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INTRODUCTION 

La présente étude sur les tiques d'Ethiopie se· ·veut comme une 
mise au point des connaissances actuelles sur le sujet, tant sur la dis
tribution des espèces et leurs hôtes que sur les agents pathogènes qu'elles 
transmettent ou peuvent transmettre en Ethiopie. Ce travail fait suite à 
une enquête qui s ' est réalisée en mai-juin 1974 à la demande de la Mission 
vétérinaire française en Ethiopie. 

La plupart des données rapportées concernent l'Ethiopie , mais 
plus précisément les provinces de l'est et du sud. Pour coordonner ces ré
sultats avec ceux des pays voisins, on dispose de l'ouvrage de HODGSTRAAL · 
(1956) pour le Soudan, de celui de WALKER (197~ pour le Kenya. La faune des 
tiques du Somali n'a pas fait l'objet de travaux récents; aussi a-t-il sem
blé utile de rassembler dans la présente étude les renseignements anciens 
concernant ce pays, et qui émanent d'ailleurs des mêmes auteurs italiens 
qui ont publié sur l'Ethiopie (souvent dans les mêmes textes). Quelques don- · 
nées sur le territoire des Afars et des Issas complètent l ' ~nsemble des in
formations sur ce secteur d ' Afrique, dont les tiques sont mal connues en 
regard des enquêtes qui ont eu lieu au Soudan et au Kenya. 

1 
' 

Dans le chapitre relatif à chaque espèce de tique, on trouvera le 
relevé, aussi complet que possible , des localités et des hôtes de récolte, 
selon les i données de la bibliographie ou des données personnelles. Les aper
çus concernant l'écologie seront assez élémentaires, car les connaissances 
sur l'habitat ou le microhabitat · demandent des observations suivies sur le 
terrain; il est seulement possible actuellement d'établir la coïncidence 
entre la distribution d ' une tique et celle d'une ou plusieurs zones de végé
tation; on est aidé en cela par les résultats des étudesmenées en d'autres 
pays d'Afrique -orientale , notamment au Kenya et en Tanzanie; c ' est pourquoi 
il est fait référence à ces travaux comme complément d ' information, à titre 
i 'ndicat;i rf pol(Ul" rde.S.:i.I)eche.r:ch.El.s" !S I.J'Iî,}, ' ~;0 tog•i·e ' d~s tique·s. e.n. E;thiôpi_e. Les. · 
renseignemen~s sur la dynamique saisonnière doivent être considérés comme 
inexistants en ce qui concerne l'Ethiopie. 

Finalement, le présent travail se veut un document pour commencer 
l'étude sérieuse de la biologie des tiques en Ethiopie , plutôt qu ' une con
clusion qu'on est encore loin de pouvoir proposer sur ce sujet. 

MATERIEL ETUDIE 

La matériel personnellement observé et étudié dans le présent 
travail provient de plusieurs sources. 
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a) Collections du Muséum d ' Histoire naturelle de Paris (MHNP) , comprenant 
des récoltes anciennes , du début du siècle, et la collection de 
L.G. Neumann à l'Ecole vétérinaire de Toulouse (CNm et n° de registre) . 
dont la teneur a été publiée par NEUMANN (1902, 293; 1922); ce matériel 
fait l ' objet d ' un certain nombre de rectifications d 'identité. 

b) Collection d ' E. Brumpt, à l'Institut de parasitologie de la Faculté de 
Médecine de Paris. 

c) Collection de F. Rodhain dans la vallée de l'Dmo en 1968-1971; les ré
sultats en sont publiés (MOREL & RDDHAIN , 1972; 1973). 

d) Collection de P. Bergeon , au laboratoire vétérinaire de Debre Zeit; 
l'examen de ces spécimens a permis certaines rectifications à la publi
cation de BERGEDN & BALIS (1974) portant sur ce matériel. 

e) Collection réalisée personnellement au cours d'une mission en Ethiopie 
en mai-juin 1974, le long des parcours Addis Abeba - Dire Dawa - Jijiga , 
Addis Abeba - Awasa - Arba Minch et Awasa - Negele, 

f) Collections réalisées depuis cette date par les vétérinaires de la 
Mission française en Ethiopie. 

Les mentions de ce matériel personnellement examiné sont accompa
gnées de certains signes ou sigles , dont voici l ' explication : 

MHNP 

CNm 

collection d ' Acariens du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. 

collection L.G. Neumann à Toulouse (est mentionné le numéro de 
registre de la récolte). 

l'astérisque accompagne toute mention du matériel examiné person
nellement, qui a déjà été publié par d'autres auteurs ou qui cons
titue une référence originale, 

REFERENCES ANCIENNES 

La liste des publications sur les tiques d ' Ethiopie est relative
ment courte. Ce sont PAVESI (1883; 1898) , PAOLI (1916) , NEUMANN (1902 , 109; 
1902, 293; 1922) , NIRD (1935], RDNDELLI (1926) , TDNELLI-RDNDELLI (1930; 
1932, 1-10; 1932 , 119; 1935] , GRIMALDI (1934) , STELLA (1938 ; 1940; 1941) , 
RDETTI (1939); G.THEILER (1962, 1-125) . Il faut ensuite en arriver aux tex
tes récents de REISS-GUTFREUND, d'HODGSTRAAL & collab. , qui portent princi
palement sur les agents pathogènes transmis (rickettsiales et virus). 

Les références anciennes des auteurs italiens présentent un cer
tain nombre de difficultés d'interprétation, en ce qui concerne les identi
fications. Du fait de l ' état de la systématique des tiques à cette époque . 
les noms d'espèces cités donnent lieu le plus souvent à des conjectures. Il 
a cependa~t paru nécessaire d'en faire état. Il sera absolument iridispensable 
de procéder à la révision des collections anciennes qui ont servi à ces 
travaux, ~ans la mesure où elles existent encore, au moins partiellement. 
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TOPONYMIE 

Les noms des localités 6itées dans les textes anciens sont le 
plus souvent difficiles à retrouver. Les cartes publiées à la suite du tex
te de NEUMANN (1922) ou dans NIRD (1935) permettent certaines identifica
tions. Dans les cartes n°1 à n°9 de la présente étude, tous les toponymes 
identifiés ont été situés. 

L'expression de région éthiopienne utilisée en biogéographie peut 
prêter à confusion dans un travail portant sur l'Ethiopie. C'est pourquoi, 
dans la plupart des cas, c'est le terme d'Afrique au Sud du Sahara qui a 
été utilisé; d'autres fois, celui de région éthiopique. 

REMERCIEMENTS 

J'exprime tous mes remerciements ~u Docteur-vétérinaire Walde 
Giorgis Assefa, ·dire'cteur généra.l des Services vétérinaires d'Ethiopie, 
ainsi qu'au Docteur-vétérinaire Tadégé Girma, directeur général adjoint des 
mêmes Services, pour l ' intérêt qu'ils ont manifesté à propos d'une étude 
approfondie sur les tiques, pour les encouragements qu'ils m'ont donnés et 
les facilités qu'ils m' ont apportées dans la réalisation de cette enquête. 

Le Docteur-vétérinaire Joseph Fikre m'a réservé l'accueil le plus 
cordial au laboratoire vétérinaire de Debre Zeit, qu'il dirige; je l'en 
remercie tout particulièrement,: ainsi que tout le personnel de cet établis
sement. 

Au cours de mes déplacements, il m' a été donné de rencontrer le 
Docteur-vétérinaire Bayenne, chef des Services vétérinaires de la province 
de Harrar, le Docteur-vétérinaire Mekita Fessea, chef des Services vétéri
naires de la province du Sida_mo, . ai_nsi qu 'Ato G'uetahoun, administrateur des 
Services de l'Agr±culture de la. province du Gemu Gofa; qu'ils soient remer
ciés ici de leur compréhension pour mon travail et pour l'aide qu'ils m'ont 
apportée. 

Tous mes remerciements vont également à mes confrères de la Mission 
vétérinaire française en Ethiopie, qui ont organisé et facilité cette enquête, 
en premier lieu le chef de cette Mission vétérinaire, le Docteur-vétérinaire 
J, Desrotour. 

Je tiens à citer spécialement les noms des jeunes confrères fran
çais qui ont effectué des récoltes sur le terrain, d'après mes indications; 
une grande partie de l'originalité de cette étude vient de la part qu'ils y 
ont prise. Ce sont J, Alamargot (Gemu Gofa, 1973-1974), J.Ph. Blanc (Dire 
Dawa, 1974), M. Bouvier (Dire Dawa, 1974), J, Cazals (Harrar, Alemaya, avril 
1973), P. Deslandes (Wachile-Yavelo, mars-avril 1975), F. Dreyfus (Sidam6, 
Jemjem, 1973-1974), J. Février (Sidamo, avril 1974), G. Guidot (Jijiga, 
Harrar, àvril :1974), B, Lidove (Harrar, Chercher, mai-juin 1974), 
B. Ribaucourt (Sidamo, Jemjem. 1974-1975), D. Richard (Harrar, 1974), 
P,Lucet (Filtu, Sidamo, mars 1976), J.Thal (réserves de l'Awash et du Bale, 
janvier-février 1976). 
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Je remercie enfin J. Mouchet, entomologiste médical de l ' DRSTDM, 
pour les récoltes de tiques dans le territoire des Afars et des Issas (1968) 
et le Docteur F. Rodhain, du laboratoire d'Ecologie virale à l'Institut 
Pasteur de Paris, pour la communication du matériel complémentaire de la 
vallée de l'Dmo (1972) et celui des Afars et des Issas (1974). 

Je suis redevable des identifications des Haemaphysalis du groupe 
de Hm.leachi au Docteui vétérinaire J.L. Camicas, entomologiste médical à 
l'DRSTOM. 

Les références · d'Argasidae sur oiseaux sauvages aux alentours de 
Ndjamena sont basées sur les récoltes du Docteur-vétérinaire O. Cuisance. 

Je tiens à exprimer tout particulièrement ma reconnaissance 
envers Madame Al e na Vanderborg ht-E lbl, de l ' Institut de biologie de 
l'Université de Butare, qui m'a amicalement permis d ' examiner sa collection 
de tiques du Rwanda, dont certaines données sont mentionnées dans les cha
pitres concernant quelques espèces de Rhipicephalus. 



AMBLYDMMIOAE (BANKS, 1907, subf,) SCHULZE, 1937 

GENRES ET SOUS-GENRES REPRESENTES EN ETHIDPIE 

AMBLYDCENTOR SCHULZE, 1932 

AMBLYDMMA KOCH , 1844 

AMBLYDMMA (THEILERIELLA) T.S.OIAS, 1968 

APDNDMA NEUMANN, 1899 

BDOPHILUS CURTICE, 1891 

CDSMIOMMA SCHULZE, 1919 

HAEMAPHYSALIS KOCH, 1844 

HAEMAPHYSALIS (KAISERIANA) T.S.DIAS, 1963 

HAEMAPHYSALIS (ORNITHOPHYSALIS) HODGSTRAAL & WASSEF, 1973 

HAEMAP HYSA LIS ( RH IP I S TD MA) KOCH, 1844 

HYALDMMA (HYALDMMA) KOCH, 1844 

HYALOMMA (HY.4.LOMMINA) SHARIF, 1928 

l 
MARGAROPUS KARSCH, 1879 

RHIPICEPHALUS (RHIPICEPHALUS) KOCH, 1844 

RHIPICEPHALUS (DIGINEUS) POMERANCEV, 1936 

RHIPICEPHALUS (HYPERASPIOION) POMERANCEV, 1936 
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AMBLYOCENTOR t ! RCUMGUTTATUS 13 

AMBLYOCENTOR CIRCUMGUTTATUS (NEUMANN, 1897) 

Amc.circumguttatus est spéc~fique des éléphants d'Afrique occiden
tale et centrale; aucune référence n'en est donnée à l'est du Nil et du lac 
Victoria; au sud. il ne dépassa pas le Zaïre (Kwango, Kasaï. Katanga), sauf 
une référence isolée du Mozambique; il semble remplacé en Afrique orientale 
par Rh.humeralis et Rh.maculatus. 

Amc.circumguttatus pourrait exister, en même temps qu'Amblyomma 
tholloni, sur les éléphants du massif amhara en Ethiopie, qui correspond au 
bassin hydrographique du Nil. 

AMBLYOCENTOR RHINOCERINUS (DENNY. 1843) 

DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

PAVESI (1895 , D.rhinocerotis, MM et Amblyomma hippopotamense, FF); 

STELLA (1940 , D.rhinocerotis et Hyalomma hippopotamensis); 

TONELLI-RONDELLI (1930 , D.rhinocerotis) - SIDAMO - Haut Ganale Guda ·(Arussi 
Galla) 3 MM. 3 FF). D'après TONELLI-RONDELLI, .qui a réexaminé les spécimens, 
PAVESI a déterminé . par erreur les femelles -comme A.h-ippopotaniense (= Cosmiom
ma hippopotamense). Cette dernière espèce n '·existe· donc pêls. · oü n ' est pas 
encore signalée d'une façon certaine, en Ethiopie. 

WARBURTON (1910, D.rhinocerotis) . ~. ABYSSINIE - Ketloa (non situé),' 

~NEUMANN (1922,·D.rhinocerotis) ; MOREL & RODHAIN (1972) - GEMU GOFA -
confluent Omo-Antu : rhinocéros (1 F, 1903 , MHNP). - HARRAR - Vallée du 
Farisai (1 M, 1 F. 1903, MHNP). 

~T.S.DIAS (1957, 4693 - HARRAR - Dire Dawa : rhinocéros (2 MM, 16/06/07, MHNP). 

SOMALI 

PAVESI (1595); GRIMALDI (1934); NIRO (1935)~ STELLA (1940)(D.rhinocerotis)
Obbia. 

THEILER (1962 p.83) - Webi Juba; Webi Shebeli; Obbia; Mogadishu. 

Amblyocentor rhinocerinus est signalé des pays suivants Tchad, 
Soudan, Zaïre (oriental), Ouganda, Kenya, Tanzanie , Malawi , Mozambique. 
Rhodésie, Angola , Botswana, Zululand. 



14 AMBLYOCENTDR RHINOCERINUS 

Amc.rhin~cerinus est spécifique des deux rhinocéros africains . 
Diceros bicornis et Caratotherium simum; il est absent en dehors de l'aire 
de distribution de l ses hôtes; du fait de leur raréfaction, les références 
anciennes le signalent de régions où il n'existe plus aujourd ' hui. 

La fréquentation par les hôtes des galeries riveraines au milieu 
de ±ypes de végétation très variés fait que la tique peut se récolter dans 
de nombreuses zones ·phytoclimatiques, depuis les steppes xérophytes somal~~ 
masai, les savanes tropicales éthiopiennes, orientales et australes, les 
savanes subtropicales rhodésiennes, angbliennes et oubanguiennes , jusqu'aux 
savanes subéquatoriales katangaises, équatoriales d'altitude et aux commu 
nautés de montagne. 

