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I. LA FIE%RFI JAUl!E3 ,EN A%RI'&TE OCCIDENTr-ILE. :.- 

. . ... 
. .  

. . .  
. I .  

D1aprGs 1esFs ta t i s t iques  o f f i c i e l l e s  analysées par  BRETEliU 
én 1954 (Bull.Org.Nond.San~8, Il9 453-481) l a  f i èv re . j aune  a s6vid de- 
1927 à 1952, dang 7 des 8 Et.ats-membres de 1'8ncienne fédération. 

S i  l ' o n  excepte 1'6pidémie sénégalaise de 192T9 l e  nombre de 
. .  cas  de fièvpe jaune officieli-eroent retenu dahs 'los s t a t i s t i q u e s  e s t  t r è s  

')' i' on doi t  cependant observes que l e  nombre des cas reitehu imi't& (. 
. , ,., .. . 

ne représente certainement qu 'une t r è s  modeste f r a c t i o n  du nombr&"'des cas r B @ j  
ré.éXt$:'cäk l e s  ríon-africains, gui  cons t i tua ien t  au plus. å l'époque 2 pour 
'1 $00 d e ' l a  population, %eprésentent 80 F des cas confirmés, tsndls-:?qpe 
l a  l 6 t h a l ï t 6  .observée es$ de 87 $ 5 on peut donc raisonnabiement estimfir 
que des dizaines de m i l l i e r s  de cas  sont passés inaperçus. La  major i té  
des cas confirmés, pour lesquels  une enquête s s t i s f a i s a n t e . . a  pu ê t r e  
f a i t e ,  en t r e  1933 ë t  j953, sont d'.origine. selvatique.  . . - .-y.- 

. .  
LE CONTE DE BWLBn 

ET DANS LA REGION Dl3 1"EU (0UGr;NDi e t  ETHIOPIE) 

En dépi t  de l a  grande importance a t t r i buée  a u t r e f o i s  &. l a  
f i è v r e  jaune, e t  malgr6 l a  la rge  r e p a r t i t i o n  de c e t t e  maladie dans l e s  
E t a t s  anglophones e t  francophones de l 'Ouest a f r i ca in ,  on'ne sait  encore 
que f o r t  peu de choses sur sa transmission en Afrique Occidentale, hormis 
lors des Qpidémies de type urbdin dans lesquel les  l e  vecteur e s t  Aedes 
aegypti. 

Dans l e  cycle de transmission selvat ique l a  transmission se  
f a i t  d'un animal sauvage à un au'tre par  1 'intermddiaire d'arthropodes 
hématophages ruraux e t  1 'homme n ' e s t  a t t e i n t  que pas accident. 

Ce type de cycle a une énorme importance prat ique c a r  il 
permet l e  maintien du v i rus  en dehors des Bpid6mies interhumaines e t  peut, 
s o i t  en t ra îner  1 'appari t ion de cas humains i so l é s ,  s o i t  cons t i tuer  l e  

. 
. a  , .  



266 

point  de départ d'une épidémie de type urbain,  
A 

Les études l e s  plus  complètes du cycle selvat ique de l a  
f i è v r e  jaune en iifrique ont e t é  f a i t e s  dans l e  comté de BWAMBA, en 
Ouganda. E l l e s  ont m i s  en évidence l e  r ô l e  primordial de deux vecteurs,  
Ledes afr icanus e t  fie. simpsoni, f e .  africanus dont l ' a c t i v i t e  e s t  Cré- 
pusculaire ,  transmet l a  maladie de singe à singe dans l a  canopée fores- 
t i è r e  j l e s  singes nomadisent de l a  canopée f o r e s t i è r e ,  o h  ils dorment, 
aux plantat ions entourant l e s  v i l l ages ,  où i l s  se  nourrisent.  

I 

i' , 

die. simpsoni, qui pique l e  jour, transmet l a  maladie du 

Ce cycle exige l a  présence permanente de singes non immuns 
singe à l'homme au niveau des p lan ta t ions  ou des v i l lages .  

e t  d'Be. af ricanus e t  l a  presence au moins épisodique d'Be. simpsoni 
antkropophiles. I1 n ' e s t  en f a i t  valable que dans des régions t r è s  l imi tées  
d lif r ique , 

de l'Ouganda, Lie. simpsoni ne pique pas l'homme, t and i s  quSAe. afr icanus 
e s t  r a r e  ou absent de t r è s  nombreuses zones de savane. En outre ,  dans 
tou te s  l e s  r6gions à longue saison sèche, la transmission e s t  interrompue 
une p a r t i e  de l 'année e t  nul n ' a  encore é t a b l i  comment se  fa i t  l a  conser- 
va t ion  du virus  d'une saison des p lu i e s  B l a  suivante. 

