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I. - INTRODUCTION 2 présentation de l a  région 

La région dtudiée e s t  l imi tée  par  l e s  f ront ihres  avec l a  
Nigeria au Sud, l e  Dahomey au Sud-Ouest, l a  Haute-Volta 8. l 'Ouest ,  l a  
l igne  Tahoua (14°54tN.5015tE) - Birn i  N'konni (13°47tN.5015tE) 8. 
l'Est, e t  par l e  150 para l l è l e  au Nord, qui représente approximative- 
ment l a  l imi t e  méridionale de l ' a i r e  de r é p a r t i t i o n  des nomades. 

Au Nord du pa ra l l è l e  de Niamey, s 'é tend une région 8. climat 
sahélien. La moyenne des préc ip i ta t ions  annuelles ne dépasse pas 
500 mm, l a  saison sèche y dure au moins 8 mois .  C'est une zone de sa- 
vane d'arbustes e t  d'Qpinewr. Le long des r ives  du fleuve Niger cepe2 
dant, l e s  conditions sont plus favorables e t '  à densité plus élevée. 

Vers l e  Sud, c ' e s t  une zone soudanienne typique, aux préci- 
pittkhians comprises entre  500 e t  1.000 mm. La saison des p lu i e s  dure 
5 8. 6 mois .  On passe de l a  savane arbustive 8. l a  savane arborée. I1 
f au t  y dis t inguer  2 régions : l a  vallBe du N;i;ger q u i  n ' e s t  plus l a  
zone d ' a t t r ac t ion  qu ' e l l e  é t a i t  dans l a  bande sahélienne ; l a  région 
de Dosso qui e s t  un immense plateau e n t a i l l é  de val lées  o b  l ' e a u  af- 
f l eu re  e t  qui consti tuent les points d 'attraction: 

A L ' E s t ,  l 'Ader (pays de Tahoua) e s t  un plateau de l a t é r i -  

Le s e u l  cours d'eau permanent e s t  l e  f l e u m  Niger, qui ne 

t e  démantelé par l 'k ros ion  e t  envahi par l e s  sables.  

r e ç o i t  guère que des r i v i è r e s  intermittentes,  en p a r t i c u l i e r  l e  Go- 
rouo l  ; ce dernier  forme un système complexe de mares, dont l a  plus 
importante e s t  c e l l e  de Yatakala. 

gou Yobé, t o r r en t  en saison des pluies ,  simple chap,elet de mares en 
saison sèche . _ "  

.- - . 

Le long de l a  f ron t i è re  de l a  Nigeria s e  trouve l e  Komados 

Nous donnons en annexe II l a  pluviométrie relevée à Tahoua, 
Niamey e t  Gaya en 1964. 

Notre prospectfon,a eu l i e u  4 mois  après l a  f i n  de l a  sai- 
son des pluies .  

2, - GROUPEMENTS ETHNIQUES. Habi ta ts  e t  coutumes ( 1 )  

2.1. - Généralités 

Il y a au Niger 3 ethnies importantes : l e s  Haoussa, l e s  
Son2af e t  l e s  Djerma. I1 fau t  y a jou te r  quelques groupes pi t toresques,  
m a i s  peu importants ddmographiquement, t e l s  que les Maouri, l e s  Béri- 
b é r i  e t  l e s  Gourmantche, Dans l e s  zones septentrionales,  on trouve l e s  
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Touareg, l e s  Peul e t  les Bella. 

2.2. -. Les Sonraï 

Le nom de Sonraï (ou Sonray, Songay, Songhay) e s t  l i 6  à ce- 
l u i  du grand empire q u ' i l s  fondèrent au moyen-$ge. On l e s  trouve tout  
l e  long du fleuve (sur tout  vers  Tillabéry) e t  dans l a  région de Téra. 
Ils habitent dans des maisons rondes en banco, couvertes d'un t o i t  en 
arceaux avec un poteau central .  A l ' i n t é r i e u r ,  il y a une p e t i t e  case 
en n a t t e s  appartenant 'à l a  femme. Chez l e s  populations de %Qra, plus 

-fortement sédentarisées,  l e  t o i t  e s t  souvent f a i t  de b o i s  d r o i t s .  En 
dessous de Tillabéry, i l s  s e  font  souvent appeler Djema. 