Il est le plus souvent associé sur les rhinocéros avec Amblyomma 
rhinocerotis. 



AMBLYOMMA COHAERENS 15 

AMBLYDMMA COHAERENS DOENITZ . 1909 

DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

G.THEILER (1962 p.46) - WOLLEGA - localité non précisée. - KAFA - Jimma. 
ARUSSI - Asela.- SIDAMO - Sodu. 

PHILIP . HOOGSTRAAL , REISS-GUTFREUNDT & CLIFFORD (1966) - SHOA - Awash; . 
lac Langano; lac Awasa. 

BURGDORFER , ORMSBEE . SCHMIDT & HOOGSTRAAL (1973) - Abondant dans les pro
vinces de Shoa et Harrar (en montagne) , présent dans l ' Arussi , le Bale . le 
Sidamo. 

~ MOREL & RODHAIN (1972) - SIDAMO - lac Awassa : zébu (14 MM , 2 FF . 1 N. 
02/11/63); Boditi (Sodu) zébu (8 MM . 2 FF . 16/10/63); Adola bovin (12 MM . 
4 FF , 11/12/63). 

~ BERGEON & BA~IS (1974) - TIGRE - Kwiha : zébu (1 M. 04/66); Shikat (04/66) : 
chèvre (2 MM) . mouton (1 M). - GOJJAM - Bahar Dar : zébu (1 M. 1 F. 09/66). 
- WOLLEGA - Arjo (3 000 m) zébu (38 MM . :12 -FF . 05/65); Doleti : zébu (17 MM . 
5 FF , 12/65); Nekemte (1 900 m) : zébu (51 MM . 10 FF . 05/69 ) ; Seghe (1 700 m) : 
zébus(64 MM . 28 FF~ 05/65; 5 MM , 2 FF , 01/66). 

- ILLUBABOR - Dembi : zébu (20 MM , 11/66): Gore : zébu (1 M, 1 F~ 09/66). 

- KAFA - Assendabo : zéb~ (17 MM, 7 FF , 04/66); Bonga : zébu (50 MM , 36 FF , 
09/6B); Jimma : zébu (73 MM , 41 FF , 01/66); Maji : zébu (10 MM , 8 FF, 04/66); 
Wako : zébu (12 MM , 25. FF , 04/66); Wushwush : zébu (9 MM . o,/66) .·· 

- SHOA - Addis Abeba : zébus (26 MM , 28 FF , 12/67; 18 MM , 27 FF , 95/68); 
Alem Tena : zébu (4 MM , 2 FF , 04/68); Awash : zébu (24 MM , 5 FF , 04/69); 

.Debre 7eit : zébu (6 MM 0 , 05/66); Endeber (05/67) . : cheval (1 F) . ârie (4 MM , 
1 F) . zébu (62 MM , 10 FF); Kuyera : zébus (82 MM, 43 FF , 12/67; 10 MM. 12 FF, 
04/69); Maki : zébu (9 MM , 9 FF, 06/6~); Mojo : zébu (12 MM, 12/67); Shasha
mane : zébus (8 MM , 20 FF , 05/66; 11 MM, 1 F , 07/67; 51 MM . 18 FF, 04/69). 

- ARUSSI - Kofele .: . che0al (2 MM a 06/68); Haursa (2 800 m) 
37 F. 06/66) , mouton (1 F, 06/66). 

- HARRAR - Dire Dawa : zébu (2 MM. 1 F, 06/67). 

zébu (114 MM . 

- BALE - Goro C1 ·5oû m) : zébus (1 M, 2 FF . 10/67); Maslo zébu (90 MM , 
30 FF , 08/68). 

- SIDAMO - A}ik~ (1 . 800 m) : zébu (1 M, 05166); fiw~sa : zébus (1 M. 02/66; 
5 MM , 03/66; 38 MM, 29 FF . 11/66; 20 MM, 7 FF , 04/69); Buchisse : zébu (5 MM , 
02/66); Gudunu (1 700 m) : zébu (3 MM , 3 FF, 05/68); Yrgalem (2 000 m) : 
zébus (38 MM , 29 FF , 11/66; 26 MM , 12 FF , 11/67). 

- GEMU GOFA - Jinka : zébu (5 MM , 05/68); Sile : zébu (21 MM , 11 FF , 05/69). 
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x REFERENCES NOUVELLES 

- KAFA - Buyo (Jimma) : bovin (39 MM, 3 FF. 10/71). 

- HARRAR - Asbe Teferi : bovin (9 MM . 22/06/74); Bedessa (1 700 m) : bovins 
(45 MM , 17 FF , 22/06/74); Alberakate (2 200 m) : bovin (2 MM, 22/06/74); 
Hirna (1 800 m) : bovin (7 MM . 5 FF . 23/06/74); Baroda (2 300 m) : bovin (1 F, 
25.06.74); Karamele (2 000 m) : bovin (2 FF . 18/07/74); Chelenko (2 100 m) 
bovin (3 MM , 25/06/74); Worabi le (2 200 m) : bovin (10 MM , 25/05/74); Kara 
(1 300 m) : bovin (1 M, 2 FF . 20/06/74). 

- SIDAMD - Sodu : bovins (15 MM , 7 FF , 11/71; 26 MM , 13 FF , 11/06/74); Awasa 
bovin (8 MM . 9 FF , 28/03/74); Soyana (Yrgalem) : bovins (100 MM , 50 FF , 1 N, 
24/10/74 ) ; Meredicha (Yrgalem) : bovin (7 MM. 6 FF . 12/09/74); Dila : bovins 
(130 MM. 45 FF , 20 NN . 08/06/74); Mergano (Agare Selam) : bovin (6 MM, 2 FF . 
17/03/74); Shalbessa (Agare Selam) : bovin (5 MM , 3 FF , 16/03/74); Kebre 
Mengist : bovi n (27 MM , 21 FF , 11 / 06/74); Belaha (Wachile) : zébu (112 MM, 
20 FF , 03/75). 

- GEMU GOFA - Korga (Borada) : bovin (2 MM. 3 FF . 31/01/73); Messa (Borada) 
bovin (6 MM . 3 FF . 3 NN , 01/01/74); Wezo (Borada) : bovin (4 MM , 15/12/73); 
Cheleche {Borada) : bovin (3 MM, 3 FF . 11/12/73; Arba Minch : bovins (2 MM. 
29/11/73; 14 MM . 5 FF , 03/12/73); Lernte (Arba Minch) : bovin (15 MM , 7 FF , 
01/12/73); Gemta (Arba Minch) : bovin (10 MM. 02/02/74); Dorze : bovin (45 MM , 
1 5 FF . 6 NN , 28/10/74); Mero (Kamba); bovin (1 F, 26/01/74); Konso bovin 
(3 MM . 24/02 / 73). 

A.cohaerens est connu par ailleurs de l ' Ouganda , . du Zaïre (oriental, 
Kivu, Katanga ). du Kenya et de Tanzan i e. 

BIOLOGIE 

/A. cohaerens e·s-t un para si te spécifique du buffle des savanes 
d ' Afrique . ' Il s~mble plu~· particulièrement inféodé è la sous-espèce Syncerus 
caffer aeq~i noctialis. 

îous i es stades d ' A.cohaerens sont exophiles; les adultes ont oc 
casionnel1ement la possibilité d ' infester tous les grands mammifères de la 
zone où vivent les buffles; les préimagos sont cités ' d ' un certain nombre de 
grands mammifères et d ' oiseaux. 

HABITAT 
' • ,• 

Les récoltes d ' A.cohaerens en Ethiopie coïncident dans leur eFlsem
ble avec les formations denses des prairies subtropicales d'altitude. A la 
di fféren ce de ce qui est observé ailleurs en Afrique orientale , où ·1,·espèce 
est établ i e e n fonctil;m de la présence du buffle de savanes (Synce.rus caffer 
aequinoctialis), A.cohaerens semble subsister normalement sur le bétail en 
l'absence , ou après la disparition de son hôte d'origine. 
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En Afrique centrale , c ' est en relation a~ec les prairies d ualti
tude du Rwanda et du Ki vu qu' il a été trouvé. 

En Tanzanie et au Kenya . A.cohaerens a étê récolté sur les pour
tours du lac Victoria , dans les savanes boisées , è 1 200-1 500 m l4 000 -
5 000 ft) (YEOMAN & WALKER, 1967 . p.34; WALKER , 1974 . p.28 ) . 

La dist1·ibution de l ' espèce correspond è des pluviosités presque 
toujours superieures è 1 000 mm annuels , en altitude , avec saison sèche 
courte DL non marq uée. 

En Tanzanie cependant , c ' est dans la zone des 750-1 000 mm que 
se situe A. cohaerens (YEOMAN & WALKER , 1967 , p.34J. Est présent au Kenya 
(WALKER , 1974 . p.2ôl. 

ROLE PA THOGENE 

Theileria barnetti 

A.cohaerens transmet expérimentalement . de stase è stase , une 
Theileria sp. non pathogène du buffle f YDUNG , BURRIDGE , CUNNINGHAM & PAYNE 
in UILENBERG , RDBSON & PEDERSEN , 1974; in PURNELL , YOUNG , PAYNE & MWANGI , 
1975). 

Rickettsia conori 

L' infection spontanée d 9 A.cohaerens par Rickettsia canari a été 
mise en évidence en Ethiopie (PHILIP . HDOGSTRAAL , REISS-GUTFREUND & 
CLIFFORD , 1966; BURGDORFER , DRMSBEE, SCHMIDT & HDOGSTRAAL , 1973). 

Rickettsia prowazeki 

L' infection spontanée d ' A.cohaerens n'a pas pu être montrée _ 
( sauf un cas positif par la méthode des anticorps fluorescents . mais non 
s uivi d'isolement de souche fBURGDDRFER , DRMSBEE , SCHMID~ & HOOGSTRAAL . 
1973). Les essais d ' infection expérimentale par repas sur cobaye infec
tieux ont échoué (BURGDDRFER , DRMSBEE & HDOGSTRAAL , 1972). 
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• 

AMBLYOMMA EBURNEtJM GERSTAECKER . 1873 

' DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

BERGEON & B~LIS (1974) - TIGRE - Kwiha : zébu (1 M, 04/66); Shikat 
(04/66) Ghèvre (2 MM) . mouton (1 M)~ SHOA - Dire Dawa : zéb~ (1 M, 07/66), 

Ces quelques mâles ra·ppor·tés à A. eburneum n ' ont pas été retrouvés. 
En attendant que d ' autres récoltes viennent confirmer la présence de l ' es
pèce en Ethiopie , il faut considérer que des individus mâles atypiques 
d ' A.gemma peuvent être morphologiquement difficiles à distinguer d ' un 
A. eburneum typ i qu·e (cf. TENDEIRO . 1959 . 407) . C' est peut--être le cas en ce 
qui concerne les récoltes citées. Toutes les références des auteurs ita
liens à un A. eburneum doivent temporairement être interprétées comme des 
A.gemma (voir la distribution de cette espèce) , en attendant que les spéci
mens en cause dans ces publications puissent être réexaminés. 

La présence d ' A.eburneum est attestée en Af rique orientale 
Kenya , Tanzanie , Zaïre (Katanga) , Rhodésie , Mozambique. 
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AMBLYOMMA FALSOMARMOREUM TONELLI-RONDELLI. 1935 

DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

:: NEUMANN (1922, A.marmoreum p.p.); G. THEILER & SALISBURY (1959) - SHOA -
Tedecha: tortue (4 MM. 26/04/74, . MHNP)• - HARRAR - Dire Dawa : tortue (4 MM. 
09/04. MHNP}. 

ROBINSON (1926 , A.marmoreum p.p.); G.THEILER & SALISBURY (1959); T.S.DIAS 
( 1957) - HARRAR - Jiljessa : tort'ue· ( 1 ·M. 1 F. 30/07/1901 . BMNH). 

CHARTERS (1946 . A.marmoreum); G.THEILER & SALISBURY (1959) - HARRAR - Babile: 
tortue. Bitis sp .• homme. 

? STELLA (1940. A.rugosum) - BALE - El Dire. - SIDAMO - Moyale1 Mega1 Yavelo; 
Bano (Tertale) . Sous réserve de confirmation par examen des exemplaires ori
ginaux . il es~ vraisemblable de supposer que la distinction que faisait 
STELLA entre son A.rugosum et son A.marmoreum correspond respectivement 
A.falsomarmoreum et A.sparsum. 

STELLA (1940, A.marmoreum p.p.) - GEMU GOFA - Koske (= G.THEILER, 1962 p.49)· 
STELLA (1940, A.falsomarmoreum) - GEMU GOFA - Murle; gorges du Sagan; Koske. 

~: MOREL & RODHAIN (1972) - WOLLO - Hadele Gubo (= Tendaho) (pays Dankali) 
(3 MM, 2 FF . 1903, MHNP). - GEMU GOFA - Shangura (camp Omo) : Testudo pardalis 
(6 MM. 02/07/69). 

x BERGEON & BALIS (1974. A.marmoreum p.p.) - SHOA - Gewani (Awash) ~ tortue 
(1 _M. 2 FF, 02/08/66); lac Ziwai : tortue (3 MM. 1 F, 06/66). - SIDAMO - Awasa 
to r tue (3 MM. 8 FF. 05/68; 1 M, 03/69); Bifetu : tortue (3 MM. 8 FF. 30/05/69). 

x REFERENCES NOUVELLES 

- HARRAR - Babile : tortue (f M. 29/05/74); Kore (Babils) : tortue (1 M, 
29/05/74); Biokaboba (Adigala) : terrier de Xerus rutilus (2 NN; 04/1904, 
coll. E.Brumpt)~ Dire Dawa : tortue (1 M, 2 FF, 20/02/76). 

- SHOA - Metahara : tortue (3 MM. 1 F, 25/01/76). 

SOMALI 

? POCOCK (1900. A.marmoreum) - Bularli, 

PAOLI (1946, A.marmoreum); TONELLI-RONDELLI (1935, A.rugosum); STELLA (1940, 
A.marmoreum p.p.); G.THEILER (1962 p.49) - Sahayero (5 MM, 1F). 
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? PAOLI (1916 , A.marmoreum); G.THEILER (1962 , p.49) - Bur Akaba; Uanle Lien. 

TONELLI-RONDELLI (1932, 1~10, A.marmoreum; 1935, A.falsomarmoreum); STELLA 
(1940, A.marmoreum p.·p. , A.falsomarmoreum) - Algoi Barire (Danane) 7 MM , 
3 FF). 

