ta t ions ,  r i z i è r e s ,  p i s t e s  au franchissement des  cours d 'eau)  J 
mais l a  glossine semble bien inf6od6e a l a  presence de l ' e au .  

On oppose gkn6ralement lcs conditions Qpidémiologiques de f o r s t  à 

Les contsctp: homme-mouche, en f o r ê t ,  sont  donc comme en sa.vc21?e9 aux 
points  d 'eau  'fr6qucntOs: t rous  d ' e w  aux environs des villages, ponts, 
r i z i è r e s ,  quelquefois dans l e s  p lan ta t ions ,  mais l e s  foyers  persis-Lmts sont 
su r tou t  des  foyers  urbains. 

I l  semble en e f f e t  que s e  crhent autour des v i l l e s ,  l e s  conditions 
d'un "foyer primaire". D'abord cons t ru i tes  sur des l i gnes  de c rg tes ,  13s 
v i l l e s ,  B cause de 1 'expension d&niogTaphique, sont  obligges de s , 'étendre 
B i a  pér iphérie ,  en envahissant l e s  pentes, l e s  fonds de thalweg puis 
d'enjamber l e s  cours d'eau. Le long  des ru i s seaux ' e t  autour des pibcas 
d '  eau demeure une vQg6tation su f f i s en te  pour héberger l e s  glossines .  Dans 
l e s  p lan ta t ions  viennent des sa i sonniers  é t rangers  ou d 'au t res  rhgions parmis 
lesquels  peuvent se trouver des trypanosomes. Les conditions de d e m i t 6  
humaine e t  d 'exis tence des g î t e s  Gvoluent de t e l l e  fapon que l e  contact 
en t r e  homme e t  vecteur  devient perm-nent. Le foyer urljain peut m6mc pousser 
des d i g i t a t i o n s  en brousse, l e  long de ce r t a ins  axes r o u t i e r s  b traj5.c . 

véhicules qui c i r cu len t  peuvent a i n s i  i n f e s t e r  l e s  g î t e s  e t ,  de COLWS d 'eau 
en cours d'eau, dissdminer l a  ma ld ie .  A des d is tances  plus lo in t s ines ;  
quelquefois même q p a z a i s s e n t  des conditions de ,contact  favor?ables 2 i  
l ' a p p a r i t i o n  d'un p e t i t  foyer  sacondzire de brousse. 

r in tense  e t  trsversGs par des g î t e s  de glossin6s importants. Les gens OU 3 , -  

Comme exemplo d'un t e l  f o y e r  nous c i te rons  l o  cas da D a l o e ,  en f o r ê t  
de Côte-d'Ivoire. 
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C- Le problème du rGsmvoir  de v i r u s o  
Lc",peysonnie ( 1969) a considéré quatre hypothèses pour 

expliquer l a  reviviscence de lil maladie en ce r t a ines  régions; l e s  t r o i s  
premières incriminent l e s  "fausses s6curités".  I1 semble, en e€ fe t ,  que 

d i sa t ion ,  l 'absentéisme aux séances de prospection e t  l ' i n f i d é l i t ë  des 
moyens conventionnels de depis tage puissent expliquer l e  maintien des foyers  
ou l e u r  reappari t ion.  LE quatriBrna hypothèse: c e l l e  du r é se rvo i r  du v i rus  
n ' a  toujours pas f a i t  l ' o b j e t  de v S r i i i c a t i o n  sur l e  t e r r s i n .  S i  des 
expériences ant m i s  en évidence l e  r ô l e  possible des animaux domzstiques t e l s  
que l e  pmc,  l e  &ïen e t  l a  chBvre (Duke,1928; Van Hoof,1947j Farbzirn, 
1954; Tidatson, 1962) il semble que Pes animaux sauvages: p e t i t s  mammifsres, 
an t i lopes  e t  phdcocligres a i e n t  6 tQ  oubliés. I1 faudra i t  donc en t r cgxndre  
une étude syst&natio,ue s u r  ces ZnimAux. 

V- LA LUTTB CONTRE LES GLOSSINdS Eh? ilFRI€JJE OCCIDENTALE. 

Récemment 

* l e  mouvement des populations, l a  dhcapi ta t ion de l a  maladie par 12- loinini- 

A- Campagnes de l u t t e  r g a l i s é e s  dans l e  cadre de 1'O.C.C.G.E.  

é t6  ouverts aux points  de contact importants e n t r e  l'homme e t  12  glossine 
(Le Rouzic, 1948) dppliqu6es conjointement à des campagnes de lomidinisation 
ces mesures contre les vecteurs  ont CU un e f f e t  cer ta in  mais n ' o n t  pas 
perinis d 'éradiquer  1~ mclladie du sommeil. Les trypanosomes c i r cu len t  toujours  
cas la transmissiorì n ' e s t  pas arrZtde.  

Autrefois de iiombreux chant ie rs  de "prophylaxie agonomi;Lue I' ont 

Beuls les h r b i t z n t s  des vi1l:"ges lomidinisés sont protégQs d o r s  que 
l e s  glossines  peuvent encore t ransmettre  leurs  trypanosomes aux personnes 
étrangères  non prophyláctisées qui  viennent à l e u r  contact. La so lu t ion  
consis te  donc 21 a r r g t e r  la transmission dans l e  sens vgcteur-homme a f i n  
qu'aucun individu d'où q b ' i l  vienne e t - t r a i t é  ou non ne puisse $ t r e  piqué 
par l e s  glossines  ~ L J .  foyer.  Les populztions de glossines  exterìxindcs, il 
devient i n u t i l e  de lomidiniser  l e  foyer. 

I1 semble qua l ' o n  n ' i n s i s t e  pas assez sur ce t  aspect des czkmpagnes 
anti-vecteurs. L a  première ac t ion  d'une campagne es t  en e f f e t  de supprimer 
l e  trypanosome, pour l'empêcher de c i r cu le r .  Ensuite,  d m s  un secgnd temps, 
on empêche l e  vec teur  de r econs t i t ue r  des populations Qpidémiologiciuoment 
dangereuses qui  pourraient se con twine r  au contact  des malades encore hon 
traités; il f d u t  z r r ê t e r  l a  transmission dans l e  sens homme-vecteur, 

I 

Selon 12s conditions écologtques e t  épid6miologiques prémzlL,nt dans 
l e  foyer ,  l e  but e s t  a t t e i n t  plus ou rnoins rapidement. L'expérience de 
quelques campagnes nous enseigne qEe l ' a c t i o n  contre l e  vecteur d o i t  $ t r e  
mainienue pendant plusieurs  annees pour deux'raisons e s s e n t i e l l e s  :- 
IQ Lorsqu'un foyer  6st découvert il n ' e s t  pas possible  en une ou dcÜx 
prospections de dopis te r  tous l e s  madades dont ce r t a ins  peuvent 8-tre 
absents  du v i l l a g e  zu moment du d6pistage. 
2Q I1 e s t  possible  gu'après une cmpagne r euss i e  un foyer redevienne a c t i f  
parce q u ' i l  e s t  en r e l a t i o n  constante svec un foyer  éloign6 ou Qtrcw%er. 