Ils cul t ivent  sur tout  l e  p e t i t  m i l  e t  l e  r i z .  L'élevage oc- 
cupe une place importante dans l a ' r ég ion  de Téra. 

v i l l ages  . 
Les Dendi ( "dendit' veut d i r e  Itétrangerf1 en Haoussa) émigrè- 

rent de l a  région de Gao au moment de l a  conquête marocaine. Ils ont 
essaimé vers l e  Sud comme commerçants, e t  occupent principalement l a  
région de Gaya. Ils ne font  pas de r i z , 'ma i s  du m i l  e t  des arachides. 
L'élevage e s t  peu important. La  construction des maisons rappelle l e  
type soudanien classique : cases rondes en banco, t o i t s  coniques faits 
de bois d r o i t s  reposant s u r  l e  mur. 

l ~ e x t & r h @ u r  des habi ta t ions.  

- Les g î t e s  péridomestiques poten t ie l s  sont rares dans ces 

On trouve assez couramment divers  u s t e n t i l e s  abandonnés 8, 

2.3. - Les Djerma 

Les Djerma (ou  Ze9.a) occupent l e  centre de l a  région pros-  
pectée. Leur origine e s t  incer ta ine ; i l s  consti tuent probablement un 
mélange de conquérants venus du Mali e t  du Sonraï. Ils ont progressi- 
vement adopté l a  langue e t  l a  cul ture  sonraï ,  en l e s  modifiant cepen- 
dant. 

L 'habi ta t  e s t  du même type que ce lu i  des Sonraï* Ces sont 
des maisons rondes en banco, 8, t o i t  de p a i l l e  hémisphérique. Les fa- 
mil les  pauvres s e  contentent d 'habi ta t ions uniquement en p a i l l e .  Dans 
l e s  agglomérations importantes, l a  maison carrée en banco, .k t o i t  en 
t e r r a s s e  domine (Ouallam, Dosso) . Les cases sont "en génaral assez espg 
cées, e l l e s  sont par fo is  réunies en concessions. 

ra res .  Dans l'ensemble, l e s  g t t e s  po ten t ie l s  ,péridomestiques sont 
__---___- __-__-l---------l-l-.-.-l-ll------l---l" ---- -I---...-. .I..-------- 

( 1 )  Les renseignements d 'ordre ethnique qui ont permis de f a i r e  ce 
rapport  proviennent de 3 sources - pour l e  Fays Sonraï : PROST (A)  I954 - à l 'Ouest de 4O3O'E : PBRCIER (P) I954 
-* à l ' E s t  de 40301E : Responsables adminis t ra t i f s  e t  chefs de v i l l age  
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2.4. - Les Haoussa 

On désigne essentiellement sous l e  nom de Haoussa, un 
ensemble l inguis t ique  de groupes assez divers9 qui s e  sont trouve's 
hors de l a  zone d' influence constante des Sonraï. Au nombre de 5 m i l -  
l i o n s ,  dont un seu l  au Niger, i ls é ta ien t  au t r e fo i s  scindés en sept  
royaumes, chacun a y m t  sa cul ture  e t  son organisation sociale  propres. 
Nous n'avons pu, fau te  de renseignements, dis t inguer  dans ce t t e  étude, 
l e s  d i f f é ren t s  groupes que l ' appe l l a t ion  "Haoussa" désigne. 
Les Haoussa sont connus pour l e u r  don du comerce e t  de l ' a r t i s i n a t .  
L 'habi ta t  e s t  assez var iable  suivant l a  région. Chez l e  groupe Soudié 
(région de Fil ingué) l e s  maisons sont du type djerma, avec t o i t s  hé- 
misphériques. Dans l a  région de Tahoua, l e s  maisons sont du type sou- 
danais classique en général, mais cer ta ines  totalment en banco, en 
forme d 'obus  ; les greniers  à m i l ,  qui ont l a  même forme, sont de 
t r è s  grande t a i l l e .  

Les g î t e s  pkridomestiques poten t ie l s  sont en général assez 
ra res .  Les Mmuri (ou Arewa) sera ien t  des Haoussa or ig ina i res  de 
l'Est. Contrairement aux Haoussa qui les entourent, i l s  sont peu is12 
misés. Ils vivent dans des maisons rondes en banco9 8. t o i t  d-e p a i l l e  
conique ; l e s  greniers  8. m i l  sont p e t i t s  e t  couverts de chaume. 

