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TRAVAUX ORIGINAUX 

Présence du virus de peste équine type 9 
en république algérienne 

identification des souches de virus isolées 
en 1965-1966 

par E. PILO-MORON, 1. VINCENT & P. SUREAU 

INTRODUCTION 1965. Presque s~multonément. plusieurs souches 
sont Isolées de prélèvements faits à El Oued 
(département des Oasis), les 2 ei 8. 11. 1965. 
Peu après, une souche est isolée à Béchar (dépar- 
tement de la Sa~ura). le 16. 11. 1965 ; et deux 

A l’automne 1965, une épizootie apparaît chez 
les équidés du sud algérien, provoquant une 
forte mortalité parmi les chevaux. Cette affec- 
tion, jusque-là inconnue en Algérie, fait l’objet 
d’enquêtes de la part du Service de I’Elevage qui 
adresse à l’Institut Pasteur d’Algérie des prélè- 
vements à partir desquels sont isolées pluswrs 
souches d’unvirus considéré comme pouvant être 
celui de la peste équlne. Le diagnostic de peste 
équine est confirmé et le type antigénique déter- 
miné à l’aide d’anti-sérums de référence uus- 
sitôt envoyés par l’Institut Rari, de Téhéran (1). 
Par la suite, plusieurs autres souches de virus 
de peste équine sont identifiées, avec ces anti- 
sérums et wec des anti-sérums reçus ultérieure- 
ment du Laboratoire Vétérinaire d’onderste- 
poort. Le présent travail relate les isolements et 
les typages de 14 souches obtenues à partir 
de 27 prélèvements faits à l’automne 1965 et 
lors d’une nouvelle poussée épizootique au début 
de l’été 1966. 

souches à Tadjmout; près de Laghouai (dépar- 
tement des Oasis) le 22. 11.1965. 

Ainsi, en un mois, entre le 29. 10 et le 22. 11. 
1965, le virus esi Isolé à la limite nord du Sahara. 
depuis la frontière tunisienne jusqu’à la frontière 
marocaine ; et trouvé plus au nord en un seul 
point, à Saida. 

Tous les prélèvements qui ont permfs ces, iso- 
lements ont été adressés à l’Institut Pasteur d’Al- 
gérie par le Service de I’Elevage, qui ci procédé 
aux enquêtes au cours desquelles ces prélève- 
ments ont été faits. 

D’autres souches sont isolées au cours d’en- 
quêtes faaltes à la demande du Service de I’Ele- 
vage, par l’un de nous dans la région de Biskro et 
Batna: à Aïssa, le15. 6. 1966, à Barika et Lemnah, 
le 16. 6. 1966. Ces isolements témoignent de I’ex- 
tension de la maladie au nord des Aurès vers 

CONSIDERATIONS ÉPIDÉM~~L~GIQUES le Constantinois. 
(voir Carte) Enfin. le 21. 7. 1966. nous avons re$u des pré- 

La première souche est isolée 0 Saida (dépar- Ièvements faits par le Serv~~e de I’Elevage à 
tement de Saida) d’un prélèvement fait le 29.10. Gouraya (département d’El Asnom). Le virus 
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avait finalement atteint la côte méditerranéenne, 
non loin d’Alger. 

II est probable que le virus s’est manifesté 
en bien d’autres régions. Les isolement5 que nous 
avons obtenus ne font que traduire « qualitati- 
vemenj » la présence du virus en un point donné, 
à un moment donne et ne permettent aucune 
estimation quantitative de la fréquence ou de 
l’intensité Les contaminations sur l’ensemble du 
territoire de l’Algérie. 

CONSIDÉRATIONS CLINIQUES 
ET NÉCROPSIQUES 

Quand les premiers cas de la maladie appa- 
raissent en octobre-novembre 1965, I’étiologie 
exacte de cette épizootie ne peut pas encore être 
précisée ; les renseignements qui accompagnent 
les premiers, prélèvements qui nous sont adressés 
ne parlent que de «septicémie épizootique », 
d’affection aigué à symptomotologie confuse, 
dans quelques ca5 du « signe de la grosse tête ». 

Les Isolements et identifications de virus de 
peste équine obtenus à partlr de ces prélève- 
ments permettent, lors de la nouvelle poussée 
épizootique de mal-juin 1966 une étude clinique 
plus détaillée, qui permettra le plus souvent un 
diagnostic clinique de peste équine, éventuelle- 
ment confirmé par l’isolement du wrus : tel 
est le ca5 pour deux prélèvements re$us de 
Gouraya(Départementd’El Asnam) le19.7.1966. 