L 'act ion men6e peut ê t r e  ;,iii;?il6e s i  après une campagne conjointe 

~ 

- 

* - 

on l a i s s e  l e s  g loss ines  réenvahir L zone t r a i t ée  ou l e u r s  popul.;tions s e  
développer. I1 f a u t  dans ce cas cont rô le r  non seulement l e  vecteur m a i s  
aus s i  l e s  mmmments des personnes, ghéra lement  des sa i sonniers  de 
plan t a t ions  
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L'exemple de l a  campagne de Bamako lanc6e en 9962 e s t  s i g n i f i c a t i v e  
B c e t  Bgard. Environ 400 km de g î t e s  sont contrôlés  p a  pulvér iszt ion de DDT 
ou de Dieldr ine â l a  per iphérie  de l á  ca-pitale; l a  zone t r a i t g e  e s t  i s o l é e  
par  quelques barr iGres  chimiques pour empêcher 1 'invdsion des popul-2tions 
de 1 ' a i r e  non t r a i t 6 s ;  - l e s  occasions d ' invasions cependant ne pewvent ê t r e  
supprimées entiêremont à cause du -tra€ic f luvial  e t  des mouvements iles 
troupeaux, des personnes e t  des  'v61iicules. Il e s t  possible nBanmoins de 
maintenir  l e s  popul:,tions voc t r i ccs  a t r è s  basse dens i té  en t ra i ta r t% de 
nouveau ce r t a ins  cours d'eau. On c3 pu a i n s i  obtenir  l e s  r é s u l t a t s  suivants:  
Avant l e  t ra i tement  on a dépis tg  en 1962, 131 nouveaux cas de mzlzdie du 
sommeil; pendant l a  campagne, de 1963 à 1968 ont E t b .  d é p ì s t k  successivdment: 
95, 42, 159 9,  7 s  4 cas. 

k Côte-d'Ivoire, deux foyers  de f o r ê t ,  ce lu i  d'Abengourou ct ce lu i  
de Daloa, ont f a i t  l ' o b j e t  d'une cainsatne an t ig loss ine  en protBgemt l e s  
v i l l e s  p m  un t ra i tement  i n sec t i c ide  périphSrique e t  aux points  de contact 
homme-mouche sur l e s  p i s t e s  rayonnmtes d-es alentours.  

B- Amélioration de 1- t ac t ique  de l u t t e .  
Des progres dzns l a  l u t t e  contre l e s  g loss ines  sont  encore possibles  

sans mett re  en oeuvre des techniques fondamentalement nouvelles. Fwels que 
so ien t  l e s  moyens u t i l i s é s  : U.L.V. (1 ) c h i m i o s t b i l i s a n t s  e t  t r z m l o c a t i o n  
chromosomique, il f m d r a  toujours  zppliquer ce r t a ins  pr incipes  géneraux que 
nous a l lons  exposer. 

a) DQlimitation pr6cise  de l ' a i r e  2 t ra i ter .  

occidentale e t  sn íifrique cen t r a l e  nous avons recherché, grâce 2 iliz 
i n t e r roga to i r e  d i r e c t  des ma1sdes9 l e s  l i e u x  de contamination; en portant  
s u r  une ca r t e  tous l e s  renseignements obtenus il e s t  possible de de l imi te r  
une "a i re  de contzminLtion ou de trc:nsïflission". Dans cer ta ins  foycrs  il es t  
même possible  de mottre en évidence un foyer cen t r a l  "primaire" dims lequel  
l e s  cas de maladie &u sommeil sont  nombreux tous l e s  ans, alors qu'a l a  
pér ipherie  l e s  cits ont une r6part:'clion sporadique dans l e  temps et dans 
l 'espace; il semble bien que 1'efÎort pr inc ipa l  en matière de l u t t c  contre 
l e  vecteur d o i t  s t r e  porté sur cc f o y e r  primaire où l a  densi t6  humLine e t  
l ' importance des g î t e s  sont  t e l l e s  quo l e  contact  homme-mouche e s t  permanent 
e t  e n t r e t i e n t  1 ' end8igiie. 

Au cours de 1 'Btablissement de p lus ieurs  p ro je t s  de l u t t e  6n Afrique 

- 
(I) U.L.V. = "Ultrn-Low-Volume'I~ l ' i n s e c t i c i d e  e s t  émis d'un a6ronef GquipQ 

d ' appa re i l s  atomiseurs qui d iv i sen t  l e  composé -pur, sans solvant ,  en 
gou t t e l e t t e s  s i  f i n e s  q u ' i l  su f f i t  de quelques l i t r e s  de produiL pour 
couvrir  un km2. A cause de l a  vé&$Station dense qui recouvre l ex  ga le r ies  
f o r e s t i è r e s  il e s t  encore préme.tur8 d 'appl iquer  c e t t e  technique u"uX 
espèces de glossines  r ive ra ines  mais des essais sont en cours en 
Afrique or ien ta le .  



- 13 - 

b )  Chronologie des ac t ions  menées $:ans une l u t t e  intégrée.  

mais comme c e t t e  dern ière  es t  à double'-sens:..ní&lade-vecteur e t  vecteur-mslacb 
il importe alors de coõrdonner les ac t ions  médicales e t  entomologiques. 
Lorsque des cas de trypmosomiases .sont depistés.  il e s t  indispensa%,le de 
mobiliser l e  plus  rapidement possible  l e s  s p é c i a l i s t e s  de l u t t e  m t i g l o s s i n e  
pour préparer l a  campagne3 -ce¡le-ci d o i t  ê'tre i n t ég rée  dans l'ensembla de 
.la l u t t e  contre la m.l;ladie; l ' équ ipe  des grandes endémies d o i t  d d l i h i t e r  

.''.:Xe foye r  e t  dev ra i t ,  lo rsqu ' -e l le  " t i en t "  l e s  malades, l e s  i n t e r roge r  sur 
,leu'rs a c t i v i t g s  poux p rQc i se r  l e s  l i e u x  de contamin3tion. La l u t t o  contre . 
l e  vecteur deirrait  commencer svsnt qu'une seconde prospection plus 
approfondie permetto cle 'dépis ter  l e &  malades r e s t a n t s  e t  l e s  populztioiis 
vec t r i ce s  devra ien t  S t r e  s u r v e i l l é e s  tmt  que l e s  Bquipes médicules durant 
' l e s  prospections pSriod.jques, dépix'cent encore des cas; la séquence des . 
op6rations &'une l u t t e  intégrSe e s t  donc: a) d6couverte des 'css ,  b )  dglimi- 
t s t i o n  du foyer ,  par  l a  recherche des l i e u x  de contaminstion en pro-cGdant 
B l ' i n t e r roga to i : r e ,  des: malades, c) enquête entomologique e t  estirnstion de 1s 
campagne an t ig los s ins  d) l u t t e  contra l e s  vecteurs  préc6dant de quelques 
semaines la seconde enquête mBdicule e )  seconde enquête médicxle -k ii anquGtes 
médicales pjr iodiques pour s assurer que l a  transmission n ' 2 plus l i b u  e t '  n 
enquêtes entomologiq.ues pour s u r v e i l l e r  l e s  populations v e c t r i c e s  c t  
1 ' e f f i c a c i t é  de l a  campagne (QventuIellement, nouvelle campagne p o w  conso- 
l i d e r  l a  premi&+. s i  des cas ,nouveaux apparaissent encore). I1 e s t  peut-Gtre 
plus  important de bien concevoir iane t ac t ique  e t  une campagne spo de 

Le but  pr inc ipz l  d'une campagne e s t  donc l ' a r r ê t  de Is transmission 

' 

' 

~ . chercher B r e a l i s e r  1 Bradi c.zti~on du vecteur.  

