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UTILISATION DE CASES-PIEGES PO,UR,Z;A. M E S ~ , , D @  L'ACTIVITE DU DDT 

SUR LZS VECTEURS DU PALU?DI~TE 

A/ JNTRODUCTION 

Synthétisé pour l a  première f o i s  en 1874 p a  un chimiste allemand 
ZEIDLER', l e  DDT (Dichloro-diphenyl-trichlorethane) ne f u t  u t i l i s é  pour ses 
propri6tés  insec t ic idgs  g u t à  p a r t i r  de I939 à l a  sui te  des travaux de Nuller. 
( i n  Pampana 19621)~ 

Il f u t  l e  premier i n sec t i c ide  à e f f e t  rémanent employé dans l e  
l u t t e  contre l e  paludisme. Son u t i l i s a t i o n  f i t  c ro i ra  le problème du palu- 
disme résolu; l e s  moustiques a l l a i e n t  d i spara î t re , .  o o Il f a l l u t  malheureuse- 
ment dé chant er. 

Dès l a  f i n  de l a  2ème guerre mondiale, certains auteurs, G ~ ' t  et 
col l .  (I945)? JETCUF e t  coll. (1945), étudiant  l ' a c t i o n  de ce produit  sur 
Anophèles quadrimaculakug. SAYs puis  KENNEDY (1946) s u r  -- 
n i s  atroparvus van t h i e l  observent une propr ié té  p a r t i c u l i è r e  de ce t  insec- 
t i c i d e ,  son pouvoir exci tant .  

Pour R W E D Y ,  1946, c e t t e  exc i ta t ion ,  produi te  au contact du to- 
xique e s t  1e.premier symptôme d'empoisonnement de l r insec teg  l e  moustique 
e s t  exc i té  avant d 'avoi r  p r i s  une dose l é t a l e ,  mais, s igna le  c e t  auteur, il 
se produi t  souvent que les moustiques s e  ré tab l i ssenf  complètement après 
avoir  montré l e s  premiers symptômes d'empoisonnement. 

M U I A W - T H O B f S O N  (1947)9 1950 signale B son tour qu'-- - biae  Giles a r r ive  à pén6v.trer dans les maisons t r a i t é e s  au DDT9 à prendre 
des repas de sang e t  à s o r t i r ;  les  taux de mor ta l i té  estimés par  ce t  a u t e u r  
sont  t rh peu élevés. I1 e s t  parmi les tous premiers à u t i l i f i e r  des pièges 
de s o r t i e s ,  appelés trappes-fenGtres, qui  sont posés 2 l'emplacement des ; 
fenê t res  e t  par oh so r t en t  les mousl;iques; ce moyen permet de capturer  les 
moustiques e t  d ' é tud ie r  l e u r  comportement après L e  contact avsc l ' i n s e c t i c i d e =  

A l a  m8me époque HADAWAY (1950) u t i l i s a n t  &galement des Trappus-, 
fenê t res ,  constate que dans une ,maison t r a i t é e  au DDT les moustiques peuven-t 
s o r t i r  à jeun indemnes? il estime q u ' i l  n 'y  a pas de diminution des entréesi  
chez A,gambiae Giles e t  conclut que le'  traitement n'emgêche pas l ' e n t r é e  des 
moustiquzs e t  l e u r  nourr i ture .  

Avec DAVIDSOR I953 se p rec i se  l a  notion de case-piège, maison trai-  
t 6 e  ou non permettant de contrôler  1s nombre de moustiques en contact avec 
1 'home o 

--~I--c---u-------------~---------------u-u--D----------- 
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A l a  demande de l lOrganisa t ion  Mandiale de l a  Santé, l a  Sectioil 
"Entomologie'l du Centre Muraz (O.C.C.G,E.) a erl tsepris en I962 dlé tudier  
au moyen de cases-pièges, d'une p a r t  l e  comportement diA.gambiae e t  d'A. 
funestus  GiLesg d l au t r e  p a r t ,  l ' e f f i c a c i t é  sur ces moustiques de deux *c- 
sages de DDT à I gramme e t  2 grammes p a r  mètre carré.  

B/ GENERALITES 

1 - Si tua t ion  géographique 

Le v i l l age  de Koumbia, soixante  kilomètres B l ' e s t  de Bobo-Diou- 
lasso, sur l e  route  de Ouagadougou, e s t  s i t u é  en t r e  les j 1  - 1 2 O  degrés de 
l a t i t u d e  Nord e t  3 - 4 degrés de longituda Ouest t l a  topographie générale 
e s t  c e l l e  d'une savane boisée recevant des préc ip i ta t ions  modérées e t  subis- 
s an t  des saisons sèches rigoureuses. Sur de grandes é-tendues, à quelque : 

distance l e s  uns des au t r e s?  se dressent  des arbres tie t a i l l e  var iable .  I l s  
ne forment pas de voQte continue, s i  ce n ' e s t  au bord de quelques r i v i è r e s ;  
au s o l  l a  végétation e s t  essentiellement composée d'herbes qui peuvent at- 
te indre  3-4 mètres, mais gui sont  périodiquement brulées  au cours de l a  sa i -  
son sèche, l a  région e s t  déf in ie  par Keay (1959) come une savane boisée 
B Combretun e t  Termina l ia  avec abondance d'Adansonia d i g i t a t a  n e t  de XclerA- 

k carya. 

Ci 2,- Climatologie 

Cette région e s t  carac té r i sée  par  une saison des p lu i e s  allant 
de Ju in  à Septembre, e t  une saison sèche de Novembre à N a i .  Les renseigne- 
ments donnés sont ceux p r i s  d'une part  & Bobo-Dioulasso, d l au t r e  p a r t  à 
Hound63 l a  pos i t ion  r e l a t i v e  de Kouabia par  rapport à ces deux villagas 
es t  f igurée  sur  l a  car te .  (Tableaux I e t  2) 

3.- Population 

E l l e  est  composée essentiellement de Bobo habas,  peuple consti-  
t ué  d 'agr icu l teurs  dont l e s  p r i i i c i p d e s  ressources proviennent de l a  CUL- 
t u r e  du m i l  e t  du mai's; les habi tan ts  de Koumbia e t  au t res  v i l l ages  de ce%- 
t e  region possèdent quelques chèvrss, v o l a i l l e s  e t  de p e t i t s  troupeaux de' ,  
boeufs, 

?l 

En f a i t  l e s  bovins sont confiés à des gardiens l e  plus  souvent 
d 'o r ig ine  peuhl qui moyennant une r é t r i b u t i o n  on natu-re, s'en occupent du- 
r an t  tou te  l e u r  vie.  Les peuhls vivent en général à quelque dis tance du 
v i l l age  dans des maisons qui ont gardé l e u r  type ances t ra l  e t  d i f fé ren t  ; 
comme nous l e  verrons de celles des autochtones. 



Pluviométrie observée en 1962 et I963 dans fie- stations 
pluviométriques entourant le village de Kowtbia 

(en millimètres p a r  mois) 

1962 
1 - 
I , Janvier 
i Février 

Mars ? 
r Avril 
Mai 

i Juin 
Juillet 

i Août 
Septembre 
Octobre ? 

I Novembze 
Décembre 

? 
9 I963 
I - 
! Janvier 
! Février 
! Ears 
! Avril 
! lilai 
f Juin 
? Juillet 
1 hod* 
! Septembre 
1 Octobre 
! Novembre 
! Décsmbre 
? 
? 

I964 I - 
1 

Janvi er 
Fémier 

! 

O 
O 
O 

479 3 
529 7 

1519 2 
I429 1 
2509 9 
2509 9 
749 6 
26, a 
O 

O 
I6,6 

Traces 

II8,8 
459 8 

III, I 
238 9 0 
4499 6 
14894 
10894 

O 
O 

I9 6 
O 
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! 
! 
1 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 

! 
? 

I 
! 
? 
I 

I 
i 
! 
! 
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I 
! 
I 
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! 
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Tableau 2 

, 
U Moyennes mensuelles des températures e t  hwni_F3ité r e l a t i v e s  

minima e t  maxima 
J 

à BOBO-DIOUZLA_SSO 

I962 
---e ---- ! 

I Janvier  
! Février, 
? Nam 
! A v r i l  
I Nai 
I Ju in  
I Juillet 
! Août 

I Octobre 
O (Novembre 

Décembre 

P 

c 

w ! Septernbre 

! 

? 
I - z 9 9 .  ---- 

Janvier  
Février 
Mars 
A v r i l  
X a i  
Ju in  
J u i l l e t  
Boût 
Sept emb r e 

I Octobre 
! Novembre 
! Décembre 
! 

I 
1 Janvier  
! Février  

, I  ---- I964 ---- 

I 
I 
I 
s 
! 
? 
s 
I 
! 
! 
! #  
? 
! 
? 
i 
I 
I 

? 
D 
? 
s 
! 
! 
I 
I 
I 
? 
? 
! 
I 
o 

I 
? 

t 

35 
59 
65 

I00 
97 

I O0 
IO0 
LOO 
I O 0  
IO0 
98 
66 

80 
Ft3 
83 

I O 0  
IO0 
I O 0  
IO0 
I O 0  

6 
5 
5 
5 

13 
32 
39 
45 
45 
22 
I5  

G 

5 
5 
5 
8 
I2 
26 
45 
47 

IO0 43 
94 49 
61 20 
399 4 10 

34 I O  
23 7 ! 

P 

32s 9 
349 7 
36,7 
34s 5 
3494 
319 2 
3090 
2090 
2993 
329 6 
337 8 
3224 

3494 
369 5 
3578 
359 5 
349 2 
329 9 
2997 
28,8 
309 4 
309 9 
339 7 
337 3 

32,6 
359 24 

2120 r. 
21 1.' 
20 i 
I8 I' 

ï 

P. 

fi 
I 
; 

I8,8 
2192 !I 
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Les pr inc ipa les  espèces receasées 3 l ' i n t é r i e u r  des maisons sont: 
A. funestus Giles, Ao garbiae Giles. 

A propos de ce dern ier  il convient d 'ouvrir  4-m p e t i t  paragraphe o 
l a  région de Bobo-Dioulasso semble se trouver à cheval s u r  une zone de su- 
perposi t ion des formes A e t  B (DAVIDSON e t  co l l ,  1962) avec tou te fo i s  un2 
prédominance A (DATIDSON~ communication personnelle) , 

- Les  Lgambiae de Koumbia, bien que non déterminés exactement (cec i  se fe- 
ra  d ' a i l l e u r s  au cours des mois  à veni r ) ,  par t ic ipent  à l ' u n  des deux grou- 
pes précédemment c i t é s  e t  peut-&tre aacdsux. Il nous e s t  a r r ivé  prat iquant  
l ' é l evage  de A.gambiae d 'or ig ine  Koumbia de dissèquer  des t e s t i c u l e s  de m& . 
l e s e t  de nous apercevoir q u ' i l s  é t a i m t  anormauxs f i l i f o r m e s  e t  sans sper- 
matogénèse, L'expérimentation a é t é  r e p r i s e  en f a i s a n t  pondre sépar6men.t 
des femelles sauvages; l a  progéniture mâle é t a i t  disséquée, là encore nous 
avons trouvé des exemples de s t é r i l i t é ,  l e s  diasact ions intervenant l e  t r o i -  
sième j o u r  après l ' é c l o s i o n  il sembli., d i f f i c i l e  d'admettre que les  tes t icu-  
l e s  n 'ont pas eu l e  tamps d'évoluer,  en effet  des d issec t ions  de mâles nor; 
maux montrent des spermatoxoïtes murs avant l ' i nve r s ion  du géni ta l ia .  c ' e s t ,  
à d i r e  au m a x i m u m  quelques heures après l ' éc los ion .  

Quoiqul i l  en s o i t  s i  nous nous trouvons devant les deux groupes il ne semble 
pas y avoir de grosses différences de comportement (J.KAMON, Communication 
Personnelle) 4 sous moustiquaire-piège B Koumbia l e s  captures comparées s u r  
homme e t  s u r  boeuf donnent les mGmes indices  spoxoeolliques, 

-I A,funestus. A plus ieurs  repr i ses ,  nous avons v é r i f i e  q u ' i l  s ' a g i s s a i t  dq 
A.funestus et  non de va r i é t é s  ou d'espèces voisines. 

