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1, INTRODUCTION 

Les travaux en t r ep r i s  ce s  dernières  années pour préc iser  l a  

r é p a r t i t i o n  de l a  f i l a r i o s e  de Bancroft en Afrique de l 'Ouest ont montré 

l ' ex i s t ence  de foyers  d'importance i ab le ,  dans l e s  d i f f é ren te s  zones 

de savane e t  de sahe l  de Haute-To'lta (Anonyme, 1969), En zone de savane'sèche 

un foyer de grande étendue a &é  d8cri-t en 1966 (Subra e t  a l . )  dans l a  va l lée  

du Sourou, région f r o n t a l i è r e  en t r e  l e  Mali e t  l a  Haute-Volta, s i t uée  en t re  

l e  l2O45' e t  l e  15031r de l a t i t u d e  Nord. Le Sourou e s t  un bras de l a  Volta, 

o r i en té  du Nord au Sud, En saison des p lu i e s  l e  t rop  p l e i n  des eaux de l a  

Volta se déverse dans ce  bras  qui  r e s t i t u e  ensui te  au fleuve une p a r t i e  de 

ces  eaux en saison sèche, L'enqugte au cours de laquel le  ava i t  é t é  d é c r i t  ce 

foyer,  ava i t  montré que l a  maladie é t a i t  présente dans tous l e s  v i l l a g e s  

prospectés,  quelle que s o i t  l e u r  dis tance du fleuve. Or durant une grande 

p a r t i e  de l 'année, l e  f leuve const i tue l a  seule co l l ec t ion  d'eau importante 

de l a  région, Les p o s s i b i l i t é s  -db g î t e s  sont par conséquent t r è s  d i f f é ren te s  

s i  on considère l e s  v i l l ages  bâtis à proximi%é du f-leuve e t  ceux qui en sont 

éloignés de p lus ieurs  kilomètres e t  c e t t e  différence d o i t  donc se répercuter  

stir l a  transmission de l a  maladie. Aussi l ' é tude  que nous avons en t repr i se  
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dans c e t t e  zone a-t-elle é t é  effectuée dans t r o i s  v i l l ages  s i t u é s  Q di f fé -  

r en te s  dis tances  du fleuve. Le premier de ces  v i l l ages ,  Tomao e s t  b â t i  sur 

une éminence dominant l e s  bords mêmes du f leuve e t ,  en saison des pluies ,  

il e s t  d ' a i l l e u r s  i s o l é  de l ' -extérieur.  Le deuxième v i l l age ,  D i ,  e s t  s i t u é  

à 1 kilomètre environ du f1euee;et l e  troisième vialage,  Poura, à 6 ou 7 
kilomètres,  Les pourcentages de porteurs  de microf i la i res ,  observés en 1966, 
durant l a  saison sèche, é t a i en t  l e s  suivants  : Toma : 22,655, D i  : 27969$9 
Poura : 20,935. 

2 0  NETHODES DE TRAVAIL 
2.1.  Capture des moustiques 

Les moustiques adul tes  ont é t4  réco?tés  de deux manières 

d i f f é ren te s  : p a r  des captures de nu i t  sur ap2ât hwnain e t  par des captures 

de jour à l ' i n t é r i e u r  des habi ta t ions.  Les ca:itures de n u i t  é t a i en t  effec- 

tuées  en deux poin ts  d i f f é ren t s  de chaque v i l l age ,  à l ' i n t é r i e u r  e t  2.. 

l ' e x t é r i e u r  des habi ta t ions  de 18h à 6h du matino Les r éco l t e s  de jour,  dans 

chaque habi ta t ion ,  é t a i en t  effectuées  d'abord par  des captures à l a  main 

à, l ' a i d e  de t u b e s - à  hémolyse, ensui te  par  des aspersions de pyrèthres  (mi 

permettaient l a  co l l ec t e  de l a  t o t a l i t é  des moustiques occupant chacune 

de ces habi ta t ions,  

. 

* 

2..2. Dissection des moustiques 

capturés dans l e s  deux types de récol te .  Les formes saucisses  e t  intermé- 

d i a i r e s  é t a i en t  yecherchées dans l e s  muscles thoraciques o les. .fmmes infes- 

t a n t e s ,  dans l a  t ê t e ,  le thorax e t  l'abdomen, L'âge physiologique des femel- 

les..d'A.funestus e t ,  d'A,gambiae sol, r éco l t ées  en capture de n u i t  a ,  é t é  . 

d-éterminé par examen du réseau . t rachéola i re  des ovaires suivant l a  méthode 
de, ,Detinova. . . .  ($963) o L 'é t a t  de,..r.éplétion des femelles de moustiques . ,  r éco l t é s  

dans ..-.- l e s  . . . . . . . . .  captures de . . .  jour a é t é  . , .  déterminé par  examen du stade' ovarien,  -.. 