Enfin, s i  l ' e c t i o n  e s t  meii8e dzns tous l e s  foyers  qui persistant . 

encore il e s t  5videfi-t que les chances de'réenaemancement des g î t e s  p a  des 
voyageurs ou des 6trzng.ers s ' amonu-ismt . 

I .  

L'éradicdt ion de 1.2 malaclie serzii t  donc possible 3vec les techniques 
a c t u e l l e s  s i  ces dcrni6res  Q t a i e n t  eppliquQes en mettant en oeuvre une 
tac t ique  élabor6e en tonznt compte des ca rac t é r i s t i ques  écologiyms e t  . 

. .éthologiques du vecteur.  

* ..: : : ' 



PUBLICATIONS DES TRAVAUX RZALISZS SUP, LES CLOSSINES 
D ' A ~ I Q U E  OCCIDENTALE FTL3TCOPHONE; DE 

1905 à 1970 



I - 1 4 -  

c .  

A- Ouvrages e t  publ icat ions parues dans l e s  revues. - 

-1905- 

A r 1  

A-2 

-1 908- 

A-3. 

' -1910- 

A-4 
. .  

A-5 

8-6 

--I91 1 - 
A-7 

-1912- 
A-9 

-1 9 I. 3- 
8-30 

A-1 1 

A-? 2 

LAVERAN (A.) - Trypanosomiases e t  t s é t s é s  dans l a  GuinBe f rança ise :  
C.R.Acacl, Sci. 140, p. 287. 

LAVERAN (A.) - Contribution B l a  r é p a r t i t i o n  des mouches tsstsfts 
dans 1 'Ouest a f r i c a i n  e t  dans 1' é t a t  inde3pendafl-t 
du Congo. 
C,R.Acad.Sci., my 929. 

BOUFFARD (G.) - La  maladie du sommeil e t  sa prophylaxie dsns l a  
boucle du Niger. Bull.Soc.Path.exot. 1, 273. 

BOUET (G. )  & ROUBAUD (E, )  -Expériences diverses  de t r m m i s s i o n  des 
trypanosomes par l e s  glossines.  Ann . Ins t .Pas t eu r ,~  
pa r t e l ,  pp, 658-663; part.11, 663-667. 

BOUET (Ge) & ROUBMJD (E , )  - Expériences diverses  de t ransmiss im 
des trypanosomes psr  l e s  glossines.  
Bul-l.Soc.Pxth.exot. , 2, 599 e t  722. 

ROUBAUD (E.) - Bembex chasseur de glossines  au Dahomey. 
C.R..Bcad.Sci., VJ, 505-508. 

BOUET (G.) & ROUBAUD (E , )  - Expériences d iverses  de- transmissrim?. 
des trypanosomes par l e s  glossines.  
Bull.Soc,Path.exot., 4, 539. 

ROUBAUD (E.) - Etudes biologiques des  glossines  au moyen Dahomey. 
C. R. Acad Sci , , 15, 406-409 

BOUET (G.) & ROUBJiUD (E. ) - Expériences d iverses  de t r ~ n s m i s s i o n  
des  trypanosomes par l e s  glossines.  VT ( 2 )  - 
Trypanosomiases e t  glossines  de l a  Haute Gambie 
e t  de l a  Casamance. Bull.Soc,Path.exot., zs 204. 

?OtkFF ( G , )  - Les trypanosomiases e t  l e  p o s '  g ib ie r  en Afrique 
occidentale f rangaise .  Bull. Soc,I?at,dcclimat. 

ROUBAUD (E.) - Les mouches t s é t s é s  en Afrique occidentale f rangai r  
fI.nn.de Géographie, 22, 427. 

ROuUUD (E.) - Les mouches piqueuses en Afrique o c c i d e n t d e  e t  l e s  
maladies 2 trypanosomes. t Bul~.Soc.Nat.Acclim;&, 7 3 7 .  



- 15 - 
- 1915 - 

A - 13 ROUBnUD (E, )  0 Les zones à t s é t s é s  de l a  P e t i t e  Cdte-.et du - 
Bas-Saloum (Sénégal) a Bull o Soc,Path,exo-t a 

8, 130 - 137 a - _ _  
- 1916 - 

A - 14 BOUET ( G . )  - Existence dlun p e t i t  foyer  de trypanosomiase 
humaine à l a  basse' C6te d ' Ivoire .  
Path.exot., 9 ,  168 - Bu1l;Soc. 

A -. 15 BOUET (G.) -. Contribution Q l ' é t u d e  des zones à gloss ines  ar. 
Sénégal. Bull.Soc.Path,exot, I 2 ,  802 . 

A - 16 -' BOUET (G.) & ROUBAUa ( E . )  - Répar t i t ion  des glossines  
- 1917 - 

la 
Côte dtIvo?re.  Bull.Soc.Path.exot. y E, 37 o 

- - 1920 - 
A - 17 R O W U B  ( E , )  - Les mouches t s é t s é s  en Afrique Occidentale 

Française. Nos connaissances a c t u e l l e s  SUT leur 
h i s t o i r e  e t  . leur '  r81e pathogène. 
h i s t e e %  Sci .  de ZtB.O.F., 2, 257 - 300 Bull.Com,-EkJ, 

- 1922 - 
R 18 

R - 19 
ROUBAUD (E.) - Les mouches t s é t s é s  e t  l e s  condit-ions d 'éle- 

ROUBAUD (E.) - Les mouches t sé tsés  dans l 'Ouest  Rfricain.Dis- 
. t r i b u t i o n  géographique, h i s t o i r e ,  rôle patliogbiie o 

. vages en A.O.F, L'Agronomie co lonia le ,  i, 15p, 

Ann.Inst,Pasteur, 3, 720 - 728 . 
- 1939 - 

A - 20 LAVIER (G.) - La l u t t e  cont re  l e s  glossines .  
COlon., 2,' 27 - 40 a 

A n n , l . é m *  

- 1940 - 
A - 21. EULBRANT (R,)  - Gibier ,  t s é t s é s  e t  trypanosomes, Bu&$,Sery, 

2ootech.Epizoo-t. de l ' A , O . F . ,  3,  187 - 202 o 

- 1940 - 
A - 22 MALBRANT (R.) - Gibier ,  t s é t s é s  e t  trypanosomiases. m.-Sqi. 