Dans de t r è s  nombreuses zones, y compris l a  majeure p a r t i e  

Dans cer ta ines  zones de savanes d'ilfrique or ien ta le ,  il 
semble enfin é t a b l i  que l e s  galagos remplacent l e s  singes comme r6servoirs  
de virus .  

sur l e  t e r r a i n  qu'au labora to i re ,  ont vis6 à mattre en Qvidence l f e x i s t e n c e  
d 'au t res  hôtes na ture ls ,  vecteurs,  e t  cycles de transmission. 

' Les nombreuses recherches f a i t e s  depuis plus  de 30 ansg t a n t  

3. AUTRES CYCLES POSSIBLES DE TRdN3lQISSICiN - 
3.1. Hôtes naturels  e t  hôtes possibles .  

La recherche des hôtes  na ture ls  a étc; f a i t e  d'une par t  grâce 
& l a  detection d 'ant icorps  amarils chez des animaux sauvages, d ' au t re  
pa r t  en infectant  expérimentalement des animavx sauvages e t  en suivant 
1 '&volution de leur viraemie e t  de l a  formation des anticorps spécifiques.  

Dqns l e  pass6 des ant icorps  ont é t é  trouvés chez l e  b é t a i l  
p a r  l a  m6thode de séroneut ra l i sa t ion ,  mais des études u l td r i eu res  ont 
montr6 q u ' i l s  n ' e t a i en t  pas spécifiques.  

Les f tudes  recentes ont montré que l a  mul t ip l ica t ion  du v i rus  
B un t i t r e  suf f i san t  pour in fec t e r  des moustiques, e t  l ' appa r i t i on  sub- 
sequente d'une immunité , pouvaient s 'observer chez l e s  singes (chimpanzé, 
cynocéphqle, Erythrocebus, Cercocebus, 'Cercopithecus) l e s  po t tos  e t  
galagos, e t  chez l e  hérisson Ateler ix  pruneri. 

vores e t  potamochère) l a  mul t ip l ica t ion  du v i rus  ne se  produisai t  pas,  
ou bien l e  t i t r e  
pouvoir i n fec t e r  Itn vecteur,  l e s  anticorps n 'apparaissant que chez cer- 
t a i n s  animaux i s Î ~ c t é s ,  

Chez l e s  au t res  espèces animales é tudiées  (rongeurs , carni- - 
vi rus  en c i r cu la t ion  produit é t a i t  t rop bas pour 

. ./. . 
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J L a  recherche d 'ant icorps  spécifiques chez des animaux sauva- 
n ges a 6 t 6  pos i t ive  chez l e s  singes,  l e s  galagos, a i n s i  que chez un daman 

de Eocher (Procavia B. ) chez une Potamochère, chez un rongeur (Thryono- 
g-s- sp.) e t  chez des oiseaux (Halcyon senegalensiF,Bubulous i b i s ,  T e  : .. P 

* - a lba)  . 
Ces dernières  observations merit e ra ien t  d f  &=e r ep r i se s  par 

i n fec t ion  expérimentale au labora to i re  des espèoes suspectkes. 

3.2. Vecteurs na ture ls  e t  vecteurs poss,ibles 

La recherche d'anthropodes naturellement porte'urs de v i rus  
amaril. a B t d  f a i t e  syst6matiquement depuis une vingtaine dfann6es, prin- 
cipalement en kfrique &entale.. 

Le v i rus .&ar i l  a B t G  isoilié en de nombreux points  à p a r t i r  d 
d'Lie. aegypt is  e t  à plusieurs  r ep r i se s  à p a r t i r  d'iiedes afr icanus e t  
dlfL-i (Ouganda e t  Ethiopie) a i n s i  qu'une fo i s .  à p a r t i r  d'un 
Eretmapodites du groupe chrys;dkaster e t  une f o i s  B par t i r  d 'un l o t  de 
phlébotomes. . . .  . . .  

