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1 INTRODUCTION. . . . .  

Le paludisme es t  une des  malahies' les piLs.&pandues stt.r..Le globe.  . , . 

t . .  . I . .  . (  

prévent ion dans de's c o l l k c f i v i t ' é s  'o$.;&i', ma!jori.'&5 dl& indivï&L.s..n' ont pas. les.. 

moyens d'assurer' l e u r  protect i 'ón e t  si:u<ënt n*;'dnt p a s  absolunient con'science.. 
,.,., . . .  

> . i  . . .  

de l a  n é c e s s i t é  de c e t t e  prophylaxie :.e% d e s  b.v'a$%ages qu 'e l le :  p o u r r a i t  

appor te r  à eux-même e t  s u r t o u t  à'-I'epy,:f&&ilIes 
i . ., ::. : . , . 

': 

/'Y ' 
-.. ~ ~ 

En Afrique au  Sud du SahaPa,. l ,e-paludis i~?i-e% p.a.r.$$yLlièrement . -.. l e  . . . . .  ,,, #.. ' .  

paludisme $, P.f?alciparum . s é v i t  à ¡. &tat  hol. $,. air.. .hyperend6mi'que SUT t o u t  . 
. .  . . . .  , . . .  

l e  con$inent. Seules '  sont  ~naemries ' .de ' - l ' in~ëot ion  .... l e  Sudi .de' l. ',Afrique du . . . .  
. . . .  . . . . .  I .. . .  

Sud e t  c e r t a i n e s  zones 

d i s t r i b u t i o n '  . . . .  de l a  m a i  
unique sur l e  giqbe.' En Asie, en Am&iq&e, .clan& .certa, ines î l e s ,  ,.. d!,Océanie - . . 

11 I e x i s t e  b ien  des .'zone's' hyperendémiques m & s  ' k l l . es  sont  généralement 
1imit;ée.s. par des  'zones'de m o i n d r 8  'endhmicitg v0ir.e des zones ipdemnes. 

Nulle p a r t  ala t ransmission n ' e s t ' a u s s i  i n t e n s e  n i  l e s  vecteurs. aussi. 

ef f i c i  . . . . . .  e n t  qu 1 en Af r i  quo . I  tr crpi cdl  e-*. . b! a i  I1.eurs lorsque A d  gadbi.22 j i,,,principa- 
l e m e n t ' a f r i c a i n  fu$ In- t rodui t  en"Egypte e3 au  Brésil il y provoqua de 

hau"i;ss'moh~agiï6se -Cet te  uniformité dans l a  
. '  'e- f."." .e'.& '.I.& niveau endGmic2&% . t r 8 s  é levé e s t  une s i t u a t i o n  

:. . . .  . .  . . . . ' . .  .. 
. . . .  . . . .  

. .  
, .  ,.( ! 

. . r . .  
, .  . ; . > ,  . . .  

.. 

. .  . .  . .  . .  I . . 

' I  . dramatiques épidémies de paludishe.  i 
' ,'.. * ' ,  

. .  . .  
I .  

. .  : . , . .  

. .  C'+est pourquoi l e s  methodes de l u t t e  tn2ses'a.u p o i n t  dans des reg ions  

de f a i b l e  endemicité coiiiino l a  Grèce ' e t  'l'Amérique du Sud ne . .  ' d o n n ' è r ë d t ' p k  

en Afrique . t o u s  l e s  r e s u l t a t s  escomptës. . . . . . . .  L'in&nse'espoir:,qui *.I a;v&it :Pai t  ' 
n a î t r e  l e  pro j e t  d'une Bradics t ion  du paludi&me à" l t~ch~ l i~e" . .mond id le .  

. . . . . . .  . .  :. . . . .  
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a été quelque peu tempéré par des échecs partielso Et à l'heure actuelle % 

les programmes de l'OoM,SD marquent le pas; on envisage un centrôle limité 
de la maladie plutôt qu'une éradication immédiate tout en recherchant 
constamment de. nouvelles méthodes d'intervention qui permettraient d'atteindre I* 

ce but suprême: la disparition du paludismeo .. 
Les pages qui suivent egsaient de dresses un tableeu de la trans- n 

mission du paludisme et de pon moteur essentiel, les AnophBles,dans les 

conditions spéciales de la Région Africaine. 

. .  

2. TRANS~WSÍON DU PALUDISNE,? ",  . . 

quelques pGincipes de base: " 

. .  
Pour. comprendre l'épidemiologie. r r  du paludisme il faut se référer à 

1') Le paludisme 'Ast une' .para.si.tos.e strictement humzine. Donc pow 

. .  , 
. i 

_ .  . .  .. . . 

,. i . ,  
qu'il y ait 'tkmsmission $t contamination . . .  'dans une r6gion il faut qu'il ,y . a1.t . .  

un certain pourcentage 'de"porteurs de gamétocytes dans la population,.. . .  . lJn,_seul . .  
, ! : ,  . 

porteur peut suffire d'ailleurs pour créer un foyer, 
II existe ea Afrique des,Pkasmodium de primates, notamment 

P.reichenovi et P.sçhwetzi chez, le chimpanzé, mais ceux-ci ne sont pas . 

transmissibles 2 l l b m m e o  P.malariae peut également infecter ce même singe.. 
Toutefois le dloisdnnement écologique entre humains et chimpanz4s est, . .  tel que, 
les probabilités #e passage de ce parasite d'un hôte à l'autre .sont pratiquement 
négligeablS. Lep autres Plasmodium de rongeurs (P,berghei) , d'oiseaux, de 
reptiles (P,,a+imae) ne sont, absolument pas transmissibles à .¡;homme. 

. .  

, .  

2) Les vecteurs exc.lusifs de la maladie sont des moustiques du genre, %, 
Anophèles. Bais parmi les nombreuses espgces de ce genre seules celles qui ' _ .  ... 

piquent 1 'homme' (elles sont di tes a,nthropophiles) pourront assumer la trans- 
mission. Certaines espèces comme Anopheles rufipes que l'on trouve fréqaem- 

.., 

ment dane ;I& mzisons, mais ,qui ne piquent pas l'homme ne seront i a s  des '.li 
vecteurs et dès' í-ors sans intérêt épidémiologique, 

d 

3) Enfin le Plasmodiu! absorbé sous forme de gamdtocyte'doit évoluer . 
à l'intérieur du moustique jusqu'au stade de sporozoïte, Toutes les esphces 
d'anophèles n e  tokèrent pas cette évolution, De plus le'cycle durant de 

n 

I O  2i 16 jours il est  nécessaire que l'anophèle vive au.moins ce temps l.à 
à partir du moment oÙ il s'est infecté sur un porteur. 



, . ... 
Peu drespèces en Afrique t r o p i c a l e  r é u n i s s e n t  ce s  deux condi t ions ,  

en f a i t  seuhement q u a t r e  groupes: l e s  Anophèles du complexe e m b i a e ,  

A.funestus, A.n i l i  e t  A,moucheti. Les 2 premiers son t  des: v,eCteurs p r ima i re s  
d ' importance généra le ,  l e s  2 a u t r e s  des  vec teu r s  pr imai res  d'importance loca le .  

Beaucoup d ' a u t r e s  espèces q u i  p i ruen t  I homme ne v ivent  genefa--"-.--.-c. 

lement pas  a m e z  longtemps, pour que l e s  PlasmociALm. puissent  

é v o l u t i  on' ( A  . 6 oust ani,,  A of lavi cos ta,  A. pal'udiq, A o phar oensi s , .A b r  ohi eri.,' 

A.hancocki, ' A . h a , r e a v e s i )  o: , E l l e s  ne peuvent dcvenir  i n f  ec t an te s  que dans 
des  condi t ions  i r k s  p a r t i c u l i è r e s  e t  à un' ' t r è s  , f a i b l e  pourcentage. 

Q u a l i f i é e s  ,quelquefois  de vecteurs '  s e c o n d a i r e s ' e l l e s  n 'on t .qu 'un  r ô l e  

épidémiologique très mineur dans , I  des  rég ions  oÙ l f e s s e n t i e l  de l a  transmis-' 
s i o n  est .assumé. par l e s  vec teu r s  majeurs p r é c i t 4 s o  

s t  exprimer par  l e  nombre de p ïqûres  i n f  ec t an te s  .que r e ç o i t ,  chaque h a b i t a n t  : 

a u  cour's .de 1'a:nnée. Ce,nombre . .  dépend de: 

' '. I u 
' I '  . 

.. ..... '. . , 8 . ._ *- . .. 

' ,:;,,i ., . - r  

L i  , . 
Fompléter l e u r  

. .  

. .  
, .  _I.  '. : .  ' 

, .  ,,. ,. i 

i .  ' . :  . .  

i 

i une. région &&iiige,.l ' intensité ,de la. t ransmission pourra. ,! . ;. ,.. - .  

. .  I .. 

1) Nombre da moustiques q u i  piquent 1 *homme 

2) Ind ice  sporozoï t ique .  q u i  e s t  l e  po&centage des  moustiques . .r .,;, . 
por t eu r s  de sporozoï tes .  .Cet i nd ice  lui-même dépend du nombre" 

de po r t ews . ' do  gamétocytes, d6 l ' an ' t l i rogophi l ie  e t  de l a  

longévi te  'de l ' anophèle  vecteur ,  

Ces d i v e r s  pama,mktres peuvent , ê t r e  ' éva lués  mathéma:>iquement e t  
..'. . ... 

HcDonald, en 1957, a produi t  un modèle ,. . .  mafhéma.flgue de . l a  t ransmiss ion  du 

paludisme expJiqué QD dé . t a i l  dans . .  un a u t r e  document de JeHamon. ' 

"Généra l i tés  ':sur l a  t ransmission du:: Paludism,etT 

NoU'S a l l o n s  ,.spcc,essivement .. . , .  envis&br la r é p a r t i t i o l i  des  vec teu r s  

; . ._ . . 
;: 

. :: .. . 

._,, .' 

en f o u r n i s s a d t  . quelques ,&pères taxonomiques. p u i s  .la biologic; l a r v a i r e  
. $ .  

. ,  E' 9 e t  ima i ina l e  des  vec teu r s  a f r i c a i n s .  . ' 

u 

. .  
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. _ _ '  3- REPARTITION DES VECTEURS0 - 
'r - 11 n ' e n t r e  pas dans l ' e s p r i t  de ce cours  de t r a i t e r  de l a  taxonomie 

. _ _ '  3- REPARTITION DES VECTEURS0 - 
'r - 11 n ' e n t r e  pas dans l ' e s p r i t  de ce cours  de t r a i t e r  de l a  taxonomie 

r - des  Anophèles & f c a i n s  mat iè re  t r a i t é e  8 de 3, façon exhaust ive dans l e  r écen t  , *. 

t r a v a i l  de G i l l i e s  . ,et, de '  j j e i l l on  
Sahara" e t  p lus  sonimairement dans l e  "&ide cle 1IA;nophélisme en Afrique de 

une étude poussée de l tanophélisme il f a u d r a i t  Î a i r e  v k r i f i e r  les-, détermina- 

t i o n s  pa r  les.' s p é c i a l i s t e s o  

'AnGphelinae: f.rom.Afr,ica scluth of the ' '  ' ' " 

' ' .  