~ Réd.Bfr.franç,libre,, 2, 73 - 87 . 
- 1944 - 

A - 23 

A - 24 
GASCHEN (H;) - La r é p a r t i t i o n  des t s6 tsés  en.fonct ion du cli- 

GASCHEC (H.) - L ' u t i l i t é  du climmogramme pour l ' é tude  dc la 
mat, Bull.Soc.Path,exot,, 32, 172 - 175 a 

bio logie  des t s é t s é s .  Bull.Soc .Path.exoL, 23, 
176 - 180 . 

A - 25 CfASCHEM ( H e )  - Variat ions saisonnières  des t sé t sés ,  &d&. 
Soc.Path.exot, 3, 250 - 253 . 

- 1945 - 
A - 26 GRSCHEN (Ha) - Les g loss ines  de l 'Afr ique  Occidentale &a& 

çaise ,  . Acta t ropica ,  suppl.2, 1945, 131 p. 

, 

. ,  . 

. .  



I. . - 16 - 
- 1948 - 

A - 27 LE BOUZIC (Je) - La prophylaxie agronomique, Un moyen de 
l u t t e  pour  l 'assainissement  des rég ions- in-  
f e s t é e s .  Bull ,~4éd0de l'A.O.F., 2, 117-12Z0 

Yb ' -  1 1  - 1948 - 
A - 28 V I L A I N  (P.) - De l a  r é p a r t i t i o n  géographique des g loss ines  en 

- Afrique Occidental'e Française.  Bul l  eEéd.d!Jke-Oa- 
go, 2, 107 - 116 o 

- 1956 - 
~ A - 29 ABONNENC (E.) -. Le parc du Niokolo-Koba, IX-Culicidés e t  ari- 

t r e s  arthropodes vulnérants  . Mem.1Gs.t.fran.g. 
AfriNoir3, &, 183 - 196 o 

. *  
*_ . ( .  

_ &  - 1960 - . 

A - 30 LE BERRE (R.) & ITARD (J.) - Val id i t é  des sous-espèces ,Qo.s- 
s ina  fusca fusca Malker, 1879 e t  Glossina fus- 
ca -Congolensis Newstead e t  Evans ,T2"c- 
ra, Muscidae), Bull.Soo,Path.exot., st 54-2 - 
550 0 

- 1961 - _- - - . 2 -  

A - 31 KRMON (J.) & MOUCHET (J.) - L a  r é s i s t ance  aux in sec t i c ides  
chez l e s  insec tes  d'importance médicale. Métho- 
des d'étude e t  s i t u a t i o n  en Afrique au Sud du 

' Sahara. Méd.trop., 21, 565 - 596 o 

- 1962 - 
A --32 MOREL (P.Ge) - EnqÛete sur - les  g loss ines  de l a  région des 

Niayes (Sénégal) ,Résul ta t s  pré l imina i res .  CSIR_?1J 
CCTA, 9ème Réunion, Conakry 1962, 88, 275 - 2790 

- 1963 - 
A - 33 CHALLIER (A.) - Sens ib i l i&é  de -palpalisambi-enqi_s. 

Vanderplank 1949 au DDT e t  à l a  d i e ld r ine ,  d6- 
terminée au moyen de l a  t rousse standard 0.41.S. 
pour moustiques adul tes .  3 ~ l l . S o c . P a ~ ~  
s r  519 - 553 - 

A - 34- CEALLIER (A.) 
1 -  

- 88, 265 - 274 
A - 35 FORD (JO) - The d i s t r i b u t i o n  o f  the  vectors  of African petho- 

genic trypanosomes. Bull . W l d 0 H l t h . O ~ d t 6 5 3 -  
669 . 

MOREL ( P e c o )  & OVAZZA (Bf.) - Diptera  Tabanidae e t  Glossinidae, 
~ ~ é m , I n s t . f r . b f r , n o i r e ,  66, 443 - 446 (I 

A - 36 

- 1964 - 
A - 37' ADAM (SOP,)  & BAILLY - CHOUMAU (Ho) - Les Culi-cidae e t  quel- 

Bull,IFAW, 26, ( A ) ,  900 - 9 Z L  
ques -au t res  Diptèyes hématophages de l a  R$publi- 
que de GuinQe. 



- 17 - 

- 1965 - 
1: - 39 

A.- 40 

- 1966 - . . 

. , A  - 41 

- 1968 -. 
A - 43 

. A - 4 . 4  

rr, 45 

n - 46 

A-48- 

CHkLLIER (A.) - ,Observations sur  l'ovulation chez Glossine: 
- , palpalis gambiensis Vanderplanlc 1949. W .  

'Soc.Path.exot,, 57, 985 - 991 
, I  

CHALLIER (A) - Amélioration de la méthode de détermination 
de 1'Bge physiologique des glossines. Etudes 
gaite SUT Glossina palpalis gambiensis Vander- 
plank, 1949* Bull,Soc.Path.exot.,~; 250-259 

CHALLIER (A),IYRAUD (Me) & DEDEWANOU (B.) - Etude de l'effet 
de 1'HCH nGbulisQ sur une population de m- 
na palpalis gambiensis Vanderplank, 1949, dans 
une galerie forestihe (Kankalaba, République de 
Haute-Volta) . 
la 1964, 91, 133 - 144 o 

CCTA/CSIRT, lOBme RQunion,Km?n- - 

1 

BALDRY (D;A,T,) - On the distribution of G.tacHinofdes in FIGS-t 
Africa. Part II, An assessment of the mobable 
present distribution of G.tochinoides in Mest 
Africa , CCTA/CSIRT 1 1 O  Réunion N a i a 1 9 6 6 ,  

- 

i o ,  ao3 - 109 . 
MOREL (P,C'.) & TOURE (S.M.) -Glossina palpalis gamki- V¿m- 

derplsnk, 1949 (Diptera) dans l a  région des N i a -  
yes et su r  la Petite C6te (République du S6nGe.d) 
Rev.Elev.médovét,Pays tropo E ,  571 - 578 . 

CHALLIER ( A , )  - Etude de la présence de cicatrices copulatrices, 
du degré d'insgmination et de leurs variations 

. saisonnières chez les femelles de G1ossi.n.- 
" palis gambiensis Vanderplank, 1949; en zone de 

savane soudanienne (Haute;Volta) o C!gh.O,R,S o-TO " 
O,M., ser, Ent.Méd,,& (l), 55 - 68 . 

CHALLIER (A.) - Ecologie et biologie de Glossina p a l p l i a m -  
biensis Vandeeplank, 1949, dans une zone de savz- 
nes d'Afrique-Ocrcidentsle. Cah.O,RaS,TaOJef~, 
Ent.MQd*,GL (3 / 4 ) 9  247 - 255 . 