La recherche des microf i la i res  a é.té effectuée chez l e s  moustiques 

I .  
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1 -  -- , - .- _. . . .- 3 ,  RESULTATS 

3 .lo Fréquence des d i f f é ren te s  espèces de CulLcidae 

301,1. En captures de nu i t  

Q Dans l e ' t a b l e a u  1, nous donnons les var ia t ions  saisonnières de 
t 

dens i té  des d i f f é ren te s  espèces, pour l'ensemble des 3 v i l l ages  prospectés 

Dans l e  tableau 2, nous donnons l a  fréquence de ces espèces dans chacun 

des v i l l ages ,  

Jh 

T r o i s  espèces d'Aedes ont é t é  récol tées  en capture de n u i t ,  essentiellement 

en début de saison de p lu i e s ,  Aedes aegypti  e s t  sur tout  fréquent dans l e  

v i l l age  de Poura, p lus  r a r e  à D i  e t  absent-à- T0m.a. Cette--o-bsesvation confirme 

les données qui avaient é t é  r e c u e i l l i e s  lors d'une étude précédente sur l e s  

g î t e s  po ten t i e l s  de c e t t e  espèce (?4&hon-et- dog 1967) o D a n s  l e  v i l l age  de 

Poura, occupé par l ' e t h n i e  Samogo, tou-tes- .le+Eamillex stockent l ' e a u  de 

boisson dans de grandes j a r r e s  de t e r r e ,  à moitié enterr-ées, qui ne sont 

jamais complètement vidées,  Ces j a r r e s  conskituen-t-des gZtes extrêmement 

favorables au développement d2s l a rves  d'Acdes .aegyptio A-Bi ,  02 cer tains-  - 

habi tan ts  appartiennent à l ' e t h n i e  Samogo, d 'au t res  à l ' e thn ie  Blarka, ces 

j a r r e s  sont beaucoup moins fréquentes,  A Toma, enzin, où tous 1es.habi;tants 

sont Marka e t  oh le ravi ta i l lement  en eau ne pose pas de problème par  s u i t e  

de l a  proximité du fleuve, l e  stockage de l ' e a u  n ' e s t  pas prat iqué,  ce qui  

explique l 'absence d '  Aedes aegypti ,  Aedes d a l z i e l i  a é t é  sur tout  récdl-ké 

à D i ;  en d6bw-t de saison des p lu ies  seulement, Aedes fowler i  é t a i t  présent 

pendant une pér-iode plus  longue, sur tout  dansLes  v i l l a g e s  de D i  e% de. Toma. 

La r é p a r t i t i o n  des espèces d'anophèles- es%-Qgalement très diff6rent.e . .__ . * I  

3 suivant l a  saison considérée, Anopheles gr,coustani présente de f o r t e s  

dens i tés ,  en f i n  de saison des p lu ie s ,  dans les v i l l ages  de Toma e t  D i  

seulement, En e f f e t  l e s  g î t e s  favorables à c e t t e  esDèce : mares? marécages, 

bords de r i v i è r e s ,  f laques herbeuses (Hamon e t  PIouchet, 1961) sont t r è s  

abondants aux environs de ces  d e u  v i l l ages  mais beaucoup plus  r a r e s  2 

Poura, au moins pendant l a  saison où é t a i en t  effectuées  nos observations,  



A l 'exception du début de l a  saison des p lu ies ,  Anopheles funestus e s t  présent 

tou te  l 'année dans l a  val lée  du Sourou, sur tout  dans l e s  v i l l ages  de D i  e t  de 

Torna où l a  proximité du fleuve o f f r e  l e s  g î t e s  profonds favorables à son 

d6veloppement o Sa période ,d'abondance maximum se s i t u e  essentiellement en f i n  

de saison des p lu i e s  e t  durant l a  saison sèche f ro ide ,  Anopheles gambi,ab s a l ,  
e s t  présent pendant toute  l 'année,  Les dens i tés  l e s  p lus  élevées ont é t é  

observées en début de saison des p lu i e s ,  E l l e s  vont ensui te  décro î t re  

régulièrement pour a t te indre  l eu r  minimum en saison sèche chaude. Les densitds 

l e s  plus  élevées s'observent dans l e  v i l l a g e  I .  -de Toma, les plus  basses dans 

l e  v i l l age  de D i ,  Anopheles pharoensis e s t  présent durant toute  l ïann6e,  plu; 

particulièrement en f i n  de saison des p lu i e s ,  essentiellement dans l e s  

v i l l a g e s  de D i  e t  de Toma, Anopheles ru f ipes  ruf ipes  a é t é  récol t6  sur tout  

en saison sèche chaude, Anopheles wellcomei en f i n  de saison des p lu ies .  