Observation a) Mulet présentant du tuphos, 
fièvre à 38oC, tachycardie. oedème des fosses 
temporales et conjonctivite suppurée. Début de la 
maladie le 4. 7. 66, prise de sang recue au 
laboratoire le 19. 7. 66 : isolement d’un virus 
type 9. 

Observatwn b) Mulet : fièvre à 37,9 “C, tuphos, 
anorexie, conlonctivite et oedème des fosses 
temporales. Début de la maladie le 18. 7. 66, 
prise de sang resue au laboratoire le 19. 7. 66 : 
isolement d’un wrus type 9. 

D’autre part, ou cours d’enquêtes effectuée5 
par l’un de nous, 0 la demande du Service de 
I’Elevage, dans la réglon de Biskraet de Batno( 
plusieurs observation5 cliniques ont pu être 

recueillies qui sont brièvement rapportées ci- 
dessous : 

Observation 1. Localité : Ourlai (arrondisse- 
ment Biskra. département des Aurès) -Ane vu 
le 15. 5. 66 : fièvre, dyspnée, pas de signes net5 
de peste équme : prélèvement sang : négatif, 

Observation 2. Localité : Bariko (département 
des Aurès) - Etalon du Dépôtde Reproducteurs, 
vu le 16. 6. 66 : pétéchies des muqueuses nasale 
et conjonctivale, œdème des paupières, forme 
bénigne de peste équine (vacciné le 31. 5. 66). 
Début de la maladie le 12. 6. 66 ; prélèvement de 
sang le 16. 6. 66 : positif (souche Barika 1/65). 

Observation 3. Localité : Ouled Ai!sa (arron- 
dissement de Batna, département des Aurès) - 
Cheval mort de peste équine le 15. 6. 66 ; à l’au- 
topsie : rate hémorragique, hydropéricarde 
avec pétéchies (non vacciné). Début de la mola- 
die le 13. 6. 66. Prélèvement de sang @si-mortem 
le15. 6. 66 : positif(souche Aissa 1/66). 

Observotron 4. Localité : Douar Lem,nah (arron- 
dissement de Batna. département des Aurès) - 
Cheval mort de peste équine le 16. 6. 66 ; à l’au- 
topsie : rate avec pétéchies, pulpe « molle », 
cceur avec de nombreuses pétéchies, dégénéres- 
cence du myocarde (non vacciné). Prélèvement5 
rate et sang ; sang : positif (souche Lemnah 1166). 

Observation 5. Localité : Douar Lemnah (arron- 
dissement de Batna, département des Aurès) - 
Mulet. Symptomotologie de peste équine pas 
très nette : peu de pétéchies svr la conjonctive. 
Prise de sang le 16. 6. 66 : négative. 

Observation 6. Localité : Douar Lemnah (arron- 
dissement de Batna. département des Aurès) - 
Mulet. Oedème des paupières, conlonctivite avec 
pétéchies abondantes de la muqueuse conjonc- 
tivole. Température : 38,4oC. (non vacciné). 
Début de la maladie le 14. 6. 66. Prise de sang 
le 16. 6. 66 : négative. 

Observation 7. Localité : Ain Tout,a (départe- 
ment des Au&) -Mulet. Reste d’oedèmes sur 
la croupe, sur les fosses temporales, sur les 
régions maxillaire et parotidienne. Pétéchies 
de la muqueuse nasale. langue congestionnée, 
conjonctive normale. Température : 37,8oC. 
(vacciné le 20. 5. 66). Début de la maladie le 
22. 5. 66. Prise de sang le 12. 7. 66 : négative. 

Observation 8. Localité : Khenchela (départe- 
ment des Aurès) - Mulet. Forme bénigne de 
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peste équine. Légers œdèmes sur les fosses tem- extension à l’encolure, qu poitrail et aux mem- 
porales. Température : 38,B”C (vacciné vers le bres antérieurs. Les animaux étaient apathiques, 
20. 6. 66). Début des symptômes le 10. 7. 66. anorexiques. Dans presque tous les cas, la 
Prise de sanq le 12. 7. 66 : néqative. conjonctive était rouqe, enflammée, avec des 

Observation 9. Localité : Khenchela (départe- hékragies pétéchi& et des ecchymoses ; la 

ment des Aurès)-Mulet. Pétéchies de la conjonc- 
langue était souvent cyanosée. 

tlve, légers oedèmes des fosses temporales, pété- 
Lors des autopsies que nous avons pratiquées. 

chies de la muqueuse nasale. Température : 4OoC 
nous avons constaté une infiltration oedémateuse 

(vacciné le 20. 6. 66). Début de la maladie le du tissu conjonctive-adipeux des fosses tempo- 

12. 7. 66. Prise de sang le 12. 7. 66 : négative. 
rales, un état <<fiévreux>> des masses rnuscu- 
lait-es. des oétéchies SOUS-pleurales et Darfois 

Observation 10. Localité : Batna-ville (dépar- 
tement des Aurès) - Cheval. Absence d’œdème. 
Ecoulement nasal jaunâtre. Pétéchies très abon- 
dantes de la conjonctive. Muqueuses nasale et 
conjonctivale congestionnées (non vacciné). Dé- 
but de la maladie le 11. 7. 66. Prise de sang 
le 14. 7. 66 : négative. 