CHALLIER (A,) - Lia lutte contré les vecteurs de la maladie du 
ITARD (J.) - Enqfi8te entomologique dans la région des scvcnes 

(République du Togo) . R e v . E l e v . m B d . ~ ~ , P ~ y ~ t ~ ~ ~  * -* 

21, 375 - 385 o 

CHALLIER (A o ) - LI élevage de u s s i n s  palpalis gambjcns-i-q Van- 
derplank, 1949,- en Haute-Volta. Crisgào 6% 2- 

Lisboa, . 
~ 

Tséts-6 no laboratorio e su applicaç%& ;ita 

I_ 

LAPEXSSONIE (L.) - Erxistence possible d'un réservoir de virus 



- 18 - 
animal dans l a  trypanosomiase humaine a f r i c a i n e  
à 13Cr.manosoma gambiense. Réflexions épidQmiolo- 

PatK,exot,, 9, 335 - 343 
. giques e t  conséquences prat iques.  BulAo-S-o-c. 

- 1970 - t 
I 

A - 49 C U L  de l a  trypanosomiase - 

__ humaine en A f r i  Occidentale : Ecologie e t  

cembre 1970 . > .  r cont rô le  des vect'eurs . Colloque d'Anvers ,DéI. .a.., 

! . -  - -  - 
e 

B - FUPPORTS RONEOTYPES O.C,C.G.E. e t  O.R.S,T.O.M. 

- 1961 - r -  _- 
B - 1 .-LE EERRE (R, )  - P r o j e t  de l u t t e  ant i -glossines  dans l e s  fo-  

yers  de Bamako e t  de Solo ,  ~ 2:.7ort,Jii,s_si-n 
O,R.S.T.O.Mo, Janvier  1961, 13 p.  

CHALLIER (A.)  -- P r o j e t  de l u t t e  ant i -glossines ,  Kouto (Côte- 

CHALLIER (A.)  - Campagne de l u t t e  contre  Glossina ~+lp-+is 
gambiensis Vanderplank dans l e  foyer  de Bamako 
2 O  Enquête a p r k  t ra i tement  i n sec t i c ide .  Campa- 
gne 62 - 63. Rapport 313, O n c h o c e r c o s e n t r q  

- ,  
- 

. .  
I - 1962 - 

B - 2  

B - '3 

- 
t d ' Ivoi re )  Rapport ,  Centre Murae, 0 . C ~ o ~ ! . c _ 4 ~ ~ , ~ o  ,139. 

- M~raZt- O , C o C o G o E e ,  5p0 
__ - 1963 - . 

33-4 CHALLIER ( A , )  - Campagne de l u t t e  contre  Glossina palpa=-- 
gambiensis Vanderplank dans l e  foyer de Bamako 
3 O  Enquête après t ra i tement  i n s e c t i c i d e ,  2%- 
p o r t  0043/Ent ./Centre Murae, O .C .C .G .E. 15p 

- 1963 - 
3 - 5  CHALLIER ( A , )  - Campagne de l u t t e  contre  Glossina palp_cl,lis 

gambiensis Vanderplank, 1949, dans l e  foyer  de 
Bamako. 4 O  Enquête entomologique. Rapport-OQll8, 
Ent/Cen-t;r,DIuraa, O .C .C .GoE. , 6p o 

- 1964 - 
B - 6 BRENGUEX (J,),CHAl,LIER(b,) & OUPDRAOGO (VX,) - Contribution- 

à l a  connaissance de 1'6pidémiologie de In trypa- 
nosomiase humaine, Bnqúête entomologique dans l e s  
t e r r i t o i r e s  K i s s i s  e t  l imitrophes.  (flvril-l,!ai 
1964 : Sierra-Léone, Libér ia ,  Guinée). gqcrgyx-t 
ronéotyp8, O,C.C,G.,E,, Centre Murae, 28p, 

CHALLIER (A.) - Campagne de l u t t e  contre  Glossina .p@g?tlis 
gambiensis Vanderplank dans l e  foyer  de Bamako 
(République du-M 5 )  Enquête entomologique 

Centre Nurazt O o C o C , G , E . ,  5p., 

3 3 - 7  

après  l a  sa i son  s pru ie s  19630 €&IQ(& -Ar& 

B - 8  C&4LLIER ( A , )  --Campagne de l u t t e  contre  Glossinapal~$l>~ 
. gambiensis Vanderplank dans l e  foyer  de Bamzko 

' .(République du Mali) .  Enqeête entomologique en 
f i n  de sa i son  sèche, du 20 au 30 A v r i l  1-964~ 
Rapport 139/Ent,Centre Murae, O.C,C.G.l3, ,  4Po 
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- 19 - 
- 1964 - 

B - 9 CHALLIER ( A o ) *  E"(I.) & DEDEWANOU (B,)  - Etude cie l'effet 
de l * H C E  nébul isé  sur une population de- -Glqs-s-$~? 
p a l p a l i s  gambiensis Vanderplank, 1949, dans une 
g a l e r i e  f o r e s t i g r e  (Kankalaba, République de Eau- 
te-Volta) * D0,cumen-k ron6otmQI 0 .C  .C .GpE:gt$Cn- . 

t r e  Muraz, 26p. 

B - 10 CHALLIER ( A o ) ;  EYEJJD(M.) & DIALLO (€3.) - Rapport SUT une en- 
quete entomologique (Glossines) dans l e s  onvirons 

c l e  de Kaya, Haute-Volta) Rapport .  35 /x . /Ce5-  
t r e  F'luraz, O,C,C,G,E. ,  8p. 

(bo)7E&G ( > T o m )  & SONDA (D,)  - Rappor-k dienquete $rir 
l e s  g loss ines  du foyer  d'Abengowlou (DQpartement 
de l'Est, Côte-d'Ivoire) ,28 Fe'vrier-12 f d m s  196/1., 

'L -. Rapport /Ent/Centre Muraz, 0.C .C .,GoIIje ,8p. 

MOREL ( P O C O )  & VASSILIADES ( G , )  - Enquete sur l e s  g loss ines  dc 

t . du v i l l a g e  de l?Qréanamé (Janvier-Février 196ArtCer- 

_ .  
B - 12 

*I  .. I l a  rég ion  de Foundiougne-Xokone (Mission dv- 5 au 
t - .  ' 13 J u i n  1964). Ins  t o méd vét . G , Curassq rQ&q 

' 1 - 7  * - 1965 - 
B - 13 BRUNHES (J.) & CHALLIER (A.) - Rapport p ré l imina i re  sur  une 

enquête entomologique (26 avril-8 mai 1965) e t  une 
campagne de l u t t e  cont re  l e s  g loss ines  (17 mai-26 
j u i n  1965) dans l e  foyer d'Abengourou (D6partemcnt 
de l ' E s t ,  Côte-d'Ivoire). Rapport  g/Ci/Centre 
Pluraz I O .C .C',G,E,, 18p o 

B - 14 BRUNHES (J,) , CHALLIER ( A b )  & EYRRUD (1.) - Campagne de l u t t e  
cont re  Glossina p a l p a l i s  (Rob.Desv.) dans l e  fo- 
yer de trypanosomiase d r  Abengourou (Département 
de l ' E s t ,  C6te-dtlvoire),  22 A v r i l  - 22 Septembre 
1965 Rapport LL/Doc/Centre Muraz, ~ C o ~ C - , , G o ~ ~ l l , p .  