- Mansonia a f r icana  Théo, e t  Uniforinis Théo. 
N o o r t e m e n t  des Mansonia, Ne af r icana  e t  
M, unif ormis ,, 

ZULUETA (De) e t  CULLEH (1963) lors drexpérimen-tation s u r  l ' e f f i c a c i t é  du 
DDT dans l e s  cases pièges ont é tudié  l e s  modifications de comportement dos I 

Mansonia (il s'agissait de Meuniformis) e t  y trouvcnt un grand i n t é r e t .  Bous 
pensons que ces auteurs ont raiqon 4 l e  f a i t  d 'é tudiur  des in sec t e s  B corflpoi-- 
tement d i f fé ren t  'permet de mieux comprendre las d i f f é ren t s  mécanismes de 
défense qui  p e u v a t  se présenter  e t  à not re  avis d i f f é r e r  d'une espèce à 
1' autre. 
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C/ CONSTRUCTION DES CASES-PIEGSS 

Neuf p e t i t e s  maisons de deux pièces chacune ont é té  cons t ru i t ss  i 
en imitant l e  plus  possible  l e  type loca l ;  chaque maison mesure six mètres' 
de long sur t r o i s  de l a rge  e t  deux de haut. 

i 

Li 

L e s  murs sont montés en briques de t e r r e  séchées au s o l e i l ,  puis 
recouverts d'un enduit de boue; l e  t o i t  est  const i tué d'une armature de 
branches, recouverte de p a i l l e  puis, d'une couche de t e r r e .  Les  murs e t  le 
toit sont enf in  t ap i s sés  de beurre  de k a r i t é  -matière grasse e x t r a i t e  de l a  
grafne de Butyrospermum sp- pour en assurer  l ' é tanchéi té .  

d. 

La  s o l i d i t é  de t e l l e s  constructions e s t  assaz préca i re  e t  durant 
l es  deux saisons des p lu ies  où nous avons t r a v a i l l é ,  nous avons eu beaucoup 
de mal à les maintenir en bon é t a t ;  il a f a l lu  â tou t  moment in t e rven i r  : 
pour zéparer l ' e n d u i t  des murs e t  des t o i t s  qu i  se dégradait. A t i t r e  d'i;?- 
dicat ion,  nous avons f a i t  une p e t i t e  enquête à l ' i s s u e  de l a  saison des 
p lu i e s  I962 P sur  281 pièces examinées dans l e  v i l lage ,  TI se sont effon- 
drées pendant l e s  p lu ies ,  sans compter l e s  maisons où ne se sont produi ts  
que des dégats mineurs ( i n f i l t r a t i o n  d'eau e tc . , . ) ,  Tous l e s  ans il f a u t  
donc recons t ru i re  une maison sur quatre, c e t t e  reconstruct ion s ' e f fec tue  
aux mois de Janvier-Février; ce t  aspoct du problème do i t  obligatoirement 
ê t r e  envisagé s i  l ' o n  dés i r e  une couverture t o t a l e  pas insec t ic ide ,  

u 
Quand les  maisons ont Qté construi tes ,  nous avons recouvert l e  

s o l  des pièces d'une couche de ciment ce qui rend plus a i s é  l a  récolLe des 
moustiques au s o l .  A l ' e x t é r i e u r  f a i s a n t  l e  t o u r ,  nous avons posé une d a l l e  
de ciment avec r i g o l e  contenant de l ' e a u  dans l ' i d é e  de prévenir l ' e n t r 6 e  
des fourmis, ce système e s t  à not re  av is  i l l u s o i r e ,  s 'une p a r t  parceque du- 
r a n t  l a  saison des p lu ies ,  l ' e a u  gui r u i s s e l l e  s u r  l e s  murs en t ra îne  de l a  
*boue e t  rapidement l e s  caniveaux sont remplis de t e r r e ;  d ' au t r e  p a r t  parce 
que l e s  fourmis peuvent à l ' occas ion  passer  par: dessous. Le meil leur  systè- 
me de prevention contre l e s  fourmis s e r a i t  peut-être un p e t i t  plancher aro- 
v ib le  monté su r  un b a t i  métall ique dont l e s  pieds plongeraient dans des 
bains d 'hu i le ;  il s u f f i r a i t  que l e  plancher s e  trouve B une dis tance de I O  
à 15 c m  des murs; un peu au dessus du plancher on pourra i t  encas t re r  dam 
les murs des l a t t e s  inc l inées  vers l e  s o l  qui pro je te ra ien t ,  vers l e  plan-, 
cher, l e s  moustiques tombant du plafond, 

Le système de l a  case-piège en bois  montée sur p i l o t i s  ne s a u r a i t  
en aucun cas être u t i l i s é  s i  ce n ' e s t  dans l e s  régions oÙ les habi ta t ions  
sont de ce type; c a r  ce s e r a i t  i n t rodu i r e  des éléments nouveaux e t  modifier 
l e  comportement de l ' i n s e c t e ,  E h  I962 SMITH A. a remarqué que l e  comporte- 
ment d'A. Pambiae au Tanganyika variait suivant  l e  type de maison considéré; 
nous avons trouvé l e  même phénomène e t  nos r é s u l t a t s  concordent avec ceux 
de c e t  au.teur. 

- 

r 

D e  plus  il va sans d i r e  que s i  l ' o n  veut é tudier  l a  rémanence 
d'un in sec t i c ide  dans des condi t iom loca les ,  il convient d ' u t i l i s e r  comme 
support, ce lu i  employé l e  plus  couranment dans l a  région considérée, 
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Eh regard du type d 'habi ta t ion  Bobo l e  plus  usuel, ex i s t e  un at-- 
t r e  genre de construction qui est, l a  maison peulh, lmt te  ronde dont l e s  
murs sont montés en briques de t e r r e  séchée au s o l e i l g  e t  dont l e  t o i t  coni- 
que e s t  const i tué de chaume de grminées  rep'osant sur un b&$i de troncs 
d 'arbres;  en t re  l e  t o i t  e t  l e  mur e s t  ménagQ un p e t i t  ospace qui  permet B 
à l ' a i r  de c i rcu ler .  Le comportement des moustiques n ' e s t  pas l e  mgme dans 
l e s  deux types de maison, comme nous l e  verrons dam l e  paragraphe i n t i t u l é  
"hab i t ab i l i t é  des cases-piègess'3i les maisons peulhs seablent mieux c6nveniS 
aux anophèles Qtudiés,  A. garnbiae e t  &funestus. 

rrk.r Const- proprement d i t ?  

Les pièges sont de deux so r t e s ,  tout  d'abord x 

- l e s  pièges d 'en t rée  que nous appellons fen tes  d 'entrée,  e t  - les pièges do s o r t i e .  

Les fen tes  d 'entrée sont 13s plus simples 2 e l l e s  sont consti tuées 
par deux planchettes horizontales disposées en chicane entourées d'un Ca&? 
de bois. Cet apparei l  e s t  encastré dans l e  mur à environ I,60 mètre de hau- 
t eu r  e t  l e  piège peint  en noi r  e s t  cons t ru i t  de t e l l e  façon que l e  mousti- 
que en t ré  dans l a  maison ne peut voir  la lumière du jour;  de plus pour assu- 
r e r  l ' é t anché i t é ,  une planchette montée s u r  charnière, peut fermer l e  piège, 
Cgaque chambre possède deux fenê t res  d 'en t rée  placées différemment, 

-r 

Les pièges de s o r t i e  sont de deux so r t e s  : tou t  d'abord l e s  fenBA 
on de M tres-pièges (trappes f enGtres) bo î tes  parallélépipèdiques de 26 x 26 

sec t ion  el. 40 cm de profondeur; ces dimensions ont é t é  chois ies  parce qul 
e l l e s  représentant à peu près  l a  g-randeur des ouvertures dans Iss maisons, 
Un cadre de bois de dimensions légèrement supérieures e s t  s c e l l é  dans l e  
m m  e t  permet à l a  fenêtre-piège de coul isser .  Pour permettre une meilleure 
adaptation du piège à son cadre support, nous avons co l l é  sur deux côtés 
contigÜs de ce dernier  une bande de mousse de nylon. Chaque pièce munie de 
fenêtres-pièges en contient deux s i tuées  s u r ' d e s  murs di f fé ren ts .  

Comme au t re  piège de s o r t i e  nous avons u t i l i s é  dans d ' au t r e s  m a i -  
sons des vérandas-pièges; il s'agit d'ouvertures ayant l a  dimension de vraies 
portes  qui  s 'ouvrent à l ' e x t é r i e u r  sur  una armature métall ique s c e l l é e  dam', 
l e  mur e t  enti6rement r e c o u v a t e  de moustiquaire nylon. Chaque pièce équipée 
avec veranda en contient une. 

Inconvénients e t  avanta.ges des deux t.ypes de piège 

Ces trappes-fenêtres préseratent tou t  d' abord 1' avantage d' &re  
I r  plus facilement maniables : contaminées par l e s  insec t ic ides ,  il e s t  f a c i l e  

de les changer. I1 e s t  relativement a i s é  d 'enlever les  moustiques m o r t s  SUS 
l e  s o l  de l a  trappe. Par contre e l l e s  présentent un accès quelque peu d i f f i -  
c i l e  par rapport aux verandas ce qui aura i t  pour conséquence de r e t a rde r  la 

L e s  vérandas-pièges ont l 'avantage d '&re proches des conditions na tu re l l e s  : 
s o r t i e  des moustiques e t  d'augmentex l a  mor ta l i té  dans l e s  maisons trai-L6eso 

l e s  habi tants  du v i l lage  ouvrent lems por t e s ;  mais l e u r  inconvénient majeu2 
est  la grande d i f f i c u l t é  rencontrée pour y ramasser l e s  moustiques mor ts .  

o o . / e  o 0 
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D/ ETUDE DES FENTES D'ENTREE - RLWIEEENT - 
Les fent*s  d 'en t rée  d.Qivent e t r e  conçues da manière à l a i s s a  

pénétrer  l e s  moustiques. L a  meilleure méthode pour vo i r  s i  l e  rendement dus 
f en te s  d 'en t rée  e s t  su f f i s an t  e s t  d G  f a i r e  des captures comparées, sur a p  
pâ t  humain, d'une p a r t  dans des maisons-pièges dont on a prélalblement ou- 
ve r t  l e s  f en te s  d 'en t rée  e t  fermé l e s  portes  e t ,  d ' au t r e  p a r t ,  dans des 
maisons-pièges oÙ l e s  f e n t e s  d ' en t r ée  sont fermees e t  les portes  entrebai l -  
lées. Nous avons p r i s  au hasard 9 do nos  I8 chambres e t  nous les avons di- 
visées  en 2 groupes, I groupe da 4 chambres dont Iss i2ortes é t a i e n t  ouvar- 
tes, les f en ta s  d 'en t rée  ferméesg I groupe de 5 chambres dont l e s  portes  
é t a i en t  fermées, l e s  f en te s  d ' en t r ée  ouvertes. Nous avons procédé à quatro 
captures de nu i t  à ra i son  de I homme par  pièce - le captureur ne prena i t  
que l a s  moustiques ag res s i f s  - 

9 

Nous avons dû noter  une diminution des entrées  dans les pièces 
du Zème groupe (portes  fermées - f en te s  d 'entrée ouverttts): 

- pour A.funestus l e  rendement e s t  de 0,86, c t e s t  à d i r e  que pour I A.funes- 

- pour A.gambiae l e  rendement e s t  encore plus  bas : 0,63 
- t u s  qui en t r e  par l a  porte;  il en en t r e  Oy86 par l e s  f en te s  d 'an t rée ,  

Cet abaissement du taux des entrées  é t an t  constaté  nous avons 
voulu v é r i f i e r  qu ' i l  n ' é t a i t  pas spécif ique d'une ca-têgorie d'âge déterminée 
Dn pourra i t  penser par exemple q u ' i l  y a, du fa i t  dos d i f f i c u l t é s  d'entr6eb 
una sé l ec t ion  de femelles nu l l ipares ,  ce qui amènerait dans l a  maison-piège 
une population sensiblement plus  j a m e ,  l e  phénomène inverse pourra i t  Qga- 
lement ê t r e  envisagé, 

Nous avons appliquant l a  riléthode de DETIHOVA (1945) ( i n  Detinova 
1963) dérerminé dans l e s  deux types de captures l e s  taux de femelles pares 
e t  nu l l ipares ,  

Pour A,gambiae nous avons trouvé 15,8 $ de nu l l ipa re s  entrant  
p m  les fen tes  contre 21y4 $ p a  l e s  portes;  l a  contingence quadratique e s t  
égale à I,65 pour I degré de l i b e r t é ;  l a  var ia t ion  observée r e s t e  donc dans 
l e s  l i m i t e s  permises (Tableau No 3 ) .  