- 
* . .  ' , .  

... . : 
. .  , .  

, . .  1Quest" .  :Seu'ls. quelques ' c a rac t è re s  d 'observa t ion  f a c i l e  s e ron t  d é c r i t s  dans --. 
. '  . 

. . .  
..... , .. I 

' I  , . . .  . . . . . . . . .  
. .  

. .  

. . ' .  , . . . . . .  :.. . .  . .  
3,,1. Complexe gambiae. i . .  -- . . .  

Ce que l ' o n  a p p e I h i t ' a u t r e f o i s  &@pheles 'gambiae Giles  e s t  en r i é a l i t é  

un complexe récemment d iv i se  en 5 espEces d i s t i n c t e s  sur l a  base de c r i t e r e g  . . . . .  . ' . . Y . , . f . . :  

I 

. .  
gené t ique,s",Flus,  que morphologiques o ,:. 

. .  . . .  
" A.melas Theobald, - CSte occidentale  . ,  d',Afrique. 

Aimerus Do,eqi.tz - C ô t e  o r i e n t a l s .  d 'Afrique saum8tre: ou s a l é e .  
Espèce& d:! eau .  

,, i . . .  

o r i g i n e l  - RBpan&m dans . t ou te ,  l 'Af r ique ,  . i.. . en 
f o r ê t  e t -  djma 10s BavaSnes humides. " 

.. . .  
- .  . .  

(A.gambiae "€3. = Aoarabiens is  Pa t ton  ,- .OccGpe t o u t e  
( 
( 

l f A f r i q q e , - e t  l e  Sud Ouest de l ' .Arabie,  dans l e s  
zones de savanes .  jusqu'awc d é s e r t s ?  . . . .  

: ,, . r 
Espèces d 'eau douce 

Aogambiae C. = Aoqu&driannulatus.  Theobald. 
Limitée à . l ' A f r i q u e  du Sud E s t ,  c tes t ' .une  . .  formg 

:. ( zoophile Sans in-66rGt épidBmio1ogi.qu.e. '. . _  

Morphologiquement t o u t e s  ces  formes s e  ressemblent beaucoup e t  

c e r t a i n e s  sont  même l inc l i f fé renc iab les  o C l e s t  a i n s i  que tou te s  on t  l e s  t i b i a  

t a c h e t é s  

i n d i f f é r e n c i a b l e s  ont 3 bandes c l a i r e s  sur l e s  pa lpes  a l o r s  que l e s  formes 
d 'eau s a l é e ,  ( d i t e s  ha lophi les )  ont que lquefo is  3 bandes mais l e  p l u s  

souvent 4 bandes. Ce n ' e s t  t o u t e f o i s  pas  un c a r a c t e r e  constant .  (Le pourcen- 

t age  d ' ind iv idus  B 4 bancles c l a i r e s  chez An,melas. v a r i e  de 60 & 9Of en 

Afrique de l 'Oues t ) .  I1 e x i s t e  a u s s i  un c a r a c t è r e  i n c o n a b n t  sur les &pines  
du peigne du &me segment des  l a rves .  

de c la i r  e t  l a  même v e s t i t u r e  des  a i l e s o  Les formes d 'eau  douce 
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. I .  , I ' .  

La d i f f é r e n c i a t i o n  e n t r e  l e s  t r o i s  espèces  d 'eau doucè" ne pouvai t  
. .  

se  f a i r e  que .par."croisemeritsb 'En e f f e t  l e s -  descendants ganbis,,o S X ,gambiae B 

son t  s t é r i l e s -  eri:'ci? qui concerne l e s  mgle's . . .  " ( t e s t i c u l e s  a t r c h i é s )  alors que 

l e s  feme1les"sont  nor'nialGs e t  f e r t i l e s .  
. .  

Réc:emment, on &. d6couvert des  c r i t è r e s  basés  s u r  l'examen c du chromosome 
4 .  

sexue2:'d;?lnk l e s  ,glandes sa&vai res  des  l a r v e s ,  IGUtiie de 'p réc iser  que 

cettë.!(?éieriaiYlation'.tr~g d é l i c a t e  r e s t s  l i aPanage  de s p é c i a l i s t e s  c e  t r k s  
..,, .. 

. 
. . .  '4 ,. . .  

. ,  " .. haut  nivemh. ' .  . . . . .  ?: I . . .  ....... 
Bien que A.gambiad 4 : " so i t  sur tou% présen t  dans l es  rQ'ii 'ona 'huaides e t  ' 

que A.g.ambiae B ( a r a b i e n s i s )  c a r a c t é r i s e  l e s  r6gions  plus ssches ,  l e s  ,deux 

espèces peuvent s e  r encon t re r  dans une même zone 'du f a i t  des '  variLki6n%- 
8 .  . .  

sa isonni5res  de l e u r s  a i r e s  de r é p a r t i t i o n ,  Ains i  p rès  de la l i m i t e  nord 

des  zones de savanes humides ( rég ion  de Bobo-Xioulasso par- exemple) la  forme 

- A prédomine en sa i son  des p l u i e s  .alÓrs que 2 i p p a r a i t  en sa i son  sèche. 
De t o u t e s  façons,  m2me si la  d i f f é r e n c i a t i o n  des  d i f f é r e n t e s  formes 

ne  peut  G t r k  f a i t e  de fagoh p r é c i s e ,  il fauk garder en mémoire que t o u t e s  

l e s  espèces t ransmet ten t  e t  que l a  présence dfm- membre du complexe 

gambiae dquivaut  B l a  présence d'un vec teur  po- ten t ie l  en Afrique de .l'.Ouest. 

En e f f e t  l e  s e u l  membre non vec teur  du complexe A.gambiae C (= J,qyad@.a= 

nu la tus )  n ' e s t  comnu j u s q u l i c i  qua des  pla'tsau~: d'Afrique du Sud E s t  
(Malawi, Rhodésie, Zambie, Mozambique, Swaziland) 

Les membres du complexe fiamSiae sont absexts defi zones de hau te s  
I 

montagnes e t  de l a  p l u s  graude s a r t i e  de l tS , f r ique  du Sud. 

Inversement A.gani= f u t  importé au B r 6 s i l  dans l e s  années 30; 
il en d i s p a r û t  a u  bout &e 2 ans  à l a  s u i t e  c?e l a  l u t t e  a n t i l n r v a i r e  ou 

peut-être  sirnplement parce que séparé de son environnement Qcologi rue  

h a b i t u e l  il ne put  SE maSntenir dans ses  noüvel les  conquêtes. En 1943 
I ,  

A.gambiae s e  prcpagea 
B l a  s u i t e  de l a  l u t t e  i n t i l a r v a i r e  m a i s  l e s  mgines r a i s o n s  que , -  pr8cédemqent 

en Egypte l e  long d s  l a  v a l l é e  du N i l ;  il en d isparû t  

peuvent a u s s i  ê t r e  invoqu&es, I -  
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3.2.  Anopheles funes tus  Cliles. 

Cet anophèle e s t  répandu dans t o u t e  l 'Af r ique  sud sahar ienne ,  b ian  

moins abondant t o u t e f o i s  dans l e s  %ones boisées  que dans l e s  savanes , 

ouvertes.  I1 a t t e i n t  1800 6, 2000 mètres  dans, l o s  rég ions  montagneuses oÙ 

, 
I '  . _  

ses .densi.tés son t ' souven t  beaucoup p lus  f o r t e s  que c e l l e s  de A.gambiae. 

Les a d u l t e s  q u i  on t  a u s s i  3 bandes pâ l e s  s u r  l e s , p a l p o s  se  recon- . .  

n a i s s e n t  à l eurs  p a t t e s  presque ent ièrement  noireso Eh Afrique, ,de:  l ' O u e s t ,  '"I : .  

d ' a u t r e s  espèces  du même groupe possèdent ce  c a r a c t è r e  

. . . .  . 
.! .: . 7, . : 

' O  
. , .  

, , . \ '  . 
. i  ,u 

. .  . .  . . .  - J  . 

. . . .. . , .. , a  
(A,leesoni ._ ,, .. .t , . . 

B,rivulorum, A.brucei mais e l l e s  ne piquent  pas l'homme. 

. . .  . .  . . ' .  
". , 

3 3 . Anopheles n i l i  ,( Theobald) o 

T r g s  largement répandu dans t o u t e  1.lAfrique mais l o c a l i s é  ,:aux . .  environs . -  . .  

des  cours  d 'eau  termanents ou-semi-permanents oÙ se  dévdoppent  ses l a rves .  

De ce  ,fai% il 

d 'eau ne son t  que trBs temporaires.  

e s  absent  / . :: . dans do v a s t e s  zones des savanes sèches oÙ l e s  cours  

Un..des c a r a c t è r e s  d i s t i n c t i f s  de l ' e spèce  e s t  l a  présence d 'un s e u l , '  . .  

anneau clair s u r  l e s  palpes ,  à leur.,,extr^emi.té., . .  

. .  . .  , .  . . . i  3.4. Anopheles moucheti Evans. 

g a l e r i e s  Porest ' iEres  qu i  l e "~ ro IÖn&nt  &u norcl e t  s u r t o u t  a.u sud. E l l e  e s t  

connue du Sud Canteroun, c?u Gabon, 'du'Sud d6"la R,C.A.,  des  deux Congo e t  

. ,  

EspPce à r Q p a r t i t i o n  r imi t ée  ,au' i xas s i f ' . f o re s t i e r  c e n t r a f r i c a i n  e t  aux 
, 

d'Ouganda. r 

Son i d e n t i f i c a t i o n  parmi l e s  a u t r e s  esgkcss  f o r e a t i E r e s n l e s t  pas  

tou jou r s  a i s é e  e t  il e s t  nécessa i r e  d ' avo i r  racsiurs 8. des c l e f s  camplEtes. 