Quatre espèces de Culex ont é t é  récol tées  en assez grande abondance dans 

l a  va l l ée  du Sourou ; 'Culex antennatus en début de saison des p lu i e s ,  Culex 

grodecens,  C u l e x e s  e t  Culex un iv i t t a tus  un iv i t t a tus  en f i n  de 

saison des p lu ies ,  

Mansonia uniformis é t a i t  abondant en f i n  de saison des p lu ies  sur tout  2 

Toma e t  D i .  Mansonia afr icana é t a i t  beaucoup mbins fréquent e t  seulement dans 

ces  deux v i l l ages ,  

Nous n'avons pas mentionné dans .,I. nos- tableaux, 19s espèces suivantes qui ont 

6 t 6  récol tées  en t r è s  p e t i t  ~ "_. nombre I lors des captures de nu i t  : Ae,hirsutus, 

AgJuteocephalus, Ae .minutusp Ae,ochraceus, Ae.vit tatus,  A.flavicosta, 

A,squamosus, C.nebulosus, AedeSmyïa fur€urea,  

,.. _. z - . ._  
3*1,2. A l ' i n t é r i e u r  dos habi ta t ions '  

Les captures effectuées à l ' i n t é r i e u r  des habi ta t ions  montrent 

ce r t a ines  des espèces anthropophiles récol tées  en capture de nu i t  sont 

I 

I 

endophiles o au moins pendant une p a r t i e  de l eu r  cycle gonotrophique a (Tableau 

3)  o Ces captures montrent également que cer ta ines  espèces ex is ten t  -en r 6 a l i t é  
pendant une plus  longue période que ne le donnent à penser l e s  captures 

de mit. 
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Aedes aegypti  e s t  présent tou te  l'année dans l e s  deux v i l l ages  

de D i  e t  de Poura, Les captures de nu i t  à Poura avaient montré une p lus  

f o r t e  densi té  en début de saison des p lu i e s ,  a lo r s  que l e s  différences 

de Bensité observées en captures de jour en t r e  l e  début e t  l a  f i n  de l a  

saison des p lu i e s  sont minimes. Cette différence que nous observons d ' a i l l e u r s  

pour d '  au t res  espèces pourra i t  peut-être s expliquer par  des var ia t ions  

saisonnières  dans l e s  tendances exophiles de l 'espèce.  

Comme l ' ava ien t  dé j à  montré l e s  captures de n u i t ,  A.funestus e s t  présent 

r 
1 

17 

durant l a  majeure p a r t i e  de l 'année,  à l 'except ion du 

des p lu ies .  Les captures de jour montrent une baisse de densi té  t r è s  n e t t e  

en t r e  l a  f i n  de l a  saison des p lu i e s  &i l a  saison sèche froide,-Les captures - a r  

de n u i t  au cont ra i re  montraient une légère augmentation de ces 'densct&,  

Les observations concernant A,gambiae s o l ,  font  apparaî t re  un type de 

discordance assez semblable, Les captures de nu i t  montrent que l e s  dens i tés  

de l 'espèce sont l e s  plus  élevées en-début de-sa ison  des p lu ies  a l o r s  que 

les captures de jour amèneraient B penser que ce maximum de densi té  s e  

s i t u e r a i t  p lu tô t  en f i n  de saison des p lu i e s ,  A.pharoensis é tan t  une espèce 

peu endophile a é t é  capturé en t r è s  p e t i t  nombre à l ' i n t é r i e u r  des habi ta t ions ,  

Anopheles ruf ipes  ruf ipes  e s t  présent ,  mais en f a i b l e  quant i té ,  généralement, 

pendant toute  l 'année,  

début de l a  saison 

I I  

r .  

Les dens i tés  de C,gr,decens sont f a i b l e s  durant toute  l a  durée 

de présence de l 'espèce,  S i  Culex un iv i t t a tus  u n i v i t t a t u s  e s t  présent dans 

l e s  habi ta t ions  durant toute l'ann6e c ' e s t  toujours également en f a i b l e s  

quant i tés .  

*! 