Observation 11. Localité : Batna-ville (départe- 
ment des Aurès) - Cheval. Animal en hypo- 
thermie (37,3oC). CEdème très important des pau- 
pières et congestion à tel point que la muqueuse 
conjonctivale est éversée. Ecoulement nasal et 
buccal sanguinolent. Sur la muqueuse nasale, 
congestion et pétéchies très abondantes (non 
vacciné). Début de la maladie le 8. 7. 66. Prise 
de sang le 14. 7. 66 : négative. 

Observofion 12. Localité : Batno-ville (départe- 
ment des Aurès) - Jument. Premiers symptômes 
de peste équine : léger oedème des paupières. 
état subfébrile (vacciné vers le 1. 7. 66). Prise de 
sang le 14. 7. 66 : négative. 

L’ensemble des données ainsi obtenues permet 
de brosser un tableau clinique de la maladie 
telle qu’elle a été observée au COU~-s de cette 
épizootie algérienne : 

un hydro-thorax : des pét’échies à la surface 
du coeur, avec suffusions sanguines du pérIcarde 
et de l’endocarde et parfois, hydropéncarde 
abondant ; des pétéchies et suffusions sanguines 
très étendues sur les séreuses de la cavité abdo- 
minale, une légère hypertropie du foie, de nom- 
breuses pétéchies sous-capsulaires à la surface 
de la rate ; enfin, un état de cyanose généralisé, 
en particulier de la langue et de la muqueuse 
buccale. 

PRÉLÈVEMENTS 
EN VUE DE L’ISOLEMENT DU VIRUS 

Chez les animaux malades, le sang CI été pré- 
levé en phase fébrile, par ponction de la jugu- 
laire et a été mélangé à parties ‘égales avec 
le milieu d’EDDINGTON (*). 

Sur les cadavres, des fragments de rate et de 
foie ont été recueillis en glycérine stérile tam- 
ponnée (pH : 7,4) (**). 

Des examens bactériologiques et paras~tolo- 
giques appropriés ont éliminé l’éventualité d’af- 
fections autres que wrales : charbon bactéridien, 
piroplasmose, trypanosomiase, ,.. 

Les cas aigus et suraigus sont les plus nom- 
breux. Dans certains foyers, la mortalité atteint 

ISOLEMENT ET TYPAGE 
DES SOUCHES DE VIRUS 

90 D. 100 de I’effectlf des chevaux. 
Les chevaux ont été les plus sensibles. à un 

moindre degré, les mulets, et beaucoup moins 
les ânes. 

Les symptômes dominants étaient ceux de la 
forme cedémateuse ou cardiaque : hyperthermie 
à 39 C-4OoC, cedème du ,tissu adipeux sou- 
levant la peau au-dessus de l’arcade rygoma- 
tique : cette infiltration entraînant dans certains 

1. -Techniques utilisées : 

10 Isolement des virus : Les prélèvements de 
sang recueillis en milieu d’Eddington sont dilués 

<-, LJ,yrer,ne 
_, tamponnés ii 5ayo: 

a) Eau salktamponée (pH 7,3) 
5,o 9 NaCl ._._...... 8.0 g 

cas I’éversion de la muqueuse conjonctivale. Phénol .<...... 5.0 g PO,HK, 1,21 g 

Dans d’autres COS, nous avons constaté des 
Glycérine 500ml PO,H,K ._._._._.. 0,34 g 
Eau dis+iWe ._. 500 ml Eau distillée., 1.000 ml 

oedèmes dela régionsous-maxillaireavecparfois Stériliser à l’autoclave. b) Glycérine neuire 1.000 ml 
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au demi en eau salée physiologique. Les frag- 
ments de foie et de rate, recueillis en glycérine 
sont rincés puis pesés et broyés dans 10 volumes 
d’eau salée physiologique. Cette suspension est 
centrifugée 10 minutes à 3.000 tjm. Le surna- 
geant est récolté et additionné de pénicilline 
et streptomycine (1.000 unités/ml). 

