
Epidemiol. sante anim., 1997, 31-32

FACTEURS DISCRIMINANTS DE LA PRESENCE DE GLOSSINES AU BURKINA FASO.
INTERET DANS LA PREVISION DU RISQUE DE TRYPANOSOMOSES

de La Rocque S.', Cuisance D.'

Animal ttypanosomosis remains a worrying pathological problem in Africa and the FAO considers it as the most
important cattle disease transmitted by vectors in sub-Saharian areas. Control of the vectors requires a large
scale intervention and must be geographically targetted. New tools are necessary for a better identification of the
areas needing a priority intervention.
The present program, conducted in the agropastoral area of Sideradougou, Burkina Faso aims to identify the
most important factors affecting the density of tsetse flies, one of the element of the risk of transmission. An
entomological and parasitological survey was achieved on a 120km-hydrographic network which had already
been prospected 15 years ago. All the data are geographically referenced in order to be included in a GIS
(Geographic Information System). The first results show an heterogeneous spatial repartition of the vectors,
different from the distribution of the latter survey. They are currently compared to the environmental data found
on the field and to high resolution remote sensing(SPOT) in order to better understand their relation with the
vegetation, the land use, the cattle density and the breeding practices. A comparison with older data is under
way, in order to appreciate the impact of environmental changes in the distribution and density of tsetse
populations.

Les trypanosomoses humaines demeurent un problême pathologique preoccupant en Afrique (au moins 300 000
cas en 1996). Dans le domaine vCtCrinaire, les trypanosomoses animates entrainent des pertes Cconomiques
considCrables (1 a 1,5 milliard $ US / an selon la FAO, qui la considére comme Ia plus importante des maladies
du bêtail transmises par des vecteurs en Afrique sub-Saharienne (FAO, 1994)), en empéchant ou abaissant
fortement les productions animales sur pres de 7 millions de km2 . L'emploi des trypanocides et des
trypanoprêventifs est massif (prés de 50% des ventes de produits vêterinaires en Afrique), avec les risques de
cette strategie (chimiorêsistance).

LA VISION ACTUELLE DE LA LUTTE
La lutte contre les vecteurs (glossines essentiellement, tabanides et stomoxes secondairement) nêcessite
d'intervenir sur de vastes surfaces. La mise en oeuvre d'une campagne de lutte, quel que soft l'objectif (contrOle
ou eradication des glossines) dolt se justifier d'un point de vue sanitaire et Cconomique pour choisir Ia technique
la mieux adapt6e, en êvaluer Ia faisabilitê financiere et technique et prêvoir une organisation qui puisse assurer
Ia pêrennitê des acquis. Elle doit étre ciblCe spatialement, et des mathodes devaluation rapide de situations sont
a developper, en particulier pour identifier les sites Cpidêmiologiquement les plus dangereux, 00 les interventions
sont prioritaires.

UNE APPROCHE GLOBALE POUR L'ETUDE DU RISQUE TRYPANOSOMIEN
De nouveaux outils sont a Ia disposition des dêcideurs. A une êchelle opêrationnelle, ('utilisation des SIG
(SystCrne d'Information Gêographique) permet d'intêgrer des themes multiples, notamment des informations
mises en evidence par têlêdêtection. Au dela du schema classique "parasites-vecteurs-hOtes", une vision
globale s'impose, qui intégre les facteurs climatiques, environnementaux et humains.
Des modêles de dynamique des populations de glossines permettent de relier la densit y d'insectes a des
donnCes biotiques (vegetation, Mites nourriciers), abiotiques (temperature, humiditê) (ROGERS et al. 1986,
1993) et plus prêcisêment anthropiques (occupation du sol, modification du milieu, pratiques pastorales).
Certains de ces facteurs interviennent egalement dans le contact hOtes-vecteurs, element clef de Ia
transmission, qui dolt atre considCre d'un point de vue spatial a une echelle trés fine (MILLIGAN, 1990,
LAVEISSIERE et al, 1986, D'AMICO, 1993).

PROCEDURE D'ENQUETE
Dans cette logique, un programme de travail est men6 dans la zone agro-pastorale de Sideradougou, au sud de
Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Une enquéte entomologique et parasitologique a êtê rCalisCe en 1996 sur 120
km de rêseau hydrographique qui, par ailleurs, avait déjà ête prospects it y a 15 ans (CUISANCE et al., 1984).
Des pieges ont êtê regulierement poses tous les 100 metres. Plus de 3600 glossines (Glossing tachinoides et G.
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palpalis gambiensis) ont Ate capturees, dont Ia moitiê dissequees pour connaitre leur etat infectieux. Sur cheque
site de capture, des descripteurs du milieu naturel (structure des formation vegetales, forme des cours d'eau,
donnees ecidioclimatiques...) ont ête relevês.

LA REPARTITION SPATIALE DES VECTEURS
Les premiers resultats montrent une *edition spatiale heterogene des glossines selon les localisations, et
differente de celle de l'enquete anterieure. Trois zones peuvent etre identifiêes, selon d'une part les resultats
entomologiques, d'autre part des criteres environnementaux (paysage vegetal et hydrique, occupation agricole et
pression humaine, geomorphologie)(tableau I).