STELLA (1940, A.marmoreum p.p.); G.THEILER & SALISBURY (1959) - Brava (1 M, 
1 F) • 

? NIRO (1935 , A.clypeolatum); STELLA (1940 , A.clypeolatum) - Afmadu. 

? LIPPARONI (1957., A.marmoreum) - Uebi Shebeli. 

G.THEILER & SALISBURY (1959) - ~andera (Hargeisa) : dromadaire? (2 MM , 1 F); 
Burao (1 M, 1 F). 1 

G.THEILER (1962 p.49) - Mandera; Burao; Afmadu; Algoi Barire; Brava; Sahaie
roi; Bur Akaba; Uanle Uen; Balad (Mogadishu) , Merka; Villabruzzi ( = Johar); 
Mijertina (basse vallée du Nogal). 

En plus de l'Ethiopie et du Somali , A.falsomarmoreum est connu du 
Kenya et de Tanzanie. 

HABITAT 

Les récoltes d ' A.falsomarmoreum en Ethiopie se situent dans les 
savanes tropicales à fourrés et dans les formations riveraines des steppes 
masaï. 

Les adultes d ' A.falsomarmoreum sont principalement parasites des 
tortues terrestres dans les steppes xérophytes masaï , ainsi que dans les 
fourrés sempervirents d'Ethiopie, le plus souvent entre 1 000 et 1 800 m, 
dont l'espèce est caractéristique. 

Malgré la sécheresse générale de l ' aire occupée par A.falsomarmo
reum , les divers stades ont un microhabitat plus abrité du fait que les 
tortues creusent des terriers ou fréquentent régulièrement ou en permanence 
des formations denses , humides dans les bas-fonds ou à proximité de l ' eau. 
La tique n ' est donc plus véritablement exophile, mais cryptophile et asso
ciée à des formations riveraines. 

Du fait de sa spécialisation en ce qui concerne les hôtes , 
A.falsomarmoreum n ' est vraisemblablement pas exophile; il doit se tenir sur 
le sol des fourrés humides ou dans les terriers de tortues; le phénomène 
est analogue chez tous les Amblyomma parasites de reptiles. 

L' aire d'habitat de · A.falsomarmoreum est remarquablement sèche, 
avec des pluviosités annuelles allant de 250 à 750 mm; l'espèce n ' est cepen
dant pas aussi ,xérophile que ces faits pourraient le faire supposer, ainsi 
qu'il ressort de ses exigences du point de vue du microhabitat. 
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AMBL YDMMA GEMMA OOENITZ, 1909 

DISTRIBUTION 

ETHIDPIE 

:, NEUMANN (1901, 249, A.hebraeum); MOREL & RDDHAIN (1972) - BALE - vallée 
du Daroli (3 MM, 1 F, CNm 1283). 

:, NEUMANN (1922, A.hebraeum p.p.): MOREL & RODHAIN, 1972) - SHDA - Mena
bela (vallée du Kassam) (1 M, 29/04/1904, MHNP). - HARRAR - Mulu (1 M, 
18/09/1904, MHNP). 

ROBINSON (1926 p.119) - HARRAR - Sagag: Phacochoerus aethiopicus (2 MM, 
07/1901). 

GRIMALDI (1934, A.eburneum) - HARRAR - Alemaya. - ERYTHREE - Agordat. 

STELLA (1938, A.hebraeum) - KAFA - Jimma. - SHOA - Menabela (Kassam). 
- HARRAR - Chercher. -·SIDAM8 · - ·Ganale Doria. 

STELLA (1940, A.gemma) - HARRAR - Dire Dawa. - SHOA - Addis Abeba. - BALE -
El Dire. - GEMU GOFA - Gongabaino; · Koske. 

STELLA (1940, A.hebraeum) - BAGEMDER - Gondar. - SHOA - vallée de l'Awash; 
Menabela (Kassam). - HARRAR - Chercher. - KAFA - Jimma. 

? STELLA (1940, A.eburneum) - Provinces de Shoa et de Galla {Sidamo). Il 
est possible qu'il s'agisse d'A.cohaerens; 

' ROETTI (1939, A.gemma, A.heburneum: sic) - Provinces de Shoa et de Jimma 
(= Kafa) : rare sur boeuf et cheval.~-

G.THEILER, WALKER & WILEY (1956) - HARRAR - Dire Dawa; Dagabur. - SIDAMO -
frontière avec le Kenya. 

T.S.OIAS (1957, A.eburneum p.p.) - SHOA - Addis Abeba -(4 MM, 2 FF). 

G.THEILER (1962 p.50) - SHOA - Addis Abeba; Awash. - HARRAR - Alemaya; 
Jijiga; Sagag; Dagabur. - SIDAMO - Siru (Filtu). 

:, MOREL & RODHAIN (1972) - SIDAMO - Negele : zébu (MM, FF, 23/11/63); Ardot 
(Negele): zébu (3 MM, 1 F, 20/09/63); Didalebel: zébu · {MM, FF, 23/11/63); 
Filtu : zébu (12 MM, 4 FF, 27/10/63), dromadaire (3 MM, 2 FF, 27/10/63)) 
Dolo : zébu (2 MM, 23/10/63); Sade : zébu (8 MM, 3 FF, 26/10/63); Web (Wa
chile) : Gazella granti (1 M, 1 F, 11/02/64); Moyale zébu (5 MM, 09/91/64), 
dromadaire (7 MM, 09/01/64). 

x MOREL & RODHAIN (1972, A.variegatum p.p.) - Negele 
20/02/64). 

Francolinus sp. (10 NN, 

BURGDDRFERi ORMSBEE, SCHMIDT & HODGSTRAAL (1973) 7 Provinces :de Shoa, Arussi, 
Harrar, Bale, Sidamo. 

R. V• C.E. R. T. (1971) - HARRAR - Jijiga, Tug Wajale : bétail. 

WALKER (1974 p.31) ~ sur la frontière entre le Sidamo et le Kenya, ou à pro
ximité : Mandera, Dandu, Kufole, Gurar, Moyale, Sololo. 
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~ BERGEON & BALIS (1974) . - TIGRE - Shikat : zébu (4 MM , 2 FF , 04/66); 
Abi Yadi : zébu ( R MM . 4 FF , 05/66). - WOLLO - Cherchekh : zébu (2 MM , 
2 FF, 01/67). - KAFA - Jimma: zébu (3 MM, 07/66). - SHOA - Debre Zeit 
zébu (1 M, 10/66); Endeber : zébu (2 NN , 05/67) , . - HARRAR - Elbah (07/66) 
zébu (6 MM) , mouton (1 M); Houri Tolo : zébu (9 MM , 07/66). - BALE -
Hargeile : zébu (3 MM , 07/68); Cherati : dromadaire (7 MM , 05/69); El Kere: 
zébu (8 MM . 05/69); Imi: zébu (5 MM , 1 F. 07/68); Maslo (08/68) : zébu 
(21 MM) , dromadaire (8 MM). - SIDAMO - Adola : zébu (1 M, 06/66); Awasa : 
zébus (3 MM , 03/66; 1 M, 05/69); Bogol Maya : zébu (8 MM. 6 FF. 05/69); 
Deg~ebe : zébu (1 M, 2 FF , 01/69); Eloya : zébu (7 MM , 2 FF , 05/6&); Filtu : 
zébus (13 MM , 55 FF , 03/69; 75 MM , 05/69); Yavelo : zébu (4 MM , 3 FF , 05/69); 
Leh : dromadaire (3 MM, 05/69); Moyale : zébu (9 MM , 4 FF , 05/6g); Negele : 
zébu (3 MM, 2 FF , 12/68); Paradissa (05/69) : zébu (3 MM . 6 FF) , dromadaire 
(7 MM); Tertale: zébu (10 MM , 05/69); Wachile : zébu (2 MM , 05/68). 

~ REFERENCES NOUVELLES 

- HARRAR - Dire Dawa : dromadaire (3 MM, 1 F, 04/74; 16 MM , 7 FF , 1' N, 05/74); 
Awadar (Alemaya) : zébu (1 M, 04/74); Miesso (1 400 ml : bovin (8 MM , 3 FF , 
20/06/74 ) ; Kara (1 300 ml : bovin (12 MM , 5 FF , 20/06/74); Karamele · c2 000 ml 
bovin (3 MM, 18/07/74); Biokaraba (1 650 ml : bovin (5 MM , 8 FF, 11/06/74); 
Fafane (Babile) : chèvre (3 MM . 1 F, 29/05/74); Biokaboba (Adigala); terrier 
de Xerus rutilus (1 N, 1 L, 04/1901, coll, E.Brumpt ) . 

- SIDAMO - Negele : dromadaire (8 MM, 1 F, 18/09/73; 3 MM , 1 F, 12/06/73); 
Burbur Boran (Negele) : dromadaire (1 F, 02/08/74); Degdebe : dromadaire (1 M, 
2 FF , 04/08/74); Burbur Balbal (Wachile) : zébu (1 M, 2 FF . 04/75 ) ; Dembi 
Hara (Yavelo) : zébu (6 MM , 2 FF, 03/75); Dida Harbore (Yavelo) : zébu (12 MM , 
1 F. 04/75); Wachile : dromadaire 18 MM , 14 FF , 05/08/74); Leh ; dromadaire 
( 5 MM, 3 FF . 07 /08/74) ; Kulenta (03/76) : bovin ( 8 M, 5 F) . dromadaire ( 5 M, 5 F) . 

- GEMU GOFA - Dera (Borada) : chèvre (1 N, ·14/12/73); Hela (Mirab Abaya) : 
bovin (1 N, 01/01/74); Dera Mucha (Mirab Abaya) : zébu (2 NN , 14/12/73); 
Bakwale (Konso) : zébu (1 M, 13/11/73); Shangura (camp Omo) : l i bre (1 F, 
12/07/67) , Torgos tracheliotes (1 N, 13/08/72), Shamo Nechessar (embouchure 
du Sagan sur le lac Shamo) .: libres sur la végétation de la savane à zèbes de 
Grant (7 NN , 10/06/74). 

AFARS & ISSAS 

HOOGSTRAAL (1953) - Djibouti : zébu (56 MM et FF , 07/50); Dikhil 
(2 MM, 07/50). 

TENDEIRO (1959 , 407) - Djibouti (1 Ml. 

SOMALI 

mouton 

? POCOCK (1900, A.petersi); STELLA (1940 , A.petersi) - Bularli (peut-être 
A.gemma). 

PAOLI (1916 , A.eburneum) - Sahayero. 

FRANCHINI (1927, A.habraeum) - Webi Shebeli; bas Juba; Serenli. 

RONDELLI (1926, A.eburneum) - Dafet; Dujuma; Golule; Matagoi; Yak Gobut. 
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NIRO (1935 . A.gemma) - Afmadu; Kisimayo; Serenli. 

NIRO (1935, A.hebraeum eburneum) - Mogadishu; Dafet . Dujuma; Golule , Yak 
Gobut; Matagoi. 

NIRO (1935 . A.hebraeum) Afmadu; lacs Ballei. 

STELLA (1938 , A.hebraeum) - Mogadishu. 

STELLA (1940 , A.gemma) - Afmadu; Kisimayo. 

STELLA (1940 , A.hebraeum) - Dante; Sahayero; Mogadishu; Afmadu; lacs Ballei. 

STELLA (1940 , A.eburneum) - Mogadishu; Dafet; Dujuma; Golule; Yak Dudu; 
Matagoi; Sahayero. 

TENDEIRO (1959) - Afmadu : Gir.affa camelopardalis (3 MM , 4 FF). 

G.THEILER , WALKER & WILEY (1956) - Hargeisa; Mandera; Sherif Tug. 

G.THEILER (1962 p.50) - Borama; Alaula; Dabolak; Haleya; Tug Wajale; Gedkah 
Debteh . Afmadu; Kisimayo; Mogadishu; Serenli; Jiglei; Gurale; Helo Banan; 
Je li b; Merka; Aden Javal. 

EDELSTEN (1975) - D' après la carte des cas de cowdrtose , la distribution des 
Amblyomma des petits ruminants au nord du Somali est liriü tée à un triangle 
Nabaded - Hargeisa - Salahli (confins · avec l ' Ethiopie). 

WALKER (1974 p.31) - Sur la frontière entre le Somali et le Kenya : Mandera , 
El Wak , Kolbio. 

La distribution d ' A.gemma concerne exclusivement l ' Afrique orien
tale : Yemen . Ethiopie , Afars et Issas, Somali , Kenya ~ Ouganda , Tanzanie. 
Récoltes erratiques en Crimée (KLYOSHKINA , 1972) : transports de nymphes par 
des oiseaux mi grateurs. 

BIOLOGIE 

A.gemma est parasite à tous les stades des ongulés et carnivores 
disponibles sur son aire de distribution; les préimagos peuvent également 
infester les autres mammifères terrestres autres que les rongeurs myomorphes . 
ainsi que les oiseaux et les reptiles. C'est le même type d'affinités d !hôte 
que dans le cas d ' A.variegatum ou A.hebraeum. Son cycle évolutif est don8 
triphasique télotrope exophile. 

HABITAT 

Comme dans toute l ' Afrique ·orientale , la distribution d ' A.gemma 
en Ethiopie coïncide avec les steppes masai; elle est surtout commune dans 
le Harrar et le Sidamo; elle l ' est beaucoup moins dans la vallée de l ' Dmo. 
Des récoltes isolées ont lieu dans les formations voi sines . savanes tropica
les à fourrés et zones basses des prairies d ' altitude , du fait des déplace
ments du bétail ou par transport de nymphes par les oiseaux. 

Au Kenya, la distribution de A.gemma est l i mitée aux reg1ons les 
pl us sèches du nord et du sud; l ' espèce ~st absente à l ' ouest et de la pl u
part des savanes boisées d ' altitude au-dessus de 6 500 pieds (1 950 ml 
(THEILER , WA LKER & WILEY , 1956). 
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En Tanzanie, sa distribution est entièrement comprise dans les 
steppes xérophytes masar, y compris le prolongement jusqu'~u lac Rukwa; il 
peut ~'élever jusqu'à 750-1 800 m d'altitude (2 500-6 000 ft) YEOMAN & 
WALKER, 1967 p.39); dans les mêmes zones, du niveau de la mer à 1 800 m 
au Kenya (WALKER, 1974 : 33-34). 

Dans l'ensemble des références, A.gemma est nettement associé 
aux types de végétation secs : steppe boisée xérophyte masar, fourré éthio
pien; dans la steppe boisée xérophyte somalienne, il est localisé aux gale~ 
ries boisées des fleuves (notamment tout au long de l'Uebbi Shebeli); 
A.gemma est l'Amblyomma d'Afrique aux affinités les plus xérophiles. 