Pour A,funastus nous avons trouvé 26,I '$ de nu l l ipa re s  dans l e s  
maisons à porte  fermée contre 20,9 $ dans l e s  maisons à por tes  ouvertes 
( 
permis comme variat ion.  En conclusion, nous avons donc observé un abaisss- 
ment du taux des entrées  m a i s  sans sé l ec t ion  de catégorie  d'âge (nul l ipares  
ou pares) ,  De plus  les cycles d ' ag res s iv i t é  des deux espèces considérées 
A.funestus e t  A.gambiae semblent correspondre (Tableaux 4 et 5 ). 

2 = 2,7I pour I degré de l i b e r t é ) ,  ce qui encore une f o i s  peut e t r e  
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Tableau no 3 

--- ETUDE COidPAREE DE L'AGE PHYSIOLOGIQUE DES ABOPHELES 

- ENTRANT l'..'DI LES FENTES D'E"EE 

- ENTRBNT PAR I;ES PORTES 

I 
1 - A. G A M B I A E  t 
I A. F U N E S T U S ,  I 
! P a I: e s ! Null ipares  ! P a r e s  ! Null ipares  ! 

- 1  ! 
! 

! ! ! f ! ! f I ! 

- 
Nombre $ ! I Nombre i % t- ! ( I  I ! * Nombre % ! ! Bombre /O 

! ! ! ! ! ! f ! ! ! 
! Fentes Ouvertes ! 117 ! 84,2 $! , 22 ! 1598 I 246 ! 7399  ? 87 ! 264 ! 
! f ! ! ! ! ! ! 1 
! t r I 1 1 I ! ! i 

! ! ! ! ! 1 I ! -  
1 ! 1 ! ! ! ! ! ! 

! 
! 
! Porkes Ouvertes ! 1 2 1  ! 78,6 1 33 ! 2194 ! 254 ! 7 9 ? 1  1 67 ! 2099  f 
! I ! ! ! 1 f 

_. 

! ! ! 1 ! I f 
! ! ! ' I  
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Tableau no 4 

TRBNCHES 
HORAIRES 

! Portes Ouvertes .!- Fentes Ouvertes ! Portes Ouvertes ! Fentes Ouvertes ! 
!.'%ombre 1 $ 1 Nombre ! $7 .!-%ombre ! % ! Nombre ! % I 
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Habi t ab i l i t é  des cases-pièges 

Avant de passer  à l a  phase "traitement insec t ic ida"  Be l a  s t a t i o n  
expérimentale?, il nous a paru in té ressant  de f a i r e  une étude comparativa d? 
comportement dans l e  v i l l age  e t  dans l a  s t a t ion ,  des espèces pr inc ipa les  
s u r  lesquel les  nous a l l i o n s  t r a v a i l l e r .  

I 

En e f f e t ,  malgré notre  appl icat ion à construire  des maisons iden- 
t iques  à c e l l e s  rencontrées dans l a  rBgion, il n'en demeure pas moins qu3 
dans not re  recherche de s tandardisat ion nous aurions pu in t rodui re  des 616- 
ments suscept ibles  de modifier l e  comportement d w  moustiques. I1 é t a i t  doilc 
nécessaire  de mettre en évidence l e s  différences de comportement qui pou- 
vai  ent apparaî t  re  e 

+ 

Pour é tudier  ce problème, nous avons pensé que l e  procéd6 l e  plus  
a i s é  é t a i t  de comparer les proportions de femelles gorgées e t  gravides, dans 
l e s  habi ta t ions  du v i l l a g e  d'une pa r t ,  e t  dans c e l l e s  de l a  s t a t i o n  d ' au t r e  
pa r t .  I1 e s t  évident que plus  une habi ta t ion  présente des conditions écolo-  
giques favorables à un moustique de carac tè re  endophile, plus  ce dern ier  a 
tendance B y r e s t e r  longtemps, c ' e s t  à d i r e  à y passer  son sycle  gonotrophi- 
que. En d 'au t res  termes, plus le biotope correspond aux nécessi tés  des mous- 
t iques$  plus  l a  proportion de femelles d i t e s  "gravidos", dont les oocytes 
s e  trouvent aux s tades  I V  e t  V de Christophers, s e r a  importante. 

, 
Nous avons donc occupé les maisons de l a  s tabion e t  l a i s s é  1'Qqui- 

l i b r e  anophélien s é t a b l i r ,  L e s  cycles gonotrophiques d'A. gambiae e t  d t& 
funestus é t an t  de 48 heures, ce n ' e s t  qu'au bout du tpoisième jour  que nous 
avons ramassé l e s  moustiques. 

Les captures s e  f a i s a i e n t  à l a  main en f i n  de matinée e t  duraiciit 
environ deux heures, Nous procédions de l a  même façon dans IO maisons du 
village p r i s e s  au hasard, e t  dans l e s  5 du camp peuhl, (Rappelons que les 
habi ta t ions  du type peuhl sont  c i r c u l a i r e s  e t  recouvertes d'un t o i t  de ohau- 
m e ) ,  Vers midi, l es  moustiques gorgés é t a i e n t  disséqués e t  l eu r s  ovaires 
examinés en vue de déterminer l e  s tade  de l e u r  évolution. 

Les r é s u l t a t s  donnés au Tableau 6 montrent que nous avons é t a b l i  

- d'une p a r t  l e s  femelles gravides (s tades  I V  e t  V) - d ' au t r e  p a r t  deux groupes de femelles gorgées :: 

t r o i s  catégories  x 
t 

- l e  premier comprenant les femelles aux skaades I e t  II début, 
c ' e s t  à d i r e  sans ou avec t r è s  peu de vitellus (Groupe A) ,  - l e  second comprenant l e s  femellss  aux s tades  II moyen, II f i n ,  
III (groupe B) 

I-------------------___________L________------------ 

' SPVfITH (1962) ava i t  sign216 au Tanganyika des différences dans l e  comporte- 
ment d'A.gambiae suivant  q u ' i l  s ' a d r e s s a i t  à t e l  ou tel type de maisons: l es  
l i e u x  de repos  ne sont pas l e s  memes. En analysant le rapport  femelles gra- 
vides, femelles gorgées dans l e s  d a x  cas considérés par ce t  auteur' nous 
trouvons une différence hautement s ign i f i ca t ive .  



Nous avons é t a b l i  c e t t e  d i s t i nc t ion  car  il nous est apparu, au 
moins pour A.funestus, q u t i l  e x i s t a i t  un s tade prégravide important, 

LI analyse s t a t i s t i q u e  des drifférentes catégories  de moustiquas 
a & t é  en t repr i se  en comparant les captures dans 1s v i l l age  e t  l a  s t a t i o n  
d'une p a r t ,  dans l a  s t a t i o n  e t  l e  cxnp peuhl d t  au t re  par t .  

- Io) A.funestus 

S i  l ' o n  compare les e f f e c t i f s  rencontrés d m s  l es  maisons de l a  
s t a t i o n  e t  dans c e l l e s  du v i l lage ,  on observe une i d e n t i t 6  de comportemsnt 

a) d'une par t ,  en ne tenant compte qua du groupe B des gorgés, par  
rapport  aux gravides : l a  contingence quadratique -{ 2 de Pearson = 0,038 
ce qui, pour un degr6 de l i b e r t é  e s t  s i g n i f i c a t i f  au s e u i l  de probabi l i té  
da 20 $.¶ 

b) en examinant l'ensemble dqzs gorgés (A -I- B) par rapport; aux gravidos 
nous avons : 2 = 0,9519 ce qui9 pour un degré de l i b e r t é  se trouve dans; 
l e s  l imi t e s  permises. 

S i  l ' o n  comparu ensui te  les moustiques cas-turés dans les  maisons 
du type peuhl e t  c e l l e s  de l a  s t? t iong  on note une différence s i g n i f i c a t i v e  
pour un degré de l i b e r t é ,  l e  khi  
ce qui. est  s i g n i f i c a t i f  à un .L.rmiveau de probabi l i t6  supérieur  à 99 $ 

(gravides - gorgés A-B) 2 = 7,719 

l e  khi2 (gravides - gorges B) s2 = 8,OO 

2 O )  A.gambiae 

On observe pratiquement l e s  mêmes différences que pour A.funastus 

S i  l'on compaze les  e f f e c t i f s  capturés dans l e s  habi ta t ions  de la 
s t a t i o n  e t  dans c e l l e s  du v i l l s g e  

gravides, 
a) Eh tenant compte du groupe B des gmgés A 

2 = 0,038 s i g n i f i c a t i f  au s e u i l  de +robabilit6 

b) Pour 1' ensemble des groupes dos gorgés (A -I- B) par  rapport  aux grv 

mbiae  par  rapport  aux 

vides, nous avons : 

s-2 = 0,889 ce qui, pour un degré de l i b e r t é  se trouve dans les 
limites permises. 

.I 

JZn comparant ensui te  l e s  znophèles capturés dans l e s  maisons de l a  

en ce qui  concerne l e  groupe B des gorgés par  rapport  aux gravidas 
s t a t i o n  e t  c e m  capturés dans l e  camp peuhl, .- 

2 = 49624 ce qui e s t  s i g n i f i c a t i f  pour un degré de l i b e r t é  à 
un niveau supérieur  à 95 $ de probabi l i té .  

a . , / . . .  
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Tableau No 6 

.- 

Test d ' h a b i t a b i l i t é  des cases-pièges 

Etude de l a  proportion des femelles gorgées e t  gravides 

r 

! 
I 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 

! 
1 

S t a t i o n  

V i l 1  age 

Camp Peuhl 

5 84 21 

I2 90 
1 
1 53 ! 

! 

Tableau N O  7 

A,gambiae gorgé e t  gravide 
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Enfin, pour ce qui e s t  de liensemble des groupes (A + B) gorgés 
par rapport aux gravides 

pour un degré de l i be r t é .  
u 3,2 = 5,929 ce gui est significatif à un niveau à 98 $ ~ . ~ J G  

+ De tout  cec i  il res so r t  que l e  comportement d'une espèce de mou& 
t ique  e s t  fonction du l i e u  dans lequel  e l l e  s e  trouva. Il ne convient donc ' 

pas d ' u t i l i s e r  un type de maison quelconque expérimentalement. Les comparai- 
sons des taux des femelles gorgées-femelles gravides, s o n t  f a c i l e s  à r éa l i -  
s e r g  e t ,  à notre  sens présentent des garant ies  suf f i san tes  pour que l ' o n  
puisse d i r e ,  s i  les différences obssrvées ne sont pas s ign i f i ca t ives ,  que 
l e s  maisons-pièges sont  conformes. 

Io) Pulvérisat ion du DDT 

Les 9 maisons de l a  s t a t i o n  expérimentale contenant chacune deux 
pièges dont une avec des trappes-fen&" comme moyen de s o r t i e ,  e t  l ' a u t r e  
avec une véranda, ont é t é  divisées  en t r o i s  l o t s  identiques par  t i r a g e  au 
s o r t 3  ensui te  suivant l a  mQme méthode, nous avons également déterminj quel 
s e r a i t  l e  l o t  t6moin9 à 1 gramme e t  à 2 grammes de D.D.TO 

.l 

L a  quant i té  de DDT poudre mouillable à 75 $ nécessaire pour donner 
une pulvér isat ion de I gramme de DDT technique par  mètre carré dans une mai- 
son a é t é  déterminée en mesurant la surface des m u r s ,  d u i t o i t  e t  des poutres, 
L a  quant i t6  d ' i n sec t i c ide  nécessaire pour une pièce 6 t a i t  placée dans 1'3~- 
pareil. à pulvérisat ion e t  on procédait au traitement de l a  chambre considé- 
rée. Auparavant l 'opéra teur  s ' é t a i t  entraîné plusieurs  f o i s  avec une quanti- 
t é  d'eau ordinaire  identique à c e l l e  u t i l i s é e  pour solutionner l ' i n sec t i c ide .  