2.5. - Les au t r e s  groupes 

Nous avons rospecté elques v i l l ages  de Peul sédentaires ,  
d e  Toua;reg, de Bella 7 ou BouzouY anciens cap t i f s  d e s  Touareg, e t  de 
Be'ri-Beri. - 

3 .  - STOCWlGE DE L'EAU ET P€CE@E.N'CE D'AEDES AEGYPTA 

3.1. - G n é r a l i t  és 

A pa r t  dans la ,  va l lée  du fleuve, l e  problème de l ' e a u  e s t  
prépondérant. 

I1 n ' e s t  pas r a re  que l e s  pu i t s  a t te ignent  une profondeur 
de 60 m9 e t  l'approvisionnement en eau constitue donc une corvée pé- 
n ib l e .  Souvent l a  présence d'un p u i t s  provoque une grande concentra- 
t i o n  de population dans une région presqu'inhabitée. Le mode de 
stockage de l ' e a u  varie d'une ethnie 8. l ' a u t r e ,  

3.2. - Stockage de l ' e a u  en pays SonraX 

I3 v i l l ages  ont é t é  prospectés : Ayorou, Narnarigoungou, 
Koubal, Tondia, San i l é  (Bel la) ,  Say (avec Peul e t  Haoussa), T6ra 
(avec Peul e t  B e l l a r  " a r o  , Doungouro , Yatakala, Kokoro , Gotheye 
e t  Bandio. 

Le ravi ta i l lement  en eau l e  long du fleuve, o h  l a  plupart .  
des v i l l ages  sont habi tés  par  des Sonraï, s e  fa i t  sans d i f f i c u l t é s .  

. . . ./. . 
t 1 



c 
1 

L'eau est  gardée dans de p e t i t s  canaris de I O  - I5 l i t r e s ,  en général- 
au nombre de 3 ,par habi ta t ion.  On note auss i9  plus  rarement, l a  pr4- 
sence de grosses j a r r e s  (de contenance 40 l i t r e s )  8. ouverture la rge ,  
posées sur l e  s o l .  Les p e t i t s  canaris servent à l a  f o i s  au transpox+; 
e t  h llemmagasinement de l ' e au .  Ils const i tuent  des g i t e s  t ï k s  dgfz- 
vorables pour l e s  la rves  de moustiques, car  i ls  sont déplacés, vidés 
lavés  e t  remplis au moins une f o i s  par jour, Nous n 'y  avons jamais 
trouvé de larves .  Les granCies j a r f e s  en Qta ien t  également esernp-i;es 
Comme l e  prouve l 'absence de tou t  dépôt, e l l e s  sont  fréquemment Tridésa 
e t  rince'es. 

gion de Hombori (République du Mali), on trouve dans l e s  zones oÙ l e  
ravitail lement en eau s e  f a i t  dans des conditions d i f f i c i l e s  l e  même 
type de stockage. C'est  l e  cas du pays Sonral à l 'Ouest du Niger, 
dañs l a  région de %ra. L'eau e s t  égalemen-t dans de p e t i t s  canaris,  
donc renouvelée fréquemment. Nous n'avons pas trouvé de larves  ou 
d 'adul tes  d'Aedes aegypti  dans ce t t e  région. 

Gaya e s t  l a  seule  l o c a l i t é  prospectée en pays Dendi, Le 
mode de stockage de l ' e a u  est  favorable 8. l a  présence d'Aedes a e m p t i  
: il y a dans chaque maison une seule  grande j a r r e  (de contenance 60 
8. 80 l i t r e s )  8. ouverture large,  e t  à demi enterrée.  La  présence cou- 
rante d'un dépôt indique que l e u r  nettoyage n ' e s t  pas quotidien. Ce- 
pendant, nous n'avons pu trouver de, l a p e  d'&des dans ce/ Qcipient .  

Les rares &tes  péridomestiques poten t ie l s ,  consti tués par  
des récipients  abandonnés ou des abreuvoirs à v o l a i l l e ,  é ta ient  assé- 
chés ou contenaient m e  eau soui l lée  ne convenant pas aux l a m e s  
d'hedes aegypti. 