Chaque inoculum est injecté, par we intra- 
cérébrale, d’une part à un lot de 6 à 10 souris 
adultes (dose 0,OS ml), d’autre part à des souri- 
ceaux âgés de 2-3 jours. Les animaux inoculés 
sont observés pendant 15 jours (et même 20 jours 
lors des premiers passages). Les passages ulté- 
rieurs sont faits à partir du cerveau des animaux 
sacrifiés lorsqu’ils présentent des signes nets de 
maladie, ou en phase ogonique : broyage et 
dilution au IjlO en eau salée physiologique, cen- 
trifugation 10 minutes à 3.000 tjm, récolte du 
surnageant qui est additionné d’antibiotiques. 

Conservation des souches : Après quelques 
passages, dès que les manifestations patholo- 
giques observées chez les souris apparaissent 
avec régularité, la souche ainsi isolée est conser- 
vée sous sa forme « viscérotrope » : une partie 
des cerveaux de souris récoltés est conservée au 
congélateur à -3OoC. l’autre partie est lyo- 
philisée après broyage et dilution. soit en sérum 
de lopin normal, soit dans le milieu tampon 
phosphate-lactose-peptone (*). 

Passages des souches : Toutes les souches isolées 
sont soumisès à des passages en série sur cer- 
veau de souris adultes en vue de leur adaptation 
et de leur transformotlon en souches a neuro- 
tropes », dans la perspective de leur utllisotion 
éventuelle comme souches vaccinales locales, 

20 Typage des souches : La détermination dL 
type sérologique des souches de peste équine 
isolées est faite avec les anti-sérums spécifique 
de type aimablement mis à notre disposition par 
l’Institut RAZ1 d’l-lessarek et par l’Institut dr 
Recherches Vétérinaires d’onderstepoort. 

(J) Tempo” phosehate-lactose-~e~,~“~ : 

Mélanger à partie bgoles : 
SO,. o) PO,HNo, 2Hz0 

PO,H,K.................... 
Eau dishllée ,,_._.___........ 

50,. b) Pepiane 
Lactose 
Eau distillhe.. ._ _. _. 

Stériliser par filtration - pH final 7.4. 

30.0 9 
0.89 g 

500 ml 

20 g 
100 g 
MO ml 

a) Séro-neufralisaiion sur SO~~IS : Toutes les 
iilutlons sont faites en eau salée physiologique. 
.es cerveaux récoltés ou cours de l’un des 

l I xxsages de la souche sont broyés puis dilués 

I mur avoir une suspension au IjlO. Après cen- 
t ,rifugation 10 minutes à 3.000 tjm, le surnageant 
sst récolté et considéré comme la dilution IOW du 

1: /irus à typer. A partir de cette dilution, le virus 
zst dilué de 10 en 10 jusqu’à 10mô. Les sérums 
;ont chauffés 30 minuies à %OC puis utilisés 
xxt purs, soit dilués ou 115. On mélange à parties 
ggales chaque dilution de virus (0,4 ml) avec 1: zhaquesérum (0,4 ml) pur ou dilué. D’outre part, 
3n prépare une série de témoins virus dans 
laquelle les dilutions de virus sont mélangées 
i un volume égal de sérum de lapin normal, 
chauffé et dilué dans les mêmes conditions que 

,/; les sérums types. 

‘1s 
La séro-neutralisation a heu pendant 1 heure 

î 37 OC, puis les mélanges sont gardés 1 heure à 

l 4oC avant l’inoculation. Chaque mélange esi 
inoculé par voie intra-cérébrale à la dose de 
3,05 ml à 5 souris. Les souris sont observées pen- 
dant 15 jours. La DL50 est calculée selon la 
méthode de Reed & Muench. 

1 
b) Séro-neuiralisotion en culfures cellulaires : 

I i 
- Adaptation des souches aux culfurer cellulaires: 

les souches de virus, isolées et entreienues sur 
cerveau de souris, sont adaptées aux cultures 
cellulaires en vue de leur typage sur ces cultures. 
Nous utilisons la lignée de cellules de rein de 
singe dite «MS » (monkey stable cell line) (2) (3) 
qui nous a été aimablement iran’smise par 
l’Institut Rai. Ces cellules sont entretenues dans 
le milieu de Eorle à I’hydrolysat de caséine (4) 
additionné d’antibiotiques et de sérum de veau 
à raison de 5 p, 100 pour le milieu de croissance 
et 1 p, 100 pour le milieu d’entreiien. 