Tableau I
Evolution du milieu et des populations de glossines selon les zones

nombre de G.palpalis par km
nombre de G.tachinoides par km
evolution entomologique

19,9
22,9

situation identique

1,4
14,8

diminution voire
disparition (G.palpalis)

Zone 3 
18,3

forte pression humaine
biotope preserve
cheptel augmente 

31,1
43,9

Iegere augmentation 

Zone 1	 Zone 2
35	 15,5

peu d'êvolution	 forte pression humaine
biotope degrade

etendue de Ia zone (km)
dynamique du milieu

La premiere de ces zones (zone 1), longue de 35 km, a peu evolue depuis 15 ans. La confrontation des images
de teledetection anciennes et actuelles montre que ['occupation humaine est comparable, et le milieu nature! a
ête peu modifie. Les resultats entomologiques sont semblables a ceux obtenus lors de l'enquete precedente.
Les deux autres zones connaissent actuellement une tres forte dynamique d'installation humaine, se traduisant
par un pourcentage de terres cultivees en augmentation. Les situations sont cependant trés differentes. Dans la
partie nord (zone 2), &endue sur 15,5 km, les cultures atteignent le cordon forestier, lequel, a l'origine deje etroit,
est trés degrade. G.tachinoides arrive a se maintenir dans ce milieu mais G.palpalis gambiensis a pratiquement
disparu. Dans la partie plus au sud (zone 3), longue de 18,3 km, les formations vegetales sont reprêsentées par
des galeries forestiéres denses dans lesquelles l'eau est souvent permanente. Les parcelles cultivêes restent
eloignees d'environ 300 metres du reseau pour des raisons geologiques, et le biotope naturel des insectes est
preserve. Le cheptel est en outre abondant, represente essentiellement par des animaux de labour qui
frequentent regulierement les points d'eau pêrennes. Les deux espéces de glossines sont abondantes, en
quantite plus importantes qu'il y a 15 ans.

LA REPARTITION SPATIALE DES TRYPANOSOMES
En complement de cette etude entomologique, les taux d'infection des glossines ont ête egalement êvalues e
partir de la dissection des insectes. Alors qu'il est difficile voire impossible, a ('examen direct, de reconnaitre
specifiquement les parasites dans le vecteur, leur localisation dans ['apparell piqueur, l'intestin ou les glandes
salivaires donne une indication sur leur probable identite. En revanche les analyses PCR realisees ensuite sur
les echantillons parasitologiquement positifs permettent de connaitre avec certitude le taxon present, dans la
limite de la gamme d'amorces disponibles (SOLANO et a/., 1996), laquelle couvre les differents trypanosomes du
bêtail presents dans cette zone (Ttypanosoma vivax, T. congolense formes savane et forét, T. brucei).
Lors de cette enquete, deux zones se distinguent par les pourcentages eleves de glossines infectees (30% tous
organes et espéces de glossines confondus), et par des fortes densites apparentes. L'identification par PCR des
trypanosomes dans les organes de ces glossines parasitees a ete menee, en particulier chez G.tachinoides,
espece Ia mieux representee et donc retenue pour cette etude. Les resultats sont indiques dans le tableau II.

Tableau II
Rèsultats entomoparasitologiques dans Ies deux zones distinguees (G.tachinoides)

Zone ouest	 Zone Est
etendue de Ia zone (km)
Densitê Apparente (nombre de glossines /piege/jour)
nombre de glossines dissequees
nombre d'individus parasitologiquement positifs
nombre et pourcentage d'infection identifiees par PCR
nombre de glossines potentiellement infectantes par km
preferences trophiques

22	 19,5
5.3	 9,3
330	 524
84	 66

33 (39,2%)	 53 (80%)
2,92	 6,3

reptiles	 suides et bovides

Dans la zone Ouest correspondant a la partie plus amont du reseau hydrographique, 39,2% des echantillons
positifs a ('examen parasitologique sont identifies par PCR. Ce faible taux d'identification incite a penser que Ies
parasites en cause sont des trypanosomes de reptiles. Cette hypothése est etayee par le fait que ces reponses
negatives correspondent majoritairement A des localisations dans l'intestin. Par ailleurs, ('analyse des residus
des repas de sang indique une preference trophique marquee pour Ies varans et les crocodiles. Le nombre de
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G.tachinoides compatentes pour une transmission pathogene, rapporte a Ia population totale d'individus
captures est dans cette zone de 2,92 glossines par km.
Dans Ia zone Est, Ia partie aval du raseau hydrographique, 80% des achantillons parasitologiquement positifs
contiennent des trypanosomes pathogenes du Wail. Les analyses de repas de sang indiquent une preference
alimentaire orientde vers les suidas et les ruminants. Le nombre de glossines potentiellement dangereuses
ramend au nombre captures est de 6,3 glossines par km.
Ces rêsultats montrent qu'à une echelle fine d'investigation, Ia situation entomoprotozoologique de ces deux
zones saparaes de moins de 10 km apparait trés diffarente, le nombre de glossines dangereuses atant du
simple au double.

LE RISQUE DE TRANSMISSION
Les densitês d'insectes "dangereux" ou "compatents" ne traduisent pas forcement le risque pour le Ce
dernier est dependant de ('interface hOtes/vecteurs compêtents, qui est conditionnê par le nombre de points de
contact entre le batail et les vecteurs, c'est a dire dans le cas de ces glossines de galeries forestiêres, par le
nombre de points d'abreuvement et leur frequentation, a relier a la conduite du bêtail.
Le croisement simultana des couches d'information georefarencaes relatives au milieu naturel ou modifiê par
l'homme, aux donnêes entomologiques et protozoologiques, a ('occupation anthropique et animale (faune/betail)
est raalisae grace aux SIG. Cet outil nouveau doit permettre d'une part de mieux comprendre l'epidemiologie
complexe de cette maladie, d'autre part de mieux identifier les zones prioritaires d'intervention en fonction du
risque et de leurs potentialitas de daveloppement.

Cette recherche baneficie d'un financement du CIRAD (Action Thematique Programmee) et du CNRS
(Programme Interdisciplinaire « Environnement, Vie et Societe »). Les auteurs leur adressent leurs sincêres
remerciements.
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