Come R. SUBR-4 (1967) l ' a  noté chez l e s  Sonral de l a  ré -  

type $e 

3 . 3 .  - Stockage de l ' e au  en pays Djerma 

11  l o c a l i t é s  ont é t é  prospectées : Niamey (avec nombreuses 
au t res  e thnies) ,  Tondi-Kiwindi, Tarotun, Simiri , Sargaule, Ouallarn, 
Handilaye, Bela (avec Haoussa), Tourobom, Guesselbodi e t  Dosso. 

assez grands (de contenance 30 l i t r e s ) ,  8. col  assez long (15-20 cm), 
ressemblant par l e u r  forme aux récipients  que l ' o n  a trouvés chez 
l e s  Sonra'i. Sauf B OualLam o ù  quelques uns é ta ien t  partiellement en- 
fouis, i ls  ne sont  jamais enterrés ,  Ils sont souvent pourvus de cou- 
vercles  assez gross ie rs .  On en compte 2 ou 3 par maison. Le t rans-  
port  de l ' e a u  & p a r t i r  du pu i t s  se  fait dans de p e t i t s  canaris (de 
contenance 5 l i t r e s ) .  Le ravitail lement en eau s e  fa i t  souvent dans 
des conditions d i f f i c i l e s  en saison sechs, e t  ]-'on comprend que l e s  
habi tants  en fassent  une grande économie. Le fond des récipients  
présente un d é p ô t  assez abondant, il es t  probsble q u ' i l s  son5 rare- 
ment lavés ,  e t  q u ' i l s  const i tuent  des gTtes poten t ie l s  favorables. 
La  présence de l a rves  d'kedes aegypti y é t a i t  courante, mais non 
constante. La glupart  des famil les  avaient de  l ' e a u  exempte de lar-  
ves,  sans doute parce que l ' e au ,  sans ê t r e  complètement vidée y 
é t a i t  souvent puisée. La présence de l a rves  é t a i t  p a r  contre frkqueg 
t e  dans l ' e a u  de persormes plus n&ligentes,  p r  exemple chez 

Au  Nord de Niamey, l ' e a u  e s t  entreposée dans des canaris 

. . ./. . . 
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cer ta ines  v i e i l l e s  femmes. Notons cependant que l e  nombre de l a m e s  
par  g î t e  p o s i t i f  é t a i t  assez rédui t  : il dépassait  rarement 20. Les 
rayes/péridomestiques é ta ien t  asséchés. 

AU Sud de Niamey, l ' e a u  e s t  entreposée dans une ou deux jar- 
r e s  (de contenance 60 & 80 l i t r e s ) ,  8. col  court e t  l a rge ,  par fo is  8. de 
mi-enterrées. E l l e s  sont souvent couvertes grossièrement p a r  un débri- 
de calebasse ou une v i e i l l e  cuvette. La présence de la rves  é t a i t  f ré -  
quente, e t  ce l les -c i  é ta ient  assez nombreuses (de l ' o r d r e  de 50 en I 

moyenne par  canari)  o 

g i t e s  

D'autre part, l e s  u s t ens i l e s  abandonnés 8. l ' ex t é r i eu r ,  qui const i tuent  autant de g î t e s  favorables pendant l a  saison des pluies ,  
é ta ien t  relativement nombreux. 

3.4. Stockage de l ' e a u  en pays haoussa 

26 l o c a l i t é s  ont é t é  prospectées Abala (population Soudié), .1 

Talcho (idem), Tigezef en ( ïdem), Tigezefan-Sabon a r i  (idem) F i l in -  
gué (idem), In  j e r  (idem), Chikal-Chinyasou (idem 7 , Markye $ Tebaram, 
Adouna, Badaguichéri, Koura-Alassane, Mogheur, Bi rn i  n'konni, Y?$a, 
Dogondoutchi, Kassari, Baziga, Boureimi, Kore-MaZroua e t  Sabongari. 