Après un certain nombre de passages sur cer- 
veau de souris, on prépare un broyai de cerveau 

Deux techniques sont utilisées : d:une part, 
&-neutralisation sur souris adultes, d’outre 
)ort, zéro-neutralisation en cultures cellulaires. 

qui est dilué au I/l0 en milieu de Hanl<s et 
centrifugé 10 minutes à 2.000 t/m à froid. Le 
surnageant est récolté. II est inoculé, pur ei 
dilué au l/lO, à la dose de 0,l ml, sur une série 
de tubes de cultures cellulaires. Après 30 minutes 
de contact, on ajoute à chaque tube 0.9 ml de 
milieu d’entretien. Les cultures cellulaires sont, 
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ooservees cnaque ,wr; a” prermer passage 
l’effet cyto-pathogène se manifeste après 4 à ; 
jours selon les souches : les passages sont fait: 
quand la destruction cellulaire est nette. Aprè! 
3 passages, la plupart des souches donnent unt 
destruction cellulaire complète en 3 à 4 jours 
Le liquide virulent surnageant est alors récolti 
et utilisé pour les typages. 

détruites indique une absence de neutralisation. 
On considère qu’il y  a neutralisation par une 
dilution donnée d’un antisérum si au moins 
2 sur 4 des tubes ayant revu ce mélange sont 
normaux (avec absence d’effet cyto-pathogène 
ou moins de 50 p. 100 des cellules détruites. 

II. - Résultats : 

- Test de séro-neutralisation : le test est foi, 
en tubesde Kahn maintenusverticalementcomm~ 
dans la technique proposée par Lépine & Roger 
pour les anticorps antipoliomyélitlques (5). Tou- 
tes les dilutions du virus à typer et des anti. 
sérums sont faites en milieu d’entretien. LE 
virus à typer est dilué de 10-I à 10-v. Les deux 
ou trois premières dilutions sont utilisées pour 
le typage, les suivantes servent à connaître le 
titre du virus et à évaluer la dose de virus en 
cause dans le test. Les anti-sérums sont chauffés 
30 minutes à 56 OC puis dilués 0 1 : 10 et 1 : 25. 

Le virus, aux diverses dilutions utilisée5 dans 
le test, est réparti sou5 le volume de 0,4 ml ou 
fond des tubes. Les sérums sont ensuite ajoutés 
sous le volume de 0.1 ml, subissant ainsi une 
dilution finale de lj5 dans le volume total du 
mélange virus + sérum (dilution5 finales des 
sérums 1 : 50 et 1 : 125). Quatre tubes sont ainsi 
préparés pour chaque mélange de telle dilu- 
tion de virus avec telle dilution de sérum. 

Les témoins virus (sans sérum), témoin5 sérum 
(sans virus) et témoin5 cellules (où virus et sérum 
sont remplacés par 0,5 ml de milieu d’entretien) 
sont préparés simultanément. 

La séro-neutrallsatlon est effectuée pendant 
2 heures à l’étuve à 37 ‘JC : après quoi, on ajoute 
dans chaque tube 0,s ml d’une suspension cellu- 
laire préparée par versénisation de cultures en 
boîtes de Roux de cellules MS : cette suspension 
contient 200.000 cellules par ml, en milieu de 
croissance 0 5 p. 100 de sérum de veau. Enfin, 
dans chaque tube on ajoute 0,4 ml d’huile 
de vaseline stérile. Les tubes ne sont pas bouchés 
~IV caoutchouc. 

Placer les tubes à l’étuve à 37oC. La culture 
cellulaire se développe au fond des tubes. La 
lecture se fait dès le 2~ jour avec un microscope 
inversé. Les tubes sont examinés chaque jour, 
jusqu’au 7e jour. 

Interprétation des résultats : tout tube dans 
lequel au moins 50 pu 100 des cellules sont 

/! 

a) Evolufion de la maladie expérunenfale chez 
les souris inoculée5 : chez les souris adultes ino- 
culées, soit avec le sang dilué, soit avec les broyats 
d’organes, les symptômes observés sont géné- 
ralement frustes : après un temps d’incubation 
très variable, de 8 à 15 jours. un certain nombre 
des souris inoculées ont le poil hérissé et se 
mettent en boule. Ces monlfestatlons patholo- 
giques peuvent disparaître après quelques jours 
et les souris semblent guérir. A partir du cerveau 
des souris sacrifiées au moment où elles semblent 
le plus malades, des passages sont faits. Au cours 
de ces passages, les manifestations pathologiques 
deviennent plus précoces, plus régulières et 
frappent une plus grande proportwn des ani- 
maux. Des manifestations caractéristiques appa- 
raissent : hyperexcitation très nette (les souris 
se mettent à tourner en rond quand on frappe 
leur bocal), crises ,de contractures avec hyper- 
extension des membre5 postérieurs. (certains 
wimaux pouvant mourir au cour5 d’une de ces 
:Uses), paralysies. Mois ce n’est qu’après 3 à 6 
passages en série que la maladie expérimentale 
des souris est «fixée » : régulièrement, 4 à 5 
ours après I’lnoculation, apparitmn des signes 
i’hyperexcitation suivis le lendemain de para- 
lys~es aboutissant à la mort chez 100 p. 100 des 
souris inoculées (Tableau 1). 