B - 15 CwlLLIER ( A , )  - Campagne.de l u t t e  contre  Glossina ~ a ~ 1 . q  
b i e n s i s  Vanderplank dans l e  foyer  de Bamcllc 
que du Mali) ,  7 O  Enquête en sa i son  sèche, du 8 au 
22 Févr ie r  1965. 
Centce Muraz, 13.3.1962, 7p. 

Rapport ,ronéotypé, 0,s .C =GA. 

- 1966 - 
B - 17 

CHALLIER (A o )  - Campagne de l u t t e  contre  -Glossine ~~alg-al,is&%F- 
b i e n s i s  Vanderplank dans 18 r6gion de Bamako-lb 
K a q u e  du Mali).. 80 Enqugte du 15 au 29Novem- 
bre  1965, RaDDort 12/Doc/O.C.C,G,E.,Centre JZv=r_,?z; 
5P 0 

CHALLIER (A.)  - Observations SUT l a  b io logie  de Glo~_s_inq~p&- 
p a l i s  mmbiensis Vanderplankj1949, à l f e i d c  de 
- c r i t è r e s  morphologiques e t  anatomiques, & a ~ n o , r t  
2LEntLCentre Muraz, O.C,C.G,E,  18p, 

B - 18 iXALL-IER ( A , )  - Campagne de  f u t t e  contre  Glossina Dalsx&i.s_lm- 

RaDport 391/Ent/Centre Ivluraz;,O.C y_y_ ,,CcGoï: Y-, 

b i e n s i s  Vander lank dans la région de Bamako-Kzti 
7 m M a I i ) -  9" Enquête, du 14 au 30Noven?--' 
bre  1966. 
6P o 
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- 1967 - 
B - 19 CHALLIER (A o )  - Compte-rendu de mission-Séminaire interr6- 

g iona l  F,A.o./o,M.s, sur l e s  trypanosomixes 
a f r i c a i n e s  - Nairobi, 17-29 Octobre 1966, 
Rapport 51-/Ent/Centre NaTaz, 0,C .C G G e E a  18p. 

i. 

*- 

I . (  e .  

B - 20 CHALLIER (A,) 
Y 

B - 21 CULLIER' ( A o )  - Campagne de l u t t e  contre  Glossina&pc.lig 

-33li3nt1C-e9= 

ambiensis Vanderplank dans l a  région de Bama- 
ko-Kati. * République du Mali), 100 EnquMe,du 

t r e  Muraz, O,C,C,G.,E.,  18p. 
- 3  au 18 Novembre 1967. 

B - 22 - HAMON (JO) - Influence du mieu, a i n s i  que de la  biologie  
e t  du comportement des vecteurs  SLIT le contr0- 
le de ces  dern iers  p a r  l e s  pes t i c ides ,  a- 
ment O ,C .C .G .E, ? Centre Muraz, 32p * 

- 1968 - 
B- 23 .CHALLIER (A.) -'Enquête su r  les gloss ines  du f leuve  Niger, 

de Niamey au parc  du 14, du 96 au 27 A v r i l  1968, 
Rapport 145/Ent/Centre l\luraz, 0 , C  .C o$LEo ,l5p. 

CULLIER (A.) - Rapport SUT une enquête g loss ines  dans IC 
rég ion  de Daloc (Département du Centre-Ouest, 
Côte-d'Ivoire), du 1 au 6 A v r i l  1968, 
18g/Ent/Centre lu raz ,  O.C.C.G,E, ,  8p. 

g loss ines  dans l e  foyer  de maladie du sommeil 
de Goho (Cercle de Koudougou,Haute-Volta) 18- 
22 Décembre 1967 

B - 24 

-32: 

B - 25 CHALLIER' (A ., ) 8c DEDEMANOU (B,, ) - Pro  j e t  sztr une enqu6 t e  

Rapport 12/Ent/Centqe_ _T!&r-- 

("),NOU (B.) - Enquête sur les gloss ines  
du Nord-Togo, c i r consc r ip t ion  de Dapango e t  dc 
Mango, du 1 2  au 24 Mars 1968 a 

Ent/Centre Muraz, O,C.C.G.E, ,  21p. 

O .C o C .G .E e t -79 0 

B - 26 
Ramor6f;_ xl&L/ 

W69.m- 
3-2-7 BBENGUES ( J,) , LE BERRE(R. ) ,EYRRUD (PI, ) DEDEWANOU (J) o )  - 

La trypanosomiase humaine en zone f o r e s t i è r e  de 
Côte d ' Ivo i r e ,  Foyers de Daloa e t  Gagnoa - pros-  
pect ions des g î t e s  'à Glossina pc lpa l i s  gqlkie.qsQ 
vecteur de l a  maladie -30 Janvier  au 15 PEvricr 
1969 - condi t ion de l a  transmission de ln rilale- 

69/qnt/Centre Nuraz, O,C,C,G,E., 36p, 

- 

1 -  d i e  - p r o j e t  de l u t t e  contre  l e  vecteur,  

B - 28 EYRAUD (1.1.) - Campagne de l u t t e  contre  Glossina ~q1~ql-l. 
Vzinderplank dans l a  région &e Bamako- 

Kat i  (République du Mali) , 110 Enquête du 10 r?t l  

23 Jamvier 1969, Ragport 27/3nt/Centre 3lur~?.z 
O o C o C o G o E e , 1 3 ~  
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- 1969 - 

B - '29 EYRAUTJ (NI,) - Prospection entomologique - glossines  - clans 
la région de Kaya, Haute-Volta, du 4 au 7 Ju in  
1'969. Rapport  200/Ent/Centre Iduraz, g o _ C  .C .G c.'; 

4P.. 
B - 30 , EY€BUD (Id.) - Campagne de l u t t e  contre  Glossina :p-aa-ali? 

gambiensis Janderplank dans la région de Bamako-. 
. . \  Kati  (RQpublique du Mali), 120 Enquete du al- 

1969. Rapport  /Ent/Centre JTIWI  
O o C o C * G e E e , -  

B - 31 EmUD (M.),AITCHEDJI ( C o )  & DEDEWANOU (3,)  - Observations 
SUT l e s  opérations de cont ra le  du vecteur de I n  
trypanosomiase humaine dans les régions dc palo 
e t  de Gagnoa Zohe f o r e s t i è r e  de l a  C8te-d'Ivc- 
r e  - du 19 Mai au Zer Ju in  1969, R q ? p - o - r ? /  
Ent/Cen"ce Muraz, O , C , C . G , E , ,  16p. 