4. BIOLOGIE ET ECOLOGIE D&S S T A D E S  PREIMAGIMhUX - RYTHME ANNUEL. 
L' insec te  a d u l t e  mâle ou femel le  e s t  agpe l l é  l t i m a g o ,  Tous les s t ades  

, 
a n t é r i e u r s  de sa v i e ,  oeuf,  l a r v e  e t  nymphe son t  appelJés  s t ades  préimaglnazlxo 

Ces phases aquat iques  de l a  v i e  de l ' i n s e c t e  son t  rég lées  par  des  condi t ions  

écologiques e t  c l imat iques  v a r i a b l e s  au cours  de l ' année ,  avec une a l t e r -  

nance de pér iodes  f avorab le s  e t  défavorables .  LGS pér iodes  f avorab le s  

LI- 

? -  

' ?A 
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t 
. .. . 

amèneront la ' pu1 l ' u l a t i ' o r i ' ~es  larves e t  par  voi'& ' de .  conséquence des  imagos . 

q u i  en son t  Xe 'prolongement; En ' f&i ' t . ' les  varia-b'ïons ' s a i s o n n i h e s  de d e n s i t é  , 

au rythme "annuel' d e ' l i e s p è c e  %pendront di 'rectement de l a  p roduc t iv i t é  des  

&tes l a r v a i r e s .  C ' e s t  pourquoi c e s  deux a spec t s  on t  é t é  t r a i ' t é s  dans l e .  , . e -  : 

même chapi t re .  

* 

. I  . 
J a  

' .  : 
. i ' ' . .  . ., . . .  

I, . . .  
Nous' ne' donne'rons pas ' l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  morpholokiques: des l a m e s  y .  . . ..,. . ,  

dtanophèles '  p a s ' p l u s  qiie les c r i t è r e s  taxonomiques qu i  permettent  de l e s  

i d e n t i f i e r  . PÖ 

' I :  ., . 
. .. 

e. fa i re  'nous renvoyo aux' deux ouvrages précédemment c i t é s .  

4.1. Développement préimaginal.  
La  femel le  pond de 60 à 120 oeufs i s o l é s  à l a  su r face  de l ' e a u  o h  i l s  , 

. . . .  
se  maintiennent grâce  B l a u r s  f l o t t e u r s o  Au bout de 24 à 7 2  heures,, s 

l e s  espèk'es, l e  i d6veloppsli1ent embryonn~ . r~ . , . ,~ - t an t  achevé 1 q ~ f u  

.. . . ' .  , . .  . . .. ,, . . . 
. .  donne une 'jeune l a r v e  : t r è s  mobcle.. .. 

' La larve cotnme la  p l u p a r t  des.  , i n sec t e s  o s t  .r.ecouverte d'un'' -l$gu!nent 

ch i t i neux  peu!,.extensibl:e qui , n ' a u t o r i s e , ,  pas uns . .  . c ro issance  .continue. I .  Pou??. 
.. 

, .  

grand i r  e l l s  d o i t  s e  1Sbérer. de c e t t e  epveloppc; c ' e s t  l e  phénomène c # de l a  * .. .;,, : .  

- . . .  mue. Le  tégument s,e d6chir:e. dorso 1ongi.tudinaletnent , e t .  la ,lz.,rve s '  en dégage, 

E l l e  a .  alors m e  couleur .  b l anchâ t r e  et.3.es-t clé ja recouver te  .c?.,'un nouveau 

tégument préformé sous .  l e  pr6cédent mals c e l u i e i  e s t  mou ,et .  e x t e n s i b l e  

pendant l e s  q'uelques ..heuros' qu i  su iven t  l a  mue. C'est 3 . c e t t e  'pér iode  que 

l a  l a r v e  g rand i t .  Une f o i s  son enveloppe devenue r i g i d e  e l l e  devra a t t e n d r e  
l a  prochaine mue pour1prendr.e.w.e nouvel le  dimension. L a  c ro issance  s ' opè re  

La  larire mue f2oi . s  f o i s  e't ;pagse p%n:4 ,stfzclc.s larvairgs ,(f ig.l)  a ,  A l a '  

I . '  , : ,  

I : ,  .I , , 

. .I . .  ' . .  . 

. I .  , 
. . .  I .  1 

. .  I 

. .  . _  ,. . .  . 
. .  donc de faqori d ' iscontinue, .'. . , , .. .. 

. .  . .. 

f i n  du 48me' s t ade  se"y rodu i t  une d e r n i è r e  m2;qe.,.. l a  nymphose d t o Ù  s e  ,dégage 

l a  -, très d i f f é r e n t e  de forme:et ..de bi ,ologie  de l a  ,larve., A l o r s ,  . .  que 
ce l l e -c i ,  à t ous  ses s t a d e s )  se n o u r r i t  activement de microcrganismg, la 
nymphe n e - s e  n o u r r i t  pas. Pendant l e  s tade  nymphal s e  produisent  de profondes 

*' F . .  

. :.. . .  
I .  

n 
i 
i 

modi$ications anatomiques de l ' an imal ,  un v é r i t a b l e  bouleversement 

abou t i s san t  2 l a  préformation des  organes adu l t e s .  

, 
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.: . 
6 .  

Au bout da.,? à....S j o u r s  l e  tégument de . .  la-nymphe qui  e s t  r. I devenu de p l u s  . .. .. . .  
*- en p l u s  sombre s e  .dé.qhire dorsalement e t  l ' imago se d é g a g e . ; ~ I l . d é p l i e ; e '  

. . .L .i., ,,; :. I .' 

~ 

sèche ses a i l e s  e t  après quelqugs m,inufes s ' envolec  .,C'.est In; phase aér ienne  r -  
L.. . I l .  I .  ?, . 

.. .., du moustique q u i  commence, . .  
, .  ' 

La durée du développement préimagina1 var io  su ivant  13s espzces et. ,, 

l e s  sa i sons ,  accélér$g en sa i son  c,haude, r a l e n t i s ,  en pé r iodo  f r o i d e .  En 
Afrique t r o p i c a l e  1,es espèces .B développewnt r ap ide  évoluent a i n s i  ' en 8 à 

IO jours .dont 2 pour l e  stade nymphal, 'lek! esgEces, l l lentes! l '  en t r o i s "  

semaines ou même un peu plus .  

4.2. Ecoioaie lartaire,, 
4.2.1. Généra l i tés .  

. r.  . .  . I .  , 
. f .  

La  c o l l e c t i o n  d'eau oÙ s e  développsnt les l a rves .  de moustique e s t  

l e  g î t e  l a r v a i r e .  Chaque espèce se  dévelsppe clans un ou p l u s i e u r s  types - . .  

de g î t e s  aux c a s a c t 6 r i s t i q u e s  b ien  d41imitéeso . .  

Ltécologia  es t  liétude du mil ieu ;  I.18cologie l a r v a i r e  en p a t i c u l i e r  . 

s t a s s i g n o  pour bu t  de d e f i n i r  l e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  des  g î t e s  p r o p r e s ' à  

chaque' espèce; présence ou absence de cowant ,  composi t i o n  chimique de 

l ' e a u ,  végé t s t ion  e t  f a k e  as soc iée ,  ensdleillem.dht, dimensions du g î t e  e tc .  o 

De p l u s  e l l e  d é f i n i t  l e x  cond i t ions  de vie de ' l , l i l i . sec te  dans ce mil ieu;  

n o u r r i t u r e ,  v i t e s s e  de développement, ders i te  dix peuplement, p roduc t iv i t é  
etc... ' I ,  

. 

Une énorme somme de connaissanoes JUT 1 f Q c o l o g i e  l a r v a i r e  des  anophèles 

d 'Afrique de l 'Oues t  a 6-té acquise  au ccurs  dos t r e n t e  de rn iè re s  années e t  ' , 

nous a l lonses saye r  d 'en  degager l e s  g r a d e s  lig" en nous l i m i t a n t  aux 
espèces v e c t r i c e s  dont on $eut schéqt iquemsnt  d e f i n i r  l e s  grands . '  tyi?es .: 

de g î t e s  larvair@ en Afrique occ ider ta le  e t  c e n t r a l e  comme sui'%:, 
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,Eaux. s t a g n a n t e s ,  

.. , 
I .  Eaux douces 

(Peu ou p i s  de 'v6géta t ion  ) 
(mares temporaires ,  f o s s é s  , 1 A. gambiae 
(empreintes-Toujours . ) A . e t  B 
( e n s o l e i l l é s .  3 
( . -  1 

(marécages herbeux.) 
(Surface de l ' e a u  ) A.hunestub 
(souvent ombragée ) 

e..!, , ' . I  . .  
Après ces g é n é r a l i t é s  nous. bnvisagerans l'e. cas p a r t i c u l ' i e r  :de . 

. .  
, .  

r .  ' . .  
chaque espèce v e c t r i c e  o 

4.2.2 C ompl&e A. gambiae 
, .  

. I .  

. ,  .., .. ~ --- ----.__ 

A.me1a.s e s t  une espèce, ha lophi le  .c 'es t  à d.ir@ q u ' e l l e  Fe .d6yelo,pye. 

dans les'  eaux.'salr$'es 'ou' saumâtres a u  bord de mer, Les g î t e s  s o n t  de deux . :  

t y p e s  ,"a) Les . p r a i r i e s  B -.--... Paspal'um dans . l e s  dépnessions submergées lors . .  des ' 

grandes"marées b) Les c o l l e c t i o n s  d ' eau  de meme q r i g i n e  dans l a  mangrove . .  . 

à E i ' c e n n i a '  (mangrove blanche) à 1' exclusion' .de l a  mangrove' B E 2 , g h o r a  . .  

(Paiétuvier .s)  -tro.g compacte 'e t  privée i i 'ensolei l lcment .  L a  mise en eau $e 

ces  g î t e s  s e . f e i t  de deux façons: par l e s  grs.nd-es marées ou pa r  . .  les ,  ? l u i e s  
q u i  d i l u e n t  l e  s e u l  dori-l; le s o l  e s t  imprégnéD La mar4e e s t  un phénomène 

' . .. 

b i q u o t i y e i a i s  .B. i n t e r v a l l e s  r é g u l i e r s  (1 f o i s  Bar m0i .s .  .environ) . "  ;e . .  
c. produisen% des marées de beaucou p l u s  Gl'.,ampli-bude, s u r t c u t  au .printemps,'qui 

.C 

e n t r a î n e n t  l ' e a u  de.mor assez l o i n  d a n s ' l e s  t e r r e s  dans des dégress lons  
. .  

q u i  no sont p l u s .  a t t e i n t e s  par l e s  marées. qyot idiennes ord ina i res .  . . .  Car , . .  

évidemment il 'ne saurait, y ' a v o i r  de .gl , tes dans la zone balaxée quotidienne- 

'mont par l e  f&-- e t  l e  ~ e f h x .  Les .oeufs qui son% pondus ~ ;ur / la  boue humide 
L'eau ou sur 
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lo rsque  l e s  g î t e s  sont  en v o i e  d'assèchement peuvent surv ivre  dans ces  

condi t ions  pendant: 2 semaines a u  maximum;. i l s  'éclosent  e n s u i t 6  +n--- --- 
même temps lorsque  i I s , x m n t  à nouveau SUhmo-dS' par  l a  maréa ou l e s  p l u i e s .  