L a  première pulvér isat ion a su l i a u  au mois de Septembre I962 
(4 Septembre pour l es  maisons à I gramme, 24 Septembre pour l e s  maisons B 2 
g r h e s ) ;  nous avons procédé à un deuxième traitement aux mgmes dosages pour 
les  m6mes maisons à l a  m i - m a i  1963. 

I 

2 O )  Méthode de t r a v a i l  

I 
Dans chaque pièce, nous avons placé un hommo dormant toute  l a  n u i t  

sur une n a t t e  à mGme l e  s o l  ou dans l a  mesure du possible  s u r  un lit  démonta- 
ble ,  Nous auzions pré2Qré u t i l i s e r  uniquement les employés du Laboratoire, . 
pow des raisons de d isc ip l ine ,  mais les  incidences f inanc ières  nous ont obli .  
gé à employer en p a r t i e  des gens du v i l l age  de Koumbia, En moyenne l e  person- 
ne l  u t i l i s é  a é t é  de t 

- 1 &tomologiste médical ORSTOXii à temps p a r t i e l  - 1 Technicien ORSTON 
tous l e s  deux européens, 

0 o e/" e 
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- I Inf i rmier  s p é c i a l i s t e  d'entomologiu à temps p l e in  - I Chef d'équipe, 1 chauffeur - 7 à 8 capturaurs &u Laboratoirs - l e  complément é t a i t  fourn i  par l e s  jeunes gens du v i l l age  recru tés  à ?-a , 
nuit .  Les captureurs du Laboratoire e t  les gens du v i l l age  n 'ont  pas tau- 
jours é t6  les mGmas du f a i t ,  pour l e s  gens du Laboratoire, d ' au t r e s  travaux 
sn courso e t  pour ceux du vi l lage,  ds  l a  n6cassitd. de se rendre sur l e s  
lieux de cul ture9au moins à t ou r  dc r81e. 

- 
Dans chaque chambre, nous placions un homme dormant tou te  la nui% 

sans moustiquaire$ chaque dormeur receva i t  de l a  nivaquine. Les f entas d* e n  
t rée  é t a i en t  ouvertes 2 20 heures st l e s  portes  d 'en t rée  fbrméesg ces Ce+ 
nières l e  r e s t a i e n t  jusqu'au lendemain f i n  ds matinée. 

A 5 h 30 ava i t  lieu l e  premier ramassage dans les trappes Î d i l L  

Cres e t  dans l e s  vérandas, à 8 h 30 nous procédions ZJ, una seconde collec-bc 
dans les pièges de s o r t i e ;  enf in  à I O  h 309 on procédait  au ramassago'des 
moustiques se trouvant dans les habi ta t ions.  

Nous avons préféré  l e  ramassage à l a  main d'une p a r t  car il e s t  
l a  seu l  qui permettu d3 mettre l e s  moustiques en observation pendant 24. 
hrmres, d ' au t r e  p a r t  parce que l a  pyréthr ins  ein so lu t ion  dans du Kérosène 
poss&de un ce r t a in  pouvoir r épu l s i f ,  comme l ' a  i n i s  en Bvidence ItUIRBEAD-- 
THOTJSON (194'7) cd pouvoir répuls i f  é t an t  d f  a i l l e u r s  du au Kérosène. 

A p a r t i r  de 8 heures chaque captureur commngait l a  ramassage 
au sol das moustiques morts. 

L e s  moustiques vivants e t a i e n t  déterminés e t  c lassés  en fe:mel:L 3s 
'5% jeun", ffgorgéeslf, gravides suivant l e s  ind ica t ions  données par  GILL177 
e t  collaborateurs dans l e  "guide r?' entomologie appliquée à l a  l u t t e  an-kf-pa- 
ludiqua dans l a  région a f r i ca ine  de 1'O.M. X. (1961) 3 i l s  é t a i en t  ensuj.Go 
placés par  pièce en t r o i s  séries &e gobelets de c w t o n  correspondant aux 
ramassage- à 5 h 30, 8 h 30 e t  capture to t a l e .  Les gobelets é t a i e n t  remu-- 
verts d'une gaze de t u l l e ;  su r  chaque gobelet é t a i t  placé un tampon db CO-. 
ton hyboph i l e  imbibé d'eau e t  de sucre  (saccharose) * 

Ces g o b d e t s  é t a i s n t  ensui te  placés dans uiis des chambrus %&oins 
sur une t a b l e  dont l e s  pieds baignent dans des r éc ip i en t s  contenant de 
l ' h u i l e .  Au 'nout de 24 heures on procédait  au décompte des mosts. 

- Exploitation des r6sultats 
'- -.a. -, - -_ -- 

1) Calcul de l a  mor ta l i té  obtenue ".-. 

E l l e  est  exprimée par  l a  formule suivante 14 + M' 
T 

ou M - repr6sante l e s  no r t s  ramassés dans l a s  trappes,  l e s  vérandas, au 
sol (le premier jour )  

t i o n e  
24'- l e s  morts au bout de 24 haures (moustiques m i s  vivants en observa- 

T - l e  t o t &  dzs noristiques ca-p.t;urés. 

I- 
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(Nous préférons c e t t e  formule à celle de SMITE (1963) car  e l l e  t i e n t  comste 
de l a  p o s s i b i l i t é  pour un moustique de prendre une dose de toxique n'en-traî- 
nant sa mort qu'au bout de 24 heures). 

La mor ta l i té  obtenue peut & t r e  corrigée p m  l a  formule d'ABBOT; ' 

en prenant comme p o r t a l i t é  *&noin, l a  mor ta l i té  observés au bout de 24 h. 
dans l e s  maisons témoins, ca qui en d 'au t res  termes revient  à assimiler  leq 
mor ta l i tés  dues aux in sec t i c i aes  et dans l e s  témoins à deux évènements in- 
dépendants I;% 8 .  d i m  qus la--pnobcbili%6 gul.ont & i u c  6vènunonts :indbpïmhnts 
hù S V  produire unmsnbh e s t - 6 p . h  2. . Is . .~onnordus: .prob~b~li- t ;6s  ' des d e m  8vèi 
nenents cbnsidérés isolament diminués de l e u r  produit, 

P A U B  = PA -I- pB - PA x pB 

p A u B = morta l i té  observée 

. P A  = effet  de l ' i n s e c t i c i d e  

P B  = morta l i té  témoin 

d'ou PA = JI A u B  - p B 
I - p B  

Catégories examinées 

Les morta l i tés  sont données par  espèce e t  par  catégorie  

- à jeun - gorgés-gravides car au bout do 24. heures (les cycles gonotrophiques étan%, 

t r è s  d i f f i c i l e  de fa i re  l a  p a r t  des gorgés e t  des gravides. 

, dans l a  région, de 48 heuras pour &.gambiae e t  A.funsstus) il devient 

Programme hebdomadaire de travail 

L'Bquipe t r a v a i l l a n t  à ICoumbia q u i t t e  en gepéral l e  Centre de 
Bob'Ò-Dioulasso pour se rendre à son t r a v a i l  l e  lundi  midi; l e s  ramassages 
ont lieu l e s  mardi, mercredi, j eud i  & ' l e  vendredi, lorsque las dens i tés  
des moustiques sont basses; les l ec tu ros  do mor ta l i té  sont effectuées  lo 
jour suivant 

2) Indice de r ep le t ion  

Nous déterminerons un indice  de r ep le t ion  I r p  qui sera égal au 
rapport  du nombre de femelles gorgécs e t  gravides su r  le t o t a l  des capturssg 
nous avons tenu compte des femelles gravides cm à nokre avis  dans l e s  m a i -  
sons témoins, e l l e s  représentent des moustiques qui n 'ont  pas é t é  p r i s  l a  
v e i l l e  du fa i t  du mode de capture u t i l i s é  (capture à l a  main) 

3)  Enfin un indice de non-attirenco représentant l e  "deterrent  effect'! 
da ZUUJlZP.A (de) e t  CULLEN (I963), égal au rapport  du nombre de moustiques 
en t r é s  dans une maison témoin SUT ceux en t r é s  dans une maison t r a i t é e  av8c 
un insec t ic ide .  
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3/ Etude de l a  s e n s i b i l i t é  au DDT d1A.funestds e t  ¿ilA.gmbiae 

L a  s e n s i b i l i t é  au DDT a é t é  étudiée pour A,funestus e t  pour & 

- L a  s e n s i b i l i t é  d'8.funestus a é t é  évaluée en Noiaembre 1962 (gor-. 

gambiae. 

gés .t gravides),  au cours du I e r  t r imes t re  1963 (gorgés e t  gravides sépaw- 
ment) e t  enf in  au 3ème t r imes t re  1963; leS.CL 50 est&mées graphiquement sur 
papier  gausso-logarithmique sont  comprises en t re  O, 28 e t  O, 72 pour les t r o i s  
s é r i e s  d'expérience, l e s  CL 90 en t r e  1 , 2  e t  2. 

- Pour A-gambiae (gorgé e t  gravide),  nous avons effectué une seu le  
série de t e s t s  au coura du 2ème t r imes t re  1963; l a  CL 50 e s t  de 0,63,  l a  
CL 90 est de 1,3. 

Comme on l e  vo i t  l e s  concentrations l é t a l e s  précédemment c i t é e s  
sont du même ordre pour l e s  deux anophèles axaminés; il n'y a pratiquement 
pas de différence de s e n s i b i l i t é  et pourtant,  comme nous l e  verrons pa r  l a  
s u i t e ,  il y a une grosse différence de mor ta l i té  en t r e  Aofunestus e t  Bogam- - biae  dans les maisons-pièges t r a i t é e s  au DDT. 

- Tableau No 8 a 

Essais de s e n s i b i l i t é  au DDT d'R.funestus, effectués  à Koumbia 

I) 4ème Trimestre I962 - L f u n e s t u s  gorgé e t  gravide 

? 
51 ? 95 %. I I 95 $ i 

9 I 
I ' 2  P 54 I 
! I o ? I 



Tableau No 8 b 

I -  

Essais de s e n s i b i l i t é  au DDT d'A. funestus,  eff',ectués B Koumbia 

2 )  Ier Trimestre I963 - Amfunestus gorgé 

? I8 I I3 $ ! 12 $ 1 
?-- 1 -? 

! 0,25 $ ! I47 
! ! 

! I % I 152 . 1 IO0 I 66 I 66 $ I 
V v ! D 

93 % ? 
I6 8 ! {  93 k ! t 

I 
I I81 ? 

2 % ?  
! 
I 
! I 1 P ! 

Tableau No 8 c 

Essais de s e n s i b i l i t é  au DDT d'b.funestus, affectués  2 Kownbia 

Ie r  Trimestre I963 - Amfunestus gravide 

u - 
I 9 ? 9 P 

o :I* o 
I 
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Tableau No 8 d 

I 

I -  

Tests effectuks au Laboratoire de Bobo-Dioulasso 
gorgé e t  gravide) en provenance de 

Kounbia 

! 

! I  ! I ! ! 
95 $ 

1 I 
2 %  ! 99 I 94 I 95 % I 

I ! 

i . .  r 

Tableau 8 e 

Essais de s e n s i b i l i t é  au DDT dfA.futnestus, effectués ?i Koumbia 

5) 2ème trimsstse I963 -. A.funestus gorgé e t  gravide 

50 ? I 7  I 34 k I 31 k f 

! ! ? I 

? 2 $ I  20 ? 18 1 I I 
I ! ? ! ! 

I 

. o  o / *  o o 
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Tableau No 9 

Essais de s e n s i b i l i t é  d'A.gambiae gorgé, e$, grqyide, h f f  ectués 
à KoTbia 

6)  28me t r imes t re  1963 - A.gmibiae gorgé (3% gliaVi.de 

! 2 P !  ! 29 P 28 I ! ? 
! 
! 

97 k i ? I ! 
! ! ! I I 

! TOO p. 3: ! 
I ! 

9 4 % !  I 9  ! I9  
! I ! 

? 
O 1 ! 

Témoin 43 
! 