EYRATJD (Me) & DEDEWANOU (B.) - Rapport SUI' l a  2ême Enqu6te B 
Daloa e t  -Gagnoa (Côte-d'Ivoire) du 2 1  %ars'au 4 
A v r i l  1969. -/Centre rhr%zt_o_._C_..C: 

" -  

. B - 32 
- G .Eo 1 5 ~  o 

. . ~  
B - 33 EYRAUD ( M , )  &'GBAGUID,I (-P.-) -Compte-rendu ae l 'enquête  ef- 

f ec tuée  en zone fores t iGre ,  foyer de D ~ I O Z L  (~6- 
. .  te-d'Ivoire) du 7 au 20 Octobre 1969e Pepoorf j  

302/Ent/Centre f4urazT P , C . . C . G , ~ , ,  5p. 
B - 34 

B - .35 

. . -  

B - 36 

B - 37 

B - 38 

- 1970 - 
B - 39 

EYRAUD (14,) & lvInKflMBNE ( A , )  - Enquete sur l e s  glossines  du 
Nord-Dahomey, 6Sgions de Eat i t ingou,  Tangu-io%a, 

. Djougou, du 13 A v r i l  au l e r  IIai 1969, &port 
196lEnt/Centre Huraz, O .C .C .G *Ee, l4p . 
Nord-Togo , c i rconscr ip t ions  de Pagoudz-1Jiamtou- 
gou-Lama Kara, du 26 Février  au 13 Mars 196y0 
Rapport 127/Ent/Centre Muraz; O ,C .C ,GCE. 8P . 
tomologique f e i t e  dans í e  département d e  l ' .&ta- 
kora-Dahomey du 8 au 28 J u i l l e t  1969. ge~g-O.G 
242/Ent/Centre Nuraz, 9 .C ,C .G .E o 31p o 

sechunaine de la P e t i t e  C8te, Rëgiori de Thiks, 
République du SQn@gal o gapport "dtmc miasion 
ef fec tuée  du 6 au 27 Septembre 1969. R a ~ ~ o r t  
264/3nt/Centre Muraz, O,C,C.G.E. ,  U p .  

SALES (S.) & G R k G U I D I  ( JO)  - Compte-rendu de l'enqt18te effec- 
tuée en zone f o r e s t i è r e  de C8te d ' Ivo i re  - f o p r  
de Dsloa, du 19 Aoht au l e r  Septembre 1969. 
m o r t  303/Ent/Centre Muraz, 0 , C  .C .GoE. 

EYRAUD (1.) & OUEDRflbGO (V.) - Enquete sur les glass ines  du 

E ~ M O N  ( J ~ )  & OCHOUBURE (J.) - Compte-rendu de l ~ e n c f u ~ t e ~ e n -  

HRMON (J.) - Les g loss ines  du foyer  r é s i d u e l  de' trypanosomia- 

73 o 

BRmGUES (J.) , SALES (S,)  ,ACCROI?IBESSI ( R , )  ,GBAGUIDI (P,)& KAZ- 
BOU (S.) - Problèmes de san36 publique posds  pa?: 

Pedro en République de C8te-d'Ivoire;les vecteur 
des g r inc ipa le s ,  maladies t rop ica l e s  s i tzmtion 

~ l a  mise en valeur des régions de Kossou e t  de 

aé tue l le ,perspec t ives  d 'avenir.  Rapi?o.Ct -1091 
Ent/Centre MÜraz, 0.C .C .G,E,, TOP, ' 

A 
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~ - 1970 - 

B - 40 

B - 41 

B - 42 

B - 43 

B - .44 

B - 45 

B -46 

CHALLIER ( A , )  - Enqu%-te,sur l e s  g loss ines  dans l e  Cercle cle 

RqpoPt  132/Ent/Centrq. 
Yanfol i la  (Région d e  Sikasso - République du F k -  
li - 20-29 Mai 1.970). 
Murazt O , C , C , G , E , ,  12p. 

CHALLIER (A o ) , EYRATJD (Pl o ) DEDEWANOU (B o ) , BCZD. N (E4 ) CSS Xîd:I6:", 
. "  " 3  

( O g - )  7 Xcologie de Glossina p a l p a l i s  gambiensis 
Vanderplank, 1949 e t  Qpidsmiologie de l a  trypa- 
nosomiase humaine dans l e  foyer  de l a  P e t i t e  CÔ- 
t e ,  République du Sénégal (Enquate du 25 mars ou 
25 A v r i l  1970). Rapport  119/Ent/Centre_ BIuraa, 
O a C 0 C o G o E o 2 3p o 

CHALLIZR ( A . )  & LfLVEISSIERE ( C o )  - Compte-rendu d'une mission 
hors programme pour r éo r i en te r  l e s  travaux e t  es- 
s a i s  'de l u t t e  contre  Glossina p a l p a l i s  gambiens%@ 
dans l e  foyer de trypanosomiase humaine de DaJoc? 
(République de Côte-d ' Ivoire)  
Ent/Centre Muraz, 0,C.C.G.E. 5p. 

RaQp-o-q$,.@?/ I 

CHALLIER (A.) I LAVEISSIERE ( C .  ) SYLLA ( O , )  & BENGALI (S .)- 
Campagne de l u t t e  contre  Glossina p d - g a 1 - i . e -  
b i e n s i s  Vanderplank dans la région de Bnmako-Kcti 
s b l i q u e  du Nal i )  -13O enquête du 22 Octobrcj 
au 4 Novembre 1970. Rapport 249/Ent/Centre $2- 
-mæ.? r a z  O . C , C , G , E , ,  6p. 

effectnee dans l e s  régions de Bouhaoum-l.jaro-Bdr 2 
ba, Cercle de Houndé, Haute-Volta, du 26Janvier 
au 4 Février  19700 
O .C',C .G .E. 

EYRATJD (Mo) - Prospection entomologique des glossines dans IC 
région de Kaya (Haute-Volta) du. 17 Février  au.27 
Février  1970. R a s o r t  116/Ent/Centre J i x p z  

SD'IONKOVICH (E o )  ,DEDEWANOU (B o ) & SABTGARZ (S o ) 
Prospection entomologique su r  l e s  g loss ines  dcns 
l e  foyer de trypanosomiase humaine de Koutiala 
(République du Mali) du 3 au 14 l a r s  1970. 
p o r t  1 1 5 / ~ n t / ~ e n t r e  lbguraz, O .C , C  .G .E. 9p. 

EYRAUD (1.) - Compte-rendu d'une enquête sur l e s  g loss ines ,  

Rapport 50/Xnt,/Gen$rp 1.furz 
l l p  o 

O o C  O C  .GoE .  , 5p.- 
EYRAUD (1.f o ) 

€Jg-- 

C- .- RLPPORTS RONEOTYPES y O o M o S o  ET ORGANISMES INTERjTATIONAUX o 

- 1962 - 
c - 1  HAMON (JO) & CMLLIER (A,) - Rapport SUT une étude compornti- 

ve de la maniabi l i té  de l ' app l i ca t eu r  à tube ca- 
p i l l a i r e  à microseringue de J.R,Busvine e? de 
1 'appl ica teur  à tube c a p i l l a i r e  de P . I .S lou~h .  sec t ic idez .  - ,=. 

