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Contribution à l’étude des rickettsioses au Niger. 
Enquête épidémiologique réalisée 

dans la région de Maradi 

par J.B. HAUMESSER (*) et B. POUTREL (*) 

RESUME 

Les ~utcurs ont effectué une enquête sérologique sur les ncketlaioses 
et néo-rickettsioses cher les chèvres de la station caprine d’élevage de 
Maradi et de villages situés à proximité. 

Près des 3/4 des sérums examinés se sont révélés positifs. Aucune 
liaison n’a pu être mise en évidence entre les avortements et une sérologie 
positive vis-à-vis de R. burnefi et Néo-Rickettsie (1 18. Une origine nutri- 
tionnelle de ces avortements a été envisagée. 

Des rémms humains de sujets vivant au contact de ces animaux se 
sont révélés positifs ou douteux pour près de la moitié d’entre eux. 

Tous les sérums examinés, caprins et humains, ont donné une séro- 
logie négative vis-à-vis de R. prow~azeki. 

INTRODUCTION - 50 sérums humains provenant de sujets 
adultes, des deux sexes, et vivant à Aderawa 

Dans le cadre d’une enquête portant SUT la ont été également examinés d’une manière qua- 
pathologie de la chèvre rousse dans la région litative; les sérums positifs ont été repris et 
de Maradi, nous avons été amenés à effectuer d’, 1 “és 
des sondages sérologiques, afin d’évaluer l’inci- 

pour effectuer une réaction quantitative. 

dence des rickettsioses et des néo-rickettsioses Pour les sérums caprins, il s’est avéré indis- 
chez cette espèce. pensable d’utiliser le système de prélèvement de 

Il “0”s a paru intéressant d’examiner com- 
sang sous vide : vacutainer; les sérums prélevés 

parativement des sérums humains de sujets 
par la méthode classique se révélant trop sou- 

vivant a” contact de ces animaux. vent contaminés. 

MATERIEL ET METHODES 

- De novembre Y971 à décembre 1972, 
251 sérums de chèvres femelles de deux ans ou 
plus ont été prélevés à la station caprine d’éle- 
vage de Maradi et dans des villages situés à 
proximité : Aderawa, Ouma, Garingoulbi; ces 
sérums ont été examinés qualitativement. 

(*) I.E.M.V.T., Laboratoire de Recherches Vétéri- 
naires de Niamey, B.P. 485, Niamey (Niger). 

Nous avons utilisé la micro-agglutination de, 
GIROUD. Le degré d’agglutination est noté par 
des croix : 1, 2, 3, 4 correspondant respecti- 
vement à 25, 50, 75, 100 p. 100 d’agglutina- 
tion. 

Pour les réactions qualitatives, nous avons 
adopté les dilutions de sérum préconisées par 
GIROUD, soit : 

1/320 pour Rickettsia prowazeki, 1/160 pour 
Rickettsia mooseri et Rickettsia conori et 1/20 
pour Rickettsia burneti et Néo-Rickettsie Q 18. 
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La coloration des lames par la méthode de 
May GRUNWALD et GIEMSA a pu être 
effectuée avec l’eau de la ville de Niamey, sans 
que nous ayons rencontré les difficultés décri- 
ter par GIDEL au Tchad (2). 

Les différents antigènes ont été fournis par 
l‘Institut Pasteur. 

RESULTATS 

A. Sérums de chèvres 
B+Q 
B + Q 18 

La répartition des réponses sérologiques don- 
nées par les 251 échantillons, vis-à-vis d’au 
moins un des cinq antigènes testés, est donnée 
par le tableau 1. 

Près des 3/4 des sérums examinés se sont 
donc révélés positifs. 

Les fréquences élevées des réponses sérolo- 
giques positives obtenues vis-à-vis de R. bnr- 
neti et Néo-Rickettsie Q 18, nous ont amené à 
distinguer et à comparer les sérums de chèvres 
ayant, ou non, avorté, des animaux de Maradi 
et d’Aderawa. 

Les résultats sont rapportés dans les ta- 
bleaux IV et V. 

Les résultats globaux des sérums selon l’anti- 
gène sont rapportés dans le tableau Il. 

on remarque que la fréquence t,,t& dépasse ~NéO-~kk~~~Si~ 918 1 18 (33 P.l”o) 1 8 (40 P.100)/ 

100; ceci est dû au fait que certains sérums 
possèdent des anticorps di&és contre plusieurs 
antigènes. Le calcul statistique ne permet pas de mettre 

en évidence une liaison significative entre 
Les différentes combinaisons qui se sont l’avortement et la présence d’anticorps corres- 

trouvées réalisées avec les sérums positifs sont pondant aux deux antigènes testés : R. burneti 
données par le tableau III. et Néo-Rickettsie Q 18. 
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Le tableau VI donne la répartition comparée 
des sérums positifs vis-à-vis des cinq antigènes, 
des animaux de la station d’élevage de Maradi 
et des trois autres villages : Aderawa, Garin- 
goulbi et Ouma. 