4/ Les prédateurs (fourmis e t  au t res )  

Dans les premiers mois qui  suivent l e s  pulvér isat ions au DDT9 
nous n'avoks pas observé de prédation, mais l ' a c t i v i t é  de 1 insec t i c ide  
baissant  e t  aussi not re  système de pro tec t ion  ne donnant p lus  e n t i è r e  satis- 
fact ion,  (remplissage des r i g o l s s  p a . +  l a  boue qui  tombe du mur), nous avons 
procédé b des tests pour déterminer que l le  pouvait Qtre l ' i n t e n s i t é  de l a  i 

prédation, 

Ces e s s a i s  s ' e f fec tua ien t  en plaçant des p e t i t e s  b o î t e s  de P e t r i  
e t  de carton contenant chacune 20 anophèles gorgés ou gravides t u b s  au chlo- 
soforme dans les di f fé ren tes  pièces; les boîtes é t a i e n t  placées à 6 heurss ' 

l'e s o i r  et  enlevées l e  lendemain matin à 6 heures. 

Une première série de tes ts  a é t é  r8a;tisée au mois de Janvier  

- I6  % de prédation moyenne dans l e s  maisons à I gramme - 
1963 e t  a donné (5 mois après l e  Ier  traitement) B 

7 '$I dans les maisons à 2 grammes. 

m .  o / .  .. 



c 

c 

, 
Une seconde s é r i e  d ' e s sa i s  a é t é  r é a l i s é e  en Janvier  I964 (8 mois  

- 13 $ de prédation dans l e s  maisons & I grame,  - 
après.. 1 a se conde pul veri  s at i on) P 

3 $ dans l e s  maisons à 2 grammes . - Discussion 

hk fa i t ,  é t a n t  donné notre  mode de captures, ramassage au sol d&s 
8 heures du matin, nous n'e'stimons pas à plus de quatre,  cinq heures de 
temps passe par les moustiques tués  (DE") sur l e  sol e t  l a  prédation r d e l l u  
est certainement in fé r i eu re  aux ohi f f res  donnés. En tou t  é t a t  de cause s i  
on en t i e n t  compte, cec i  ne change pratiquement rien au sens des r é s u l t a t s  
que nous avons trouvé. Depuis l e  mois d 'Avril  1964, nous avons placé de 
faux planchers, i s o l é s  par  bains d 'hui le ,  dans deux pièces (une à I grarmile, 
l 'autre  à deux grammes) de DDT; ce système semble â conse i l l e r  l o r s  d'une ; 

u t i l i s a t i o n  u l t é r i e u r e  de case-piêge non b â t i e  sur p i l o t i s .  

\ 

F/ ETUDE DU CO&PORTBMEXT 

1.- DES MANSONIA , 

Activi té  du DDT sur &Luniformis Thuo. ïJI. af r icana  Dy-, Thea, 

Bien que n 'en t ran t  pas à proprement p a r l e r  dans le cadre de ce 
t r a v a i l  m u s  nous sommes at tachés à l ' é t u d e  du comportement des ldansoniao 
%af r i cana  e t  iLuniformis. Ces deux espèces de moustique présentent l 'avan- 
tage d '$ t r e  exophilasg i l s  n 'en t ren t  dans les habi ta t ions  que pour se nour- 
rir; gorgés i l s  cherchent l a  s o r t i e ,  I1 nous a paru i i i téressant  d ' é tud ie r  
l e s  modifications que pouvaient subi3  le comportement de ces insec tes  l o r s -  
gu'i$s é t a i e n t  placés  devant un proaui t  chimique pr6sontant des propr ié tés  
i r r i t a n t e s .  REID e t  WHELRTON en 1956 avaient observé que l e s  Nansonia qui 
pénètrent dans les maisons t r a i t é e s  au DDT ont tendance à ne pas s e  gorger 
0-1; avaient estimé à O,32 l ' aba issenent  du taux des femelles gorgées. 

DE ZULUETA e t  CULLE;"(I963) remarquent que l e  nombre des Mansonia 
(presque tous Mauniformis) penetrant dans l e s  habi ta t ions  ne diminue pas 
lorsqu'on les  t r a i t e  avec un in sec t i c ide  t e l  que l e  DDT même s i  ce t  insec- 
t i c i d e  e s t  placé, à l ' e x t é r i e u r  dos habi ta t ions,  autour des l i e u x  de pénd- ~ 

t ra t  i on. 

Act iv i té  au DDT s u r  &Luniformis 

? O )  Les  mor ta l i tés  données qui  correspondent aux ch i f f r e s  globaux 
au bout de d i x  h u i t  mois, après deux t ra i tements  i n sec t i c ides  indiquent une 
mor ta l i té  moyenne t r è s  peu importante auss i  bien ave0 2 grammes qu''avec 1 
gramme de DDT technique au mètre carré. 

Pour 2 grammes nous avow une mor ta l i té  globale de 53 % pour les 
femelles gorgées contre 39 % pour 3 gramme. Nous n'observons pratiquement 
pas de baisse du taux des entrées  c e  qui va dans le sens des observations 
de ZULUETB e t  CULLEN 1963; IVLunifotmis semble &tre m moustique qui n ' e s t  -.-..-.----- . . . /. . o 
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pas repoussé à distance (de te r ren t  e f f e c t  des auteurs préci+),  e t  pénè- 
tre dans les maisons t r a i t é e s ;  mais à ce moment il es% i r r i t é  e t  semble 
vouloir  chercher l a  sortie sans SE! nour r i r s  

I1 e s t  curieux de constater  que s i  dans l e s  maisons témoins nous 
n'avons que 31 $ de femelles à jeun, dans les maisons t r a i t é e s  nous ohte- 
nons respectivement 71 $ de femelles B jeun dans les habi ta t ions  à I gram- 
m e  e t  65 $ dans les maisons à 2 grammes de DDT parr mètre carré.  

Tableau No IO 
Etude du rapport  f emellss à jeun, f einslles gorgées -p&q Mo uniformis 

Tableau N O  II 

Etude du rapport femelles à jeun, femelles sordes DOU K a f r i c a n a  



Tableau No 12 

DECOMPTB DE LA MORTALITE CHEZ MeAF'RICMA DANS LZS Ii&IONS AVEC PIEGES-FENZTRES 2- 

! i à 3eun 

Tableau N O  13 

DECOMPTE DE LA MORTALITE CHEZ M.AFRICANA DANS LES NAISONS AVEC VERABDA 



T a b l e a u  No 14 

DECOMPTE GLOBAL DE LA MORTALITE CHEZ M.UNLFORMIS 

T a b l e a u  No I 5  

DECOiWTE GLOBAL DE LA MORTALITE CHEZ N.A,FRICANA - 

- ?  !-? !-1 !-?-----i ? j-? 
! 1 ! ? 7 9 ! O V 5$ i II0 o 34 i 3x7; i I31 65 i 5@$ ! i gosgés I 454 21 

1-? ! !-! 

o o -1.. o 
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Tableau No I6 

DECOMPTE DE LA NORTALITE CKEZ IteUTIFORMIS DANS LES EULISONS AVEC PIEGE- 
FEKEX'RES 

1 gorgés I 323 ! 22 1 7% P. 86 ? 35 0 4172 ? 154 ? 94 I 61;; I 
! I ! .p I P a  ! ! I f I 

=================----------====-----------========================--------- 

T a b l e a u  No I7 

DECO1PTE DE LA NORTALITE CHEZ 1. " O R M I S  AVEC TTERAXDLI 
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L'indice de rep le t ion  I r p  qu i  e s t  égal à l a  somme des femelles 
gorgées sur l e  nombre t o t a l  capturé est respectivement de 0,651 pour l e s  
témoins, 0,29 pow: l e s  habi ta t ions 8. I gramme, 0,35 dans l e s  maisons à 2 
grammes de DDT, 

' 

R Act iv i té  du DDT su r  1d.africana 

M. a f r icana  dont l e  comportement semble s e  rapprocher de Nansonia 
uniformis semble en d i f f é r e r  un peu par  l e  f a i t  que l e  nombre des entrées  
semble diminué. C e  )!deterrent e f fec ts '  de ZULUETA (de) e t  CULLEN (I963)? 
nous l 'appel lerons a f f e t  de non-attirance, gui ne joue pratiquement pas 
pour M,uniformis, semble se  manifester pour Meafricana, On note une réduc- 
t i o n  de plus  du double du niveau des entrées. 

L ' indice de rep le t ion  var ie  dans l e  même sens que ce lu i  de T.unif: 
formis  alors que dans l e  témoin I r p  = O,82, il tombe à 0,43 pour 1 graame 
e t  O,48 pour 2 grammes de DDT. 

Les mor ta l i tés  globales observées pour ce moustique sont pour l e s  
femelles gorgées t de 31 $ pour I gramme de DDT 

50 % pour 2 grammes de DDT. 
i 

-Discussion 

S i  l ' o n  considère l e s  r é s u l t a t s  globaux, il semble que l ' a c t i v i t d  
de 2 grammes de DDT s o i t  légèrement supérieure à ce l le  d'un gramme; de plus 
pour ces deux espt?ces il n 'apparaî t  pas que 1 'on augaionte les phénomènes 
d ! i r r i t a b i l i t é  en augmentant l e s  doses ce qui ressortait  du t r a v a i l  de GIL- 
ROY 1951 ( i n  Nuirhead-Thomson 1960) t cec i  nous l e  retrouverons d1 a i l l e u r s  
lors de l ' é t u d e  des principaux vecteurs de paludisme daxs l'Ouest Africain,: 
A. aambiae et A. funes tus. 

2 O )  D'A,FUNESCmTS 

I/ Abaissement du taux des en t rées  

Ce qui frappe l e  plus  lorsqu'on examine l e  tableau 18, c ' e s t  l a  
grande différence en t r e  l e s  moustiques capturés d'une part dans les maisons 
témoins, d ' au t r e  pa r t  dans l e s  maisons t r a i t ée s .  En f a i t  les chi f f res  indi- 
qu& pour l e s  témoins pèchent par défaut car durant les premiers h u i t  mois ,  
une maison témoin su r  s i x  n ' a  pas fonctionné. Pour ca lcu ler  l e  taux d'abais- 
sement des entrées  nous ne nous sommes adressés quià l a  pBriode a l l a n t  de 
Nai 1963 à Mars 1964, c ' e s t  à - d i r e  ayrès l e  deuxième traitement,  ou les dix 
hu i t  maisons-pièges ont e f f  ectivomeizt t r a v a i l l é o  
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Indice d 'en t rée  I e  = E 

ou Nt e s t  égal à l a  somme des moustiques morts  e t  vivants capturés dans l e s  
maisons t r a i t é e s  au DDT e t  l e u r s  piêges de s o r t i e .  

N = l e  t o t a l  des moustiques des maisons témoins. 

N 

- Pour 1 gramme de DDT/m2 I e  = 743 = O,I2 
6012 

- Pour 2 grammes de DDT/m2 I e  = 1389 = 0,221 
6012 

Il s ' a g i t  comme on l e  vo i t  d'un abaissement considérable du taux des entréils, 
abaissement qui ne va certaimment pas dans l e  sens dus concentrations puis- 
que dans les maisons à 2 grammes de DDT par  mètre c&-m5 il e s t  moins impor- 
tant que dans l e s  habi ta t ions  t r a i t é e s  à 7 gramme. Ce phénomène, co'nnu de- 
puis  longtemps déjà,  s e r a  d iscu té  ultérieurement. 

2/ Indice d '  engorgement 

Il ne semble pas que le DDT empgche A.funestus de se gorger; l ' i n -  
dice d'engorgement e s t  de 0,74 dans l e s  maisons iGmoins, 0,67 dans l e s  m a i -  
sons à l gramme oÙ on observe donc une légère  dimin~ition, e t  0,77 dans l e s  
maisons à 2 grammes; on ne s a u r a i t  2. not re  av i s  t i r e r  de conclusions s u r  l e  
fa i t ,  que l ' i n d i c e  d' engorgement e s t  ab'aissé dans lus habi ta t ions  t r a i t é e s  
2 1 gramme e t  au cont ra i re  élevé dans c e l l e s  à 2 grames.  

Nous estimons qu'A.funestus s e  nour r i t  aussi facilement dans les 
maisons t r a i t é e s  que dans les autres ,  S i  l ' i n s e c t e  à jeun vient  dans l a  m a i -  
son en contact avec l e  DDT, il e s t  vraisemblablement i r r i t é  e t  cherche à se 
nourr i r ;  gorgé il s e  posera sur l ! i n s e c t i c i d e  e t  prendra une dose l é t a l e .  