Dans l a  région de Filingué (pays soudié),  l ' e a u  e s t  stockée 
dans des canaris  de t a i l l e  moyeqe (de contenance 20 l i t r e s ) ,  couverts 
en général, au nombre de 2 par  maison. Au Nord de Pil ingu6;ils  ne. sont 
pas enterrés ,  m a i s  simplement pose's s u r  l e  sable.  Ils ne sont presque 
jamais déplacés, l ' e a u  étant  portée du pu i t s  8. l ' a i d e  de 2 calebasses 
pendues aux extr6mités d'une branche. Gomme en témoigne un abondant 
dépôt, i l s  sont rarement vide's. Malgré ces conditions favorables,nous 
n'avons jamais pu trouver de l a rves  d'&des a e m p t i  dans ces r éc ip i en t s ,  
A Filingué e t  au Sud, . les  canaris,  de même t a i l l e  sont l e  plus souvent 
& demi-enterrés, e t  on y t rouvai t  assez fréquemment des la rves  d'Aedes 

elevé, d e - l ' o r d r e  de I O  par  pièce. 
ti, En outre, l e  nombre d 'adul tes  dans l e s  habi ta t ions é t a i t  assez w=-- 

* 
Dans l a  région -de Tahbua, l ' e a u  e s t  entreposée dans des jar- 

r e s ,  l e  plus  souvent & demi-enterrées, de contenance 25 8. 50 l i t r e s ,  
& eo1 lona (20  3 30 cm) . Des la rves  d'Aedes a e y t i  é ta ient  souvent 
présentes; e t  en grand nombre (de l ' o r d r e  de 50 a I O 0  pa r  r éc ip i en t )  
A Tahoua, nous avons trouvé de nombreux adul tes  dans l e s  habi ta t ions.  

Dans l a  région de Bi rn i  X'konni, l e  mode de stockage e s t  d i f -  

l ' e x t é r i e u r .  Ces réc ip ien ts  sont souvent,de forme ovoïde, de conte- 
fé ren t  : il y a 2 ou 3 canaris 8. l ' i n t é r i e u r  des habi ta t ions,  e t  2 à 
5 
nance I O  à 15 l i t r e s ,  à ouverture t r è s  é t r o i t e  (3  à 5 cm), Certains 
sont 8. demi-enterrés. Nous n'avons pas trouvé de la rves  dans ce type 
de récipients ,  m a i s  l e u r  recherche é t a i t  fas t id ieuse  e t  d i f f i c i l e ,  e t  

. ./. .: 
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il e s t  possible que l 'absence d'AGdes ne s o i t  qu'apparente dans c e t t e  
zone. En outre, 8. Birni Nlkonni, nous n'avons pu prospecter qu'une d i -  * 
zaine de maisons, l e s  femmes vidant l e u r s  canaris avant notre  passage. 

Dans l a  région Haoussa de Dogondoutchi e t  Dosso, l ' e a u  e s t  
entreposée dans des j a r r e s  moyennes ou grandes, de contenance 30 & 60 
l i t r e s ,  B col  la rge ,  B demi enterrées  ou non enterrées B l ' e x t é r i e u r  e t  
-2 l ' i n t é r i e u r  des maisons. Presque tous l e s  réc ip ien ts  avaient un dépôt 
assez abondant, e t  de nombreux contenaient des larves .  

Enfin, nous avons prospecté, en pays Naouri, 7 v i l l ages  : 
Matankari, Sokorbey e t  Ouazef. Les canaris,  au nombre de 3 8. 5 p a r  m a i -  
son, de contenance moyenne 30 l i t r e s ,  & demi enterrés  e t  non couverts, 
sont pourvus d'un col  assez long, comme dans l a  région de Tahoua. Nous 
avons t r è s  souvent trouvé des la rves  en grand nombre (de l ' o r d r e  de 50 
8. 100) dans ces réc ip ien ts .  

Les g ì t e s  péridomestipues potent ie ls ,  qv.i sont nombreux dans 
l a  région de Dogondoutchi e t  en pays maouri, é t a i en t  ass6chés lors de 
notre  prospection. 

3.5. - Stockage de l ' e au  chez l e s  Peul 

5 v i l l ages  ont é t é  prospectés : Tamou, Ouro-Géladio, Lamordé- 
Torodi  (avec Gourmantché e t  Haoussa), Bara e t  Birnil N'gaoré (avec Djer- 
m a )  

Le mode de stockage de l ' e a u  varie d'un v i l l a g e  8. l ' a u t r e .  A 
Bara, l e s  habi tants ,  sans doute davantage sédentar isés ,  s e  servent de 
canaris 8. demi enterrés.  Ce sont de p e t i t s  réc ip ien ts ,  de contenance I0 
8. 20 l i t r e s .  Comme 1' indique.l 'absence de dépÔt,ils sont lavés  presque 
chaque jour.  Nous n'avons EU y trouver de larves .  