3.1,3. Valeur r e l a t i v e  des deux méthodes de captures 
- -  ri 

Les captures  de nu i t  sur  appât humain donnent à notre  av is  

une meilleure idée des var ia t ions  annuelles de dens i tés  d'une espèce, 

puisque l a  p r i s e  d'un repas de sang e s t  indispensabye pour assurer le 
développement ovarien des femelles De plus  

des var ia t ions  saisonnières dans l e s  tendiinces exÔpB.$les de cer ta ines  espèces 

peuvent s e  t r adu i r e  par des var ia t ions  de fréquence du nombre de femelles 

comme nous 1 ' avons ment ionné 



au repos dans les habi ta t ions qui ne r é f l è t e n t  pas l e s  varTat ions"r8el les  

de dens i té  de l 'espèce,  Cependant l e s  captures de n u i t  é t a i en t  effectuées  

en deux points  seulement des v i l l a g e s  prospectés a l o r s  que l e s  captures de 

jour  in té ressa ien t  un nombre d 'habi ta t ions relativement élevé, Aussi dans 

l e  cas des espèces endophiles l e s  captures de j o u r  nous paraissent-el les  

:' 

> .. . 
assurer  un échantillonnage p lus  complet de's populations numériquement peu 
importantes e t  donner a i n s i  un meilleur appebçu sur '¡a présence - .  ou l labsence 

des espèces corresp&íd&tiks B l a  saison"consid6rQe 

', . .  1 .  
. .  

. :  . ,  
_. ... 

. .  . . .  

. .  . .  
. .  . .  . , .  

3.2, Biologie de A;gambia<' s e l .  e t  A.fmestus" 

3,2,1, Age physiologique (Tableau 4) 
. .  . 

' Aucune conclusion ne peut ê t r e  t i r é e  de l'âge physiologique de 
. ,  

ces  deux espèces en saison sèche, par s u i t e  d-xx 6rop p e t i t  nombre d' individus 

dont nous disposions, Chez' Anopheles funestus nas observations portent  SUT 

deux saisons seulement puisque c e t t e  espèce é t a i t  inexis tante  en début de 

saison des p lu i e s ,  En f i n  de saison des' p lu i e s  l e  pourcentage de femelles 

pares  e s t  particulièremen% .é&evé.-(88,8$) mais une baisse sensible  de ce 

pourcentage va s 'observer en saison sèche f ro ide ,  De même que pour A,funestuq, 

aucilne conclusion ne peut Q t r e  t i r é e  concernant 1' ̂age physfokogkqtre- - d e s  .. ' '  

. .  . 

. .  
' 

femelles d'8,gambiae s e l ,  en saison sèche chaude, Les popuht ions  les plus 
n agées vont s 'observer en début de saison des p lu ies ,  p u i s  l e  pourcentage 

de femelles nu l l ipares  va angmenter-en P k  de saison des p lu i e s ,  pour a t te in-  
-- 

dre  son maximum en saison sèche f ro ide ,  I l  e s t  in té ressant  de 'no te r  que l e s  

populations l e s  plus âgées coïncident avec les plus f o r t e s  dens i tés  de 

l ' e spèce ,  ce qui ava i t  e t 6  dé j à  observer par I-Iamon (1963) dans l a  région de 

Bobo-Dioulasso avec d'  au t res  espèces anophdliennes. 

3.2.2, Composition de l a  faune endophile 

Le tableau 5 montre guià tou tes  l e s  saisons,  auss i  bien chez 

A,p,ambiae que chez A,funestus l e s  femelles à jeun ne const i tuent  qu'une trss 
' <  , * (  i 1 
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f a i b l e  pa r t  de l a  faune endophile. Une observation analogue a é t é  effectuée,  

sur ces  deux espèces également, par Brengues e t  al, (1970). Ceci prouverait  
que pour c e t t e  catégorie de femelles l e s  habitatio* ne const i tuent  pas des 

l i eux  de repos particulièrement a t t r a c t i f s ,  e t  que la majorité des individus 
L 
c 

1 jeun pénètrent dans l e s  habi ta t ions  peu avant l e  moment d 'y prendre un 
P repas  de sang, Les femelles gorgées représentent la p a r t  la plus importante- . 

des individus capturés à l ' i n t é r i e u r  des habi ta t ions ,  Cependant l e s  pourcen- 

tagesde femelles gravides sont dans ce r t a ins  cas presque auss i ,é levés .  Ceci 

donnerait à penser que ces  deux espèces accomplissent l a  t o t a l i t é  de l eu r  

cycle gonotrophique à l ' i n t é r i e u r  des habi ta t ions.  En f a i t ,  nous avons pu 

cons ta te r  l a  présence d'un repas de sang f r a i s  dans l'estomac de cer ta ines  

de ces femelles gravides, I1 p a r a î t  donc normal que ces femelles demeurent 

å l ' i n t é r i e u r  des habi ta t ions dans l e s  heures qui  suivent l a  p r i s e  de ce 

repas de sang, ce qui expl iquerai t  au moins en p a r t i e , ,  l e s  pourcentages 

Blevés de femelles gravides dans ces habi ta t ions ,  Ce phénomène assez inha- 

b i t u e l  chez ces  deux espèces de moustiques, pourra i t  ê t r e  du am conditions 

climatiques assez rigoureuses régnant å cer ta ines  époques dans les v i l l a g e s  

que nous avons prospectés o 

3.3. Transmission de la maladie 

Nous signalerons simplement dans ce chapi t re  que chez deux' 

espèces anthropophiles: Aedes fowler i  e t  Nansonia uniformis, nous avons 

trouvées des f i l a i r e s  infestFntes  du genre Se tar ia .  De plus Anopheles 

pharoensis a é t é  trouvé porteur de formes saucisses  e t  intermédiaires sur 

l a  s p é c i f i c i t é  desquelles nous n'avons pu nous prononcer. 