3/ Act iv i té  du DDT sur A,funestus 

Nous distinguerons deux p a r t i e s  s - tou t  d'abord l ' é t u d e  globale de l ' a c t i v i t é  - ensui te  l ' évo lu t ion  de l ' a c t i v i t é  dans l e  temps 

a) Etude globale de l ' a c t i v i t é  

Les mor ta l i tés  observées au cours des d ix  h u i t  mois qu'a duré l ' é -  
- - - - - - - - - - - - - -  

tude sont  récapi tu lées  au tableau 19, L a  mor ta l i té  choz l e s  femelles à jeun 
témoins est  t r è s  élevée 30$; nous n'avons donc t r a c 6  que l e s  courbes des 
mor ta l i tés  obtenues avec l e s  femelles gorgées e t  gravides; les r é s u l t a t s  
femelles gorgées-gravides, femelles à jeun ont toujours é t é  considérés sepa- 
r6ment, oar il e s t  évident que l e  comportement d,"! anophèle d i f f è r e  en fonc- 
t i o n  de son é t a t  physiologique, 
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Les mor ta l i tés  obtenues sont beaucoup plus  importantes pour 2 gram-- 
mes que pour 1 gramme de DDT, 77 $ au l i e u  de 57 $9 les ch i f f r e s  obtenus ; 
avec le dosage le plus f a i b l e  pourraient à l a  rigueur Otre considérés comrne 
su f f i s an t s ,  IUC-DONALD e t  DATIDSON 1953 estiment que l a  mortalité moyenne 
pour a r r g t e r  une transmission modérée do i t  a t t e ind re  65 $; mais comme nous,  
le verrons il n'en e s t  pas de m ê m e  pour A.gambiae -1 

b)  Etude de l ' a c t i v i t é  rémanente du DDT sur A.funestus 
Les r é s u l t a t s  sont donnés mois par  mois  au tableau 22 e t  l e s  C O L ~ -  

bes t racées  sont  c e l l e s  des mor ta l i tés  corrigées. Lors du premier t ra i tement  
( les  passages d ' i n sec t i c ides  sont f i gu rés  au-dessus des courbes par des f l 6 -  
ches), nous estimons avoir  une bonne ac t iv i té  durant quatre  mois pour 7 gram-- 
me de DDT9 cinq mois pour le traitement à deux grammes. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Lors du second traitement,  aux mêmes d o s q e s ,  nous avons une bonne 
efficacite$ durant 4 mois pour les maisons à 7 gramme de DDT, e t  au moins 
8-9 mois pour l es  maisons à 2 grammes. 

c) Etude trappes-f en$tres verandas - - - - - - - - - - - - - - - -  
Dans l e s  tableaux 20 e t  21, nous avons séparé les A,funestus cap' 

t u ré s  dans les maisons avec vérandas e t  dans l e s  maisons avec pièges-fen¿% ' 

i- t r e s ;  les deux systèmes présentent à not re  avis leurs avantages. 

L ' ac t iv i t é  rémanente est mieux é tudiée dans les maisons avec piè- 
ges-fenêtres, les r é s u l t a t s  ont toujours é té  beaucoup plus  r égu l i e r s  e t  
plus  homogènes mais on d o i t  noter  que l a  mor ta l i té  a été plus élevée qua 
dans les maisons avec véranda. .fi 

L'avantage des vérandas e s t  à not re  av is  de donner une image p lus  
exacte de l a  r é a l i t é .  L a  fausse porte,  une n a t t e  montée sur  un cadre de bbis:  
é t an t  de même type que c e l l e  des habi ta t ions  du v i l lage ;  les morta l i tés  sont 
plus basses, vraisemblablemant parce qu' e l l e s  permethnt  un "exit" plus  fa-; 
oile .  

6 
I Ainsi I 

Pour les maisons t r a i t é e s  à 7 gramme 
-65 $ de mor ta l i té  pour l e s  maisons à pièges-fenGtres 

Pour l e s  maisons t r a i t é e s  à 2 grammes 
-86 $ de mor ta l i té  pour l e s  maisons à pièges-fenêtres 
-63 $ 11 pour l e s  maisons avec véranda. 

-, -50 $ de mor ta l i té  pour les  maisons avec véranda. 
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Tableau 18 

Etude r écap i tu l a t ive  du poucaitage des femelles d ' A .  funestus 

i 

à jeun o t  gorgés 

Ré,capitulation générale de la,  mor ta l i té  observée chez A.funestus 

(Niaisons avec vérandas e t  fenêtres-pièges groupées) 
I 
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Fableau 20 

Récapitulation générale de l a  mortal i té  observée chez Apfpne,stush 

Tableau . 2 I  

Récapitulation générale de l a  mortal i té  che5 A.funestus 

dans les maisons avec vérandas 



T a b l e a u  22 



I 

I I sur A.Funestus gorgé et gravide 
l 

ACTIVITE du D.DT en pourcentage 

t 
1 

I 

, 

J 

E C O  E k B  A V A U O E C  O Z  A E  A 
P T V  C X V  R 8 I I: U P T  V S  B V  R 
T O .  S 1 / L T T .  C C  C C  S r' 

'I962 1963 J I964 . Ir: I n/ 29 DOT 
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3') D'A.GAMBIAE 

I/ Abaissement du taux des entrées  

Pour AIgambiae l ' i n d i c e  d' entrée qui r e f l è t e  
pour un appât humain s i t u é  dans une maison t r a i t é e  aux 
sur l a  période qui va d'Avril  1963 à Mars 1964 e s t  : 

l a  non-attirance 
insect ic ides ,  calculé  

- dans leS.maisons à 1 groOOOO.. 654 826 = o979 

o, 75 6 20 
8 26 
- =  - dans l e s  maisons à 2 gr......O 

L'abaissement des entrées n ' e s t  donc pas un phénomène important 
comme pour A,funestus, il es t  de plus,  du mgme ordre d ' idee pour l e s  deux 
dos ages d in sec t  i cide. 

21 Indice dl engorgement 

Comme pour A.funestus, nous constatons, tableau 239 que l e  taux 
des femelles gorgées ne diminue presque pas dans les maisons t r a i t é e s  au 
DDT I 

- pour les maisons à I g r  il e s t  de 0,785 - I l  à 2 g r  il e s t  de O,84 
témoins o9 i34 - 11 

3/ Act iv i té  du DDT sur A.gambiae 

Les mortalités globales observées au cours des dix  hu i t  mois de 
l ' é tude ,  comprenant deux traitements aux insec t ic ides ,  sont récapitu-,ées 
au tableau 24, L a  mortal i té  e s t  élevée chez l e s  témoins à jeun, l a  ra i son  
en e s t  due à not re  avis,  à l a  grande mobili té de ces insectes  e t  à l a  diff i -  
cu l t é  que ce l a  occasionne de l e s  a t t r a p e r  aussi  bien dans l e s  trappes que 
dans l e s  'verandas,, 

Pour l e s  femelles gorgées e t  gravides, nous notons resp3ctivement 
une mortal i té  globale de 38 $ pour les habi ta t ions à 5 gramme ( toutes  mai- 
sons groupées) e t  de 68 $ pour G e l l e s  à 2 gram" .  

Las mortal i tés  observées pour c e t t e  espBc8 sont nettement infé- 
r i eu res  5 c e l l e s  obtenues pour A,fusestus; tou t  se passe comme s i  l e  m6ca- 
nisme de défense de ces deux espèces é t a i t  d i f f6ren t .  A.funestus re fuse  
d ' en t r e r  dans une pièce t r a i t é e  au DDT, A.gambiae y pénètre, s e  gorge, mais 
a r r ive  plus facilament à é v i t e r  l ' i n s e c t i c i d e  e t  à s'échapper. 
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Les r é s u l t a t s  sont donnés mois  par mois au tableau 27 e t  comme 
pour A.funestus les courbes t racées  sont ce l l e s  des mortal i tés  corrigées. 

Nous estimons avoir eu des mor ta l i tés  suf f ieantes  avec 2 grammes 

- 3-4 mois lors du premier traitement - 6 mois lors du second. 

de DDT/m2 pendant 

Quand au traitement à I gramme il nous sembla avoir é té  insuf- 
f i s a n t  aussi  bien lors du premier que du second passage d ' i n sec t i c ide ,  

Tableau 23 

Etude du rapport  femelles à jeun, fenielles gorgées pour Aigambiae 

! 

i à jeun ! 176 ! I 6  ! . 213 .P 2195 I I26 ! I 6  I 
! ? 1 I I ! ? .p 

! I 1 
640 84 ! ! gravides ! 84 i 698 7895 1 

! Gosgés et  ! 

I ! i ! 

! - 944 ! 

Tableau 24 

Récapitulation Générale de l a  mor ta l i té  observée chez A. gambiae 

Maisons avec verandas e t  fenêtres-pièges groupées 

! B jeun ! I76 ? 48 ! 27s ! 213 ! 71 .O 33% I I26 ! 76 60% ! 
! y -  I ! ! I-! ? 1-! I J 

! TOTAL... !II20 ? ! I 911 1 ! 766 ! I ! 
! ! ! I I 1 .p ! I ! ===æ===============--------===---------------------------=====-------=---- 
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Tableau 25 
e 

Récapitulation générale de l a  mor ta l i té  observée dans l e s  maisons 

avec fene t res  pièges pour A.gamQ& 

Tableau 26 

Récapitulation générale de l a  mor ta l i té  observée dans les m a i s 2  

avec véranda pour A. gambiae 



1 T 

1 + I r 

ACTIVITE DU DDT DANS LES DIAISONS AVEC VEMDAS zxc FENZTRES-PIEGES GROUPEES 
T a b l e a u  2 1  

A.GAKf3IAE GORGE Ffi' GRAVID% 
_n_ 



sur -A. gambi- 

I’ 1 D D Ï  
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D i s  cuss ion  

Le phénomène d '  abaissement des entrées  dans Les habi ta t ions  dé- 
A 

s insec t i s ées  est connu depuis quelques années (GEBERT 1948, "ImSAD, THOI4- 
SON, 1950). 

TrJILICINSON 1951 t r a v a i l l a n t  dans 1' Uganda constate une réduction 
des entrées  qui pourra i t ,  se lon lu i ,  $ t r e  due 6, un effet  répuls i f  à distan- 
ce ou au masquage de l 'odeur  a t t r a c t i v e  de l'homme par  l 'odeur  do l ' i n sac -  
t i c i  de. 

HOCKING e t  LINDSAY 1958 notent une r é p u l s i v i t é  occasionnée, pen-. 
sen t - i l s ,  par une impureté relativement v o l a t i l e ,  probablement sans ac t i -  
v i t é  insect ic ide.  

REID e t  WHARTON 19-56 estiment, quant à eux, que l e  phénomène de 
diminution des entrées  n ' e s t  pas dû à une r é p u l s i v i t é  au sens propre du 
tarme (act ion à distance d'une vapeur à pouvoir r épu l s i f  qui  ne choque noi 
ne tue  les  moustiques) g i l s  soulignent qu' i l s  ont, t ou t  comma nous d' a i l -  
leurs, u t i l i s é  du DDT en poudre mouillable ce qui  élimine l a  répuls ion par  
 it^ solvan+ LI: i; --ZL 

DAVIDSON I953 emet l 'hypothèss s e l o n  l aque l l e  ce phénomène se- 
r a i t  d Û  à de f i n e s  pa r t i cu le s  d ' insec t ic ides  en suspension dans l ' a i r ;  c e t t e  
opinion n 'es t  pas retenue pas KUHLOW 1962 qui observe9 en accord avec nos 
observations, Ün abaissement important- du taux des entrées  d'A. funestus  e t  
continue Q l 'observer  p lus iaurs  mois. 