En Afrique orientale, les régions sèches sont caractérisées . par 
l'association Amblyomma gemma· P•~hipicephalus pravus~ en ~p~osit{on avec 
l'association Amblyomma variegatum ~ Rhipicephalus appendiculatus, des zones 
plus ·humidesj en principe, l'aire· de · distribution d'A.gemma · - Rh.pravus est 
une zone saine (clean area), au contraire de l'autre (dirty area) infectée 
de theilériose et de heart water (WILSON, 1953). 

CLIMATOLOGIE 

En Afrique• orientale, l'association Amblyomma gemma - Rhipicepha
lus pravus correspond aux régions recevant moins de 25 inches de pluies 
annuelles (625 mm) (WILSON, 1953). 

La distribution de A.gemma est située dans · sefi ensemb-le entre les 
isohyètes des 250 et 750 mm annuels, cômpte tenu du fait que dans les zones 
de faible pluviosité l'espèce est localisée dans les biotopes les plus hu
mides. 

En Tanzanie, ses limites de distribut ion se situent entre les 
isohyètes des 375 et 750 mm annuels (15-30 inches) dans des zones beaucoup 
plus sèches que pour A.lepidum (YEOMAN & WALKER, 1967 p.39); au Kenya, en
tre les isohyètes de 250 et 750 mm annuels (10-30 inches) (WALKER , 1974 
p. 31). 

ROLE PATHOGENE 

Cowdria ruminantium 

A.gemma transmet expérimentalement C.ruminantium par des nymphes 
ou des adultes infectés à la stase ~récédente (infection transstasiale) 
(LEWIS, 1947). A.gemma doit être le vecteur naturel de la cowdriose dans les 
zones d'Afrique orientale où il est le seul Amblyomma présent sur le bétail. 
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Rickettsia c6nori · 

L'infection spontanée d 1 A;gemna par R.conori a été constatée en 
E~hiopie (BURGOORFER . ORMSBEE . SCHMIDT & HOOGSTRAAL . 1973). 

Virus de .Nairobi 

L'infection .expérimentëlle da stase à stase d ' A.gemma par . le virus 
de Nairob~ a été obtenue (LEWIS . 1949). L1 épidémiologie de la maladie ne 
permet pas de supposer qu'A.gemma sqit imp.liqué· dans sa transmission • 

.•. , _,.,( ·- ·'·' ... ~ 



26 AMBLYDMMA HEBRAEUM 

AMBL YDMMA HEBRAEUM KOCH, 1844 

Une seule récolte d'A.hebraeum est signalée avec certitude 
d'Ethiopie : à Aboussa Tensai - ARUSSI - sur zébu (1 M, 04/66). Devant la 
netteté des caractères morphologiques qui distinguent A.hebraeum d'espèces 
comme A. gemma ou A. cohaerens. B. : .. fàut supposer de la trouvaille d' u·n exem
plaire erratique, vraisemblablement introduit à la stase nymphale par un 
oiseau migrateur en provenance d'Afrique australe. Des exemplaires errati
ques ont déjà été signalés de Tanzanie (Rubisho, au sud du lac Victoria; 
Lindi)(YEDMAN & WALKER, 1967 p.40) et même de Bulgarie (PAVLOV & POPOV, 
1951) . 

L'aire de distribution normale d'A.hebraeum comprend les pays 
suivants : Mozambique, Rhodésie, Botswana, Transvaal, Leshoto, Transkei, 
Natal, Zululand, Province du Cap; la présence occasionnelle de l'espèce a 
été constatée au Malawi et en Zambie. 

ROLE PATHOGENE 

Rickettsia conori 

A.hebraeum présente des infections spontanées et expérimentales 
à R.conori, avec passage transstasial et transovarien (NUTTALL, 1911, 89, 
tick bite fever). 

Cowdria rumantium 

A.hebraeum transmet naturellement et expérimentalement C.ruminan
tium par infection transstasiale (LDUNSBURY, 1900, 682; ALEXANDER, 1931, 89; 
NEITZ, 1937, 37) aux tuminants domestiques et sauvages. 

Wolbachia 

A.hebraeum présente .une infection naturelle non pathogène des 
tubes de Malpaghi ~~rune Wolbachia (COWORY, 1925, 817; 1926, 147; micro
organismes). 
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AMBLYDMMA LEPIDUM ODENITZ, 1909 

DISTRIBUTION 

ETHIDPIE 

~: NEUMANN (1922 , A.variegatum p.p.); MOREL & RDDHAIN (1972) - SHOA -
Addis Abeba : bovin (1 · F, 14/06/1904, MHNP). - HARRAR - Dire Dawa (1 M, 
09/1904 , .NHNP). 

NIRD (1935} - ERYTHREE - Barentu; Te ssenei. 

TDNELLI-RDNOELLI (1932) - ERYTHREE - Agordat (MM , FF , avril-mai 1931), 

STELLA (1.940) - ERYTHREE - Agordat; Barentu; Tessenei; Bisha. - WOLLO -
Oessie. - HARRAR - Dire Dawa. - BALE - El Oire; Elolo '( = Kololo ? ) • 

REISS-GUTFREUND (1956) - SHDA - Alentours d ' Add i s Abeba. 

THEILER (1962 p.52) - SHDA - Addis Abeba; Awash. - HARRAR - Alemaya. 

x MOREL & RDDHAIN (1972) ~ SHOA - Debre Zeit : bovin - [1 M, 11/01/64}. 
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- GEMU GDFA - Shangura (camp Omo) : Gazella granti (1 M, 26/07/69) , 
Choriotis kori (2 MM , 1 F. 17/08/68; 3 MM , 15/07/69; 3 MM , 2 FF , 27/07/69; 
2 MM , 1 F, 25/08/69; 2 MM , 1 F, 13/08/71) , Ciqonia nigra (2 MM , 1 N, 
24/07/68). ' 

~: BERGEON & BALIS (1974) - ERYTHREE - Asmara : zébu (12 MM , 2 FF , 12/66). 
- TIGRE - Abergele : zébu (2 MM , 05/66); Adi Hagada : zébu (12 MM, 5 FF, 
09/66); Shikat : zébu (2 MM , 05/66). - WOLLO - Cherchekh : zébu (5 MM , 
01/67). - SHDA - Koka : zébu (3 MM , 01/67). - HARRAR - Elbah (04/67) : 
chèvre (3 MM , 1 F) , dromadaire (39 MM , 5 FF); Erer (1 000 m); zébu .(4 MM , 
14 FF , 07/66); Houri Tulu : zébu (34 MM, 1 F, 07/66). - SIDAMO ~ ·Adola : 
zébu (1 M, 1 F, 06/66); Paradissa : zébu (1 M, 05/66). - GEMU GDFA - Jinka: 
zébu (12 MM , 02/69). ' 

R.v.c.E.R.T. (1971) - HARRAR - Jijiga : bétail. 

WALKER (1974 p.36) - sur la frontière entre le Sidamo et le Kenya , ou à 
proximité : Mandera , Moyale , Sololo. 

x REFERENCES NDUVELL~S 

- HARRAR - Hai Dora : zébu (4 MM, 2 FF , 28/07/68); Miesso : bGvin (33 MM, 
9 FF , 20/03/74); Kora ~(1 300 m) : bovin (1 M, 20/06/74). 

- BALE - Maslo : zébu (3 MM , 29/05/66) (parmi 90 MM d"' A.gemma de BERGEON 
& BALIS); Ifi : zébu (5 MM, 4 FF, 12/71). 
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- GEMU GOFA - Faragossa · (Mirab Abaya) : bovin (2 MM . 04/12/73); Sikala 
(Arba Minch) : bovin (1 M, 19/02/73); Mileshamo (Arba Minch) : bovin 
(2 FF, 18/02/74); · Wasaka (Gidole) . : bovin (16 MM , 13/11/73); Beneila . 
(Gumaida) : bovin (1M , 04/02/74); Abulo (Gumaida) : bovin (1 F, 03/02/74; 
4 MM . 10 FF , 25/02/74); Ber.ek (Gumaida) : bovin (1 M. 04/02/74; Gumaida 
bovin (7 MM. 15/04/74); Konso : bovin (5 MM . 2 FF . 24/02/74); Bekwale 
(Konso) : bovin (1 M. 3 FF, 13/11/73); Waito Nechessar : libres (3 MM, 
2 FF, 20/12/7~); Lokara (route vers Kibish) : Choriotis kori (1 M. 
12/08/72); Shangura (camp Omo) : Torgos tracheliotes (1 M, 13/08/72). 

~ 

SOMALI 

ROBINSON (1926 p.94) - Kisimayo : boeuf (1 Ml. 

FRANCHINI (1927) - Webi Shebeli; bas Juba. 

NIRD (1935) - Afmadu; Bardera; Kisimayo; Dafet , Oujuma; Yak Gobut; Godule; 
Matagoi; Merka, Serenli; Mogadishu (A~hebraeum lepidum). 

STELLA (1940) - Afmadu; Bardera; Kisimayo; Dafet; Dujuma; Mak Dudu; 
Godule; Matagoi; Merka; Serenli. 

THEILER (1962 p.52) - Jiglei; Jelib; Kisimayo; Afmadu; Bardera; Dafet; 
Dujuma; Gurale; Yak Gobut; Matagoi; Merka; Serenli; Mogadishu. 

WALKER (1974 p.36) - sur la frontière entre le Somali et le Kenya : Mandera, 
Kolbio. 

La répartition d'A.lepidum , comme celle d'A.gemma . se limite à 
l'Afrique orientale sèche ou aride : Ethiopie Somali , Soudan , Tchad, Ougan
da, Kenya, Tanzanie, Malawi; exemplaires erratiques en Israël (FELDMAN
MUHSAM, 1955), en Azerbaïdjan (PDSPELDVA-SHTRDM & ABUSALIMDV, 1957) , et à 
Chypre (KAISER, HOOGSTRAAL & HDRNER (1970)). 

BIOLOGIE 

A.lepidu~ présente les mêmes affinités d'hôte que A.gemma ou 
A.variegatum: to ut es les itase s sur ongulés et carnivores , préimagos sur 
lièvres, singes, oiseaux. 

HABITAT 

En Ethiopie la distribution d ' A.lepidum re couvre une partie de 
celle d'A.gemma et de celle d'A.variegatum: f ormations boi sées plus ' 
humides des steppes masai d'une part , savanes tropicales à fourrés , savanes 
tropicales nilotiques à bambous, bordure. des prairies d ' altitude d'autre 
part. L'espèce est commune , mais non particulièrement abondante. 

Au nord-est du Soudan , il est associé à Acacia mellifera et 
A.seyal (KARRAR , 1960; KARRAR , KAISER & HDDGSTRAAL , 1963). 
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Au Kenya . Anblyomma lepidum est considéré comme typique des 
régions subdésertiques (LEWIS, 1939). En Ouganda , il est .commun dans les 
steppes sèches à épineux de Karamoja (WILSON , 1950). 

En Tanzanie , A.lepidum est associé d ' une .façon constante aux 
steppes xérophytes masai et aux steppes de l ' Usukuma . où il est d ' ailleurs 
très abondant . particulièrement dans les aires à baobab, sur des plateaux 
de 750-1 500 m (2 500-5 000 ft) . dans des paysages très découverts à in
solation intense. (YEOMAN &. WALKER , 1967 p.43). Au total , il est moins xé
rophile qu'A.gemma. Au Kenya . selon les conclusions de WALKER (1974 p.38} 
il est surtout associé aux steppes masai , du niveau de la mer jusqu ' à 
1 800 m, rarement jusqu ' à 2 400 m. débordant parfois sur les savanes cô
tières et les savanes boisées. à la périphérie des savanes équatoriales 
d ' altitude. 

Si A. lepidum semble en partie associé à A. gemma _ en raison de ses 
affinités xérop hiles , il s'en distingue cependant en présentant à un degré 
moindre cette particularité; A.lepidum habite la steppe boisée xérophyte 
masai. mais est plus rare dans le type somalien corres pondant; par contre . 
il existe également dans les zones plus humides : fourrés éthiopiens. savane 
boisée éthiopienne à Dxytenanthera; il se trouve même au Soudan dans les 
savanes boisées nord et sud-soudanienne; il semble établi au Proche-Orient 
dans l ' étage méditerranéen chaud , en altitude. 

Malgré sa xérophilie . A.lepi dum est limité par les conditions 
semi-désertiques; il n ' a pas été trouvé aux Afars et Issas . il ne s ' est pas 
installé en Egypte . dans la vallée du Nil , par où passent les troupeaux qui 
se rendent aux abattoirs du Caire . en provenance d ' Afrique orientale; au 
Soudan il est commun dans les savanes centrales et dans les steppes les 
moins rigoureuses du semi-désert; il apparaît avec l ' extrême sécheresse , de 
même qu ' av~c l ' installation de la savane boisée (HOOGSTRAAL . 1956 p.222-223). 

CLIMATOLOGIE 

En Afrique orientale , A. lepidum part i ci pe . par sa distribut i on . 
à celle de l ' association Amblyomma gemma - Rhipicephalus pravus qui n ' est 
établie que par moins de 25 inches de pluies annuelles (625 mm) (WILSON , 
1953). 

Au Soudan les récoltes de A.lepidum sont peu fréquentes dans les 
regions recevant plus de 50 inches de pluies annuelles (1 250 mm); la pré
sence de l ' espèce en quelque localité de la province Equatoria est diffi
cile à interpréter; dans la zone centrale du Soudan (savane boisée , savane 
herbeuse , steppe à acacias) les pâturages des hôtes de A.lepidum sont le 
plus souvent inondés , voire marécageux , malgré la faible hauteur des pluies; 
il conviendrait de connaître exactement les parages d ' infestation 
(HOOGSTRAAL . 1956 p . 222). Ces renseignements modifient les conclusions de 
WILSON , mais concordent avec la distribution d ' A. lepidum en Ethi opie. 

En Tanzanie , A.lepidum ne semble pouvoir subsister qu ' entre les 
limites de 500 et 750 mm de pluies annuelles (20-30 inches ) répartis en 
une courte saison de précipitations (YEOMAN & WALKER . 1967 p.43 ) . 
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L' aire de distribution de A.lepidum se sltuc entre les isohyètes 
de 400 et 1 200 mm de pluies ann uR lles , ce qui en fait l ' espèce africaine 
d'Amblypmma la plus xérophile , après · A.gemma. 

ROLE PATHOGENE 

Cowdria ruminantium 

A.lepidum s'infecte expérimentalement de stase à stase avec 
C.ruminantium (KARRAR , 1965; 1968). Il doit être le vecteur naturel de la 
cowdriose dans les secteurs d ' Afrique orientale aride où il est le seul 
Amblyomma présent sur le bétail , à l ' est du Soudan notamment , dans la pro
vince de Kassala. 