Chez les sovr~ceaux inoculés 0 l’âge de 2-3 
ours, on note dès le premier passage I’appari- 
‘ion de manifestations pathologiques chez I’en- 
semble des ammaux après 5 à 6 jours seulement : 
ncoordination motrice, excitation. Dès le 3e ou 
te passage en série sur souriceaux, la maladie 
:st fixée, avec apparition régulière et précoce 
13-4 jours) des paralysies et de la mort chez tous 
es animaux inoculés (Tableau Il). 

Les difficultés de l’isolement des souches chez 
es S~U~IS adulte5 sont telles que parfois, et mol- 
]ré des passages «aveugles >> ciu début, la ten- 
otive d’isolement se solde par un échec. Dans 
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ces ca, cependant, la souche peut être isolée sut- 
souriceaux, puis passée sur souris adultes après 
quelques passages (Tableau Ill), 

b) Les isolements de virus réussis et les échecs : 
Au total, nous avons examiné des prélèvements 
concernant 27 animaux, malades ou morts, sus- 
pects de peste équine. 

Des prélèvements de sang ont été faits, pen- 
dant le cours de la maladie, chez 13 chevaux, 
8 mulets et 1 âne ; et des prélèvements d’organes 
ou de sang à l’autopsie chez 3 chevaux et 2 mu- 
lets ; au total, 16 chevaux, 10 mulets et 1 âne, 

Le tableau no IV résume les résultats obtenus : 

Sur 22 prélèvements de sang faits chez des 
animaux malades ou suspects, 13 ont donné un 
résultat négatif et 9 ont permis l’isolement du 
virus : 7 chevaux sur 13 et 2 mulets sur 8. 

Sur 5 prélèvements faits à l’autopsie sur des 
animaux morts de peste équine, tous les prélè- 
vements ont permis l’isolement du virus : 3 che- 
vaux sur 3 et 2 mulets sur 2. 

Au total, 14 souches de virus ont été isolées, 
9 à partir du sang prélevé pendant la maladie 
et 5 0 partir de prélèvements faits 0 l’outopsle ; 
10 souches ont été isolées chez des chevaux et 4 
cher des mulets ; aucune n’a été isolée cher des 
ânes. 

20 Typage des souches : 

a) Séro-neutrolisofion sur souris : 

La première série de typages a été faite avec 
des anti-sérums spécifiques de type qui nous ont 
été aimablement fournis par l’Institut Razi. 

Ces anti-sérums, préparés sur lapin ou sur 
mouton, ont été utilisés purs. 

Les résultats de ces typages sont exposés dans 
le tableau V. 

C’est avec le sérum antl-9 que les DL50 (Log.10) 
obtenues sont les plus faibles. On note aussi 
une certaine neutralisation par le sérum anti-6. 
Du fait probablement de l’emploi des sérums 
purs et non pas dilués, cette neutrallsatlon par 
le sérum onti-6 est parfols aussi importante que 
celle que donne le sérum anti-9 (souches Aissa 
1/66, Gouraya 1166) ou même plus importante 
(souche TadJmout 1/65). Toutefois, la compa- 
raison avec les autres séries de séro-neutralisa- 
tions permet de faire la part de cette commu- 
nauté entre les deux types et de rapporter finale- 

ment toutes les souches étudiées au type 9 
(Tableau VI). 

Une deuxième sére de typages o été faite 
avec les anti-sérums spécifiques de type qui 
nous ont été aimablement fournis par l’institut 
de Recherches Vétérinaires d’Onderstepoort. 

Ces anti-sérums, préparés sur cobayes ont 
étéutllisés diluésàl : 5. 

Les résultats de ces typages sont exposés dans 
le tableau VII. La comparaison des DL50 chez 
les souris témoins et cher les souris recevant 
les divers mélanges virus + onti-sérums montre 
que c’est avec le sérum anti-type 9 que les DL50, 
sont les plus faibl&. Toutefois, pour toutes les 
souches étudiées, il y  a aussi une certaine action 
du sérum anti-type 6. (Tableau VIII). 

b) Séro-neuirolisation en culiures cellulorres : 

Ces typages soni tous faits avec les anti-sérums 
de lapin préparés par l’Institut Rai. Les dilu- 
tions finalei des sérums dans le test sont de Ij50 
ei 1/125. 