D’une façon générale, un plus grand nombre 
d’animaux de la station possèdent des anticorps. 

La différence la plus notable est observée 
avec Néo-Rickettsie Q 18 : à la station, près 
des 314 des sérums donnent une réaction posi- 
tive et seulement 1/3 pour les sérums des Les réactions quantitatives effectuées sur les 

animaux des autres villages. 14 sérums ont donné les résultats suivants : 

18 sérums prélevés sur des chèvres d’Ouma 
et d’Aderawa, positifs vis-à-vis de Néo-Rickett- 
sie Q 18 ont été examinés quantitativement : 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

- six sérums au 1/20; 

- quatre sérums au 1/4O; 

- sept sérums au 1/80; 

- un sérum au 1/60. 

II. Sérums humains 

La répartition des réponses sérologiquen des 
50 échantillons de sérums, vis-à-vis des cinq 
antigènes testés, est donnée par le tableau VII 
et pour les réponses positives par le 
tableau VIII. 

Environ la moitié des sérums a donné une 
réponse négative. 

On peut noter l’importance relative des 
réponses douteuses, qui est sensiblement la 
même que celle des réponses positives, soit 
environ 1/4 de l’effectif. 

TABLEA” S’Y11 

Antigène murin : 

- un sérum au 1/640; 

- un sérum au 1/1.280; 

- deux sérums au 1/2.560. 

Antigène boutonneux : 
- un sérum au 1/60; 

- un sérum au 1/640; 

- un sérum au 1/1.280; 

- deux sérums au 1/2.560. 

Antigène de la fièvre Q : 

- un sérum au 1/20. 

Antigène de la Néo-Rickettsie Q 18 : 

- deux sérums au 1/20; 

- un sérum au 1/40; 

- un sérum au 1/320. 

DISCUSSION 

1. RESULTATS GLOBAUX 

A. Sérums caprins 

Par ordre de fréquence, les réactions posi- 
tives vis-à-vis de l’antigène Q 18 viennent en 
tête (54,2 p. 100) suivies de R. burneti (40,3 p. 

- 295 - 

Retour au menu



IOO), R. conori (30,2 p, 100) et R. mooseri 
(2,9 p. 100). 

Tous les sérums examinés sont négatifs avec 
R. prowazeki. 

Ces résultats sont analogues à ceux rapportés 
par GIDEL a” Tchad (2). Le pourcentage de 
sérums positifs est sensiblement le même et 
représente environ les 314 des sérums exa- 
minés. Leur répartition est peu différente, sauf 
pour R. burneti (40:3 p. 100 contre 33,75 p 
100). 

Les quelques micro-agglutinations quantita- 
tives effectuées sur des sérums positifs vis-à-vis 
de l’antigène Q 18 montrent une bonne posi- 
tivité sur environ la moitié des sérums exami- 
nés. 

B. Mrums humains 

Aucun des sérums examinés ne s’est montré 
positif vis-à-vis de l’antigène épidémique. 

Par ordre de fréquence (tableau n” VIII) 
R. conon’ vient en tête (35,7 p. IOO), puis à 
égalité R. mooseri et Néo-rickettsie Q 18 
(28,6 p. 100) suivie de R. burneti (7 p. 100). 

Aucun sérum ne s’est révélé positif simulta- 
nément avec plusieurs antigènes. 

En ce qui concerne les antigènes boutonneux 
et murin, les résultats sont analogues à ceux de 
GIDEL a” Tchad (2) et confirment le degré 
d’endémicité relativement important de ces 
deux affections. 

Les réactions quantitatives effectuées sur les 
sérums positifs, montrent quelques fortes posi- 
tivités pour R. con& et R. mooseri, mais 
cependant courantes pour ces deux antigènes. 

Par contre, un sérum s’est montré positif 
jusqu’à la dilution a” 1/320 avec l’an- 
tigène Q 18, ce qui est assez rare pour un 
sérum humain. 

II. RESULTATS COMPARATIFS 

A. Sérums humains et sérums caprins 

Les sérums des habitants d’ilderawa pré- 
sentent des réactions positives vis-à-vis des 
mêmes antigènes que les sérums de leurs chè- 
vres. 

Mais, alors que les réactions positives vis-à- 
vis de l’antigène Q 18 sont les plus fréquentes 
chez les chèvres (54,2 p. lOO), c’est l’antigène 
boutonneux qui vient en tête chez les humains 
(10 p. 100). 