Rickettsia canari 

L' infection expérimentale d'A.lepidum rapportée à R.prowazeki a 
dû se réaliser en fait avec R.conori. 

Rickettsia prowazeki 

L' infection expérimentale d ' A.lepidum aurait été obtenus par repas 
de nymphes sur cobaye infecté de R.prowazeki (REISS-GUTFREUNO , 1956; 1957). 

Virus de Dugbe (groupe Ganjam) 

L'infeçtion spontanée d'A.lepidum par le virus de Dugbe a été mon
trée en , Ouganda (TUKEI , WILLIAMS , MUSKWAYA , HENDERSON , KAFURD & MAC CRAE , 
1970). 

AMBLYO!MMA MARMDREUM KOCH , 1844 

A.marmoreum est un parasite des tortues terrestres en Afrique 
australe. Les tiques citées sous ce nom en Afrique orientale appartiennent 
à deux espèces , A.falsomarmoreum et A.sparsum (cf. G.THEILER & SALISBURY , 
1959). 
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AMBLYOMMA NUTTALLI DOENITZ, 1909 

DISTRIBUTION 

La seule référence assurée de cette espèce est celle de BERGEON 
& BALIS (1974) è Teferi Birhan - ARUSSI - (3 MM, 03/67); il s'agit .d ' une 
récolte sur zébu, ce qui est inhabituel; en Afrique occidentale , centrale 
ou orientale , les hôtes ordinaires des adultes sont le~ tortues riverai
nes du genre Kinixys , les varans (surtout Varanus · niloticus du fait de son 
habitat) et les hérissons (Atelerix albiventris), parfois les pythons. Les 
auteurs ajoutent que ces exemplaires vus par H.Hoogstraal ont été considé
rés par l ui comme très proches de A.nuttalli , ce qui laisse supposer qu ' ils 
ne sont pas conformes è la morphologie typique de l'espèce. Il faudrai t 
donc envisager la possibilité qu ' il s'agisse de petits exemplaires 
d ' A.sparsum , dont les adultes sont aussi bien connus sur reptiles terres
tres que sur ongulés, notamment le buffle et le rhinocéros. Les tiques en 
qestion n ' ont pas été retrouvées et n'ont donc pas été personnellement exa
minées. 

La présence de la tortue terrestre Kini xys belliana est attestée 
en Ethiopie. Il serait donc logique d'y retrouver A.nuttalli , sur - cet hôte 
aussi bien que sur varans, pythons ou hérissons è la stase adulte (stases · 
préimag i nales sur les mêmes hôtes ainsi que sur Galliformes, rongeurs Hys
tricomorphes et Sciuromorphes , lièvres , carnivores , ongulés) , dans les sa
vanes trop i cales è Oxytenanthera , les prairies tropicale5 de montagne et 
les communautés forestières de montagne. En Afrique orientale, sa distribu
tion coïncide principalement avec les savanes équatoriales d ' altitude (cf . . 
WALKER , 1974 p.39 ) , et les mosaïques forestières côtières du Kenya et de 
Tanzanie. 

A.nuttalli est connu des pays suivants : Sénégal, Guiné~-Bissau , 
Guinée , Sierra Leone , Liberia , Côte-d ' Ivoire, Mali, Haute-Volta , Togo . 
Béni n , Nigeria; Cameroun. Tchad, Centrafrique, Gabon, Congo. Zaïre (orien
tal , Katanga , Kivu); Soudan. Ouganda, Rwanda, Burundi , Kenya. Tanzanie; 
Angola , Zambie , Malawi . Rhodésie.- Mozambique; Transvaal, Zululand , Natal. 

ROLE PATHOGENE 

L' inf ection spontanée des adultes d ' A.nuttalli par Coxiella 
burneti a été constatée par TENDEIRO (1952 p.189) en Afrique occidentale. 
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AMBLYOMMA RH-INOCEROTIS (DE GEER, 1778) 

DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

PAVESI (1895, A.petersi); TONELLI-RONDELLI (1930, A.petersi); STELLA (1940 
A.petersi) - SIDAMO - Haut Ganale Guda (Arussi Galla) (3 MM, 1 F) ~ 

:: MOREL & RODHAIN (1972) - HARRAR - Dire Dawa; rhinocéros (1 M, 2 FF, 
16/06/07). 

SOMALI 

PAVESI (1895 , A.petersi); STELLA (1940, A.petersi) - Obbia. 
1 

? POCOCK (1900, A.petersi); STELLA (1938, 1940, A.petersi) - Bularli, 
(Il doit s'agir plus vraisemblablement d'A.gemma). 

A.rhinocerotis est signalé des pays suivants : Soudan, Ouganda, 
Kenya, Tanzanie, Zaïre (Oriental, Kivu, Katanga), Zambie, Rhodésie, Malawi, 
Mozambique, Zululand. 
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AMBLYOMMA SPARSUM NEUMANN. 1899 

DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

~ NEUMANN (1922 . A.hebraeum p.p.); MOREL & RODHAIN (1972) - HARRAR - Harrar: 
tortue (1 M. 09/03/04 . MHNP). 

ROBINSON (1926, A.marmoreum p.p.); T.S.DIAS (1957, A.nuttalli p.p.); 
G.THEILER & SALISBURY (1959) - HARRAR - Jiljessa : tortue (1 F. 30/07/01 , 
BMNH). 

? TDNELLI-RDNDELLI ( 1930 , A .marmoreum) - ERYTHREE - Sassade. (Ala) : -Potamo
choerus porcus (5 MM . 1 F. 09/25) (= STELLA. 1940, A.marmoreum p.p. : Ala). 

STELLA (1938; 1940; A.schlottkei); G.THEILER & SALISBURY (1959) - SIDAMO -
Ganale Doria (nord de Negele) : tortue (1 Ml. 

STELLA (1940 , A.marmoreum p.p.); ·G~~HEILER & .SALISBURY (1959) - SIDAMO - Baho 
( 1, Ml . 

1 

? STELLA (1938 . A.marmoreum p.p.} - HARRAR - Chercher. 

? STELLA (1940 , A.schlottkei) - GEMU GOFA - Gorges du Sagan. 

? STELLA (1940 , A.marmoreum p.p.) - SHOA - Awash. 

G.THEILER & SALISBURY (1959) - ER~THREE -Nefasit , : dromadaire (2 MM, 
23/03/30). 

GaTHEILER (1962 p.59) - BAGEMDER - Debre Tabor. - HARRAR - Worabile; Alemaya. 

~- MOREL & RDDHAIN (1972) - HARRAR - Dire Dawa : rhinocéros (1 M, 16/06/07, 
MHNP). - SIDAMD - Negele : Testudo pardalis (5 MM. 23/11/63). 

:: MOREL & RDDHAIN (1972 , A.gemma p.p.) - SIDAMD - Rale (Negele) : zébu 
(16 LL , 17/09/63). 

1 

:: BERGEDN & BALIS (1974 , A.marmoreum p.p.) - SHDA - Lac Ziwai : tortue (1 M, 
06/66). - GEMU GDFA - Turmi· : tortue (2 MM, 06/69). 

~ REFERENCES NOUVELLES 

- HARRAR - Babile (3 MM , 1 F~ 29/05/74); Kore (Babile) (2 MM, 4 FF. 4 NN, 
29/05/74); Fafane (Babile) (3 MM. 2 FF, 2 NN, 29/05/74); Lowanaji (Jijiga) 
(1 M. 04/74); toutes ces récoltes sur tortues. 

- GEMU GOFA - Gardula : tortue (2 FF. 11/71). 

SOMALI 

G.THEILER (1962 p.59) - Arorigh. 
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La distribution d ' A.sparsum apparaît tout d ' abord comme celle 
d ' une espèce d'Afrique orientale : Ethiop~e • . Somali b Soudan, Ouga~da, Zafre 
(Kivu, Katanga) , Kenya , Tanzanie , Zambie, Malawi, Mozambique. Rhodésie , 
Namibie; il est remplacé dans le maquis nu Cap par le véritable A.marmoreum 
Koch , 1844. 

A.sparsum est cependant présent en Afrique occidentale , quoique 
ses récoltes y soient rares, peut-être pour des causes occasionnelles; il 
est connu du Tchad (MOREL & GRABER , 1961) , en rapport avec la présence an
cienne de rhinocéros (Singako; Ndjamena); il a été trouvé au -Sénégal (Bigno
na , réf.pers. = G.THEILER & SALISBURY , 1959 , Casamance; Ndangane à l'embou
chure du Saloum . coll. J.L.Carnicas) sur Bitis lachesis , et en Guinée (Din
guiraye , 1 M. 1900 , MHNP , Delestre legit • G.THEILER & SALISBURY , 1959, 
·Sénégal). 

BIOLOGIE 

Les hôtes cités dans les récoltes d ' A.sparsum le font apparaître , 
en ce qui co.ncerne les adultes, comme parasite concurremment de reptiles 
ou de mammifères. Si beaucoup de références mettent en ~ause · les rhinocéros, 
très nombreuses sont celles de tortues terrestres , de vipères heurtantes ou 
autres reptiles (python , varan). Des récoltes occasionnelles sur éléphant 
ou sur buffle indiquent des passages plus ou moins habituels de ces derniers 
dans les parages fréquentés par les rhinocéros. 

A.sparsum se place donc naturellement entre A.nuttalli et les 
Amblyomma de ruminants (groupes d ' A.vari~gatum ~t A.hebraeuml dans - la .série 
d ' adaptation pr"o°itressiv-e· des tîques de reptiles à des mammifères; A .marmo
reum et A.falsomarmoreum , très voisins d_'A.sparsum, · demeurent proprement des 
parasites de rept i les.· 

Les larves et les nymphes d'A.spersum parasitent reptiles , oiseaux 
et mammifères. Au total le cycle évolutif de l ' espèce apparaî~ comme tri
phasique télotrope pholéophile ou cryptophile. 

HABITAT 

Les récoltes d ' A. sparsum en Ethiopie carres.pondent aux formations 
denses des steppes masaf et aux savanes tropicales à .fourrés, qui concordent 
avec les zones d'habitat des tortues terrestres. 

A.sparsum . existe dans la savane boisée équatoriale ori entale d'al
titude, dans la . savane boisée subtropicale rhodésienne; .en dehors de ces 
zones , la distributiqn de l ' espèce est plus localisée , soit ·eA altitude dans 
les communautés de montagne afro-alpines , soit dans les régions sèches comme 
les steppes boisées.xérophytes somaliennes et masaf; dans le bassin du Chari , 
A.sparsum a été récolté dan~ la savane boisée tropicale nord-soudanienne et 
à proximité du lac Tchad. 
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En Tanzanie, il est associé à la végétation côtièrs, aux steppes 
xérophytes mas ai 'et de 1 ° Usukurpa. aux .savanes rhodésiennes et aux savanes 
de montagne , entre 1 000 et 1 650 m (3 SIDJ-5 .5-00 ft) (YEOMAN & WALKER. 1967 
p.50); au Kenya, avec les steppes masai èt les s~vane~ d'altitude, du niveau 
de la mer à 1 800 m (WALKER, 1974 p.46). 

Les adultes dtA.sparsu~ sont exophiles. mais ne se tiennent pas 
dans la totalité de la couverture herbacée. La grande fréquence de leur pa~ 
rasitisme, soit sur les reptiles tels que · les tortues, soit sur les rhino
béros . indique que cette espèce est associée à la végétation dens& -et aux 
fourrés humides en bordure des cours d'eau ou des marécages • . C'est en raison 
de cette écologie particulière que des vertébrés aussi différents que les 
reptiles et les rhinocéros peuvent être parasités par la même espèce, qui ne 
se retrouve pas d ' autre part. sinon exceptionnellement sur d ' autres mammi
fères. 

CLIMATOLOGIE 

Les pluviosités annuelles observées sur l'aire de distribution . 
d 0 A.sparsum vont dans leur ensemble de 500 à 1 500 mm; les exigen6es ~ygro
métriques de l'espèce sont satisfaisantes d'autre part en raison du micro
habitat particulier dans les régions humides, ce qui fait que son existence 
est possible dans des zones recevant moins de 50b mm par an. 

En Tanzanie, sa distribution s'inscrit entre les isohyètes des 500 
et 1 000 mm de pluies annuelles (20-40 inches) (YEOMAN & WALKER, 1967 p.50). 

AMBLYOMMA THDLLDNI NEUMANN , 1899 

Parasite spécifique des éléphants, A.tholloni est connu D'Afrique 
occidentale. centrale et orientale, jusqu'en Rhodésie, au Mozambique et au 
Zululand. Il a toute chance d'exister sur les éléphants de l'Ouest de 
l'Ethiopie, sur le massif amhara. 



36 AMBL YDMMA VA(UEGA TUM 

AMBLYDMMA VARIEGATUM (FABRICIUS , 1794) 

DISTRIBUTION 

ETHIDPIE 

PAVESI (1883, A.variegatum) - BAGEMOER - Bahr el Salam ( = Angareb, près 
de Nogara). 

? PAVESI (1883, A.quadriguttatum) - HARRAR - Chalalaka. 

x NEUMANN (1902) - BALE - Daroli : mulet (4 MM , 1 F, 1 N, CNm 1284); Ginir : 
chacal (1 N, CNm 1285 ) (confirmé MOREL & RDDHAIN . 1972). 

~, NEUMANN f1922~ - SHDA - Addis Abeba : bovin (15 MM , 5 FF , 5 NN, 14/06/04, 
MHNP) ; - HARRAR - ~JjT~~ 3 FF. 24/03/04. MHNP); Dire Dawa ( 1 F. 10/05 , MHNP) ; 
CherGher (1 N, 03/04, MHNP); (confirmé MOREL & RDOHAIN , 1972). 

ROBINSON (1926 p.135) - HARRAR - _Harrar: bovin. 

TDNELLI-RDNOELLI (1930) - ERYTHREE - Sassade (Al~: Potamochoerus porcus 
(1 M. 09/25). 

NIRD (1935) - ERYTHREE - Asmara; Adi Ugri; Keren; Massawa. 

RDETTI (1939) - Provinces de Shoa et Kafa (Jimma) : commun sur boeuf , mou
ton et cheval. 

STELLA (1938) - SHDA - Addis Abeba. - HARRAR - Chercher. - SIDAMD - Yavelo; 
Ganale Doria (nord de Negele). 

STELLA (1940) - ERYTHREE - Ala; Keren , Massawa; Adi Ugri.- WOLLO - Oessie. 
- SHDA - Addis Abeba; Awash. - HARRAR - Dire Dawa. - SIOAMO - Yavelo; Narji 
(= Burji ?). - BALE - Elolo (= Kololo ?). - GEMU GDFA - Omo; Murle; go~ges 
du Sagan. 