Les résultats sont exposés dans le tableau IX. 
On voit qu’avec toutes les souches étudiées, II 
n’y a aucune neutralisation par les sérums de type 
1,2, 3,4, 5 et 7 (le sérum antl-8 n’a pas été utilisé). 
Toutes les souches sont nettement neutralisées 
par le sérum anti-9, la dilution de sérum qui 
neutralise 100 DICT de virus étant toujours supé- 
rieure ou égale à 1/125. Pour toutes ces souches, 
il y  Q aussi un certain degré de neutralisailon 
avec le sérum ai-6 mais dans tous les ras 0 
un moindre degré qu’avec le type 9. 

Les résultats de ces trois séries de typages 
sont groupés dans le tableau X. Etant donné 
que la qUantIté d’anti-sérums dont nous dispo- 
sionsétait relativement limitée, nous n’avons pas 
pu typer toutes les souches dans les trois séries. 
C’est ainsi que, pour commencer, nous avons 
choisi dans chaque groupe de souches isolées 
dans une région, une des souches pour le 
typage SM souris avec un premier lot de sérums 
de l’Institut Razi : la souche Saïda, une des sou- 
ches d’El Oued, la souche Béchar, une des souches, 
de Tadjniout, la souche Aïssa. celle de Barika, 
celle de Lemnah et une des souches de Gouraya. 

Avec le lot de sérums d’Onderstepoort. nous 
avons retypé ces mêmes souches (sauf Barika et 
Lemnah) et complété le typage des quatre autres 
souches d’El Oued, de la deuxième souche de 
Tadjmout et de la deuxième souche de Gouraya. 
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Enfin, avec un deuxième lot de sérums de I’lns- 
1 et 1966. 

zootie qui a sévi sur le5 équidé5 d’Algérie en 1965 
titut Rai. nous avons retvk sur cultures cellu- 
laires toutes les souches sauf la deuxième de 
Tadjmout que nous n’avons pas réussi à adapter 
aux cellules MS. 

Le tableau X montre que, pour les 14 souches 
étudIées, la détermination du type antlgénique 9 
est coniirmée par au moins deux tests, l’un sur 
souris, l’autre sur cultures cellulaires. 

DISCUSSION 

L’isolement de 14 souches de virus de peste 
équine a permis de préciser I’étiologie de I’épi- 

Ces 14 souches ont été obtenues à partir de 
27 prélèvements, soit globalement un peu plus 
de 50 p. 100 de résultats positifs. Le pourcentage 
d’isolements positifs a été plus élevé avec les 
prélèvements,fats à l’autopsie sur des animaux 
morts de peste équine (5 positifs sur 5) qu’avec 
le5 prélèvements de sang faits cher des animaux 
vivants cllnlquement atteint5 de peste équine 
ou suspects (9, positifs sur 22). Le fait que le virus 
oit pu être isolé dans tous les COS où il a .été 
recherché dans des prélèvements nécropslques 
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(sang dans trois cas, rate dans deux cas) confirme 
que les lésions observées au cours de ces autop- 
sies étaient bien dues à la peste équine. 

Plusieurs raisons peuvent être invoquée5 pour 
expliquer la négativité des recherches dans le 
sang prélevé pendant la maladie cher 13 ani- 
maux : prélèvements chez des animaux dont 
les signes clinique5 étaient peu marqué5 et pour 
lesquels le dlagnosiic de peste équine était juste 
suspecté (observations no6 1. 5 et 12) ; cas de 
peste équine bénins (observation no 8) ou vus 
tardivement (observation no 7) ; prélèvem nts 
faits chez des animaux vaccinés (observati ns 
nos 9 et 12). 

MclNTOSH (6) a Insisté sur la difficulté qu’il 
peut y  avoir à isoler le virus par inoculation 

1 

souris du sang prélevé chez des animaux a 

4 

la 
té- 

rieurement vaccinés et oiteinis cependant de 
peste équine. Mais dans les cas que nous av ns 
observés, il ne s’agit pas vérltablement de dé 

lesquels l’infection est survenue peu de te 
1 

ut 
ou de rupture d’immunité, mais d’animaux c ez 

ps 
après la vaccination, avant que l’immunité ait 
eu le temps de s’établir solidement (observations 
nos 7,8,9,12). D’ailleurs, dans l’observation n’> 2, 
le virus a pu être isolé facilement, d’un cheval 
dont la peste s’est déclarée 13 jours après la 
“occInatI0”. 

Plus difficilement explicables sont les résultats 
négatifs obtenus à partir de sang prélevé en 
pleine phase aigu* fébrile chez des animcux 
présentant des formes cliniques typiques et sévè- 
res de la maladie (observations noa 6,10 et 11). 

Dans l’ensemble, le pourcentage des isolements 
de virus paltifs obtenus à partir de sang prél?vé 
pendant la maladie a été plus élevé chez les 
chevaux (7 sur 13 = 54 p. 100) que cher les 
mulets (2 sur 8 = 25 p. 100). comme si la virémie 
était moins intense cher ces derniers. 