Les infect ions exp6rimentales ont montré 'qu'en, outre les 
' espèces suivantes,  ex is tan t  en iifrique Occident'ale, pouvaient transmettre 

l e  v i rus  amaril p a r  piqûre : íle; 1uteodephalus~"Be. v i t t a t u s ,  lie. pseudo- 
afr-icanus, íLe. metal l icus ,  ke. ,tà.ylori, E.gr. chrysokaster, 
Nansonia a f r i cana  e t  Culex tha lass ius .  

v i rus  e s t  t r è s  longue (au moins 16 jours  chez 1% af r icana  e t  27  jours  
chez C. tha lass ius)  ce qui: ,explique qu 'e l les  .. n 'a ien t  . . I. jamais éti. trouvees 
infec tees  dans' l a  natur'e 'ef '  n e  jouent "proba;blement , nialgré l e u r  abondance, 
qu'un r ô l e  t r è s  l imi t é  ou nul dans l a  transmission. 

,. . , 

% .  

,.) ,,'., 

Chez ces deux dernières espèces, la  période d' incubation du 

. . ,  

3 .3 .  Autres types possibles  de transmission 

Pour expliquer l e  maintien du v i rus  durant l e s  longues saisons 
sèches ou en absence d'hôtes noninrmurs d i f fé ren tes  hypothèses ont é t 6  
avanc6es x transmission transovarienne du v i rus  amaril, passage du v i rus  
p a r  des prédateurs ou des acariens,  contamination des vec%eurs au s tade - i-,-:*-- 
l a r v a i r e  hibernation ou p lu tô t  e s t iva t ion  des vecteurs,  e tc . .  . t 

De nombreux e s sa i s  de tkansmission transovarienne, de l a  
femelle infectée à sa descendance, ont B td  effectués  au labora to i re ,  en 
employant de. aegypti  e t ,  une f o i s ,  :Le. africanus.  Les r 6 s u l t a t s  ont é t é  
régulièrement nega t i f s  e t  il e s t  peu probable que ce mode de transmission 
explique l a  pers is tance du virus  dans l e s  foyers  i so lés .  Ce typerde t rans-  
mission e s t  cependant connu chez l e s  phlébotomes dans l e  cas de La:fi&vre 
å papatasi .  

, 
On a auss i  recherchh s i  l e s  pr&dateurs de moustiques, arai- 

gn6es ou reduves, pouvaient se  contaminer en mangeant des moustiques 
infectBs e t  +ultdrieurement , contaminer des g î t e s  l a rva i r e s  d'Aedes. 

. "/. . 
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Les arthropodes prédateurs 6tudi6s jusqu ' ic i  en Afrique n'ont 
pas permis l a  mult ipl icat ion du v i rus  amaril,  e t  il a Q t é  pa r  a i l l e u r s  
impossible d ' i n fec t e r  des la rves  d ' l edes  en l e s  nourrisant ' de moustiques 
contenant du v i rus  amaril.  On doi t  cependant noter qu 'un ' t e l  type de 
transmission e s t  thhoriquement possible pour cer ta ines  encéphalites -à 
vi rus .  

On a auss i  Q m i s  l 'hypothèse que l a  conservation 
pouvait s e  f a i r e  chez l e s  acariens paras i tan t  l e s  gahgos ,  mais aucune 
recherche n ' a  6 t Q  en t rep l i se  dans ce sens. 

suscept ib les  de survivre B l ' é t a t  de vie  r a l en t i e  pendant tou te  une 
sa i son  sèche, cependant c e t t e  hypothèse ne peut ê t r e  repoussée à p r i o r i .  

du v i rus  

. .  

I1 n ' a  pas ét6 prouv6 que l e s  nioustiques vecteurs Q t a i e n t  

EnBu*& du Nord, o ù  l a  saison sèche dure environ 6 mois ,  
des femelles d'rie. afr icanus ont é t6  p r i se s  dans des ga l e r i e s  f o r e s t i è r e s  
denses à l a  f i n  de l a  saison sèche. Par a i l l e u r s ,  E. chrysogaster, qui ne 
passe pas pour posséder des oeufs durables, ex i s t e  dans l e s  re l iques  
f o r e s t i è r e s  des environs de Bobo-Dioulasso, ce qui  suppose l a  survie  d'au 
moins quelques femelles durant tou te  l a  saison sèche. Il e s t  donc probable 
que , dans l e s  avanes guin6ennes e t  soudanaises humides ouest-africaines 
quelques vecteurs survivent à 1 '6ta-b adul te  pendant tou te  l a  saison 
sèche, m a & ?  qous ignorons s i  une t e l l e  survie  e s t  possible dans l e s  
zones septentr ionales  p lus  sèches. 

LBLES DE TIILLNSldISSION EN I?;FRIQUE OCCIDEIFDALE 

.. . 