Ceci provoquo des explosionp~ #vant 'de I O ,  à 15 . j o u r s  l e s  msrées en sa i son  
sèche. En sa i son  de5 p 1 q L . o ~  l a  population r e s t e  beaucoup plus:  constan,$+.;-, , 

Là ok il existe,A.melas sst généralement t r è s  abondant même dans s e s  

per iodes de ~xeux.  C'est me espèce à cro issance  r a p i d e  e t ' l e  dévelop2ementt 
cle l a  punte B l ' a d u l t e  peut  s ' e f f e c t u e r  en 7 jours en Gambie. 

. .  

,,,. - .  , , . .  . . . . . .  . -  .. I 

A 
A.,qambiae" wt h a m b i a e  B . -  (A.arabienSi2) sont  des., es1 Fces d 'eaux 

douces comme nous l 'avons d é j à  d i t ,  E l l e s  co lonisent  une trEs grande v a r i e t 6  

de g î t e s  ifikis ceux-ci doivent - p r é s e n t s r  t o u s  $-e grandes analogies e n t r e  
eux. En e f f e t  un f a c t e u r  l i m i t a n t  e s t  l 'ombre, De c e  f a i t  i l  y a peu Ou . ._.._.:__. ... 

pas de g î t e s  sous l e  couvert  boisé .  Dans l e s  rêgi'ons f o r e s t i ? r e s  l e s  gî tes  

B A.gambiae A sont  l i m i t 6 s  aux zones d é f o r e s t & e s ,  naturel lement  , ( b o r d  

des  f l e u v e s )  ou par l i a d t i v i t é  hwnaine, ( ,p i s tes ,  v i l l a g e s ,  c h a n t i e r s .  e tc , .  , ). 
L'espèce est"  l e  p l u s  souvent t r 6 s  inf6od6e & l~homme. Dans l e  Sud Cameroun 

e l l e  a pu ê t r e  qua l iEiée  .ele p6ridomest iqueo,  . . .  4u c o n t r a i r e  dclns l e s  BonOs de 
savanes ouvertes ,  l e s  surfaces a p t e s  à supporter  des g î t e s  à sambiae . .  (A  OU B) 

s o n t  très v a s t e s  , e t  independantes des établ issements  humains. Le f a c t e u r  

l i m i t a n t  de l'ombre a g i t  a u  niveau du  g î t e  lui-m&ae e t  bes.'Zna')?Pes : . . .d'eau 

& végéta t ion  abondante sont  peu favorables  &t ' .cet%e espèce. Les , c o l l e c t i o n s  . . . .  ... 

d'eau temporaires consécut ives  aux p l u i e s  c o n s t i t u e n t  l e s  m e i l l e u r s  g î t e s  

de l ' e s p è c e  (dépressions de t e r r a i n ,  ornière%, fossés e t c o  . o )  en f o r ê t  comme 

en savane. Ce sont  typiquement d e s  g î t e s  de m i s o h  des p l u i e s ;  A.aambiae Y 

a p p a r a i t  gdnëralement d&s leu? mise en eaup l jul lule  rapidement p u i s ,  s,i 
l e  g î t e  p e r s i s t e  longtemps, s e  r a r é f i e  en mGhe temps qu 'appara issent  l e s  

préda teurs  & développement p l u s  l e n t .  L e s  eaux .permanentes (marais, mares) 

sont  généralement moins favorables  à G.ga.mbia, ' q u i  s e  rencontre  p l u t ô t .  -5 

l e u r s  abords dans l e s  empreintes de pas ou a u t r e s  g Î t e s  second-aires. 

En s a i s o n  s+che l e s  maros r é s i d u e l l e s  des cour s  d 'eau  en decrue e t  des 

marécages en ass8chement'forment d ' e x c e l l e n t s  g z t e s  de.même que les t r o u s  

que c reusent  l e s  h a b i t a n t s / l e s  l i t s  de'xs8chés cies r i v i è r e s  

. .  UI-. 

I . _  

~ 

I .  

. . . .  

. . .  

. . .  . )  

dans 
. . .  

. . .  . . . . .  ... . . . .  . .  
. .  . .  . ,  

. , .. 

1 
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c 

- ci 

. . . .  ~. 
. :  . .  . .  !,, . . . !  

, . .,.. -.. 
. . .  . . .  . .  . .  . . .  , -  . I I .  , - .  , .I 

Enfin l e s  f iz iè . re 's  subm6rgé.es 'cons-bituent de ; t r è s  .vas tes . . ,g î tes  pour  Bambiae . ; 

dans l e s  premiers s t a d e s  de cro issance  du 1-i.5~ On p o u r r a i t  ? n c o r e , c i t e r . d e  

nombreux biotopes oÙ B,gambiae, a é t é  r é c o l t 6  y compris les c a n a r i s  mais il 
s ' a g i t  souvent de s i t u n t i o n s  paradoxales e t  nous nous bornons l o n t a i p m e n t  * - . . _  ' I ' .  

à s i g n a l e r  le's types de g f t e s  l e s  p l u s  .im.por,tans s e u l s . , s i , g n i f i c a t i f s  . ._ ...... .en' 

._ 

t 

. . . . .  . . .  . . * I  . . . .  . 
.. i 

c .  épidémìoltsg2e. . . %  - .  . 
. . I '  L e  ,développement p é i m a g i n a l -  e s t ,  rapide, .  ? L ~  8 5 12 jours  ,suivant  . .  l e s  , : 

. . . . . .  
2 .  . ' . .  " . .! . saisons.  , ". 

'>..-Le ry%hme annuel , .suit  c e l u i  des s l u i e s  qui  provoquent Les . 8 ,  . p u l l u l a t i o n s  

d'anopbkles accompagn6es..ds 1.a rec,ru+ascence bien connue du ga,ludiqne.en . . .  . . . .  
saison humlde.;,&e dqng . d e .  c.ertaine:s . r i v i è r e s  B f o r t q s  v a r i a t i o n s  de. nivqau 

(Sanaga .qvï Camerom, Chari a u  ,Tchad), ;un .,.second pic . .  >peut s'observer, pen&nt, .~ 

l a  pér iade  dé décpue, . en. sa i son  s&chqr:..Il.. . . I e s t  @hkalement moins .pronqncé . 

que c e l u i  de .  s a i s o n  ..dee ,pluie,s. 
. ..- . ..... . I  . .  

. . .  ... I I .  . ,  . . .  
I .  . . .  . .  

I . :" 1 

,./ . 
. . . . .  4.2J. Adopheles funestus .  

,C!est utie.espt3ce c1e.s maTes,,marais$ bords, de l a c s  e t  de r i v i è r e s  sans,  
. .  .. - 

courant, . ,couverts d'une végéta t ion  dress6e:abonc:snte. Cet te  végBta t ion ,a r r^e te  , .. _ .  . , 

une grapde p a r t i e  &e l a  lumière inc idente ;  par voi@ de conséqu,ence . e l l e  évite .. , . 

des montées t r o p  b r u t a l e s  de tompératures que l e s  l a r v e s  d 'A.funestus ne 

s a u r a i e n t  supporter  ., 
a b r i  c e n t r e  l e s  p r é d a t j u r s  abondants dans ' ces  gîtfiis don t  le . n i v e a u ' d t  e$u ne i 

s u b i t  que de! l e n t e s  f l u c t u a t i o n s .  D'ailleurs c e s - l a r v e s  plonge&'&. 1. 

moindre a l e r t e '  eh ' son t  t o u j o u r s  d i f f i c i l e  2 c n s t b r e r  e n  nombre. 

du f a i t  de l a  tempërature p i u s ' b a s s e  de ' l ' eaud  . 

....... . .  -. 8 

. . :  , .  . . .  . . . . . . . . . . . . .  ..... __ . . . . . . .  ,.:, . . . .  
.:. : . I .  ' , 3 . .  

I¡ e s t  p o s s i b l e  dgalement que la  v é g é t a t i o n " f o u r n i s s e  ab l a r v è s  un 
. .,. ' >  ,.: . .  I .  

. .  
. ,  . .  

. .  . .  
Le dévelopgement preimaginal e s t  l e n t .  ele- i0 

La mise e n  'eau des marz.is a u  cours 'de" ia' s a i s o n  des p l u i e s  - e s t  lgn ter  ' 

25 jou r s ,  peut-être ' ' ' 

. '. . .  . .  . .  

, .  . >  . _  
. , .  

mais e n s u i t e  l e u r  niveau. ne b a i s s e  que 1entemen'G e t  i l s  p e r s i s t e n t  ponda2it-' ' 

une p a r t i e  p l u s  ou moins longue de  l a  sa i son  Secheo 

\ 
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I1 s ' e n s u i t  que l a  pér iode de p u l l u l a t i o n  des  a d u l t e s  dtR.funestus  

. .. se s i t u e  en f i n  de sa i son  des  p l u i e s  e t  en début de sa i son  sbche,,suivie : - d'une .I 

. .  ' .  
diminution, p l u s  .. . .. ou moi" r ap ide  su ivan t  la  proximité ,  1 'impartance et' l a  

p roduc t iv i t é  , des  g î t e s  l a r v a i r e s .  
. . .  .. . .  

. , '_ 
' ... 

4.2.4, Anopheles n i l i .  . .  

l e  long des  berges. E l l e s  se rgncont ren t  également mai's beaucoup p l u s  raremeni; 

Les l a r v e s  d'A.nili sont  e s sen t i e l l emen t  in féodées  aux eaux 

courantes  même rap ides ;  el len s ' a b r i t e n t  du courant  dans les anses  e t  remous 

. .  
dans des su r faces  calmes t r ave r sées  pa r  un courant  c e n t r a l .  

Le f a c t e u r  lirnitadt dans l e  temps comme dans l 'esp;*,ce ' e s t  1 ¡absence 

de cours  d'eau. Aussi c e t  anophèle a t t e i n t - i l  son maximum de de 'nsi té  en  f i n  
de sa i son  des  p l u i e s  e t  en debut de sa i son  sèche, lo rsque  le:, cours  d ' e a u '  

ont  un d é b i t . c o n t i n u '  e t  forment de nombreux g î t e s  favorables .  Ensui te  l o r s q u e  

nombre de r i v i è r e s  e t - ' de  ru isseaux  s assscherit ' totalement ou pa r t i e l l emen t  

Zes l a r v e s  d 'B .n i l i  ne t rouvent  p l u s  de condi t ions  f avorab le s  e t  l e s  

: . 

. .  . _  
, ,  . .  

, .  popula t ions  d'adu1te.s dans l e s  v i l l a g e s  r i v e r a i n s  s ' écroulen t .  

de sa i son  des  p lu i e s ,  Dans l e s  zones é q u a t o r i a l e s  notamment en f o r ê t  oÙ l e s  

. .  ,. ~ . 
. 
. 