STELLA (19395 1941) - SIOAMO - Yavelo : Equus burchelli boehmi. 

CHARTERS (1946) - HARRAR - Harrar : homme. 

HOOGSTRAAL (1954) - HARRAR - Harrar : Corvu s sp. (1 N, 27/02/12). - KAFA -
Nada (Jimma) : Ourebia ourebi montana (1 M, 2 FF , 11/05/27 , BMNH), 

HDOGSTRAAL (1956 p.274) - ERYTHREE - Asmara. 

REISS-GUTFREUND (1956: 1957) - SHDA - Addis Abeba : bovins. 

G.THEILER (1962 p.64) - ERYTHREE - Adi Ugri; Agordat; Asmara; Azzega; Bara 
river; Keren; Massawa; Seroe; Tessenei. - BAGEMOER - Oebre Tabor. - TIGRE -
Makale. - GDJJAM - Bahar Dar; Debre Markos; Matakal. - KAFA - Jimma; Nada 
(Jimma). - SHOA - Addis Alem; Debre Zeit; Ambo (Hagere Hiwot). - HARRAR -
Alemaya; Harrar. 

PHILIP, HDDGSTRAAL. REISS-GUTFREUND & CLIFFORD (1966) - SHDA - Akaki; Awash; 
Nazaret; lac Koka; Shashamane; lac Awasa (épidémiologie de . Rickettsia canari), 

BURGDORFER, DRMSBEE , SCHMIDT & HDDGSTRAAL (1973) - Provinces de Shoa, 
Arussi, Harrar , Bale , Sidamo. 
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x MOREL & RODHAIN (1972) - SHDA - Addis Abeba : bovin (1 M, 1 F. 10/11/63); 
Debre Zeit : bovin (1 M. 5 NN. 11/01/64). - HARRAR - Dire Dawa : rhinocéros 
(3 MM . 1 F. 10/05 , MHNP). - SIDAMO - Negele : zébu (1 M, 8 FF, 20/09/63; 
12 MM , 23/09/63); Wachile : Rhynchotragus kirki (i M. 3 NN, 13/01/64). 

R. V. C.E. R. T. (1971) - HARRAR - Jijiga; Tug Wajale : bétail. 

BERGEON & BALIS (1974) - ERYTHREE - Asmara: zébu (48 MM, 8 FF , 12/66). 
- TIGRE - Adi Hagada : zébu (23 MM , 9 FF . 11/66); Anderta : zébu (2 MM. 2 FF. 
04/66; 9 MM . 01/67); . Chelokot : zébu (10 MM, 1 F, 05/66; 9 MM, 8 FF, 06/66); 
Makale i zébu (3 MM , 1 F. 11/66); Shikat : zébu (2 MM , 2 FF . 04/66); Smire 
zébu (1 9 MM . 4 FF , 05/66). 
- WOLLO - Hayk : zébu (3 MM, 01/67); Kembolcha : zébu (4 MM. 01/67); Korem 
zébu ( 5 MM . 3 FF. 01/67); Chercherkh : zébu (3 MM. 5 FF , 01/67). 
- BAGEMDER - Addis· Zemen: zébu (17 MM , 3 FF , 11/67); Delache- : .. zébu (1 M. 
06/67; 1 M, 11/67); Gehaba : zébu (5 MM , 04/66; 10 MM , 3. FF , .11/67; · 6 MM, 
03/69); Koladiba: zébu (14 MM , 1 F. 05/66; 17 MM , .6 FF, 11/67); Nefas 
Mechwa : zébu (1 M. 06/67; 5 M, 11/6]; 3 MM, 02/69; 6 FF, 05/69). 
- GOJJAM - Bahar Dar : zébu (14 MM, 3 FF, 02/68). 
- WOLLEGA - Arjo ; .zébu (12 MM , 12/65); Asosa: zéb~ (1Q M~ ~ 11 .F~. 06/66); 
Dembido1o : zébu (7 MM . 2 FF . 05/68; 2 MM , 05/69); Doleti : zébu (3 MM, 05/69); 
Gimbi : zébu [2· MM . 05/69); Seghe : zébu (8 MM , 12/65). 
- ILLUBABOR - Gbre : zébu (2 MM, 05/66). 
- KAFA - Bonga : zébu (4 MM , 1 F. 04/66); Jimma : zébu C5 MM, 05/66); Wako 
zébu (2 5 MM •. 43 FF , 05/66); Wushwush : zébu (3 -MM. 04/66). 
- SHOA - Adamitulu : zébu (140 MM . 5 FF , 06/67); Alem Tena : zébu (19 MM, 
3 FF . 06/ 67); Debre Zeit : zébu (55 MM , 16 FF , 05/66; 22 MM ; · S FF . 06/66; 
41 MM . 07/66 ) ; mouton (8 MM . 1 F . 06/66); Endeber: zébu (101 MM. 30 FF. 
05/67). §ne (4 MM , 1· F. 05/67) , cheval (2 NN , 05/67); Koka : zébu (11 MM . 
06/66; 42 MM . 06/67) , chèvre (3 MM , 06/66); Maja : zébu (12 MM, 05/66); 
Nazaret : chèvre (1 M, 06/66); Shashamane : zébu (11 MM , 6 FF, 02/66; 1 M, 
1 F, 03/69 }; Sodere : zébu (46 MM, 06/66). 
- ARUSSI - Abussa Tensai : zébu (6 MM , 4 FF , 04/66); Kofele : zébu (1 M, 1 F. 
04/69; 4 MM . 3 FF . 05/69); Tibela : zébu (19 MM, 6 FF , 11/65), cheval (10 MM, 
2 FF . 11/65) ; lac Ziwai : zébu (3 MM , 11/66). 
- HARRAR - Alemaya : zébu (104 MM. 17 FF. 04/66); Dire Dawa : zébu (10 MM . 
9 FF . 04/67); Elbah : zébu (35 MM , 20 FF , · 04/67); Erer : zébu (22 · MM. 5 FF, 
04/67 ). 
- BALE - Dincho : mouton (1 M, 10/66); Ginir: zébu (1 M, 5 FF , 05/69); 
Goba : Hyaena hyaena (4 MM , 10/66); Garo (1 800 ml : zébu (24 MM, 18 FF. 
09/68); Masle : zébu (10 MM , 2 FF, 10/66), dromadaire (4 MM, 10/66). 
- SIDAMO - Awasa : zébu (29 MM , 2 FF, 03/65; 9 MM . 14 FF . 05/65); Gudunu 
zébu (2 MM . 6 FF . 05/68J; Buchisse : zébu (120 MM, 05/66); Burj-:i.- :-·· zébu 
(11 FF . 05/69); Adela : zébu (5 MM , 1 F. 06/66); Negele : zébu (46 MM , 1 F, 
04/65; 47 MM . 2 FF . 04/66); Paradissa : zébu (26 MM . 05/66); Kilkile zébu 
(12 MM . 10 FF . 04/66); Leh : dromadaire (58 MM , 8 FF . 05/66); Moyale : zébu 
(59 MM , 30 FF . 04/65); Idilola : zébu (3 MM, 15 FF, 05/66). 
- GEMU GDF~ - Bako : zébu (46 MM, 4 FF , 06/66); Bulki : zébu (5 MM, 6 FF, 
06/66); Jinka : zébu (21 MM , 4 FF , 05/69); Kayafer: zébu (100 MM, 36 FF, 
05/69); Sele : zébu (62 MM, 6 FF , 3 NN , 05/65). 

x REFERENCES NOUVELLES 

WOLLO - Kembolcha : mouton (7 MM , 01/10/72). 
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- SHOA - Addis Abeba : Turdus olivaceus (1 N, 03/74); .Debre Zeit 
(2 NN. 27/04/74); Mojo : Tragelaphus scriptus (7 LL, 06/66). 

- ARUSSI - Tibela : chien (1 N. 31/07/68). 

ch i en 

- HARRAR - Kora (1 300 ml : bovin (2 MM . 20/06/74); Miesso (1 400 ml : 
bovin (3 MM, 3 FF, 10/06/74; 51 MM, 5 FF, 20/03/75); Asbe Taferi (1 700 ml 
bovin (1 F, 22/06/74); Bedessa (1 700 ml : bovin (3 MM, 22/06/74); Eltoke 
(2 200 ml : bovin (1 F. 26/05/74); Djara (2 100 ml : bovin (1 M, 24/06/74); 
Albera.kate (2 200 ml : bovin (1 M, 1 F, 22/06/74); Monday· (Albèrakate) 
(2 100 m) : bovin (1 M, 22/06/74); Hirna (1 800 ml : bovin (2 FF . 23/06/74); 
Debessa (Hirna) (2 100 ml : bovin (-12 MM , 1 F. 23/06/74); Zegeta (2 300 ml : 
bovin (1 M, 24/06/74); Horke (2 300 ml : bovin (1 F , 24/06/74); Zegeta 
(2 300 ml : bovin· (1 M. 24/06/74); Horke (2 300 ml : bovin (1 F, 24/06/74); 
Kobo (2 000 ml : bovin (2 MM , 26/05/74); Oeder (2 100 ml : bovin (1 M, 
24/06/74); Borod~ (2 300 m) : bovin (1 M, 1 F, 24/06/74); Karamele (2 000 ml 
bovin (1 M, 18/07/74); Chele.nko (-2100 ml : bovi-n -. (4 MM ," 25/06/74); Kulubi 
(2 400 m) : bovi~ {3 NN , 25/06/741; Worabile -(2 200 ml : bovin (1 M, 25/06/7~; 
Langa (2 000 ml ··: bovin (1 F, 26/06/74); Hubeta (2 500 ml : bovin (1 M, 
24/06/74 ) ; Kersêt" {1 · 900 m) : bovin (1 M, · 25/06/74); Hurso (1 700 ml : Lepus 
capensis (2 NN 1 07/74); Biokaraba (1 650 ml : bovin (3 MM , 1 F, · 11/06/74); 
Oi r.e Dawa : bovins (3 MM , 2 FF , 05/74); environs d ' Alemaya (04/74) sur bovins 
Awadar (92 MM , 18 FF, 6 NN) , Bala (103 MM , 86 FF, 18 NN) , Oendema (79 MM , 
23 FFJ , Ugaz (19 MM, 9 FF), Kalet (27 MM, B FF); Jijiga et environ~ (04/74) 
sur bovins : Jijiga (17 MM. 6 FF) , Bulo (11 MM), Kore f6 MM, 1 F) , Kochar 
(19 MM, 9 FF) . Chenaksan (5 MM, 6 FF); Fafane (Babile) (-29/05/.74) : zébu 
(2 MM) , mouton (1 ·M. 2 FF), 

- BALE - Adaba (2 600 ml : bovin -(4 MM , 2 FF , -10./06/74}; Oincho (2 500 ml 
bovin (1 M, 04/06/74); Goba (2 700 ml : bov i n (1 M, 03/06/74); Maslo : dro
madaire (1 M, 29/08/68). 

- SIDAMO - Sodu : bovin (5 MM, 3 FF. 11/06/74); Awasa : bovin (12 MM , 4 FF, 
10/06/74i 4 MM , 1 F, 29/03/74) , cheval (1 M, 2 FF , 18/09/74), chien (1 M, 
15/09/74); Soyama (Awasa) : bovin (2 FF , 24/10/74), êne (3 MM, - 24/10/74); 
Meredicha (Wendo) : bovin (5 MM . 4 FF , 12/09/741; Oi la : bovin (15 MM, 7 FF , 
08/06/74); Kebre Mengist : bovin (41 MM, 15 FF, 11/06/74); Negele : zébu 
(34 MM, 23 FF , 12/06/74) , dromadaire (2 FF , 18/09/73); Paradissa r zébu 
(6 MM, 30/05/69); Moyale: zébu (14 MM , 6 FF , 7 NN, 10/71); - 0-ida Harbore 
(Yavelo) : zébu (22 MM, 12 FF, 04/751; Hara Dembi (Yavelo) : zébu (3 MM, 
3 FF , 1 N, 03/75); Burbur Balbal (Wachile) : zébu (3 MM, 4 FF~ 04/75); Belela 
(Wachile) : zébu (26 MM , 1 F, 03/75 l. 

- GEMU GOFA - Korga (Borada) : bovin (14 MM ,- 4 FF , 31/01/73); Mess·a (Borada) 
bovin (3 MM , 1 F, 5 NN , 01/01/74); Dera (Borada) : bovin (1 n. 1 .. F, 14/12/73); 
Zafano (Borada) : · bovin (5 MM , 4 FF , 1 N, 20/12/73); Wezo · (Bcrada) : bovin 
(3 MM, 15/12/73); Mirab Abaya : bovin (3 MM , 2 FF, 08/12/73); Hela (mirab 
Abaya) : bovin (1 F. 01/01/74); Faragos-sa (Mirab Abaya) : bovin (5 MM , 1 F, 
04/12/731; Alga (Mirab Abaya) : bovin (7 MM , 3 FF. 1 N, 20/12/73); ' Hudula 
(Mirab Abayal : bovin (2 FF, 12/11/73); Lemte (Arba Minch) ; bovin (10 MM, 
2 FF, 3 NN, 01/12/73); Sikala (Arba Minchl : bovin (11 MM, 2 FF , 2 NN, 
19/02/74; 1 M, 1 F, 11/06/741; Gemta (Arba Minohl; bovin (38 MM , 12 FF , 40 NN 
02/02/74); Mileshamo (Arba Minchl : bovin (3 MM . 18/02/74); Arba Minch : 
bovins (5 MM , 7 NN, 27/11/73; 2 MM , -03/12/73; 4 MM , 11/06/74) , chien (7 NN , 
09/03/741; Dorze : bovin (9 MM, 1 F, 28/10/74); Botoloni · (Gidole) : bovin 
(9 MM , 1 F, 1 N, 16/12/731, Wezeka (Gidole) : bovin (7 MM, 13/11/73)";" -
Kossobankata (Gidole) : bovin (7 MM , 04/11/73); Abulo (Gumaida) :_JJo.vin 
(2 MM , 3 FF , 25/02/741; Beneila (Gumaidal : bovin (48 MM , 7 FF . 4 NN, 04/02/74); 
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Berek (Gumaida) : bovin (7 MM . 1 F. 4 NN. 04/02/74); Mero (Kamba) : bovin 
(9 MM . 5 FF . 26/ 01/74); Konso : zébu (32 MM, 2 FF, 3 NN . 24/01/73); Dura 
(Konso) : bovin (4 MM , 3 FF 4 14/11/73); Bakwale (Konso) : bovin (23 MM . 56 
FF. 6 NN , 14/11/73.) . . . 

AFARS & ISSAS 

STELLA (1 940) - Djibouti; Obok. 