Des formes infes tan tes  de Wuchereria bancrof t i  ont é t é  trouvées seulement 

chez A,funestus e t  cilez A.ga,gbiae sol, Dans l e s  tableaux 6 e t  7 r e l a t i f s  

2 l ' i n f e s t a t i o n  de ces  deux espèces, nous avons séparé les individus 

r é c o l t &  en captures de n u i t ,  e t  ceux r éco l t é s  en captures de jouro  

&,funestus ne semble pas jouer un r ô l e  e s s e n t i e l  durant une notable p a r t i e  

de l 'année,  puisqu'en saison sèche chaude nous n'avons pas découvert, che% 

c e t t e  espèce, de forme infectante  e t  q u ' i l  e s t  pratiquement inexis tant  en . 
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début de saison d-es p lu ies .  En f i n  de saison des p lu ies ,  par contre il a é t é  

trouvé infes té  dans tous l e s  v i l l ages  prospectés,  quel que s o i t  le mode de 

capture adopté, le pourcentage d ' i n fe s t a t ions  é tan t  relativement élevé dans 

les v i l l ages  de D i  e t  de Toma, o h  d ' a i l l e u r s  ont Eté observ6es des formes ' 

infectantes .  En saison sèche f ro ide ,  Aofunestus semble toujours jouer un 

r ô l e  impor tan t  dans l a  transmission de l a  maladie, puisque comme précédemment 

il a é té - t rouvé  in fe s t é  dans l e s  t r o i s  v i l l ages  prospectés e t  que des formes 

infes tan tes  ont é t é  observées chez des individus r éco l t é s  à D i  e t  5 Toma, 

I1 e s t  in té ressant  de noter qu'en saison sèche f ro ide  l 'espèce e s t  capable 

d 'assurer  l a  transmission de l a  maladie de façon auss i  intensive-qu 'en f i n  

de saison des p lu i e s ,  bien'que l 'âge moyen des femelles s o i t  sensiblement 

moins élevé, 

Les pourcentages de femelles d'A,g.ambiae infes tées  dusant l a  saison sèche 

ne sont pas négligeables,  Cependant nous n'avons pas l a  conviction absolue 

q u ' i l  y a i t  vraiment une transmission à c e t t e  époque de l lannée.  En e f f e t  

nous avons rencontré dans l e  thorax d'une femelle récol tée  à Toma en capture 

de jour une forme f i l a r i enne  infes tan te  mais immobile e t  anormalement gronse o 

Brunhes (1969) a observé chez A,ga,mbiae de t e l l e s  formes aberrantes lorsque 

l a  température de l ' insectar ium é t a i t  de 3 5 O .  Or l a  température moyenne 

relevée l'après-midi dans l e s  habi ta t ions  en saison sèche é t a i t  de 3 9 O l O  I1 

e s t  donc probable que l a  transmission à c e t t e  période de l 'année n ' e s t  pas 

e f f ec t ive  puisque l e s  conditions climatiques-.s'opposent au développement 

normal des microf i la i res ,  En début de saison des p lu i e s  l e s  pourcentages 

de femelles in fes tées  sont élevées e t  les formes infes tan tes  sont fréquentes. 

En f i n  de saison des p lu i e s  ces pourcentages sont ,  dans cer ta ines  loca l i t 6 s ,  

aus s i  élevés que précédemment mais les3?ormes infestantes  beaucoup p lus  r a r e s D  

Cet te  r e l a t i v e  absence de formes infes tan tes  pourra i t  s 'expl iquer  p.ar.un . 

abaissement de l ' â g e  moyen des populations disséquées, puisque comme'nous 
l 'avons d i t  précédemment c ' e s t  en début de saison des p lu i e s  que s'observe 

l e  p lus  f o r t  pourcentage de femelles pares ,  Cet âge moyen s ' aba issant  encore 

en saison sèche f ro ide ,  le pourcentage déLmoustiques in fe s t é s  va encore 

déc ro î t r e  e t  une seule formG'infestante s e r a  observée, chez une femelle 

capturée à Toma. 