Le rythme annuel de c e t  anophèle e s t  donc c a r a c t 6 r i s é  par un p i c  5 l a  f i n ,  

. .  

cours  d 'eau  ne s 'assèchent  jamais B.n i l i  p ré sen te  une dens i t é  re la t ivement  

c o n s t a n t e : t o u t  au long de l ' annéeo  

4.2.5. Anopheles moucheti. 

Gabon, R.C.A., Congo, Ouganda). La présence de p l a n t e s  aquat iques , f l o t t a n t e s  

( P i s t i a  s t r a t i o t e s )  ou dressées  , e s t  ind ispensable  au  développement des  l a r v e s  

Espèce des  cours d 'eau l e n t s  de l a  . for.Gt . .  8quat .or ia le  (Cameroun, 
' 

qui se  t i ennen t  dans les p a r t i e s  l e s  p l u s  calmes du c o u r s  d 'eau,  souvent dans 

les  anses  ou B l ' a b r i  des îles. I1 nous a paru que A,moucheti ne se 

développai t  que dans l es  cours  d 'eau  d'une certaine importance c r é a n t  m e  

t rouée  dans l a  voûte f o r e s t i è r e  s u f f i s a n t e  POLU? provoquer LUI m ~ e o l e i l l e m e n t  

des gîtes. 

I 

I 
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. . '  .. .. . ... , .I .,. . .  . 
.' La dens1t.i ,de c e t t e  es$ce ne v a r i e  pas  considerablement au c o b s  de 

l' 'ann6e dans l e '  Sud Cameroun. E l l e  s u b i t  t o u t e f o i s  des  'df&essions l o r s ' d e s  ~ ' 

changements de niveau des f l e u v e s ,  c rue  ou clécrue. GBn4ralement c e s  

v a r i a t i o n s  des  g î t e s  l a r v a i r e s  s e  t r a d u i s e n t  p a r . u n e  b a i s s e  de la  d e n s i t é  

dlA.moucheti &ans l e s  v i l l a g e s  r i v e r a i n s  ,deux semaines p l u s  ta rd .  " 

i . ' . ,  . 4 .  

.. .. . . ... . 

' '1 

'. . .  

* _ '  . .  . .  

. . .  
1 . .  5- BIOLOGIE, ECOLOGIE ET COMPORTENENT DES BNOPIIELES ADULTE$. 

, r.., . .  . 
I ,  . .  5.1. Accouplement - fécondat iono 

Aprk;' son émekgence, l ' a d u l t e  r e s t e  prGs des  g î t e s  l a r v ' a i r e s  dans' . 

inséminées penda.nt l e s  deux premières journées de l e u r  vie .  a d u l t e  avant  

ou ap&s le& premier repas de sang, Les ,mâles. ne s 'accoupl 'ent '  généralement 

que p lus  ta r&,  l e  28me ou Sème jou r  de l e u r  v i e  imaginale lors'que l e u r s  

organes r e a r o j u c t e u r s  e x t e r n a  sont  bien en plcce.  

d i z a i n e s  erz quelques centa ines  d ' ind iv idus ,  kui: e f f e c t u e n t  une v 6 r i t a b l e  
"danse1! B deux mEtresclu s o l ,  souvent au-doss.us . -   d.^ l a  t ê t e  des homes:  

c e s t  1 9 essaimage. 

.: 1,es . _ _  ' 
e tc . , .  Les femel les  s o n t  

Y .  ~ i I '  

, .) I 6  . .  
, i l  

t u r e l s ,  l a  végB-Gation, l e  t a l u s  des  'berges 
:. . , .  . .  .. . . . . I '  

~I 

I .  , .  ' , .  
L '  : 

,. . , .  

1 .  

n t  ., . ! 1 . . .  . .  
Les mâles B l a  recherche des femelles  .si groupe I .  en v o l s  de quelques 

. .  

. .  * .. 

. .  

, .  

U p r f s  l a  f é c o n b t i o n ,  l e  sperme e s t  s-l;ock=8 dans des poches s p e c i a l e s ,  

l e s  spermathèques. I1 y r e s t e r a  Tendant tou te  12 durGe de l a  v i e  de 18 

femelle.  L i i e u f ' s e r a  ficond6 ?ir l e  sperme 2èlaciiQ à p a r t i r  des sprma- 

thèques l o r s ' d e  son pass ige  dans l 'ov iduc te .  . .  . ... ' ;,,$ ' 

Un s e u l  accouplemeni s u f f i t  'donc"'&'une femelle p o u r  ê t r e  f6conde 
' : I .  

: ' -i 
I . 

pendant l e  r e s t e ' . d e  sa v is ,  

5,2. Choix.de l ' h ô t e  e t  a l imenta t ion*  e: 

La  j e m e  femel le  s e  met en qu6te de n o u r r i t u r e ,  c'est-p-dire d'un 

hôte  B piquero  Le gaz carbonique émis par les animaux e t  l'homme e s t  un 

des  s t imulants  q u i  l a  guide vers son hôte ,  B l a u t r e s  p r o d u i t s  e x c r é t é s  Par 

l e s  v e r t é b r é s  comme l a  l y s i n e ,  l ' o e s t r a d i o l  s e  sont  montrés z t t r a c i i f s .  
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Les facteurs d ' a t t t a c t i v i t é  p r é f 6 r e n t i e l l e  pour w1 h Ô h  ne  se dégagent pas . 

c la i rement  des  nomBreuses é tudes  sur l e  s u j e t .  Il semble que ce  s o i t  l e  mode I . .  

de combinaison de d i f f 6 r e n t s  f a c t e u r s  qu i  s o i t  b l a  base de l ' a t t r a c t i v i t é  _ "  

de t e l  hôte  p l u t ô t  Que de t e l  a u t r e ,  au  niveau spéc i f ique  (homme-boeuf) 

ou ind iv idue l  (diffdronces e n t r e  hommes) 
, , 

Le moustique pique l'homme ou l ' an ima l  suivrtnt s e s  préf6rences 

spéc i f iques  mais auas i  suivvnt l e s  d i s p o n i b i l i t 6 s .  C ' e s t  a i n s i  que 70 2 SO$ 

d'A.gambiae A dans la  rég io4  de Bobo pique.mt ..l'homme e t  20 à ?IO$, l e  b é t a i l .  

Mais en zone de f o r $ t  au.Cameroun oh il n ' y  a :las de b é t a i l ,  il pique 

uniquement l'homme, La t endawe  à piquer  l'homme e s t  l ' an th ropoph i l i e ,  

. .. 

La tendance .à  piquer  l e s  animaux e s t  l a  z o o p h i G O  .. . 

Sur une ;?opulation de mqysticrues on Fzourrc?. determiner l e s  habi tudes  

a l imen ta i r e s  (pr6férences t rcrpkgues)  e'n ana lysant  l e  'contenu des  estoma.cs 

des  femelles  gorgées de sango 
L ' a c t i v i t é  des  anophgles e s t  essent ie l lement  nobiurne 

des  vec teu r s  importants  peuvent p iquer  l'homme a u s s i  b ien  & l ' i n t é r i e u r . ,  

q u ' à  l ' e x t k r i e u r  des maisons sujvapt  l ' e n d r o i t  oh il s i  trouve.'  _. 

La p lupa r t  

.._ . .  

Les gens génêralenient couchant à l ' i n t e r i e u r  il s ' e n s u i t  que l a  . . .. _ , . .  . ' 

major i té  dos vecteurs  piquent 2 l ' i n t é r i e u r ,  Cer ta ines  esp8ce d i t e s  

dans l e s  maisons'où e l les  y res ten4  en tous  cas pas longtemps. En 'Afrique 

l e s  anophèles ayant  ce type de cplportement ne , sont  genéralement pas  

"exophages" comme Aocoustani piqu?nt .&. l ' e x t é r i e u r  e t  e n t r e n t  rarement . .. .. . 

dee vecteurs .  

Lors  d e , l a  p iqûre ,  l e  moustique in t rodu ' i t  sa 'tr'ömpe dans l e  c a p i l l a i r e .  

Ce t t e  trompe e s t  c loisonniPen 2 omdui t s ,  un condui t  a l imen ta i r e  r e l i é  à 

l 'es tomac,  l e  cibarium,par oÙ passe le sang ebsorbé et  un condui t  . .  s a l i v s k e .  

exc ré t an t  l a  s é c r é t i o n  clos glander) s a l i v a i r e s  r i c h e  en p rodu i t s  a n t i -  

coagulants.  En,mGme tem$s que l e  moustique absorbe du sang il i n j e c t e  Ce '. 
l a  s a l i v e  ant icoagulanteo Au c o u r s  'de c e t t e  opQra t ion  -- -il $nocul& à ' 

l'homme l e s  s?orozo?tes  de Plasmodium contenus dms ses g landes  salivaires;.,  

" , .  

. .  

. .. 
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5.3. La  d i g e s t i o n . d u  sang e t  l e  développement ovarien.  

phase 'qu i  &re ' 2  B 3 hpures, l e  sang e s t  concentré par 6lirni.na,tion..de l' 'eau. 

L'abdomen qui p a r a i s s a i t  rouge par  t ransparence @,vient brun fonc6 e t  

diminue nettement de volume. . '  

Dè3 f a  f i n  du r e p z s ' d e  sang, commence l a  diges$ion. Dans une première 
., . 

. .  Y ' 2  i " ' * 
. . .  , .  

. ;  . .  

.. . 

. .  

L a  digest ion.  proprement d i t e  dur-e un peu, ,pioins de 48 houres; l ' e s t o h a c  
._. ,, ... ,. . .: 

se i e t r a c t e  Brogrdsivement e t  la masse sctnguiqe, v i s i b l e  . .  gar t ransparence 

dans 1 'abdomen du mous$3.que, s e  & d u i t  (Figi.2). 
' ..Si&Itan&mgnt . .  à la d i g e s t i o n  l e s  . .  .o,vairc+ Se développent; représentég  

par deux p e t i t e s  grappes b lanchât res  .cher; les ferfielles à jeun '  ils gross i ssen% 

jusqu'8 occuger une grande p a r t i e  de l'abdomen, 

Une s h p l e  * obsePv&tion'. macroscogique de l! I abdomen .., des moustiques ;ermet de 

s u i v r e  l a  d i g e s t S b  sanguine e t  l e  'déve.1oppemen-t ovarien e t  de d i s t i n g u e r  

l e s  femelles. '&'  jdun, gorgées, semi-gravides ou grkvides  (E'ig.2). 

Dès que l.es, ott.oclteq .contenus, dans l ' o v a i r e  

femelle  pond pu i s  quelquos heures  p lus  tard, prend un nouveau regas  e t  le". 