ROBINSON (1 926 p.101) - Djibouti : bovins. 

HOOGSTRAA L (1953) - Djibouti (24 MM , 07/50). , 

SOMALI 

STELLA (1 938; 1940) - Vallée du Juba; Afmadu. 

NIRD (1 935 ) - Alessandra; Afmadu. 

G.THEILER (1 962 p.64) - Tug Wajale; Alessandra; Afmadu. 

A.variegatum est distribué dans tous les pays d'Afrique occiden
tale . centrale et ori entale; il semble limité au sud par le Zambèze . et 
~u sud-ouest . en Angola . par le Kwito et le Kwango. Il est · remplacé au 

Mo zambique et en Rhodésie par A.nocens Robinson . 1911 ; en Zambie. au Katanga 
et en Angola . par- A. pomposum Ooenitz . 1909 (qui coexiste don~ =avec A.varie
gatum sauf au centre et è 1 °ouest de 1°Angola). A partir d 0 Afrique ; A. varie
gatum a été importé par transport de bétail è Madagascar . è la Réunion. 
è Maurice d 'une part . è la Guadeloupe . è la Martinique et è Antigua d'autre 
part . 

BIOLOGIE 

i A. variegatum est l'Amblyomma le plus commun . d ' Afrique intertropi
cale . sur les mammifères domestiques et sauvag-es . . Son .imp.o.rtaoce en parasi
t ologie fait que les études et observations è son sujet sont nombreuses. Il 
est certainement · 1• espèce la mieux connue dans tout le genre Amblyomma seniu 
lato. Son cycle évolutif est triphasique exophile télotrope è monotropisme 
dominant, 

Ses préférences d ' hôte sont extrêmement ~larges . quoique définies. 
Les adultes d ' A.variegatum sont pbtentiellement parasites de tous les ongu 
lés r ongeurs comme le porc- épic; d ' autre part . les préimages ·p·euvent se gor
ger sur reptiles. sur tous les oiseaux . mais en particulieF · les . terricoles 
(Galliformes . Grui f ormes-. et presque tous les mammifères : -ongulés~ carni
vores . ~inges , lièvres . rongeurs Hystricomorphes -et Sci~remorphes. hérisson . 
Citer lès hôtes d ' A.variegatum reviendrait è passer en revue presque tous 
l es vertébrés terrestres d ' une région . è l ' exception des insectivores Sori
cidés et des rongeurs Myomorphes. 
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HABITAT 

En Ethiopie . A.variegatum est partout présent . · mais- en aQontlarrcè · 
variable; il a surtotJt ·. été ré col té dans -les--p·rairies·· tropieales d ' altitude 
et dans les savanes tropicales , - ~ fourrés ou ni lotiques; il n'est ~epen
dant pas absent des steppes masaï , mais les déplacements du bétail dans 
cette zone peuvent ·-entrainer une erreur sur ce point . du fait de l ' ignoran
ce de l'origine exacte des tiques. 

En Tanzan~e . A.variegatum est abondamment représenté - dans tous les 
types de végétation . depuis la mosaïque côtière . -les savanes rhodésiennes . 
les communautés de montagne, jusqu'aux steppes xérophytes de -l ' Usukuma et 
aux steppes masaï (où il est localisé et peu abonddnt) ·; il est généralement 
absent des zones à baobab. En fait . il est présent partout . depuis la côte 
jusqu ' à 2 800 m (7 000 ft); son abondance est maximale sur le pourtour du 
lac Victoria (YEOMAN & WALKER , 1967 p.56). 

Au Kenya , il est surtout établi dans les savanes d ' altitude et 
les prairies de montagne, avec des populations locales en bordure des step
pes masaï et dans la végétat i on côtière . où il n ' est pas abondant (WALKER 
1974 _,P,52). 

En Afri que orientale , l ' associ ation Amblyomma variegatum ~ Rhipi
cephalus appendiculatus s ' étend sur les savanes d ' altitude du Kenya et de 
l ' Ouganda jusqu ' au Nyassaland et au Mozambique , sur la bande côtière humi
de; dans les zones plus sèches . il existe des populat i ons isolées aux 
points de végétation ' plus dense; le plus souvent le long des cours d ' eau 
ou autour des lacs (WILSON . 1953). 

Ce point de vue a été précisé et nuancé récemment d ' après les 
observations _faites en Tanzanie. Voici les conclusions de YEOMAN & WALKER 
(1967 p.56-5 ~). "Là où est présent Rh . appendiculatus est toujours présent 
A. variegatum) les zones à fortes infestations par A. variegatum sont ·très 
favorables à '. l'existence de Rh. appendiculatus . en plus ou moins· grand nom
bre; à la li~ite des zones présentant les conditions les plus favorables 
pour les deux espèces . Rh . appendiculatus, plus sensible , disparait rapide
ment au passage vers les zones moins favorables . tandis que les po~ulations 
d'A.variegatum décroissent régulièrement et que l ' aire de distribution de 
ce dernier déborde largement celle du Rhipicephalus. 

Au total ~ la distribution d'A.variegatum en Afri que orientale 
intéresse les zones suivantes : 

- savanes boisées tropicales nilotiques à Oxytenanthera-; prairies subtro
picales de montagne; fourrés sempervirents éthi opiens; 

- savanes boisées équatoriales d ' altitude; prai ries intertropicales de 
montagne; 

- mosaïques côtières foret-savane orientales; 

- savanes boisées subtropicales rhodés i ennes (A.variegatum est remplacé 
entre le Zambèze et le Save par A.nocens). 
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Du point de vue de l ' altitude . en Afrique centrale . A.variegatum 
n ' existe plus au-dessus de 2 000 m (SCHOENAERS . 1951 : Rwanda-Burundi). 
Au Yemen . A.variegatum est trou~é couramment entre 2 500 et 5 000 pieds 
(7 50-1 500 m) . dans les vallées à végétation normale et sur les pentes . 
mais il est absent des zones inférieures désertiques ou à plus grande- alti
tude dans les régions dénudées; les références· concernant-· les récoltes en 
plaine désignent des collections d ' abattoir . sur du bétail provenant des 
montagne?; en Erythréep A.variegatum est commun à 7 500 pieds (1 250 m). 

ÎD' une façon générale , les gîtes de ponte et de pupaison sont si
t ués ·au niveau du sol . au pied des touffes de graminées ou dans les brous
sai ll es . parfois légèrement enfoncés dans la terre; les préimagos n'ont pas 
de tactisme hypogé et fréquentent exceptionnellement les terriers; de toute 
faç on, ils doivent en ressortir après la pupaison . 

. Habituellement , les larves et nymphes à l ' affût se tiennent sur 
les herbes . graminées . buissons , à portée des grands mammifères qui passent . 
mais elles peuvent aussi bien se déplacer au niveau du sol où elles atta
quen t reptiles et oiseaux. Le comportement des adultes est analogue à celui 
des immatures , soit qu ' ils attendent à l ' extrémité des graminées ou des 
plantes basses . en posture d ' affût , soit au contraire qu ' ils courent à la 
surfac e du sol. 

CLIMATOLOGIE 

, En Afrique orientale , la zone caractéristique de l'association 
Amblyomma variegatum · - Rhipicephalus appendiculatus reçoit plus de 25 in
ches de pluies annuelles (625 mm); cette zone est très importante puisqu ' elle 
est celle des enzooties de theilérioses et de heart-water; le minimum plu
viométrique de _25 inches est d ' ailleurs le seul facteur commun qui inter
vienne dans l ' écologie d ' A.variegatum et Rh.appendiculatus . parmi tous ceux 
qui détermi nent leurs distributions resp~ctives (facteurs édaphiques, bota
niques . thermiques , etc.). 

En Tanzanie . A.variegatum est présent entre les isohyètes des 450-
2 75 0 mm (15-110 inches) . mais il est peu abondant entre 300 et 1 000 mm 
(YEOMAN & WALKER . 1967 p.56); au Kenya . sa distribution s ' étend dans les 
zones r ecev:ant de 500 à 2 000 mm de pluies annuelles (20-80 inches) (WALKER 
1974 p.52). 

Si d ' autre part la valeur absolue des précipitations ne semble 
pas un facteur critique . le type de répartition des pluies au cours de 
l '·année peut rendre compte de l'absence dans certaines régions du continent 
africain. A.variegatum apparaît comme une tique de faible altitude sous les 
types climatiques tropicaux ; il ne se maintient -en savane boisée orientale 
entre 1 000 et 2 000 m qu ' en raison du régime subéquatorial des pluies , 
dans tout le massif d ' altitude des grands lacs; ailleurs . sur le plateau 
angolien et en Afrique australe , où coexistent · régime tropical et altitude 
au-dessus de 1 000 m. A.variegatum n ' existe plus. · 
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- . 
A.variegatum disparait au passage du type climatique _ tropice-1 

vers le type tempéré pr~tropical austral : A.hebraeum le remplace sur 
l'aire laissée libre; il est vraisemblable qu ' A.variegatum ne peut plus 
subsister lorsque le gel se manifeste au cours des hivers . l'exophilie 
le rendant constamment sensible aux effets de ce refroidissement. 

ROLE PATHOGENE 

Haematoxenus veliferus 

A.variegatum est vraisemblablement vecteur de ce parasite en 
fonction de l'épidémiologie. 

Theileria mutans 

Ou fait de la coexistence d ' A.variegatum et Theileria mutans en 
Guadeloupe . il y avait des raisons de suspecter cette tique de transmettre 
la theilérie aux Antilles et ailleurs . en Afrique (NAINSOUTA. 1923; MOREL. 
1967 , 291). La preuve expérimentale de la transmission vient d'être appor
tée en Tanzanie (UILENBERG. ROBSON & PEDERSEN , 1974), réalisée de stase à 
stase, et au Kenya (PURNELL , YOUNG , PAYNE & MWANGI . 1975). 

Theileria parva 

Les essais d 'infection expérimentale d ' A.variegatum par Th.parva 
ont donné lieu à des échecs (FOTHERINGHAM & LEWIS . 1937) ou des résultats 
douteux (UILENBERG , ROBSON & PEDERSEN , 1974). 

Corynebacterium preisznocardi 

A.variegatum semble avoir un rôle dans l'épidémiologie de la lym
phangite équine à Cor.preisznocardi en Afrique orientale (JARVIS, 1918) et 
occidentale (TISSIE , 1924. A.hebraeum ), oD tout cheval infesté de tiques 
est voué à la maladie; en certaines régions . la présence d'A.variegatum en 
devient un fléau. 

Corynebacterium pyogenes 

L' association d ' A.variegatum avec des abcès cutanés au point d'im
plantation chez les bovins est extrêmement fréquente; si les tiques sont 
nombreuses . mamelles et trayons peuvent s'indurer et se déformer; l'infec
tion peut s ' étendre au tissu glandulaire et déterminer des mammites; dans 
les zones infestées d ' A.variegatum , les vaches présentent souvent plusieurs 
quartiers de mamelle devenus infonctionnels à la suite de telles mammites 
(savanes soudan i ennes d ' Afri que occi dentale . prairies d ' altitude d ' Ethiopie). 
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Dermatophilus congolensis 

On suspectait depuis longtemps le rôle d 0 A.variegatum dans 1 °épi
démiologie de la dermatophilose bovine (anciennement streptothricose) , du 
fait de l ' association entre l ' existence de la maladie et l ' importance des 
infestations par la tique. On a pu montrer expérimentalement chez le lapin 
que sur les oreilles souillées de culture de O.congolensis , les lésions 
qui s ' ensuivaient étaient plus graves sur les points de piqûre par des 
adultes d ' A.variegatum que sur de -simples scarifications (lésions réduites 
qui rétrocèdent) (MACADAM , 1962 , 643). 

Nocardia farcinica 

Les points de piqure par ~es A.variegatum peuvent servir d ' origine 
des lésiohs de farcin chez les bov~ns en Guadeloupe (CDUZIN , 1879 , la tique 
du Sénéga~; OAUBNEY , 1927; XIRDUDAKIS, 1935 , Hyalomma aegyptium , la tique 
sénégalaise). L' infection expérimentale transstasiale et la transmission au 
lapin ont pu être réalisées (AL JANABI , BRANAGAN & DANSKIN , 1975). 

Pasteurella multocida 

Des femelles d ' A.variegatum prélevées en stase nymphale sur des 
bovins à septicémie hémorragique , transmettent expérimentalement la Pasteu- · 
rella quand elles sont placées sur les oreilles de quatre lapins (deux en 
meurent) (MACADAM , 1962 , 689). 

Cowdria ruminantium 

A.variegatum est vecteur expérimental (DAUBNEY. 1930; METTAM . 1950; 
NEITZ , 1856 ) et naturel de Cowdria ruminantium sur toute son aire d ' exten
sion africaine , ainsi qu ' à Madagascar , et peut-être aux Antilles (MOREL. 
1967 , 291) . L' infection chez la tique est transstasiale et ne passe pas à la 
descendance (cas particulier des Cowdria par rapport aux Rickettsia). 

Coxiella burneti 

L' infection spontanée d 0 A.variegatum par C.burneti a été mise en 
évidence en Afrique occidentale (BLANC . BRUNEAU & CHABAUD , 1950; GIRDUD , 
CDLAS-BELCDUR . PFISTER & MOREL , 1957) et en Ethiopie (PHILIP . HOOGSTRAAL, 
REISS-GUTFREUNO & CLIFFORD , 1966). 

Rickettsia canari 

L' infection spontanée d ' A.variegatum par R.conori a été -mise en 
évidence au Kenya (HEISCH . MC PHEE & RICKMAN , 1957; HEISCH . GRAINGER , HARVEY 
& LISTER , 11962) • en Ethiopie (PHILIP , HDDGSTRAAL . REISS-GUTFREUND & CLIFFORD , 
1966; BURGDDRFER , DRMSBEE , SCH~IDT & HOOGSTRAAL , 1973) , en Afrique occiden
tale (GIRDUD , COLAS-BELCOUR , PFISTER . & MOREL , 1957) et en Guadeloupe (GIRDUD . 
CAPPDNI , ESCUDIE . FAURAN & MOREL , 1966). 
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Du fait de sa biologie " A. variegatum intervient d ' une façon déci
sive dans la circulation de R.conori entre les ongulés et car.nivores et 
l ' homme; les larves et nymphes de la tique " infectées par voie transova
rienne ou transstasiale " se fixent très souvent sur l ' homme et constituent 
le moyen le plus courant de son infection. 