-- ~ 

d l  



Comme l ' ava ien t  constaté  Breng-ues e t  a l ,  (1968) dans une zone de 

savanes hwnidekr3e Haute-Volta,.B.funestus e t  A.gambiae sont l e s  vecteurs 

majeurs de l a  maladie ,en zone ae 'savanes sèches. La, 'fransmission e s t  p ra t i -  
Ir 
4.. 

1 quement inexis tante  en saison &che ,pari s u i t e  de,,là3Tareté du vecteur d'une . . .  I -  * . . . _ . _ _ . . I  

J p a r t ,  e t  de l a  dégénerescence des microf i la i res  in fes tan tes  d 'au t re  p a r t .  

E n  début de sa isowdes  pldie's B,gariibiae e s t  l e  seul vecteur  mais il assure 

l a  transmission d'lune sapon' intense,. Son r ô l e  va considérablement diminuer 

en f i n  de saison des p lu i e s  e t  durant l a  saison sèche f ro ide ,  par  s u i t e  

sans doute d'un abaissement de ll^age moyen des  populations, Cependant durant 

ces d e m  saisons A.funestus assurera  l u i  auss i  l a  transmission de l a  maladie, 

compensant d ins i  T e s  Qapacit6.s -vectrices moiñdrGs d'A,gambiae, 

-, ~ . I  ~ 

-I - _ -  

I 

__ 
I _  _ _  r I I  

I-.-. .. ....- . .. ~ . ~ -I  

R E X W  

l l é e  du Sourou (Haute-Valita) de nombreuses espèces 

cul ic idiennes piquent l'homme, mais seuls- A.gambiae e t  A,funestus assurent dc 

façon cer ta ine  l a  transmission de l a  f i l a r i o s e  de Bancroft o Pratiquement 

inexis tan te  en saison sèche chaude, c e t t e  transmission va ê t r e  assurée de 

façon intense en début de saison des p lu i e s  par A.~ambiae, E l l e  s e r a  poursuivie 

en f i n  de saison des p lu ies  e t  en saison-sèche f ro ide ,  conjointement par 

I 

I 

4,funestus e t  par A.gambiae, 

b' 
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TABLEAU 1 I 

Varia% ions de dens it% de S pr inc ipa le s  espèces cu l i c  idienne s anthropophile s 
-. > , 

de l a  va l l ée  du Sourou 
. \  .- 

..-. . .  ..... . .....- * .  - 
?Nombre moyen de piqjlres par  homme e t  p a r  n u i t ?  

! . ! ( In té r ieur  + Extér ieur)  dans l e s  v i l l ages  ? - 
! ?prospectés aux di f fé ren tes  saisons de l'année! 
! ?Saison '?Début de !Fin de ?Saison ? Espèces culicidiennes 

! ! sèche !saison des !saison des !sèche ? 
I ?chaude ! p lu ie s  ? p lu ie s  Ifroide ! 

! ! I . . .  i Ae o aegypt i 
1 
'Ae . d a l z i e l i  ! 
o 
;Ae ,f owleri  
r 
;Aogr,coustani 

;A.funestus 

;A.gambiae s e l ,  
! Aopharoensis 

1 

9 

1 
;A.rufipes ruf ipes  

? P A welcome i 
. .." 

' I ' ,  1 i C o antennatus - 

; C  .gr ,decens 

;C .po ic i l ipes  

I 

1 

: C  .un iv i t ta tus  un iv i t t a tus ;  0,13 
t 

.africana - I 
! 

! 
? 
? 
! 
? 
! 
? 
! 

? 
! 
? 
? 
! 
! 
? 
? 
! 
! 
! 
? 
! 
! 
! 
! 
I 
! 
! 

I 

9 

! 
! 
! 
? 
? 
! 
! 
! 
! 
? 
! 
! 
? 
p. 
? 
I 
! 
! 
? 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 

0 ~ 0 8  ! ! 
! 
! 
I 
I 
! 
! 
? 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
s 
! 
! 
! 
? 
! 
I 
! 
! 
1 

i '  
U. 
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TABLEAU 2 - .  

Fréquence des d i f f é ren te s  espèces cul ic idiennes récol tées  dans 
l e s  villages prospectés ' - "&. 

I ? Nombre annuel moyen de piqûres par homme ? 

i A c  o aegypt i - 
1 
;Ae . d a l z i e l i  
! ,Ae .fowleri<' 

I 

1 
u 

A o gr .coustani 
1 i A o fun e s t u s  

I ,A,g'ambiae's,l, 

I , A ,nharoensis 

I ,A.rufipes ruf ipes  

I A o we 1 ìcome i 

!. 
I C o antennatus 

;C,gr.decens 

.. . 

P 

- 
. *  ! _ _  .. 

o 

! 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
? 
! 
I 
? 
! 