, I  

.. . 
. .. 6 ' /  

. .  

ont a t t e i n t  l e u r  matur i té  l a .  
.. . . 

c y c l e  recommence\ 

La ponte de  $Q à 120 oeufs  séparés  s ' e f f e c t u e  cr6puscule ou à 

1 aube. 

On a p p e l l e  gycle,$onotrophirue (ou  trophogonieue) l a  succession des  

phénomènes physidlogiques qui  s e  produisent chez l e  mousticrue, e n t r e  2 r e p a s  

de sang: p r i s e  du repas de sang, d i g e s t i o n  e t  matura'cion des o v a i r e s  - pbnte 

- recherche de l ' h ô t e  ver tébré .  GBniraleaent à chaque r e = a s  correspond une 

ponte; mais quelquefois l e  premier re2as  de sang e s t  i n s u f f i s a n t  goua amener 

la maturation des  ovocytes. I1 f a u t  a l o r s  un clcuxi8me repas ,  24 ou 48 heures  

p l u s  t a r d ,  pour qke Je cycle  s 'achève. On d i t  q u G  l a  femelle  passe par un  
s t a d e  prégravide,  keai no s e  re2rodui-k gén6ralement pas l o r s  des  c y c l e s  

s u i v a n t s  q u i  s e  déiOqleiit normalement. 

I 

--% 

L a  durée de ce cyc le  e s t  bien connue pour l e s  vec teurs  d 'Afrique d e  

l 'Oues t  e t  v a r i e  de 2 à 3,jours su ivant  les espèces e t  l e s  saisons.  
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', 
Les processus physiologiques du .aJrc.le ...g onotk.ophiqne se t raduis .ent  

pa r  des  modi f ica t ions  morphologiques e t  anatomiqües d u . t r a c t u s  g é n i t a l .  ' ' 

de l a  femelle.  'Chaqueyovaire e s t '  une grappe' d tovdcytes ,  d ' abord  t r è s '  p e t i t s '  

q u i  g r o s s i s s e n t  jusqu 'à  préformer tota,lement l ' oeu f  avec l e u r s  f l o t t e u r s .  

' .  -. . .  

Chris tophers  a créé  une é c h c l l e  qu i  permet d 'évaluer  l e  6egré .de  
g . .  

développement des  ovocytes en fonc t ion  de l e u r  forme e t  de l a  r i k h e s s e  en 

v i t e l l w .  I1 d i s t ingue  5 s t a d e s ,  l e  5ème étank;cl4 jà Xioeuf préformé. (Fig.2).. 

A ce d e r n i e r  s t ade  '_ 

. i. . 

l ' ovdcy te  B s t  .pondu, I1 e s t  fécondé pendant son 
1. . . 

:/ passage dans '1 f.oviducte par l e s  spermatoeo2dcs- s tockés  dans l e s  spermat&ques 

o t  devien t .  vraim'ent un oeuf. Son enveloppe au chorion s e  s o l i d i f i ' e  et' s e  

c o l o r e  en sombre. 
i .  . 

. I  

. . .  
A p r h  l a  ponte l ' o v a i r e  se r Q t r a c t e ,  urie nouve l l e '  gén6rat ion d'ovocytes 

Les ova i r e s  comme tous  l e s  organes de l ' i n s e c t e  sont  i r r i g u é s  par des. 

_ .  _ .  , va s e  développer au  COWS d 'un nouveau cycle.  

t r achéo le s  r e l i e s  B des t r achées  gu i  assuren-t 19 r e s p i r a t i o n  dei i"'insecte. 

Lor s  d e .  lrémergence de l a  femel le ,  l e s  ex t rémi tês  des  trach8Qlesc$i 

i r r i g u e n t  l ' o v a i r e  son t  enroulées  en pelotons.  Lorsque l ' o v a i r e ' g i o s s i t  ces 

pe lo tons  se déroulen t ,  @ais après la ponte l o r s q u ' i l  s e  r g t r a c t e  l e s  

ex t rémi tés  des  t r achéo le s  ne forment p l u s  de pelotons.  Ce carac tEre  permet 

de d i s t i n g u e r  l e s  femel les  q u i  n ' o n t  pas encore Tondu (u de c e i l e s  

q u i  on t  dé jh  pondu (pa res ) .  (Fig.2)s 

e 

. .  

. .  

5.4.. 'Lieux de r eposo  

La  femelle  gorg6e cherche un l i e u  de repos  pour accomplir sa digest ion.  

La p l u p a r t  des  anophèles ayant  pi'qué dans l e s  maisons se  r eposen t  s u r  " les  

murs ou la  . t o i t u r e  de la-'même h a b i t a t i o n ;  i l s  sont  d i t s  endoph?l.es. ' 

Mais l e  temps pendant l eque l  i l s  r e s t e n t  à l ' i n t é r i e u r  est va r i ab le .  

Cer ta ins  y r e s t e n t  pendant t o u t e  la  durée de l e u r  cyc le  ( 2  jours ) .  

D 'au t res  au c o n t r a i r e  n ' y  passent  que quelques heures  serilement 'et  r e s s o r t e n t  

pendant l a  meme n u i t  DU B l ' a u b e  q u i . s u i t  l e  r e p a s o  Le temps de' con tac t  du 

moustique avec l e s  , pa ro i s  de l a  maison' e s t  d 'une importance c a p i t a l e  pour l a  

l u t t e  ant ipaludique.  En e f f e t  c ' e s t  pendant c e t t e  pér iode de re2os  que 

. .  

i ' 

L- 

. . - 
.. . 
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" '  

r 

. . . .  . . . . .. . . . 
. ,  

- .  . ,:.. . . . .  .. . 
. .  . ?  

... . . .  
l 'anophèle  e n t r e r a ' e n :  con tac t  avec 1 ' i n s e c t i c i d e  déposé sur l e s  murs. S i  

l e  temps de con tac t  es t  t r o p  c o u r t  l e  moustique. sbrtira sans  " .  Stre  intoxiqu,  

e$ po&ra cont inuer;$ t ransmet t re .  Eh f a i t  cher?, l e s  espèces:.'endophiles une' 

c e r t a i n e  proport ion des ind iv idus  manifeste  des  tendances B q u i t t e r  

rapidement le's maisons  pour gagner des  abris ex té r i eu r s .  

. .. 

. .  . . .  , 

. .  
I 

Ces abru e x t é r i e u r s  son t  s u r t o u t  consti t ix6s 'paP les  berges  en 

surp lom)r , 'hs  c r e u  dans l a  terre ,  l e s  c revasses  du s o l ,  l e s  cheminées des  

te rmif iè r -es  . e tc .  . o Des abris ex tér ieurs )pr6sentan t  l e s  mêmes cond i t ions  
ar i f i c i e l s  

Bco3ogiques son t  u t i l i s é s  pour é t u d i e r  ces  l i e u x  de repos n a t u r e l s  

( P h i t s  de Thomson). 

La p l u p a r t  des mophèles qui: Ticruent B l ' e x t é r i e u r  s o i t  l'homme, s o i t  
1~ animaux, vont d$rectement dans l e s  abris e x t é r i e u r s .  Ils son t  d i t s  

fxophi les .  Lors des  campagnes de l u t t e  an t ipa ludique  c e t t e  f r a c t i o n  de l a  
populat ion anophélienne n 'aura  aucun con tac t  a v e c ' l e s  i n s e c t i c i d e s  muraux. 

Dans c e r t a i n e s  r6gions dénudées o Ù  l e s  gens couchent à l ' e x t G r i e u r ,  

l e s  moustiques piquent  êvidemment B l c e x t 8 r i c u r  inais s e  r e f u g i e n t  dans les 
maisons q u i  son t  l e s  seu ls  a b r i s  poss ib l e s  ow-tout  au  moins l e s  p l u s ' f a c i l e s  

d'accès. 

$ 1  

5.50 Longévité e t  Ind ice  spo rmoï t ique .  

La  longévi té  des anophèles est 'un f a c t e u r  c a p i t a l  de l a  t ransmiss ion  

du paludisme. En e f fe t ,  si un moustique s ' i n f e c t e  sur un por t eu r  de 

gamétocyteslqrs  de son premier r e p a s  de sang, il faudra  q u ' i l  vive encore 

12 B I 4  jours de plus pour d e v e n i r ' i n f e o t a n t ;  c ' e s t  l e  d é l a i  r e q u i s  pour 

l 'accomplissement du cyc le  ex t r insèque  du Plasmodium. E tan t  donné que l e  

l e r  r e p a s  e s t  p r ' i s ' au  bout de I ou 2 jours s e u l s  l e s  anophèles a t t e i g n a n t  

de 13 5 16 jours, deviendront Qpidémiologicuement dangereux. 
I1 y a p l u s i e u r s  méthodes pour ' éva lue r  la  long6vi té  des  anophèles.  

I/ Comparer l'indice sporozo i4 t ime  d'une populat ion sauvage avec 

l ' I n d i c e  sporozoï t ique  differ6 d'une g a r t i e  de c e t t e  même populzt ion 

maintenue en s u r v i e  au l abora to i r e .  -3 
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2/ Etudier  1'Bge physiologique par  examen des ova i res .  Le pourcentage . ... . 
de femel les  pa res  ' e t  n u l l i p a r e s .  t r a i t é . . pa r  'I 

permet .de. . .  c a l c u l e r  l e  taux de:-survie. quot idien.  

Si dans une populat ion sauvage IO$, des  ind iv idus  meurent chaque jour, ;  

l e  taux 'de s u r v i e  quo t id i en  es t  de 90k ou mieux ,0,9,? Dans c e  cas 2 0  B ;25$ 
seulement des  anoph&les a t t e i n d r o n t  1'Bge épiclémiologiquement dangereux . .  : ' ' 

de 13 B 16 jours. 

. G e  , 
' formule mathématique simple 

. I .  

. .  

... - 

Evidemment parmi ceux-ci s e u l s  ceux qu i  auront  j?iqud. un por t eu r  de 

L* index ' sporozoft ique 1 souvent'  t rès  bas dans  d e s  "populat ions 

peu t  augmenter considérablement dans l e s  popula t iof l  g g é e s  e 9  . p a r t i c , u l i q  

gamétocytes potirront ê t r e  por+eurs  de, sporozoï teq e t '  i n f e c t a n t . .  ' .  

jeG,esf1,  

. .  , : 

' l o r sque  l e s  g î t e s  l a r v a i r e s  s o n t  en vo ie  , . . I  de d i spa r i t i o r i . .  
. .  

, I  . Ainsi.avons-nous examiné successivement t o u s  l e s  fac'teurs de la' 
b i o l o g i e  e t  de f f  écologie  du mouS.tique qu i  condi t ionnent  la t ransmiss ion .  du 

d e s  divers  v e c t e u r s  en' Afrique. de  l'Ouest e t  du Centre. 