La fréquence de positivité vis-à-vis de l’anti- 
gène Q 18 (8 p. 100) est plus élevée que celle 
citée par Gide1 à Fort-Lamy (2 p. lOO), ce qui 
s’explique sans doute par le fait que les sérums 
humains étudiés a” Tchad provenaient de cita- 
dins ne. vivant pas en contact avec des animaux. 

B. Sérums caprins de la station 
et sérums caprins des villages 

Le tableau VI montre les différences existant 
entre les animaux de la station et ceux des 
villages. Les réactions positives sont plus fré- 
quentes d’une façon générale chez les animaux 
de la station; la différence la plus notable 
étant relevée pour l’antigène Q 18. 

Il nous est impossible d’expliquer cette cons- 
tatation. Peut-être la cohabitation étroite des 
animaux de la station (environ 300 animaux 
groupés la nuit dans 3 chèvreries) joue-t-elle 
un rôle ? 

C. Sérums de chèvres ayant avorté 
et sérums de chèves ayant mis bas 

Au village d’Aderawa, OU un agent du labo- 
ratoire est resté en permanence pendant un an, 
la fréquence des avortements constatés a été 
de 6,5 avortements pour 100 mise-bas. 

Or, on n’observe pas de différence entre les 
sérologies Q et Q 18 des chèvres ayant avorté 
ou non, comme l’avait déjà remarqué MAU- 
RICE a” Nord-Cameroun (8). 

Les réponses positives vis-à-vis de l’antigène 
brucellique sont très peu nombreuses (5 séro- 
agglutinations positives sur 62 sérums de chè- 
vres ayant avorté) (9). 

Les colorations de STAMP et de MACHIA- 
VELLO effectuées sur les cotylédons de 
8 chèvres ayant avorté se sont révélées néga- 
tives. 

Enfin, il existe “ne variation saisonnière 
manifeste dans la répartition des avortements; 
les 3/4 des avortements ont eu lie” entre le 
15 juin et le 15 décembre. 
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Cette saison est la plus mauvaise pour les 
chèvres du point de vue alimentaire : fin de 
saison sèche, mise à l’attache, difficulté d’ap- 
provisionnement des animaux pour les proprié- 
taires jusqu’aux récoltes d’arachide et de Niébé. 

CONCLUSIONS 

Dans la circonscription de Maradi, berceau 
de la chèvre rousse, aucun des sérums prélevés 
tant chez les caprins que chez les humains ne 
s’est révélé positif vis-à-vis de l’antigène épi- 
démique. 

Des anticorps dirigés contre R. mooseri, 

R. conori, R. burneti et Néo-Rickettsie Q 18 
sont retrouvés chez un bon nombre d’animaux 
ainsi que chez leurs propriétaires. 

Sans éliminer I?ncidence possible des rickett- 
sioses, de la brucellose ou d’autres atfections 

dans l’étiologie des avortements dc la chèvre 
mousse, on est tenté de leur attribuer une origine 
nutritionnelle déjà envisagée par MAURICE 
pour les bovins du Nord-Cameroun (8). 

Un essai de supplémentation des animaux 
en fin de gestation pendant la période de 
disette est prévu pour l’année 1973. 
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SUMMARY 

Contribution to the study of richet$iosis in Niger. 
Rpidemiological invesligation carried out in Maradi area 

Tbe autbors bave carried out a serological sorvey about rickettsiosin 
and chlamydial infections in goatr of rhe breeding station of Maradi and 
of neighbouring villages. 

Nearly 314 of the sera examinated were positive. No correlat~on was 
found between abortian and a positive serology with R. bmneri and 
Rakeia orir (slrain Q 18) antigens; a nutritional origin of these abortions 
is considered possible. 

About half of human sera of people living in close contact with 
these animais were positive or doubtful. 

All caprine and buman sera gzwc a negative serology witb R. pro- 
wuzekl antigen. 

RESUMEN 

Contriburicin al estudio de las rickettsiasis eo Niger. 
Emuesta epidemiologica realizada en Is regidn de Marsdi 

Los aotoreî efcctuaron una encuesta serologica sobre las rickettsiosis 
y neo-rickettsiosis en las cabras de la estaci6n de cria cabruna de Maradi 
y de aldeas cercanas. 

Caca de 314 de 10s sueror comprobados se mostraron porlrivos. No 
se pudo evidcnciar ninguna relaci6n entre 10s abortas y una serologia 
positwa para con R. bunwri y  neo-ricltettsia Q 18. Se considerd que estos 
abortos podian tener una ongen nutricional. 

Cerca de la mitad de 10s sueros de suj&x viviendo en contacto con 
dichos animales fueron POS~YOS. 

Todos 10s sueros comprobados, cabrunos y bumanos, daron ma 
sedogia negativa para con R. prowarrki. 
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