0,19 . 
. .  

I 
. . 1 ' '  .ï...50 .... '. .. 

1 

6363 : 

12,66 

0,66 

4969 

! 
I 
! 
! 

" .  

D I ,C .un iv i t ta tus  u n i v i t t a t u s ;  

1 I 
o afr icana D 

1 ? ,unif ormis P 

! 
L .  

0 ,  94 

1,oo 

7 985 

9194 

? 
?. 
! 
? 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
? 
! 
! 
I 
! 
1 
? 
? 
! 
? 
! 
-! 

? 
I 
! 
I 
! 
! 

0,81 
! 
? 

c 
! 
I 

. 3.925" ' .! . , . ..*... - "1. . . 

! o, 25 ! 
? 
I 
! 
? 

- 
1,88 

! 
! 1319 

0981 
! 
? 
! 
! 0,06 

I 
! 
! 
s 
1 
! 
? 
! 
? 
I 
? 

? 
? .  

! 
1900 ? 

! 
! 



TABLEAU 3 I 

. .._. 

! 

Variations annuelles de densité des principales espèces culicidiennes 
endophiles de la vallée du Sourou 

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

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

'.P Nombre moyen de ,moustiques récoltés par 
- .  _i ' '  . .  . . . . . . . . .  . . . . .  . . . .  . .I &bx .a.ïff.6pentee .s-a~isons- -&e- - fl- 

1 
' I  l'année dans 'les villages prospectés I ............................... T---g------n ! 

! ? Saison ?Debut de !Fin de Espèce culic idienne s 
! I I! sèche S saison I saison ! sèche ? 
I ___- ! chaude !des pluies!des Dluies! froide I ?  
I I I ? ? ! 
!Ae,aegypti 
! .  
I A .fune stus 
! 
! A o  gFbiae 
I 
!A .pharoens is 
I .  
?Aorufipes rufipes . 
9 

! 1,16 ! 15,36 I 2,58 ! 
? ! ! ? p. 

! 
1 '" 

O ,  006 0,06 

! 0,92 ? o$ ? 2,13 ! o P 4 1  , I 
! ! I I ? 

!Cegrodecens ! 0,12 ! 0,28 1 1,13 ! - I 
? ! ? I ? 

_.  ! s I ! ? 
! I ? I I 

P I I I ? ? 

! 
!Ceunivittatus univittatus ! 1,11 ? OP06 ? 0,32 ! O p 1 5  ? 
? 
I 

s ! ! I ? ? 

! 

i .... . ..,- . . . . . .  . .  . . . .  . . . . . . .  - - ~ .  .. - . .  .- - . ... --. . 



TABLEAU 4 

Etude des variations saisonnières de l'âge physiologique d'A.funestus 
et de A.gambiae s o l ,  pour l'ensemble de la zone prospectée - .  I-_. . 

c 

i, 

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

I !Sa.isontDébut de ?Fin dë. ' I Saison. I 
! Espèces ?s,èçhe. . " ..... .-.. ?saison "- deSIsaisan . : ... I sèche, !.., . . . . . . . .  
! I chaude ! p lu ie s  !des a.luies! fDoide !. 

! ' .  ! 0 . ! '  229. Y: ? .  - I 170 
! ! ? ? ? 

! ' I '  

? '  - ' 19: 7 2  
.. , (3194%) ' ' 

? 
i. ' ,  : i I ; 

I .  
? 

I '  ! 

.- .. ...1.41."" . .  

? f ? , I ! 
! ;Femelles ':! 6.. .; 

;disséquées ! 
I '  1 '  
,A.funestus;Nullipare~ ' !. 3 
1 ! .  

! ' .  
! : ?  

!- 

. .  I .  . I ... 
i.: i ? .  (J-$@) 

! .  . .  
* (I)., : 

157 ? 
? 1  : ! . I  

I 

, :(681,6$) '1: 
! 3  I I  , 

I ' ;Pares 

. .  ( 2 )  ! . I .  : !' : :  , .  
1 '  ! s 1 - '  . .  

? .  79 . ?  39 ? .  

, ;:;. 
? IFeme1les i 2 ? 118 
? ;disséquées P V I 

! ,A,gambiae- 
P 

.. . :  ! 
t . . .  

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

: pourcentages de femelles nullipares par rapport au nombrc 
de femelles disséquées. 

. .  . . .  , . .  