. .  . . .  

. .  , .  
5 paludisme. NO& ailons' maintenant envisager  p lus  pa r t i cu l i è remen t .  l e - ,  cas 

;-.I . -.. . 

. . 1  

. -  
, i. . .  

. z u -  j . .  

.. . : . ~  
6- BIOLOGIE ET ECOLOGXE DES VECTEURS AFRICAINS.  

* . .  
6. I .  Complexe A.gambiae., 

Aomelas P é l o i g n e  $eu d e s  r ég ions  cÔt i è re s  oÙ il e s t  souvent p r o d u i t  _ .  
en énorme q u a n t i t é .  

I1 es t  trPs anthropophi le  bien q u i i l  s e  ndurris.ge $galem&i'-yur . , > i  . l e s  . .  animaux 
domestiques.' I l  pique a u s s i  b ien  B ltextéri'ei!.r que "dans l e s  . . .  maisons . .  oÙ il' 

r e s t e  générzlement moins de 24 heures  a p ? s . l e  r e p a s  de sang, Sa l ongév i t é  
e s t  moyenne e t  'explique des  i n d i c e s  s$oroaoYtes $.& f a i b l e s  nue. chez l e s  

autres membres du complexe gambiae { i n f é r i e u r s  + .4$) 
son abondance c ' es t  un vec.teur t r 6 s  important de pdudisme.  . .  

en Afrique. Leur nombre d8pe'nd de l a  prokimit8,a-b de l'abondance. des. g î t e s  
l a r v a i r e s .  D e  'ce f a i t  l e s  d e n s i t é s  sont  gén6ralement plus. é levées  en savanes 

On en a captaré  , jusqu 'à  4.000 .per: n u j t  e t  par  homme. 
. .  . .  

. . _  

. .. 
.. : . . :  . .  

, .... . .  
Mais, compte t enu  de 

B.gambiae A e t  B se r encon t ren t  dans: l e s  h z b i t a t i o n s  un y e u ' p j r t o u t  

, .  

, .  .. 

1 

'? 

.- 

, 

qu'en f o r ê t  . Les deux formes piquent  ' 1: 'homme mais -ga,mbiae .est peut-être  

. _ .  , a .. . .  _;.. . ... , 

\ 
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. ' .' 
2 .  I 

pkus anthropophi,le'  que. g?flbiae ~ . . ' 8 . ~ ~ , m b i a e " p i q u e  st.&tbu%,.:dans i à  deuxième 

p a r t i e  ,$e. l a  ? n u i t ;  B 0g.s. . i  ...., $e.~.@s . :les h a b i t a n t s  clorment à 1 i n t é r i e u r  et  ces 
aqophè1,es. s o n t ,  amen& &. prendre l e u r s  repas,  s u r t o u t  d a n s  l e s  maisons. 

Après l e u r  repas ils Pes ten t  dans l e s  habi.ta-bions durant  un' laps ' d e  'temps 

va r i ab le .  ,de ;quelque@ .$ewes à 2 jours  .suivan% .16s 'c irconstances:  Ils res ten t ;  

dans l a  maison oÙ i ls  ont p r i s  l e u r  r epas  jÙsquf& maturat ion des ova;ires. 

Le$ femel les  q u i  .ont YiquQ B l ' e x t é r i e u r  s e  reposent  ''ci&? 'des a b r i s  natur-els  ' 

extér ieurs , .  Mais, p&A.culièrement dans l e s .  r6gions. 'sèches e$ '&aud.eb',..pG ' 

l e a  gens couq.bant dehors,. (Nord-Cameroun) l o s '  Bó&ntbiae 'piquant à ¡''extérie& 
s e  r é f u g i e n t  da$s ).ss maisons q u i  sont  l e s  s e u l s  a b r i s .  ,Le choix du l i e u  ', 

d 'agress ion  ,corQme l,$.-choix du' . l i e u  de' r'epos dependent lkirgement des '  us, e t  
coutumes de 'la popplation, de son mode'.de logement a i n s i  que des '  cond i t ions  

' 

' ' .  

' .' 
. .  

' 

' 

. .  . . ,.. 
. \ #  .. 

géné ra l e s  de i 'envirgnnement n a t u r e l  .... 

Le cyql.8 gopotPoph'&ue dure de 2 B 3 bourse La durée de v2e peu4 aller 
/' ; 

jusqu 'à  36 $Ours mais l a  .pl.upart des indiviclus ' ,survivent moins de ?O jot i r 's  . 

e t  seu ls  27 & 30$ a t t e i g n g n t  13 jours ,  Ege épid6miologiquement dangereux dnns 

l a  région de Bobo-D$ouLasso, 

. . . '  
, .  . .  

' ?  . 
i PU f a i t  de son an thropo?hi l ie  e t  de sa longevi t6  A,gambiae e s t  

probablement uq des  mei l leurs  si ce  n ' e s t  l e  me i l l eu r  vec teur  de paludism'e~:. ._. . 3  

. .  
du monde. 11 e s t  presque p a r t o u t  a s soc ie  B une hyperendémie palustre. ,  ' .  . ' ' i  

L'index sporqsoXtique s ' e t a b l i t , . , e n  Afrique.. de; l 'Oues t  e n t r e  5 e t .  IÒYC mais. .. 

peut  monter jusq.u:Zt. 207; e t  p l u s .  ., 

b.Rambiae C (guaclriannulatus) l o c a l i s 6  au Sud-Est Af r i ca in  e s t  ' 

I 

... 
. .  . 

, .  . . .  
. 

. .  

exclusivement zoophile. ._. e t  . 1 n e  . joue . aucun rÔ1.e da,ns: 1.a . .  tzansmission pa lus t r e .  

Après l e s  campagnes de l u t t e .  . ,  ant ipa ludique  du Swaziland,-A.gnmbiae A e t  2 . . ., 

d i spa ru ren t ;  se.ul r e s t s  A.gambiae :E qu&..ne p i q u a i t  pas l'.homme e t  l a  

t ransmission p a l u s t r e ,  é t a i h  ijiterrompue, 

. .  

. .  . .  

6.2. Anopheles funes tus .  

Cet anophèle e s t  rdpandu dans t o u t e  l',&Trique au  Sud du Sahara. En 
montagne il a t t e i n t  des  a l t i t u d e s  supQrieures  aux limites de B.gambiaa. 

I~ 
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Dans c e r t a i n e s  r ég ions  montagneuses (Cameroun, Burundi, zganLa) c'  es t  même 
l e  vec teur  l e  p l u s  abondant e t  1s p l u s  importsnt;-A;-funestus.-est e s s e n t i e l -  

lement une espèce des  savanes, peu f réquente  ou mgme absente  dans l e s .  zones 

de grande f o r ê t ,  A f a i b l e  d e n s i t é  de papulat ion.  . .... . . . :>,.. : i 
Très anthropdphi le  il 'p ré fè re  l'homme au b é t a i l  l o r s q u ' i l  a 'un. l i b r e  

choix,  Comme, A.gambiae il: pique, s u r t o u t  dans. la; seconde pa r t i e . ' de ,  13 n u i t  

e t  par  vo ie  de conséquence dans les  maisons oÙ se t rouvent  ses .hÔte.s. P lus  

de. 50% des A.funestus res tent  dzns les maisons, oÙ i l s  ont  p r i s  1&ur repas  I .  

.de  sang pendant -E'o'ute l a & m é e  de l e u r  cyc le  gonbtrophique, l e s  a u t r e s  . 

s o r t a n t  a u  .bout de 6 à ? 8  heures ,  
, 

. .  

Le cycle de'développement. ovar ien  dure 48 h4ures"dans l e s  régions.  de 

p l a i n e  e t  3 j ou r s  en mont3gne0 Sa durée de v i e ' e b t  assez, longue,analogue à 

c e l l e  de A.gambiae. Sa longévi té  a s soc iée  à sa f o r t e  an thropophi l ie  en f a i t  
w1 e x c e l l e n t  vec teur  du paludisme avec des  i n d i c e s  s p d r o ~ o ï t i q u e s ~ c l e  I à 5$, 
c'est-à-dire en gén6ral  un pou p lus  f a i b l e  que ceux de.8,gambiae. Ce t t e  ; 

d i f f é rence  g rov ien t  probablement de la  p e t i t e  t a i l l e  du moustique q u i  i ngè re  

une q u a n t i t é  moindre de sang  e t  v o i t  diminuer s e s  chances ,d'abso,rber . , ,  . 

des gamétocytes. 

~ 

. .  

. .  . .  

I L  . *  

".i ' ' .  

. 5 .. _. , : 
. .  . .  

. , .  6.3. Anopheles n i l i .  . .  

Bien q u ' i l  s o i t  généralement assez abonclant dans tou te ' - son  a i r e  de 

r é p a r t i t i o n , ' a u  vois inage  des  cours  d 'eau permanents ou semi-permanents,. 

A.nifi e s t  un mouS.tique qu i  passe fréquemment inaperçu.  En e f f e t  d 'une ' .par t  . (.. 

dans d e r t a i n e s  r eg ions  il pique peu l'homme d' 'autre ' p a r t  1& o Ù  il e s t  

anthropophi le  (comme en Haute-Volta) il r e s t e  peu de "temps dans l e s  maisonss. . ... 

En e f f e t  moins de 5% des  spécimens r e s t e n t  dans l ' h a b i t a t i o n  oÙ i l s ' p r e n n e n t '  

l e u r  r epas  de sang 'noc turne ,  pendant la journée suivante .  I l s e n  s o r t e n t  

généralement au  cours de l a  même n u i t  ou à l t a u b e - e t  sont '  de f a i t  peu 

, 

. 

abondants dans l a  faune r 6 s i d u e l l e  des  maisons. 
Ce peut  ê t r e  un bon vec teur  de paludisme avec des  i n d i c e s  sporozoï t iques  

, de 1 à 3'$& Mais son importance v a r i e  considérablement d 'une r ég ion  8 1'autr .e 

e t  nos connaissances s u r  sa b i o l o g i e  e t  son comportement sont  encore - 
I 

L 

.. 
i 

I 
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. .  
f ragmentaires .  Aussi .e,s-b-il , p a s s i b l e  . q u ' i l  s o i t  un t r è s  bon vec-keur dans: 

c e r t a i n e s  rgg'io$s qù il n ' a  pas é té .ment ionné 'comme t e l ,  simplement p a r .  

s u i t e  de, l r i n s u f f i s a n c e  ~. des ' recherches.  I1 p a r a i t  jud ic ieux  de " l e  chasser  

provisoirement comme un ,v.ec$eur majeur d ' importance locale. 

c i d e s  i n t r a d o ~ i c l l i ~ i , r e ~ , ~ ,  J1 peut  cont inuer  B t r ansme t t r e  malgré l e s '  

t r a i t emen t s  antipaludiq.ues 3. . au  DDF comme ce f u t ' l e  cas à Bobo-Dioul 

. .  