A Bi rn i  N'Gaoré, l e s  canaris sont de  t a i l l e  moyenne, (conte- 
nance 30 8, 50 l i t r e s ) ,  non en ter rés .  La plupart  présentaient un dépôt, 
e t  qer ta ins  contenaient des la rves  dlAedes aegypti. 

A Lamordé-Torodi, il y a 2 ou 3 canaris p a r  maison, de I O  & 
I5 l i t r e s  de contenance, couverts en général, non enterrés  e t  par fo is  
mame 18g&remerrt surélevés pa r  un cercle  de boute i l les  plantées dans l e  
sable.  Nous n'avons trouvé de la rves  que dans 2 canaris appartenant 8, 
des voyageurs Haoussa. E l les  provenaient peut-être de l ' é c l o s i o n  
d'oeufs dlAedes a e m p t i  qui avaient é t é  transportés dans ces réc ip ien ts .  

1 

A Ouro-Geladio, il y a v a i t  2 ou 3 canaris de p e t i t e  t a i l l e  
(de contenance IO l i t r e s )  par  maison, qui servent 8. l a  f o i s  au t r ans -  
p o r t  e t  au stockage. Fréquemment lavés ,  i ls étaient  exempts de la rves  
d'Aedes aegypti ,  

asséchés. Les abreuvoirs & v o l a i l l e  contenaient une eau sou i l l ée  peu 
Les r a re s  u s t e n t i l e s  consti tuant des g î t e s  po ten t ie l s  dtaienk 

. . ./. . . 



favorable au développement de larves  d'Aedes aegypti. 

-3.6 - Stockage de l'eau chez l e s  au t res  groupes 

Nous avons v i s i t é s  3 vil lages  Touareg :: Bankilaré (sédentai-  
res. e t  nomdes), Tabla (sédentaires,  avec Bella e t  Haoussa) e t  Zarkaké 
(nomades)-. 

Chez l e s  sédentaires,  il y a 18. 3 canaris de 5 & I O  l i t r e s  
p a r  maison, qui servent au t ransport  de l ' eau .  Chez l e s  nomades, l l e a u  
e s t  stockée dans des outres fermées, e t  versée dans de p e t i t s  canàris  
au fur e t  8. mesure des besoins. I1 n 'y  a pas de l a r v e s  dans -ce tyTe de 
réc ip ien ts .  

Béri-Béri, Tienga, Haoussa). L'eau e s t  entreposée 8. l ' i n t é r i e u r  des m a i -  
sons, dans des j a r r e s  8. col l a rgep  de contenawe 30 8. 40 l i t r e s , n o n  en- 
t e r r ées .  Tous l e s  réc ip ien ts  avaient un dépôt, e t  l a  plupart  contenaient 
des la rves  d'Aedes aegypti. 

Nous avons enfin prospecté l e  v i l l age  de Malgorou (e thnies  

4. - DEKSITE DES AEDES _y_- AEGXTTI 

Nous évaluons l a  densi té  stégomyienne d 'après  l e  nombre de 
î t e s  l a rva i r e s  p o s i t i f s  pa r  rapport au nombre de maisons prospectées ?- Macdonald 1956, i n  Ch-eong 1965). L'indice de ponte e s t  calculé en fai- 

san t  l e  r a p p o r t  entre  l e  nombre de g î t e s  p o s i t i f s  e t ' l e  nombre de m a i -  
sons prospectées mult ipl ié  p a r  100. Les indices de ponte, évalu& sur 
20 & 30 habi ta t ions,  sont donnés en annexe I. 

En pays sonraï ,  1 j I . P .  e s t  de O en sa i son  sèche. Nous pensons 
que, même en si! ison des pluies,  il ne d o i t  pas e t r e  t r è s  important, 
car  l e s  gîtes poten t ie l s  péridomestiques sont rares. 