S i  nous considerons le tableau 22, nous constatons que d i x  mois 
é v i t e  encore l e s  maisons désinsec- après l e  second traitement,A,funestus 

t i s é e s  et  pénètre  dans l e s  maisons témoins, 

CHBTJVET (1962-1963) f a i s a n t  des captures comparées dans des éta- 
b l e s  t r a i t é e s  e t  témoins constate  une réduction des anophèles dans l e s  l o -  
caux désinsect isés .  Poux c e t  auteur l ' i d é e  que l e  DDT exerce à distance 
une act ion répuls ive e s t  à r e j e t e r .  En fa i t ,  il nous p a r a î t  d i f f i c i l e  de IC: 
su ivre  e t  d'admettre avec l u i  que l e s  anophêles entrent ,  sont i r r i t é s  e t  
ressor ten t ;  ceci  n f  é t a i t  pas possible  dans l e s  oases-pièges de ICoumbia, les' 
s e u k  s o r t i e s  possibles  é t an t  l e s  trappes-fenGtres e t  les vérandas. S i  l 'hy- 
pothèse de CHAUVET s ' é t a i t  avérée exacte'nous aurions dÛ trouver pour com- 
penser l a  ba isse  das entrées  observées avac A.funestus un f o r t  excédent de 
femelles à jeun, o r  il n'en e s t  r ien.  P 

Q- 11 semble tou tafo is  que l a  réduction des entrézs  ne s o i t  pas un 
mécanisme généralp ce qui v ien t  compliquer encore l e  problème, 

1 ) A. gambiae 

ZULUETA (de) e t  CULLEN I963 constatent  une baisse  des entrées  de 70 '$ pour 
A, gambiaeg MUIRHEAD-THOTZSON (I95O) estime égalenept que l e  nombre d' Anophè- 
l e s  de c e t t e  espèce diminue. Pour KUBLOW (I962), L'abaissement des entrées  
es t  d'un t i e r s ,  enf in  pour nous il est d'environ 20 



HADAWAY (1950) smet l 'op in ion  qu'A. gámbiae continue à p i n é t r e r  
dans les maisons t r a i t é e s  mais l e s  nombpes donnés sont  t rop peu importants 
pour que l ' o n  puisse ou non é t a b l i r  l a  réduction. 

2) A. funestus 

WILKINSON (I951), KUHLOW (1962) observent une ba isse  dans le taux d 'en t ré?  
des femelles d'A.funestus. ZULUETA (de) e t  CuLLm (1963) s ignalent  und ré- 
duction de 89,g- v i l l age  de Masaka, GO gui correspond aux ch i f f r e s  
que nous avons donnés i 

L 

f e  = O,I2 dans l e s  maisons 2 1 gramme 
'I 2 grammes 1' Ie = 0,23 

Considérations générales 

Outre les auteurs préc i tés ,  signalons SLOOF (I964)? DOTTIT e t  BOR- 
D X . S  (1961) ( i n  KUHLOW 1962) qui sont  d'accord pour noter  une réduction 
des ant rees  dans las habi ta t ions  traitées. Chacun l 'observe  à d i f f é r e n t s  ' 

degrés. 

D e  plus pour ce r t a ins  moustiques comme Mouniformis il semble que 
ce phénomène ne se produise pas CULLEIT e t  zuLuE3TB* (de) (1963) o 

Rappelons brièvement les di f fé ren tes  theo r i e s  émises pour expli- 
r quer ce phénomène x - Einission de microondulations occasionnéss p m  l a  désintégrat ion du DM' 

- Odeur de l ' appâ t  masquée par c e l l a  de l ' i n s e c t i c i d e  (WILKINSOIT 1951) - P a t i c u l e s  d ' insec t ic ide  en suspension dans 1' air  (DAVIDSON 1953) - Impuretés v o l a t i l e s  sans ac t ion  in sec t i c ida  (FIOCKING e t  LINDSAY 1958) - Migration de l ' i n s e c t i c i d e  di? l ' i n t é r i e u r  vers 1 extérieur (2RJIRHEAD 

(GE!3ERT 1948) 

, 

THONSON 1960) 

Nous pensons pouvoir écarter l e s  théo r i e s  de GEBBRT e t  da DAVID- 
SON, l a  première parce que l e  f a i t  de désintégrat ion est  un phénomène géné- 
rai, l a  seconde parce qus c e t  e f f e t  de répulsion durs p lus ieurs  mois après: 
1 a pul vé r i s at  ion o 

L'hypothèse de B!HJIRfEEAD-THOPISON e s t  séduisante 2. savoir  q u ' i l  
n ' y  a pas d ' e f f e t  de non at t iyancz,  que l e  phénomène est ac-tif e t  q u ' i l  e s t  
dÛ aux propriétés  i r r i t a n t e s  de l ' i n s e c t i c i d e ;  physiquement c e t t e  migration 
e s t  acceptable sous l l a c t i o n  de l ' eau .  Elle ne t i e n t  pas compte c,u f a i t  que 
ce  phénomène a également é t é  observé avec l a  d i e ld r ine  CULLEN 3-t ZULUETA 

- 

.- 19639 qui n ' a  pas de propr ié tés  i r r i t a n t e s ,  

Ces impuretés vo la t i l e s ,  hypothèse do HOCKING e t  LINDSAY 1958; 
causeraient une répulsion; mais nous pensons qua rapidement après l e s  pul- 
vér isat ions,  un ou deux mois au m a x i m u m ,  on devra i t  re t rouver  l e s  taux nor- 
maux d' entrée. 



& 

c 

Enfin WILKINSON pensait  que 1' odour de L'appât é t a i t  peut-6tre 
masquée par  c e l l e  de l ' inseot ic ideg  il s ' a g i r a i t  a l o r s  d'un phénomène pas- 
sif; c 'es t  l a  so lu t ion  que pour Is moment nous pensons pouvoir r e t e n i r .  
Nous nous garderons de conclure de façon dé f in i t i ve ;  il est possi'bla que ca 
phénomèna de "non a t t i rance" ,  pour ne plus  employer l e  term6 de répulsiviCé 
t a n t  q u ' a l l a  n ' s s t  pas démontréd, pa r t i c ipe  de plusieurs  des hypothèses pré- 
c i tées .  Nous soulign6rons -i;out&fois q u ' i l  y a t r è s  certaienemmt des diffé-  
rences dz comportemat suivant l o s  espèces et q u ' i l  semble que beaucoup pos- 
sèdent leur propre mécanisml; de défense. 

La  diminution du taux d '  engorgement e s t  égalemant un phénomèns 
suscept ib le  de se produire quand l e s  insec tes  hématophages se trouvent pla- 
cés dans 'une pièce t r a i t é e  au DDT. 

Pour H.ADAWAY'I.950, l e s  femellas de moustiques se  nouxrissent aus- 
s i  bi.en dans les piècas  t r a i t é e s  que dans l e s  témoins, 

REID e t  WBARTON I956 observent qu'A.maculatus ThQo, se nour r i t  
normalement, t andis  que &&ggans Wied a tendance à vouloir sortir à jeunp 

SLOOF I964 remarque que le taux moyen des femelles gorgées, passe 
4 B Arso (Nouvelle Guinée), pour B,punctulatus groupe Vizs, de 0,85 dans les --.._ 

maisons témoins à 0,651 dans les maisons t r a i t é e s  à I gramme e t  à 0,72  dans 
l e s  habi ta t ions  à 2 grammas, 

? 

LES femelles de A.punctulatus, coimu c e l l e s  de 2Lgambiae e t  & 
funestus ne semblent pas S t r e  plus  inhibées par  l e  dosage d ' i n sec t i c ide  le 
plus élevé; en f a i t  & Koumbia, on p w t  considérer que l e s  anopheles se go?-, 
gent normalemant, dans tou te  l a  sta$ion expérimentale. 

G/ ACTIVITE COMPAREE DE DEUX DOSAGES DE DDT (I gr, 2gr./m2) - 
MUIRREaD-THONSON I960 c i t a  l e s  travaux de GILROY I951 qui observa 

avec &.minimum Théo 
t é  plus basse qu'aux dosages les plus f a i b l e s ;  ce qui  ne s 'expl ique d i t - i l  
qu' à condition d '  admettre qud l e  pouvoir i$ri-tant augmente avec 1' insectici .di-  

aux dosages d ' insec t ic ides  l e s  p lus  élwés m e  mortali-, 

SLOOF 19649 par  contre obt ien t  une mor ta l i té  plus élevée avec 2 
grammes de DDT/m2 qu'avec I gramme du mgme produit ,  e t  r e jo in t ,  nous l e  vel-  
rons nos propres observations. 

Au tableau 28, nous donnons l e s  mor ta l i tés  corrigées obtenues avec 
A.funestus e t  8,gambiae depuis l e s  mois  de Septembre I962 jusqu'au mois  de 
Mars 1964. - 

o *l. o o 
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, 

En regard dds morta l i tés  sont donnés l d s  éca r t s  qui sont  a f fac téa ,  
d'.un s igns  + lorsque l a  plus  haute mortal i té  est obtenue avac l a  concentra- 

l a  moyenne des écar t s  pour A.funestus e s t  de 25 
- t i o n  en in sec t i c ide  l a  plus  é1wée3, d'un signe moins dans l e  cas contrairu;  

pour A.gambiac de 33 $o 

c 

Pour ces doux anophèlss, l a  l é t a l i t é  augmsnte donc avec l a  dose , 

d ' insac t ic ide ;  c 'es t  cd qud nous avons remarqué d' a i l l e u r s  avec 1I.uniformis- 
e t  Meafricana; l e s  mor ta l i tés  obtenues sont plus élevéss pour L f u n e s t u s  
gorgé e t  gravide que pour A,gambiae (tableaux 19-24-28) e t  pouTtant leur 
s e n s i b i l i t é  comme nous 1' avons précédemment montré (tableaux 8-9) e s t  du 
meme ordre d ' idée,  l a  différence de mor ta l i té  ne peut s ' expl iquer  que par  
une différence de comportement; A, gambiat! gorgé e t  gravide répond-ait mieux 
& l ' i r r i t a b i l i t é  occasionnée par l e  DDT. 

Sans nous a t t a rde r  à l ' h i s t o r i q u e  de l l i s r i t a b i l i t Q  au DDT, ci-  
tons à ce propos GABAM e t  coll, 194T9 ldIETCUF e t  co l l .  1945p ICl3WEDY 1946, 
MUIRHEAI)-THOHSOF 1950, HADAWAY e t  BARLOW (1953s 1956) BARLOW e t  HADAWAY 
(1955-1958)5 nous arr iverons aux auteurs qui SE! sont  plus i n t é m s s é s  à l a  
mesure de c e t t a  i r r i t a b i l i t é  dans d i f fé ren tes  c?sp&ces, 

- Tout d'abord en t r e  espèces d i f f é ren te s  8 - 
HAMON e t  EYRAUD 1961 estiment qu'A.gambiaa e s t  plus  i r r i t a b l e  qu IAofun~s tus ;  
MOUCHET e t  co l l .  1961 en a r r iven t  aux mgmes conclusions e t  proposent und 
méthode in té ressanie  pour c h i f f r e r  c e t t e  différence d ' i r r i t i b i i i t é .  COLUZZI ? 
(1963) analysant les r é s u l t a t s  obtenus avec p lus ieurs  ' anophèles conclut QU< 

' l ' espèce A.gambiae a é t é  oonsidérée comme l a  plus  i r r i t a b l e  des espèces étu- 
diées,  pasticulihrement en ra i son  de sa grande mobil i té  sous l l i n f l u e n c e  du 
stimulus chimique". 

Dans un second Lamps, dans l a  m6me espèce, il sembls que l ' i r r i t a -  
b i l i t é  va r i e  suivant l ' é t a t  physiologique de l ' espèce  considéréo. Les femel- 
l e s  à jeun é tan t  plus mobiles gus l e s  femelles gorgées (HnrJrON e t  BYBAUD 
1961); en e f f e t  s i  l'on t i e n t  compte des mortalités-témoins observées, tou- 
ttts proportions gardées, on a moins de mor ta l i té  avec les  femellas B jeun 
qu'avec l e s  gorgées e t  les gravides dans les  maisons t r a i t ée s .  

c 
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Tableau 28 

Tableau des mortali tés cdrrigées e t  des écarts observés 

en t re  1 i gmrn" e t  2 grammes de DDT pour diefunestus e t  A.~ambiae 
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H/ QUANTITE D'INSECTICIDE EN NATURE DE: SUBSTRAT 

I1 semble a i n s i  que le soulignaient lLQCDONALD e t  co l l .  1953 w e  
les premiers dosages d1 insec t ic ides  dans beaucoup de campagne antipaludi- 
ques a i en t  é t6  chois i s  un peu au hasard; tou tefo is  après quelques expérimen- 
t a t i o n s  une dose de 2 gra"es/m2 tous les 6 mois pour les produi ts  du type 
DDT é t a i t  retenue e t  généralement adoptée, 

Cette dose, qui semble convenir dans nos conditions d'expérimenta- 
t i o n  e s t  certaiensment fonction du subs t r a t  sur l aque l le ,  e l l e  e s t  déposée. 