. . _ .  ., . . i 

Son bref pas.sag,e,,da,ps l e s  maisons l u i  permet d 'échapper äux insetti- 
. .  t " : / '  

, ' ' 

., . 
1 .  .:. 

. :  . . . . .  I. .., 

6.4. Anopheles moucheti o .,, ,' . .  

d é c r o î t .  rapi:demknt dès  que l ' o n  s ' e n  é lo igne ,  , '  

Cet anophèle de l a  grzncle f o r ê t  d 'Afr ique cen' trale &st;r t rPs a n t h o -  . ' '  
. .  . . I  . .  

' I )  

pophilo endophile,  Sa , dons i t é  ,tr& Qlew5e l e ' . l ong  &es'gr&ndes r i v i è r e s  ' 

. .. ' : T .  

. .  ' , .  

Au Cameroun, dans c e r t a i n e s  reg ions  Ge f o r 6 t  dense c ' l es t  .le'.pri,l 'ic,ipal 

vecteur n a t u r e l  du paludisme en l ' absence  de d ê f o r e s t a t i o n  par  l'homme. Les 
i n d i c e s  qporozoï t iques ' va r i en t ,  de 0,5 5 4$,, C'est un mbusfique "11fragi3.e11 . e t  

s,a longévi té ,  donc son pouvoir vec teur ,  diminue 8 rapidement daris). les 
v i l l a g e s  éloignfis des  f leuves  Iorsqul  il e s t  ob l ige  d 'e f fec tuer  do" longs 

déplacements e n t r e  s e s  g î t e s  l a r v a i r e s  e t  ses sources  de nourr i ture : -  

. . " 

' '_ 

I .  . .  

i .  
. <  

6,5. AGtres' 'vecteurs  o 

Po& terminer .  c e t t e  revue nous d i rons  qu-alques m o t s  d ' au t r .es  espèces 

q u i  sont'occ.asiorlnellcment des  vec teu r s  seconiiaires m a i s  dont 1timp.ortance.  

e s t  in f in iment  moindre que ¡.es pr8cédentes ?, .soWent même &scu tab le  

A.fIavicost? I -  Espèce savanico le  d1Afrigv.e de 1 'Ouest; e l l e  pique 

l e  b é t a i l  B 80% .e t  l'homiiie B moins de 20$, générale ment^à l1ex té r , i eu ro ._ .Cres t  

un vec teur  très ocgasionn'el du paludisme. en Haute-Volta, avec un i n d i c e  . 

, .. . ..) 

.,. . - I  ' ' 

, .  

. .  . .  . .  
s p o r o a o ~ t i q u e  de I pour '  1000, , .  

. .  
A.brohieri  - Espèce de savane qu i  piqua s w t o u t  l e s  animaux mais 

acc idente l lement  1 'homme B 1 ' e x t é r i e u r ,  ..pas c?e r ô l e  nv6c$eur d é f i n i  _ . '  ' 1  

A.hancocki - Xspbce  f o r e s t i è r e  t r è s  anthropophi le  qui, en.tre d t  r e s i t e ' .  

i sons .  'E l l e  a e t é  trouvé . i n f e c t é e . a t  pourra iTt  .. . ê t r e  un  Yecteur ' 

. 

' ' , 

. . . . .  . 

mineur du pahd i sme  en f o r ê t ,  Cet anophèle es t  fouJo&s t r è s  ioc,a. ldii  . . .  
. .  

. \ . .  
(Yaoundé) . 
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A.pharoensis - Noustique savanicòle  q u i  remonte jusqu 'au d e l t a  du N i l  ' I  

e t  en Israël; t r è s  bon v o i l i e r  il s e  d i spe r se  de grandes d i s t ances .  If. 
pique l'homme B l ' e x t é r i e u r  e t  à l ' i n t e r i o u r  6es maisons oÙ il r e s t e  peu 

de temps. Sa durée de v i s  e s t  cou r t e  e t  de c e  f a i t , i l  n,'a pas de r ô l e  

vec teu r  gauf en Egypte oÙ, dans des  c i rcons tances  p a r t i c u l i è r e s  il provoque 

des épidémies de paludisme ou e n t r e t i e n t  une hypoendémie \ f a i b l e 6  

Lsquamosua - Espèce t r è s  vo i s ine ,  également modérément an thropophi le  

à r ô l e  épidémiologique nul. 

Amcoustani  e t  aiemanni son t  des  espèces rlc r6gions découvertes ,  q u i  > _  . 

piquent  l'homme mais s u r t o u t  l e s  animaux à l ' o x t S r i e u r r  Bien q u f a y a n t  é t é  

t rouvésquelquefois  i n f e c t é s  ( 1  pour 3000) i l s  ne peuvent ê t r e  que des  

vec teu r s  t r è s  ocQasionnels,  pratiquement nég l igeab le s  du f a i t  de l e u r  durée' 

de v i e / t rop  cour te  pour q u ' i l s  a t t e i g n e n t  un kge, épidémiologiquement dangereux6 
en généra l  

.f A.paludis e s t  une f.orme très .vois ine $es précédentes  mais f o r e s t i g r e  
I i 

avec l e s  mêmes c a r a c t è r e s  en ce. .qui  concerne Ia t ransmission.  Cependant 

dans la  province d*Ou.bangui,au Congo (Kinshasa) c e t -  anophkls, t r è s  
antrhopophi le ,  ontye e t  r e s t e  dans l e s  maisons; il y e s t  bon vec teur  du 

paludisme ( ju squ t8  I O $  d ' i n f e c t i o n ) ,  I1 a é t 6  également trouvé: . i n f e c t 6  dans 

l e  Sud Camero+, I1 f a u t  no te r  q u e ' c ' e s t  un des  rares anophkles q u i  pique' 
l'homme en sous-bois durant  l a  journée 

.: 

. .  . . I  

' . .  . 

- -  ..-.. ..,, , 

A:t;lellcomei -. EspBce p l u t ô t  zoophile e t  exophi le ,  S n . f o r 6 t  c'epenclnnt 

e l i e  e n t r e  e t  r e s t e  B 1' intGrieur .  Son pôle  vecteur  r e s t e  à prouver e t  en 
tous  cas ne peut  ê t r a  'qul&&identel;  

. . . .  . 

A.rufipes s e  ronconize assez  fréquemment clans Iss maisons en savanes . .  

bien  q u ' i l  ne pique. g&nëra,lement pas  l'homme. De ce f a i t  son rÔle,comme ' 

vecteur  cer ta ins  a u t e u r s  ( Qpidémie' de Dori) semble b ien  qu'affirmé'  par 
. .  discutab1.e e t  e s t  d,'ailleurs t r è s  d i scu té  . .  . .  

i I. . .  
A.hargreavesi e s t  uni3 espèce del; f o r ê t s  si; savanes humides . .. d'Afrique 

.. . 
occidenta le  e t  c e n t r a l e o  'Anthropoph&le il es% exophi le  ou endophile suivant 
l e s  c i rcons tances .  Alors qu'au Cameroun e t  au  Nige r i a  il ne semble jouer  

aucun r ô l e  vec teu r ,  au  Ghana ( V o l t a  Province) au c o n t r a i r e  il assume une . 
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. .. 
certaine part'de la'transmission B côté des '3 vecteurs. principakx; il y a 
d'ailleurs été trouvG,%nfec%é' avec un indic'e sporozo?tïque voi'sin 'de 1%. 

11 faut noter qufà la  'sui:te des campagnes antipaludi&ues dans le Sui? 
Cemeroun, entre 1955 e t  1960, Anopheles moucheki., endophile. avait disparu. 
alors que A.hargreavesi exophile voyait 'ses densités augmenter ,sans que 
pour autant~ll y ait transmission du paludisme. 

"I  , .. . . . .  

i 

.* . 
S '  I , .  

, .  . .  

. .  
. .  . .  

7- CONCLUSIONS EPIDE~~lIOLOGIQ,UES o 

Nalgré l a  grande uniformité dans la distribution du paludisme en 
Afrique, l'épid6miologie de l'affection se prkscnte BOUS différents aspects. 
La prédominance de tel ou to1 vecteur, les us  e t  coutumes des habitants, 
.les conditions écologiquss e t  climatiques interviennent pour modeler le 
tableau épidémiologique. 

, 

I 

Le paludismo de f o r ê t  eat hétérogène; les indices varient considéra- d ' eau 
blement d'un village à 1,'autre suivant la proximite des cours/le dQfriche- 
ment de la forêt l'entretien des pistes etceQo; $1 se caract5rise par 2 
périodes de transmission l o r s  des saisons pluvisases; quelquefois une 
troisième période de saison sèche s ' y  rajoute 1~ long dos flsuves. 
Les campagnes antipaludiques ont généralement obtenu beaucou? de succès, 

au Liberia ou au Cameroun, interrompant la transmission s u r  de vastbs étenduesn, 

' 

Le paludisme de savanes est homogène avec m e  certaine constance 
1 

dans les indices; l e s  anophèles sont partout e# nombre apprkciable. I1 y a 
une grande s3ison de transmission qui d8bute avec les pluies et se prolonge 

en saison sèche; gambiae et fur+,stus se succ+.c?enf ou se superposent dans 
leur activité vectriceo I1 faut cependant notes qtt'en forêt somme en savane 
l'intensit6 de l a  transmission dtminue & cgptaines saisons mais ne 
s'interrompt jamais totalement; Les campapes antipaludiques dans les zones 
de savane (Thiès, Bobo-Dioulnsso, Birni$-Kebi 
les indices n'ont jamais aboutià l*intef-rn?tion de la transmission, 

1 u  
n 

m Naroua), bien qu'abaissant 
i 



Dans l e s  r ég ions  montagneuses, l e  paludismo souvent l i m i t é  aux v a l l é e s  

est t r è s  d i scont inu;  au  Cameroun il s u i t  de très près  l a ' d i s p e r s i o n  dans 

l e  temps e t  l f e s p a c e  d'A.,funestus. Dans l e s  montagne d'Ouganda e t  du 

Congo A.gambiae joue un r ô l e  important.  

Toute opéra t ion  de l u t t e  an t ipa ludigug d o i t  s 'appuyer su r  une 

connaissance approfondie des condi t ions .  6pi';lt"ri.ih.ogiques localement 

préva len tes .  C f e s ~ . p o u r . ' l e s ' Q t a b l i r  q u ' i l  f a i t  faire une étud-e d é t a x l l 8 e  

. ' :  . . ' , ,  

de l~anophélisme e t  de ' l a  t ransmission.  

.. . 
. .  

s. ' *  

.. ,. . ,  8 
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