Chez l e s  Dendi, nous pensoQs- que l 'absence d'dedes n ' e s t  
qu'apparente, car  l e  mode de stockage e s t  t r è s  favorable 8. l e u r  pullu- 
l a t i o n .  

Chez l e s  Djerma, l'I:€'. e s t  de l ' o r d r e  de 20 en saison sèche. 
Les g î t e s  péridomestiques poten t ie l s  é tant  ra res  e t  les g ì t e s  na tu re l s  
(-trous d 'arbre ,  e t c  ...) é tan t  inexis tan ts ,  il e s t  possible que ce t  indi-  
ce r e s t e  & peu près constant en saison des  pluies.  I1 e s t  même peut- 
êifre plus bas 8. c e t t e  saison, car  de nombreuses xeres s e  forment près  
des v i l lages ,  qui devraient i n c i t e r  l e s  habi tants  2 & t r e  moins économes 
pour l l e a u  e t  8. l a v e r  plus souvent l e u r s  canaris,  

D a n s  l a  v i l l e  de Niamey, nous n'avons pu trouver de l a rves  
n i  d 'adul tes  dfAedes a e m p t i .  Les  réc ip ien ts  de stockage de l ' e a u  sont 
de formes t r è s  diverses.  I1 semble q u ' i l s  soient  l a d s  e t  que l ' e a u  
s o i t  totalement renouvelée assez souvent. La pose de pondoirs-pièges 
a 3uss i  eu un r é s u l t a t  négat i f .  Cependant, l e s  g î t e s  po ten t ie l s  p é r i -  

i 1  . . . ./. . . . 
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domestiques sont assez nombreux. Une enquête pendant l 'hivernage e s t  
nécessaire. En dessous de Niamey, l ' i n d i c e  de ponte e s t  plus élevé, 
il a t t a i g n a i t  IO0 b. Dosso, alors que l a  capture d 'adul tes  dans l e s  m a i -  
sons é t & t  peu fructueuse. 

Dans l a  région de Tahoua, 1 ' I . P .  e s t  vois in  de 30 en général, e t  il 
augmente certainement en saison des pluies ,  en ra ison de l a  présence 
de g2tes péridomestiques poten t ie l s  assez nombreux. Dans l a  v i l l e  de 
Taho-a, nous avons trouve' une densi té  d 'adul tes  élevée : en moyenne 
20 Aedes aegypti femelles par  pièce ( r éco l t e  8. l a  main). Ces femelles 
é t a i en t  8. jeun, gorgées ou gravides. Il semble donc que c e t t e  popula- 
t i o n  stégomyienne a i t  un comportement endophile. Nous avons pu obtenir  
des oeufs de c e t t e  souche, afin d'essayer de déterminer s i  ce comporte- 
ment e s t  de nature me'sogène (absence d ' a b r i  8. l t e x t & i e u r  des habita- 
t i ons  p a r  exemple) ou lié à un facteur  génétique, 

Dans l e  Sud du pays Haoussa e t  en pays Maouri, l a  pr6sence 
de la rves  d'Aedes e s t  l i k e  systématiquement au mode de stockage de 
l ' e au .  C'est dans c e t t e  zone que nous avons l e s  I.P. l e s  plus élevés 
(de l ' o r d r e  de 50 1. en moyenne, e t  jusqu'h I50 1. & Matankari). I1 e s t  
probable que ce%te fréquence augmente encore lors de l!hivernage, 'car  
l e s  &tes  a r t i f i c i e l s  po ten t ie l s  sont nombreux dans l e s  vil lages; .  

i 

I1 en e s t  de même du groupe soudié de la région de Pilingué. 

Chez l e s  Peul, 1-a présence d'Aedes-ae,?pti es& davantage due 
2. des fac teurs  accidentels qu'à des  facteurs  systématiques. L'indice 
de ponte n ' e s t  jamais élevé. 

Remarquons que l e  même mode de stockage de l ' e a u  se  retrou- 
e chez l e x  Haoussa du N. Nigéria e t  que BEEUWL(ES e t  a l .  (1933) Y ont 

frouvé fréquemenf des larves .  