- 3.964 - 
c - 2  HUTCHINSOR (X;P .) (EL Had.ji A .) & BRENGUES (J .) - Rap- 

p o r t  de l a  mission C , C  ,T.B. sur l a .  trypanosomia- 
s e  dans l e s  t e r r i t o i r e s  K i s s i s  e t  dans l e s  r6- 
g ions ' f ron t i è re s  l imitrophes,  en Guin6e S i e r r a  

c 
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LQone e t  Li'béria. Avril-Juin 1964, (Traducticii 

-ment . C .C .TOA. 1 3 3 ~ .  
f r ança i se  par  SoGr6baut e t  J.Brengues) , ,?p_c*Ly 

- 1965 - I "  

c - 3 HAMON ( J,  ) CHALLIER (A o 1 ~~OUCFBT ( J, & RAGMU ( J,) - B i o l o -  
gy and contro-1 o f  t s e t s e  f l i e s  e 

VC/Ent,sem./~?P/4.65, 12p, 

Problems i n  biologj;, eehaviour and environment wie11 
- a f f e c t  the  cont ro l  of vectors  by pes t i c ides .  p ~ . l - î  

i n  I'Evaluation o f  i n sec t i c ides  f o r  vector  cont ro l  
a co l labora t ive  programme conducted by tlie ITHO 2: Y I 

, II. Problems i n  the evaluation os  pes t i c ides ,  u---_ 

Genève, 1mo/v~c/68.66a, Q p .  

Docment_,,-Q XI ., 

- 1968 - 
C - 4 UMÖN ( JO)  

D RAPPORTS DE CONFERENCE DOCUNENTS RO'NEOTYPES o 

- 1965 - 
D - 1 CHALLIER ( A , )  L. Campagne de Put te  cont re  Glossina pal~;l.l.is_ -E- 

b iens i s  dans l e  foyer  de Bamako (que du l ial i)  
70- enquste en sa i son  sèche, du 8 au 22 Févr ie r  1-965" 
Ramort  f i n a l  5ème Conf .teechn,O.C .C,G.E,, _R_o_bo-Dío.~- 
lasso 1. 

de 1'HCH nébulis6 sur une population de g&os_s-i,q 
- p a a a l i s  ambiensis Vanderplank, 1949, dans une gad- 
i e r i e  f o r e s  + t i e r e  Kankalaba, Républ ique de Ilaute- - 
Volta). m o r t  f i n a l  58me Conf ,techn.O.C_,G,C~~o, 
Bobo-Dioulasso , 

HUTCHIWSON (D~BRTNGUES-~J , , )  & BARRY ( E l  Hadji A , )  - La tr;rpc?.- 
nosomiase dans l e s  t e r r i t o i r e s  X i s s i s  e t  clcns l e s  
pays f l?ont i&res  l imitrophes,  en Guinée, S i e r r a  L6o- 
ne e t  Libér ia .  
O b C  .C ,G,E, ,Bobo-Dioulasso, 

I_ 

D - 2 CHALLIER (A,)? EYR4UD (PI,) & DEDEl~?ANOU ( B o )  - Etude de l ' e f f e t  

D - 3 

Rapport  f i n a l  58me Conf,TechA, 
- 

Y 
- 1966 - 

D - 4 CULLIER (A.)  - P o s s i b i l i t é s  d 'appl icat ion de l a  tecliiiique d u  
mSle s t d r i l e  -à l a  l u t t e  contre  l e s  g loss ines .  IJkij3- 

p o r t  f i n a l  6ème Conf,Techn,O,C .C . G . g , B o b o - D L i ~ g ~ ~  
323 - 330 g 

D - 5 CHALLIER ( A , )  - Problèmes ac tue l s  de l a  l u t t e  contre  l e s  glos- 
s ines  par in sec t i c ides  o 

-Oulasso, 331 - 337,, 
Rappofinal Gè?? .Cog$a-Tc-c&; s 

1967 
D - 6 TOURE (Soblo) - R6part i t ion géographique des g loss ines  au X6n6g~~1, 

. f i n a l  "ème Conf .Techn.O,C .C . G , E , , _ B o b ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ s ~ , ~  
. 388 - 594. 

- 1969 - 
D - 7 BRENGUES (JO) - Enquêtes sur l e s  glossines  e f fec tuées  en 195Ô 

e t  1969 pa r  l e  l abora to i r e  d'entomologie du Centre 
14uraa o 

Dioulasso: 521 - 524 o 

de l u t t e  contre  l a  trypanosomiase humaine d-es Toyers 
r ê s idue l s  d'Afrique Occidentale. Observations rccci1, 
t e s  s u r  la bip logie  e t  l e  taux d ' i n f e s t a t i o n  des 
g loss ines ,  Rapp.fina1 9ème Conf oTec~na-O&oC~,C;,~, . 
Bobo-Dioulasso, 517 -. 520 ,, 

&p.final  gGme-Conf .Techn,O,C .C .G.E.,BF17?o-Dio.ul~~~ss 

RaDp .f?-naOl3ème Conf ,Teqhn,O oc,o-C-o-C. %$ ,s3_qbq- 

13 - 8 CZfzALLIER (Aw') - Llact ion contre  les gloss ines  dans l e  strrat6gie 

D - 9 LE BERRE (R.) & BRENGUES (J.) - Trypanosomiase e t  Onchocercosz, 

2 2 *  
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L . _  

E- Documents dactylographi6s . I 
~ - 8  

-1 95 3- 
E-I @NON (J. ) - Rapport sur l a  m'ission à .Bamako. D9c.  SG€EP.Centre 

Nurae, du 13-11-1953; 4 p. 

--I 954- 
E-2 W O N  (J.) - Rapport sur l a  mission entomologique effectuée dans 

. l a  vallée du Sourou, 4 octobre-14 novembre 1954. 
Doc. SQHMP, Centre Muraz, 4p. 

-1961- 
E-3 CHALLIER (A.) - Pro je t  de l u t t e  contre l e s  glossines  du foyer de 

trypanosomiase du pays S6nouf o en CÔte-d'lvoire e 

, - Rapport, Igp, - 

-1962- 
E-4 CHALLIE3 (A.) - Rapport sur- l 'emploi  de l a  t rousse OKs9 pour 

moustiques adultes,, pour' Btudier l a  s e n s i b i l i t 6  aux 
insec t i c ides  des adul tes  de glossines.  Doc,OCCGE,Centre 
Muraz, n?t/38& 1 Op. ' 

- -1,065- 
" CHALLIER (A.) - Act iv i té  de l ' équipe  Glossines au l abora to i r e  d'en- 

tomologie du Centre ïXursz-OCCGE(Mai-octtibre I :  1965) 0 

Doc. OCCCE-Centre Nuraz, 69. 

E-5 

E-6 CHALLIER '(A.)-Rapport annuel d ' a c t i v i t é  pour l 'année 1965. DOC~ORSTC 
;z,IIP. 

-1966- 
E-7 

-1 9 69- 
E-8 

F- Cartes. 

-1936- 
F-I 

-1 942- 
F-2 

CHALLIER (il.) - Progrès r 8 a l i s é s  récemments dans l ' é t u d e  de l a  
b io logie  e t  de 2 'écologie .des  glossines  de l 'Afr ique 
occidentale.  2, 
33P. 

LUCIEB (Fe) eC VIVIER ( C , )  - Contrôle de l a  dens i té  de l a  popda t ion  
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