: pourcentdges' de -$eheiles' par-es': par rap~ort au nombri . 

de femelles: disséquées, 

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

... 
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TABLEAU 5 

- - -  
Etude de la composition des faunes endophiles d'A,funestus et d'A,gambiae 

s o l ,  aux différentes saisons de l'année 

__j 

, .,. . IS.aison,j..LDéPut de I ?Fin de 1 1  Saison 1 

I !  (5p8%) (3 ,0$>. .  I 

. !- -..'. 
! 
I Esp èc e s I sèche !.;!"saison 'des! ?saison I ?  s'eche 
! ?chaudel.? ! Dl&ies. ! ?des Dluiesl ? froide ' !- 

I '  
I 
! 
I 
! 
!A.funestusI 

I I  ? 5 . .. -.. . . 8 .'. I ?  . . .- - .-. - 

! I  t ?  ! !  I 
I ! I  

(61,8$) ?'(59,8$) ! ?  I 
! I ! I  I I  . I I  I 

. . .  . . . .. . . . .- . . . _ _  . ,, 

84 101 ! " 

? I  
. ,. ' 38 Femelles 

. _ "  . .. :Nombre de: i gorgées ( 2) . ....i i (55,s): .. . . . . . i - , . . , . , . . . . ? ?  

...... ~ 

1 

. - .. 

? ! ! ? ?  I 

! ! I I ?  ? I  ! I  
t I _  ! ! !  ? I  ? !  A o gambiae 

;Wombre Femelles 

? ! !I !! ? ?  
? 

I I ! P ?  !! ! ?  
I ! Femelles I 31 !! 135 ! I  56 ! I  105 
! ! gravides !(45$) !! (3395$) ! ?  (47,978 !!(48,4%) 

! I  ! I  (1.1 
V P  I ?  I !  

! ( 3 )  
! ! ! .. 
I 

i . i - -  -.I._ _ _ "  

108 T? - 37 ' I  266 51 
1 t 

(43 ! I  (4998%) 

! Total ! 69 I !  403 ! ?  117 ! ?  217 
!. ! ! ! ?  !! ! ?  

s 
I 
! 
! 
I 

-I 
? 
? 
! 
I ;  
? 
! 
I 
? 
! 
V 

(1) Pourcentages de femelles à jeun par rapport au total dissQqrz6 
(2) Pourcentages de femelles gorgées par rapport au total disséqué 
(3) Pourcentages de femelles grax~5d~s par rapport au total disséqué. 
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TABLEAU 6 

Etude de l'infestation d'Aofunestus aux différentes saisons de l'annee 
. -  . . .  . . . .  . .  . .  

: ' .  .dans les' %Fois -villagës prospecké's ' . 1 .  

. .  

! '  
_ . :  ' 

_ ,  . .  . .  . .  , > . -  i ' 

. :  
. . i  ! .  

. .  . .  , . .-. 
f . '  

.! .I Snison sèche .I! Dêbut de saison I I  Fin de saison .!! Saison sèche !. 
! .! froide ; I .  

:s I .  
.f .! chaude - . ! I  des pluies .! '* Méthodes de captures 

.! .. ! ! !  :I 

-I V :I .I ! .' .I ! ! !: V 9  ! . I  :I ? 
I 

" 

I I  des pluies 
I I )  -. 8 . -. .q.-.*: i .' -. 

* *  1 3 8 .  43 30 f f 1 1 3  :i 120 - 
9 I !  : .! , .V 1 .  J p ,  i - ! - ! y  ; -  '1' ( ; ' i  F . .Pour Toma .IDi i i Poura !Toma I.; 'Di i ,Potma s .  Toma a .I ! Thma . :i D i  1;Pour.a 

1 -  I '  .I ! .i . .. - - I I  ;disséquées - ,I 22 .f - I .  i. 
.I 

? ? I !  I I  ! I I  ? ! ! !  ! ? I 
! I ! I !  .. I 9  I I I I  1 I ! !  ! 9 

j Nombre de Iinfeskantes - I  - I "-I - !!  - 9 -  ? -  I I  I !  I V -  L .  ! f  1 1  2 1 -  
. .  

! femelles! I (I) 1 I !  ! I  ! V 1 !(1*4% i (0 ,8$) ;  ! 1 ( 1 ? 7% i (2  1% i I 
! I I  9 ! ? !  ? ! I ! I ! ! !  ! ?  1 

(I ) Entre parenthèses : pourcentage par  rapport au nombre tohl de moustiques 2issêqués, 
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TABLEAU 7 

Etude de l'infestation d'A.gambiae s o l .  aux diff6rentes saisons de l'année 
iiaxs/ trois villages prospectés 

les 
. .  
. .  

. .  
! !  Saison sèche ! ! Saison sèche 1 ! Début de saison ! ! Fin de saison 

ae 
nuit 

? " . 

! 
! 

n 
!infestées 

! 
(1) 

. .  
! 1 : !  , I  r ?  ! .  . ! .  !I ! ! ? 

' -  
(I) Entre parenthèses: pourcentage par rapport au nombre totel de moustiques disséquéso 