4.1. Réparti t ion des vecteurs po ten t ie l s .  .. . 
I .  

En Afrique Occidentale la r5part  it ion des vecteurs po ten t i e l s  
a é t é  Qtudiée depuis plus  d'un demi-siècle dans l e s  pays anglophones, 
mais seulement depuis une dizaine d'annkes dans l e s  pays francopho.nes, 
encore que ces dernières études n 'a ien t  é t6  f a i t e s  qu'à temps perdu, 
l 'occasion d'enqu8te sur  l e s  vecteurs de paludisme ou de f i l a r i o s e s .  

R l 'except ion d'fie. aegypti  qui e s t  généralement f a c i l e  B 
t rouver ,  l e s  vecteurs probables de la f i èv re  jaune exigent des techniques 
de prospection assez pa r t i cu l i è re s ,  ce qui explique l a  r é p a r t i t i o n  apparem- 
ment e r ra t ique  de cer ta ines  espèces ( c f .  ca r t e s ) .  

Ae. aegypti  a une t r è s  l a rge  r6pa r t i t i on  en Afrique Occiden- 
t a l e .  I1 é t a i t  au t r e fo i s  t r è s  abondant dans l e s  r6gions urbaines,  d'où 
il a généralement é t é  gliminé par  l e s  insec t ic ides  e t  où il commence à 
s e  r é i n s t a l l e r  sous forme de populations r é s i s t an te s  j il e s t  également 
t r è s  abondant dans tou tes  l e s  régions oÙ s e  pratique l e  stockage de l ' e au  
dans des j a r r e s ,  sur tout  si cel les-ci .  sont  enterrées ,  e t  notamment dans 
une p a r t i e  du Sénégal, dans l e  centre  du Niger méridional (Zinder-Tahoua) 
e t  dans une p a r t i e  au moins de l a  rêgion cô t iè re  du Dahomey e t  du Nigéria. 

l i t t o r a l e s  e t  f o r e s t i è r e s ,  au mains en saison des p lu i e s ,  oÙ l e s  cabosses 
11 s e r a i t  également sbondant dans cer ta ines  %ones ru ra l e s  

. ./. . 
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-3 
J vides  de cacaq2e-L l e s  coques de coco s'accumulent aux environs des habi- 

t a t ions .  - Dans 'beaucoup de zones ru ra l e s  ae ,  aegypti  e s t  peu abondant en 
saison des p lu ies  e t  devient ra re  ou absent en _&&son sèche. a< 

Les au t r e s  vecteurs po ten t i e l s  sont des espèces sauvages, 
n'occupant qu'assez rarement des g î t e s  domestiques ou piridomestiques. 
L a  formation des ghtes na ture ls  dépend de l a  saison des p lu i e s  qui condi- 
t ionne donc les var ia t ions saisonnikres de frequence de ces espèces. 

be. africanus e t  E. chrysogaster occupent l a  région f o r e s t i è r e  

L'e. pseudoafricanus e s t  l imi t é  B cer ta ines  zones de mangroves. 
be. luteocephalus e t  l e s  a du groupe t ay lo r i - fu rc i f e r  

f l e .  metallicub e s t  particulièrement abondant dans l e s  régions 

Be. v i t t a t u s  peuple principalement l e s  zones rocheuses e t  s e  

e t  l e s  savanes humides. 

occupent l e s  davanes sèches e t  humides. 

de savanes sèches e t  dans l e  sud de l a  zone sahélienne. 

rencontre du l i t t o r a l  jusqu'au T ibes t i  e t  s u r  l e  pourtour de l a  1édi te r ra -  
née. 

A .  occupe sur tout  l a  zone f o r e s t i è r e  et. l e s  savanes 
humides 5 ses  la rves  se  développent B l ' a i s s e l l e  des f e u i l l e s  des p lan tes  
à f e u i l l e s  engainantes, t e l l e s  que l e  bananier, l e  t a ro ,  l!bananas e t  l ' a i r e  
de r 6 p a r t i t i o n  de l 'espèce dépend donc en p a r t i e  des a c t i v i t é s  humaines. 