Comme nous l ' av ions  not6 en Haute-Volta (PICHOR & al, I967) ,  
l e s  moeurs d i f fé ren ts  groumes ethniaues conditionnent. dans une cer ta i -  
ne mesure l a  présence :'Ae&es aegypsi : bien que l e  mode de stockage 
de l ' e a u  s o i t  identique, nous n'avons pas trouvé de l a rves  dans l e  v i l -  
lage  peul de Bara (12°22 'N.30251E),  oÙ-les gens lavent  souvent l e u r s  
canaris,  a l o r s  que l ' i n d i c e  de ponte a t t e i g n a i t  0,317 dans l e  v i l lage  
Haoussa vois in  de Sabongari (12°221N.3026tE). 

ce de ponte t e l  q u ' i l  e s t  d é f i n i ,  s i  son Qtablissement e s t  relativement 
simple, présente pourtant un gros inconvénient En e f f e t ,  a l o r s  que ce t  
indice e s t  du meme ordre dans l e  Nord des pays Djerma e t  Haoussa 
nombre de la rves  pa r  canaris,  e t  donc l e  nombre poten t ie l  d 'adul tes  
é t a i t  bas chez l e s  premiers e t  élev6 chez l e s  seconds. 

Au cours de c e t t e  enquête, nous avons pu constatek que l ' i n d i -  
.., 

l e  
&. 
c 

. . . / *  b 
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Nous pensons qu'un indice "aed.inien" d6terminé en f a i san t  
l e  rapport  du nombre de la rves  au nombre d 'habi ta t ions prospectées ré- 
pondrait  davantage aux desseins d'une enquête épidémiologique. Au cours 
de nos prochaines tournées, nous verrons s i  un t e l  indice e s t  aisémentet  
correctement calculable.  

5. - CONCLUSION 
Le pays haoussa, e t  l e  Sud du pays djerma, semblent des ré- 

gions propices 8. une épidémie de Fièvre Jaune,d'autant plus  que l a  
grande secheresse entraine des agglomérations tres denses au.tour des 
pu i t s .  

r isques semblent plus f a ib l e s ,  du moins en saison sèche. 
Dans l e  r e s t e  du pays djerma, e t  en p a r t i c u l i e r  à.-Niamey,les 

Le pays sGnraï semble exempt d'&des aegypti  en saison sèche. 

Dans ces deux zones, une enquête compl6mentaire pendant l a  
saison des pluies  e s t  nécessaire.  

6. - R33YEKCIEJYEBTS 
Nous adressons nos remerciements 8. ceux qui  nous ont apporté 

l e u r  a ide  au cours de c e t t e  mission, e t  plus particulièrement 8. : - Monsieur l e  Docteur CHANORIN, Conseiller Technique Hygiène e t  
Médecine ?Iobile - l e s  Autorités administratives des régions de Ouallam, T i l l abé r i ,  - 
Filingué, Tahoua, Birni-N'konni, Dogondoutchi, Dosso, Gaya, 
Téra e t  Say. 
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Villages prospec té s  e l  distributions observees  d'Aedes aegypti 
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Localités - prospectées, avec l e u r  mode d'alimentation en 
eau e t  l a  l i s t e  des moustiques récol tés .  

pour s impl i f i e r  l e  tableau, l e s  codes suivants ont é t é  adoptés : 

d 

- cpaonne 3 ( première l e t t r e  . . . . . . e  ( R = r i v i è r e  
( 
( 8 = source 

( 

( P = ' p u i t s  
( 
( 

( 
( M = marigot 

( 
( 
( 
( 
( seconde l e t t r e  ........ ( P = permanent 

( T = temporaire 

- colonne 4 ( - -7 kddes a e m p t i  non trouvé ( la rves  e t  adul tes )  . 
( -! Aedes aegypti 
( + Aedes aegypti présent ( la rves)  
( + -Aedes aeKYpti présent ( la rves  e t  adul tes )  ( Ad.-- 

non trouvé, m a i s  présence suspectée 

nombre de gî tes  p o s i t i f s  
x IO0 

nombre de maisons prospectées 

- l ' i n d i c e  de ponte f igurant  dans - ----1-----1----------- l a  colonne - 
4 a é t é  obtenu en f a i san t  l e  rapport 
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Annexe 2 

Pluviométrie mensuelle relevée 2, Tahoua (14°54'N,5015'E),  

Niamey ( I3 O 3 1  'N. 2O07 '3) 

Gaya (I1°531N.30271E) 
I 

Année I964 
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