Nous avons voulu comparer l ' e f f i c a c i t é  das deux t ra i te rmnts  B deux 
dosages d i f f é ren t s  effectués  pour l e  premier en Septembre 1962, pour l e  se- 
cond en Mai 1963; les r 6 s u l t a t s  sont  récapi tu lés  aux tableaux 29 e t  30, 

Dans l a  colonne de gauche des deux tableaux se trouvent l e s  mois 

T? indique l e  premier traitement 
T2 1' l e  second traitement 

après l a  pulvér isat ion,  

11 n'y a pratiquement pas de différence en t r e  l e s  deux t r a i t e -  
ments à 1 gramme de DDT. Pour A.gambiae ( tableau 29) l ' écar t  moyeii en t re  l e s  
d i f f é r e n t s  pourcentages donnés est  de - ?$j pour &,funestus ( tab leau  30) 
1 ' Q c a r t  e s t  de + J'.$; on peut d i r e  que pratiquement, l e s  deux t ra i tements  
à I gramme ont l a  même a c t i v i t é ,  t o u t  se passe lorsque pour l a  denxièmu 
f o i s  on t r a i t e  à ce dosage comme s i  l e  DDT posé s u r . l e s  murs plus t Ô +  n 'a-  
va i t  plus  aucune e f f i cac i t é .  

I ~ 

I1 n'en e s t  pas de même pour les dosages à 2 grammes; 1 ' Q c a s t  
moyen es t  de 16% pour A.gambiae, 24% pour A.funcstus; l e s  mor ta l i tés  obses-, 
v6es lors de l a  seconde pulvér i sa t ion  à 2 grammes de DDT sont  beaucoup plus. 
importantes que c e l l e s  relevées l a  première f o i s  (Tableaux 29 e t  30)0  

Comment expliquer ce phénomène de surdosage 

La pseniière hypothèse gui nous s o i t  venue à l ' e s p r i t  a é t6  celle 
d'une différence de saison, Septembre da te  de l a  première pulvér i sa t ion  se  
trouve B la f i n  de l a  sa i son  des p lu i e s  (Tableau 1)3 l e  mois de &ïai par  con- 
t r e  se trouve à l a  f i n  de l a  saison de l a  saisdn sèche. 

Beaucoup d'auteurs ont en e f f e t  t r a i t é  de l ' importance do l'humi- 
d i t é  e t  de l a  température s u r  l e s  phénomènes de migration du DDT. 

Io) Pour HADAM'EY e t  BARLOW, 1956, l a  v i t e s se  de sorp t ion  du DDT s!a%aisse 
quand l 'humidité r e l a t i v e  s réleveg quand l ' i n s e c t i c i d e  e s t  adsorbé l a  v i tes -  
s e  de diffusi,on e s t  fonction de l 'humidité.  

MILES e t  PEARCE (1957) u t i l i s an t  du DDT marqué observent que l a  
diffusion diminue aux humidités r e l a t i v e s  élevées 



- 43 - 

RICKENBACK e t  coll. (1960) constatent,  par  dosage chimique, que 
l e  DDT reapparai t  en surface au début de Za saison das p lu ies  pour a t t e ind re  
son maxima en f i n  de c e t t e  mQme saison. Ces derniers  auteurs t s a v a i l l a n t  
dans l a  mGme région ont  u9i l isB pour l e u r  i n sac t i c ide  pratiquement l e  même 
sub t r a t  que nous. 

2 O )  BARLOW e t  HADANAY 19559 I958 étudiant  l r a c t i v i t é  de l a  température sur 
l e s  phénomènes de sorpt ion concluent à une r e l a t i o n  d i rac te ;  l a  sorp t ion  
augmente quand l a  température s 1 accro i t ,  

En fa i t ,  Le DDT é t an t  un composé chimiquement s t a b l e  tous  ces 
f ac t eu r s  climatiques expliquent mal l e  f a i t  que l e  deuxième t ra i tement  à 
1 gramme ne donne pas plus  de mor ta l i té  que l e  premier; l e  DDT (RICICENBACK 
e t  coll. 1960) augmente en surface en f i n  de saison des pluies;  mais il doi t  
s ' a g i r  alors d'un produit  inac t ivé  pour une raison ou une autre. 

L1hypoth&se que nous proposons pour expliques l e  "surdosage" à 
2 grammes de DDT/m2 e t  son absence à ? gramme es t  l a  suivante : 

Pour un swbstrat  donné, une cer ta ine  quant i té  de produit  e s t  né- 
oessa i re  pour s a tu re r  l i 3  pouvoir adsorbant, si ce quota e s t  a t t e i n t  il r e s t e  
beaucoup plus da produit  disponible e t  a c t i f .  finsi, l e  fait ,  s u r  les murs 
de pisé ,  de passer deux f o i s  deux grammes de DDT amène pour le second pas- 
sage une beaucoup plus  grande ac t iv i t é .  

I1 e s t  possible  d ' a i l l e u r s  qu'a l ' i s s u s  d'un premier' t ra i tement  
8. deux grammes, un second à 1 gramme eut  amen6 une mor ta l i té  su f f i s an te ,  
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Tabluau 29 

Tableau donnant l es  mor ta l i tés  corrigéus au cours 
des h u i t  prumiers mois après les traitummts 

TI traitement de Soptumbrw I962 
T2 traitemunt du Xai 1963 pour 

A.gambiae gorgé ut gravid3 

O 
I ! ? 68 I f ! 

F. 84 i + 16 - 2  ! ? 39 37 I ? 
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- 

-1 

Tableau 30 

Tabluau donnant les mortal i t6s  c o r r i g é u s  au cours 
des h u i t  premiers mois après les traituments. 

TI  traitement de Sup-buinbre 1962 

T2 traitement de Ida i  I963 pour 

Aofunestus gorge e t  gravide 
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I/ CONCLUSION 

Avant l ' u t i l i s a t i o n  d ' i n sec t i c ide  en l u t t e  imagocide, pour une 
campagne anti-moustiques, il convient, après l e s  e s sa i s  de labora to i re  
( e f f i c a c i t é  e t  t ox ic i t é )  de f a i r e  l ' é t u d e  à p e t i t e  échel le  SUT l e  t e r r a i n . ,  

Ceci peut ê t r e  r é a l i s é  grâce aux cases-pièges, maisons permettant 
un contrôle  numérique des moustiques qui y p6nètrent. Ces cases-pièges doi? 
vent présenter  un ce r t a in  nombre de conditions. 

Tout d'abord ê t r e  du même type que ce l l e s  généralement repandues 
dans l a  région, Dans l e s  conditions na tu re l l e s  on note des différences de 
comportement suivant l e  genre des maisons étudiées;  s i  l'on veut avoi r  une 
idée approximative de ce qui SB passera  quand on aura désinsect isé  une Bone 
plus  ou moins importante, il e s t  recommandé d i u t i l i s e r  dans l a  phasa e-é- 
r imentale des habi ta t ions qui ne d i f f è ren t  pas du type local.  

Nous avons proposé quelques moyens de v é r i f i e r  l ' i d e n t i t 8  de com- 
portement; Qtude de l a  fréquence des femelles e a v i d e s  par rapport  aux fe- 
melles gorgées qui renseignent SUT l 'endophi l ie ,  détermination de l a  fré- 
quente de femelles pares pour l ' é t u d e  des pièges d'entrée. 

Le  matériau u t i l i s é  do i t  & t r e  ce lu i  du pays e t  on doi t  se garder 
d ' in t rodui re  certains fac teurs  qui peuvent apporter cer ta ines  modificationq; 
f i n s i  l e  f a i t  de construire  l a  case-piège sur un soc le  de béton modifie ce& 
taicnemmt l e s  conditions d'humidité des murs e t  par tan t  l a  migration de 
l ' i n sac t i c ide .  

. 

&es principales  conclusions auxquelles nous sommes asrivés sont ,' 

l e s  suivantes : 

3 l e  comportement est une notion spécifique; les quatre  moustiques étudiés  
ont r é a g i t  chacun à l e u r  fagon l o r s q u ' i l s  se sont trouvés devant OU dans 
l e s  maisons t r a i t é e s  au DDT. 
- l a  quant i té  d ' insec t ic ide  nécessaire  pour obtenir  une l é t a l i t é  suff isante  
(YAC-DOXflLD 1957) est fonction de l a  nature e t  maisemblabelement de l ' épa i s -  
seur  du subs t ra t .  Mais ceci n ' e s t  qu'une hypothèse ( les  m u s  de nos habita-. 
tions-pièges ayant tous la mgme épaisseur, 20 cm)@ 

- dans les  conditions loca las  l e  traitement à I mx.tnme de DDT  ar m2 est in- 
a 

v - 
su f f i s an t  pour a r r ê t e r  l a  transmission du paludisme (P,falcipaJ;un); l a  for-: 
mulation à deux grammes e s t  c e l l e  qui convient l e  mieux. 
- 11 conviendrait de r e t r a i t e r  quatre mois après l a  première pufv6risatTon 
ce qui  permettrai t ,  é t an t  donné l ' e f f e t  de surdosage d ' a t t e ind re  h u i t  mois.  

Lors du deuxième traitement,  e t  ceci  r e j o i n t  l 'hypothèse do BUR- 
NE", 1957, l r e f f i o a c i t é  (dans l e  sens employé par  BERTACNA 1959) a é t é  Plus 
importante dans l e  traitement à 2 grammes de DDTP, Il e s t  possible que lors 
du second traitement une quant i té  d ' i n sec t i c ide  moindre eut donné des résul-  
t a t s  satisfaisants m a i s  ceci  r e s t e  à démontrer. 



Après une enqugte préliminaire,  l e s  auteurs ont étudié pendant 
' 

c 
~x hu i t  mois l ' a c t i v i t é  comparée de deux dosages de DDT I gzwmne e t  2 gram- 
mes de DDT/m2 sur lus mcteur s  du paludisme de l10ues t  Afrique Lpambiae e$ 
A.funestus. .. 

Pour ce f a i r e  i l s  ont u t i l i s é  un groupe de cases-pièges (d ix  hu i t  
au t o t a l )  r épa r t i e s  ,en t r o i s  groupes de six (dont un témoin, un avoc 1 gr@- 
me de DDT e t  un autre  avec 2 grammes de DDT), 
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J/ SOMNAIRE 

Les moustiques éliaient capturés au matin dans l e s  pièges de s o r t i e  
e t  l e s  maisons e t  m i s  en observation pour l e s  vivants pendant 24 huurds; au 
bout de ce laps  de temps, il é t a i t  procédé au décompte da la morlal i té ,  

Les courbes de mortal i té  t racées  ne t iennent compte que des femel- 
l e s  gorgées e t  gravidea5 pour l u s  femelles à jeun il ne l eu r  a pas paru 
possible de calculer  l a  mortal i té  corrigée, l a  l é t a l i t é  dans l e s  témoins 
é tan t  t rop élevée. 

1: 

Quand les habi ta t ions sont t r a i t é e s  il se produit un important 
abaissement du taux d 'entrée pour Lfunes tus ;  peut-6tre une légère diminu- 

h t i on  pour A.gambiae. 

D a s  les maisons, ces deux anophèles se nourrissent normalement, 
aussi  bien dans l e s  habi ta t ions désinsect isées  que dans les témoins,, l e s  
auteurs soulignent que l ' a c t i v i t é  du traitemeat à un gramme de DDT, s i  e l l e  
peut p a r a î t r e  suf f i san te  pour A.funestus ne l ' e s t  certaienemsnt pas pour 
A.rrambiaeb 

Ils proposent s i  l ' o n  dés i re  t ra i ter  une région contenant de t e l -  
les  maisons l e  traitement à deux grammes de DDT par mètre carré  su iv i  quatqe 
mois après d'un second traitement à deux grammesc 
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