4.2. Biologie des vecteurs po ten t ie l s .  

fie. a e g m  e s t  t r è s  anthropophile, sur tout  dans l e s  régions 
urbaines j il attaque surtout en f i n  d'après-midi e t  au début de l a  nu i t ,  
B l 'extér i 'eur  comme à l ' i n t é r i e u r  des habi ta t ions.  Il ex i s t e  cependant, 
dans l e s  zones rura les  des populations relativement peu anthropophiles 
qu i  s e  nourrissent essentiellement sur  oiseaux ou su r  r e g t u e s .  

diurne,  maks aucune de c e s  deux espèces ne semble anthropophile en 
Afrique de l 'Ouest.  

en t e r r a i n  découvert, at taquent sur tout  pendant e t  dam l e s  heures suivant 
l e  crépuscule ; sous ombrage dense, e l l e s  sont cependant suscept ibles  de 
piquer de jour,  avec un p i c  d ' a c t i v i t é  dans Il 'apres-midi. En zone fores- 
t i è r e  6e. afr icanus e s t  particuliêrement a c t i f  au niveau du sommet des 
a rbres ,  mais en Savane il attaque Qgalement en abondance au niveau du s o l .  
de. vittadius e t  de. metall icus ne sont que modérQment anthropophiles e t  
a t taquent  probablement tous l e s  g r o s  mammifères, t andis  qu'iLe. afr icanus,  
Ae. luteocephalus e t  l e s  Aedes du groupe t-r sont pa r t i cu l i è -  
rement at t ir6s par  l'homme, a i n s i  probablement que p a r  l e s  au t r e s  primates. 

selvat iques semble se  s i t u e r  dans l e s  regions de savanes humides que 
ca rac t é r i s e  f o r t  bien l e  sud-ouest de l a  Haute-Volta. 

A m i  e t  E. chrysogaster ont normalement une a c t i v i t é  

Les au t res  espèces sont presque exclusivement exophages e t ,  

La zone d'abondance maximale de l'ensemble de ces  vecteurs 

4.3. Types probables de transmission 

Dans l e s  regions f o r e s t i k r e s ,  où les vecteurs doivent e x i s t e r  
l a  majeure p a r t i e  de l 'années sinon tou te  l 'annee,  l e  cycle de transmission 
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e s t  certainement ce lu i  observé récemment dans l a  region d'Entebbé 8 
transmission permanentede singe B singe, p a r  de. afr icanus,  au niveau de 
l a  canopie, transmission accidentel le  B l'homme, au niveau du s o l ,  par 
l e  même Lie. africanus.  

Dans l e s  régions de savanes, oÙ l e s  vecteurs n 'ex is ten t  qu'-en 
sa ison  des p lu ies ,  il y a une beaucoup plus grande varikt6 de vecteurs e t  lz. 
l a  majorité de ceux-ci attaquent couramment au niveau du s o l ,  aux environs 
immédiats des v i l lages ,  voire dans ces  derniers. Le reservoi r  de v i rus  
e s t  probablement const i tué p a r  l e s  singes,  e t  peut-être dans ce r t a ins  cas 

a par  l e s  galagos ; l a  transmisskon à l'homme e s t  certainement assez fré+;.- 
quente, notamment dans l e s  zones oÙ l e  système des ''cases de cul turer1 
en t ra îne  un contact é t r o i t  entre  l a  faune sauvage, l e s  moustiques selva- 
t i ques  e t  1 'homme ; on peu penser que l a  conservation du. virus ,  en 
sa i son  sèche, s e  f a i t  chez l e s  r a re s  vecteurs in fec tés  survivant pendant 
l a  sariison sèche. 

Dans l e s  régions de savanes e t  de sahel l e s  vecteurs sont 
beaucoup moins abondants, e t  sur tout  i l s  n 'ex is ten t  gue pendant quelques 
m o i s  par  an 
transmission e s t  peut-être d i f fé ren t  de ceux envisagés ci-dessus. 

l e s  singes sont eux-mêmes beaucoup plus  r a re s  ; l e  cycle de 

I1 s e r a i t  hautement souhaitable de confirmer ou d' infirmer 
ces  hypothèses par  des êtudes s u r  l e  t e r r a i n  dans l e s  d i f fé ren tes  sones 
Qcologiques d'Afrique occidentale. . .  

I1 e s t  peut-Stre opportun de s igna ler  i c i  que, dans des regions 
l imi t ées  des zones de savane e t  de sahel ,  l a  grande abondance des vecteurs 
selvat iques en f i n  de saison des plaies, e s t  compatible, en l 'absence 
d'fie. aegxpti, avec 1 'appari t ion d'une BpidGmie, comme ce la  s ' e s t  d 'a i l -  
l e u r s  produit dans l e s  Nonts Nuba, au Soudan, en 19409 avec 15 O00 cas 
e t  1 500 mor ts .  

7 N.B. Une bibliographie extensive de c e t t e  question f igure  dans l e s  
communipês bibliographiques 1-2 e t  3-4 de 1966 du Service de 
Documentation du Centre huraz. , 