Les 14 souches de virus de peste éqwne isolées 
jusqu’à ce jour en Algérle appartiennent toutes 
au type aniigénique 9. Les résultats des typages 
ont été identiques d’une part avec le sérum onti-9 
d’Onderstepoort préparé sui- cobaye avec la 
souche « 7160 » et avec le sérum anti-9 de l’lns- 
titut Razi préparé sur lapin avec la souche«S. 2~. 

Nos résultats ont d’ailleurs été confirmés par 
ces deux laboratoires sur les souches que nous 
leur avons envoyées (à l’Institut Razi : souches 
Saida 1/65 et El Oued 1/65 typées sur souris. 
souches Béchor 1/65 et Aïssa 1/66 typées sur cul- 
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turcs cellulaires ; à l’Institut d’onderstepoort : 
souches Saida 1/65 et El Oued 1!65 typées sur 
souris). 

II semble bien, d’après no5 résultats, que ce 
type antigénique a été le seul en couse ; aussi 
bien dans le sud algérien au moment de I’appa- 
rition de la maladie à l’automne 1965 que dans 
les autres régions d’Algérie où le virus a été 
isolé au cours de la poussée épizootique de l’été 
1966. A tout le moins, peut-on affirmer que ce 
type antigénique a été, le seul identifié sur les 
prélèvemenis que nous avo”5 examinés. 

Le type 9, type nouveau apparu en 1959.60. 
décrit par HOWELL (7) sur une souche isolée 
au Pakistan, et identifié par HAZRATI et TAS- 
LIMI (8) sur de nombreuses souches isolées en 
Iran et étudiées à l’Institut Rari, Q été reconnu 
comme responsable de l’épizootie dans de nom- 
breux pays du Proche et du Moyen-Orient, à 
l’exclusion de tout autre type antigénique. II est 
possible que ce type 9 reste aussi dans l’avenir, 
en Algérie, le seul en cause. 

Mais il faut également enwsager une autre 
&ventualité où l’on verrait apparaître une situa- 
tion analogue à celle qui existe en Afrique du 
Sud où. après l’établissement des 7 types anti- 
géniques du virus par MclNTOSH en 1958 (6). 
un nouveau type antigénique, type 8. est apparu 
sn 1960, décrit par HOWELL (7), qui a rappelé 
?t ce propos l’apparition des types antigéniques 
nouveaux dans une’région au cours des années, 
Et la multiplicité des types antigéniques pouvant 
3re isolés au cours d’une même recrudescence 
5aisonnière de l’épizootie. 

II nous semble donc qu’il est important de 
rontinuer à procéder à des prélèvements qui 
permettront d’isoler de nouvelles souches et de 
riétermlner le type antigénique de celles-ci. 
Ces examens sont indispensables : 

- pour pouvoir rapporter à leur véritable 
étiologie de nouvelles poussées de l’épizootie. 
<‘il en apparaît en Algérie, soit comme recru- 
kscences saisonnières dans des régions déjà 
-ouchées, soit comme extension de la maladie 
i des région5 du pays jusque-là indemnes ; 

- pour pouvoir connaître le type du virus en 
cause dans ces nouvelles poussées épizootiques 
St savoir si le même type antlgénlque en reste 
aponsable ou s’il s’agit d’un type ontigénique 
jifférent, connu ou éventuellement nouveau : 
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la connaissance du type de virus en cause étant 
fondamentale pour le choix du vaccin si l’on 
veut obtenir une bonne immunisation : 

- pour déterminer, dans le ca5 des chevaux 
qui font la peste équine malgré une vaccination 
antérieure, si ces animaux Font frappés à la suite 
d’une baisse ou d’une rupture de leur immunité 
ou s’ils sont infectés par un type de virus non 
présent dans le vaccin et contre lequel ils n’au- 
raient pas été immunisés. 

L’isolement de souches locales de virus, entre- 
tenues par passages en série sur souris, peut 
enfin être utile au ca5 où 5e révélerait nécessaire 
leur incorporation éventuelle dans le vaccin. 

CONCLUSION 

Le5 excmwns que nous avons pratiqués, en 
vue d’établir I’étiologie de l’épizootie qui a sévi 
sur les équidés en Algérie en 1968 et 1966 ont 
permis de porter le diagnostic de peste équine. 

Le virus en cause, dont ce sont les premiers 
isolements obtenus en Algérie, appartient au 
type 9, aussi bien pour les souches isolées dans 
le sud algérien à l’automne 1965 que pour les 

souches isolées dans d’autres région5 d’Algére 
pendant l’été 1966. 

Selon nos résultats actuels, ce type antigénique 
est le seul en causejusquki en Algérie. 
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