Rickettsia prowazeki 

REISS-GUTFREUND ( 1956 et, 1961) avait publié l ' isolement qe quatre 
souches de R.prowazeki à partir de tiques prises sur bovi ns et dromadaires , 
et de trois souches à partir de sang de moutonset de chèvres; elle avait 
obtenu (1957) !:' i nfection expérimentale de larvés et de nymphes d ' A.varie 
gatum nourries sur cobayes i nfectieux . Ces données conduisaient à l ' hypo
thèse d ' un réservoir animal permanent du typhus ép i démique , à part i r duquel 
le pou entretenait l ' endémie dans les populations humaines. 

L' isolement . à partir de tiques spontanément infectées , n ' a pu 
être renouvelé . BURGDORFER , ORMSBEE & HODGSTRAAL (1972) infectent expérimen
talement des larves nourri es sur campagnols infectieux. mais n ' obtiennent 
pas de résultat avec des nymphes nourries sur cobayes infectieu x; la ricket
tsie survit de la larve gorgée jusqu ' à la nymphe à jeun. Les doses minimales 
nécessaires à l ' infection des tiques doivent être considérablement plus 
élevées que, celles habituellement obtenues chez les animau x de laboratoire; 
on ne pourra i ncriminer les tiques dans l ' épidémiologie du typhus à R.prowa
zeki tant qu ' on n ' aura pas trouvé d ' animau x infectés naturellement à ce tau x 
minimal infectieux pour une tique. 

Les r éférences de REISS-GUTFREUND doivent donc porter en fait sur 
R.conori. 

Virus Bhanja (hors groupe) 

A.variegatum a été trouvé spontanément i nfecté de ce virus en 
Nigeria (CAUSEY . KEMP . WILLIAMS & MADBOULY . 1968 ) et au Sénégal (ROBIN . 
CAMICAS , BRES & HERY , 1969). 

Virus de Crimée-Congo 

Le virus de Crimée-Congo a été isolé d ' A. variegatum en Nigeria 
(CAUSEY . KEMP , MADBOULY & DAVID-WEST , 1970) et en Ouganda (HOOGSTRAAL , 1969). 

Virus de Ougbe (groupe Gandjam) 

Ce virus a été isolé d ' A.variegatum en Ouganda (TUKEI , WILLIAMS , 
MUSKWAYA . HENDERSON , KAFUKO & MC CRAE . 1970) , en Nigeria (KEMP , CAUSEY O.R. 
& CAUSEY C.E . • 1971) et au Cameroun (CONVERSE . HOOGSTRAAL , MOUSSA & BAFORT , 
1974). t 
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Virus de Jas (hors gr6upe) 

Le virus de Jas a été isolé d ' A.variegatum en Nigeria (CAUSEY . 
KEMP, WILLIAMS & MADBOULY . 1968; CAUSEY, KEMP , MADBOULY & LEE, 1969; LEE , 
KEMP, MADBOULY , MOORE , CAUSEY & CAZALS, 1974) et au Sénégal (ROBIN , CAMICAS , 

. BRES & HERY , 1970). 

Virus de Nairobi 

L' infection expérimentale d ' A.variegatum oar ce virus a été obtenue 
et la transmission expérimentale réalisée à la stase suivante , par des nym
phes ou des adultes (DAUBNEY & HUDSON, 1934). L'épidémiologie de la maladie 
ne permet pas de supposer qu ' A.variegatum soit implJqué naturellement dans 
sa transmission. 

Virus de Thogoto (hors groupe) 

Le v~rus de Thogoto a été isolé en Nigeria d'A.variegatum (CAUSEY , 
in WILLIAMS , ~OOGSTRAAL. CAZALS, KAISER & MOUSSA , 1973). 

Virus de la chorioméningite lymphocytaire 

Ce virus peut infecter expérimentalement A.variegatum; il y a sur
vie après le repas infectieux. passage transstasial et élimination dans les 
excrétats , mais non multiplication (BLANC & ASCIONE, 1961; REISS-GUTFREUND, 
ANDRAL & SERIE , 1962). 
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APONOMMA EXDRNATUM (KOCH , 1844) 

DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

? TONELLI-RONDELLI (1930); STELLA (1940) - ERYTHREE - Sitona : Varanus sp. 
(8 MM , 1 F, 18/02/63). Du fait de la situation de cette localité à l ' ouest 
de la grande faille africaine -des lacs , il pourrait plutôt s ' agir d ' Ap.fla
vomaculatum; voir le commentaire à propos de cette espèce. 

AFARS & ISSAS 

~ NEUMANN (1899 p.196); T.S.DIAS (1955, Ap.rondelliae) - Djibouti (8 MM , 
1 N, MHNP) . 

SOMALI 

PAOLI (1916 ) ; STELLA (1940) - Webi Juba; Bardera. 

T.S.DIAS (1958, 111) - Villabruzzi (= Johar) : Naja sp. (1 M, 17/09/23). 

LIPPARDNI (1957) - Webi Shebeli. 

G.THEILER (1962 p.67) - Villabruzzi; Webi Shebeli; Jameha Mobarek. 

Ap.exornatum existe dans plusieurs pays d ' Afrique orientale et 
australe : Kenya , Tanzanie , Zaïre (Katanga) , Angola , Zambie, Malawi , Rhodé
sie , Mozambique; Namibie , Botswana, Transvaal , Zululand , Natal , Province du 
Cap. Cette distribution correspond à des critères personnels concernant la 
différenciation spécifique des Aponomma des varans africains; se reporter 
au commentaire à propos d ' Ap.flavomaculatum. 
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APONOMMA FLAVDMACULATUM (LUCAS , 1846) 

DISTRIBUTION 

Cette espèce est connue d 0 Ethiopie dans deux localités : 

x - SHOA - Debre Zeit : Varanus niloticus (8 MM , 1 F . 1 N. 03/10/68) 
(= ' BERGEON & BAUS·, 1974, Ap.exornatum). 

x - GEMU GDFA - Lemté (Arba Minch) : sous une écorce d 0 arbre (1 F, 09/06/74) 
(même emplacement que les . Argas arb.oreus). 

· Ap.flavomaculatum est le parasite habituel des varans (V.niloticus , 
V.exanthematicus) .dans les savanes d ' Afrique occidentale et centrale : 
Sénégal , Mauritanie . Guinée-Bissau . Guinée , Mali , Haute-Volta , Côte-d ' Ivoire, 
Ghana, Togo , Bénin , Niger . Nigeria , Tchad , Cameroun . Centrafrique; les 
Ap.exornatum d ' HDOGSTRAAL (1956 p.282) sont des Ap.flavomaculatum (communi
cation personnelle); l ' espèce vient d ' être signalée en Ouganda (KAUFMAN , 
1972 p.264 : Kotido) et au Kenya (KAUFMAN , 1972 p.264; WALKER , 1974 p.55; 
Maseno , sur la rive du lac Victoria). Il est frappant de constater que les 
localités les plus à 1 °est , en Ethiopie , en Ouganda et au Kenya, se situent 
au bord de la grande faille des lacs d 0 Afrique. Le véritable Ap.exornatum 
se place sur le versant oriental de cette faille , ou en Afrique australe. 
En forêt ombrophile équatoriale de basse altitude , se rencontre une autre 
espèce , Ap.arcanum (K~rsch , 1879) , considérée ordinairement comme synonyme 
d'Ap.exornatum (cf. KAUFMAN . 1972) , mais qui semble mériter un statut spéci
fique. Cet Ap.arcanum est connu de Côte-d ' Ivoire . Cameroun , Centre-Afrique, 
Gabon . Congo , nord de l ' Angola; il existe au Kivu ~'(observations personnel
les de spécimens de Lwiro dans la collection de Madame Vanderborght-Elbl), 

Avec ces trois Aponomma des varans d ' Afrique. on a donc affaire 
avec un remarquable exemple de vicariance entre espèces en fonction des 
sous-régions biogéographiques. 

ROLE PATHOGENE 

TENDEIRO (1952 p.2j5 , Ap,halli) a constaté l ' infection spontanée 
d'Ap.flavomaculatum par Coxiella burneti en Afrique occidentale. 
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APONOMMA LATUM (KOCH , 1844) 

DISTRIBUTION 

ETHIDPIE 

TDNELLI-RDNDELLI (1930 , Ap.laeve laeve); STELLA (1940, Ap.l.laeve) 
- BAGEMDER - Gondar: Pseudoboaedon gascae. 

~: MOREL & RDOHAIN (1972) - WDLEGA - Khor Dfat (Asosa, frontière avec le 
Blue Nils soudanais) (3 FF , ·1906 , MHNP). - GEMU GDFA - Lac Oipa (vallée 
de l ' Dmo) : serpent (4 MM, 2 FF , 2 NN, 24/12/32 , MHNP); Shangura (camp 
Omo) : libres au sol (2 FF , 09/69). 

SOMALI 

T.S.OIAS (1958 , 111 , Ap.ochraceum) - Villabruzzi ( = Johar) 
(2 MM , 17/09/57). 

Naja sp. 

Pratiquement toutes les espèces de serpents Pythonidés , Vipéri
dés , Elapidés et Colubridés peuvent être parasitées par Ap.latum , qui est 
connu en Afrique au Sud du Sahara de toutes les zones recevant au moins 
500 mm de pluies annuelles. Hors d ' Afrique , il est signalé au Yémen. 
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BODPHILUS DECOLORATUS (KOCH, 1844) 

DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

:: NEUMANN (1922, Margaropus annul~tus); MOREL & RODHAIN (1972) - HARRAR -
Dire Dawla (1 F, 10/1905, MHNP); Laga Harba (1 F, 15/10/1904). - ARUSSI -
Dira ( = Oera) : Tragelaphus scriptus ( 1 F • . 03/04/1905) . 

MINNING \1935) - HARRAR - Dire Dawa; Laga Harba. 

GRIMALDI (1934) et STELLA (1938) (M.annulatus); NIRO (1935) et STELLA 
(1940) (M.annulatus . decoloratus)_ - ERYTHREE - Asmara. GRIMALDI (1934, 
B.australis) - Asmara. 

STELLA (1938 , M.annulatus; 1940, M.ann.decoloratus) - HARRAR - Dire Dawa. 
- SHOA - Adpis Abeba. 

PHILIP, HOOGSTRAAL , REISS-GUTFREUND & CLIFFORD [196 6) - SHDA - Nazaret; 
lac Langano. 

BURGDORFER , SCHMIDT & HOOGSTRAAL (1973) - HARRAR - Galemso : bovins. 

BURGDORFER , DRMSBEE, SCHMIDT & HOOGSTRAAL (1973) - Provinces de Shoa, 
Arussi, Harrar . Bale, Sidamo. 

G.THEILER (19g2 p.150) - ERYTHREE - Asmara; Seroe. - TIGRE - Makale . 
- GOJAM - Debre Markos. - HARRAR - Alemaya. - SHOA - Ambo (= Agere Hiwot) ~ 

R. V. C.E. R. T. (1971) - HARRAR - Jijiga : bétail. 

~ BERGEON & BALIS (1974) - TIGRE - Shik~t : zébu (2 FF. 11/66). 
- BAGEMDER - Debre Tabor : zébu (1 ~ . 1b/67); Gehaba : zébu (1 M, 1 F, 10/67); 
Koladiba : zébu (1 F, 04/66). 
- WOLLEG~ - Seghe : zébu (2 ; MM , 1 F, 12/65). - ILLUBATOR - Dagobassa : zébu 
(4 FF , 12/66). - SHOA - Maki : zébu (3 MM, 2 FF, 06/66). - HARRAR - Dire 
Dawa : zébu (1 M, 2 FF, 05/67). - SIDAMO - Awasa : zébu (13 FF , 03/67). 

~ REFERENCES NOUVELLES 

BAGEMDER - In Fraz (Gondar) : bovin (2 MM, 3 FF, 21/11/67); Amal Bal 
(Debre Tabor) : bovin (1 F, 01/07/67). 

- WOLLEGA - Haro Sassia (1 950 m) : bovin (2 FF , 26/05/69). 

- HARRAR - Asbe Taferi (1 700 ml : bovin (6 FF, 22/06/74); Bedessa (1 700 m) 
bovin (1 F , 24/06/74); Djara (2 100 m) : bovin (1 F, 23/06/74); Hirna 
(1 800 m): bovin (1 F, 24/06/74); Horke (2 300 ml: bovin 4 FF, 24/06/74); 
Kobo (2 000 m) : bovin (1 l"l, 3 FF. 26/06/74); Baroda (2 300 m) : bovin 
(1 F, 24/06/74) ; Karamele (2 000 m) : bovin (1 F, 18/07/74); Chelenko 
(2 100 ml : bovin (4 FF, 25/06/74); Kulu bi (2 400 ml : bovin (3 FF, 25/06/74) 
Langa (2 000 m) : bovin (1 F. 26/06/74); Hubeta (2 500 m) : bovin (2 FF, 
24/06/74); Kersa (1 900 m) : bovin (6 FF, 26/05/74) ; Dire Dawa : zébu (4 FF, 
05/74); Kore (Babile) : bovin (11 MM, 22 FF. 1 N, 04/74); Jijiga : zébu 
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(1 M, 9 FF , 04/74) , dromadaire (1 F, 04/74); Bulo (Jijiga) : zébu (22 MM , 
32 FF, 8 NN, 04/74); Chenaksan (Jijiga) : zébu (1 F. 04/74). 

- BALE - Adaba (2 600 m) : bovin (1 F , 10/06/74); Imi : bovin (3 MM, 6 FF, 
12/71). 

- SIOAMD - Sodu : bovin (6 MM , 7 FF , 5 NN , 11/71); Dila : bovin (2 FF. 
08/06/74); Soyama (Awasa) : bovin (1 F. 24/10/74) , âne (2 FF , 24/10/74); 
Meredicha (Wendo) : bovin (1 F, 12/09/74); Shalbessa (Agare Selam) : bovin 
(1 M, 3 FF , 16/03/74); Negele : zébu (15 FF . 18/11/66); Moyale : zébu 
(5 FF, 30/05/69; 2 FF , 10/71); Belela (Wachile) : zébu (5 FF . 03/75); Hara 
Dembi (Yavelo) : zébu (1 F, 03/75). 

- GEMU GDFA - Zafano (Baroda) : bovin (1 F, 20/12/73); Dera (Borada) : 
bovin (1 M, 6 FF, 14/12/73); Wezo (Borada) : bovin (9 FF , 15/12/73); 
Cheleche (Bo rada) : bovin (6. F.F, 11 /12/73); Hudula (Mirab Abaya) : bovin 
(1 F, 12/11/73); Arba Minch : bovins {6 FF , 29/11/73; 4 FF . 03/12/73); 
Dorze : bovin (2 FF , 23/10/74); Gemta (Arba Minch ) : bovin (2 FF , 04/02/74); 
Gumaida : bovin (9 MM , 7 FF , 15/04/74); Konso : bovin (1 F, 24/02/73); 
Dura (Ko'nso) : bovin (2 .FF , 14/11/73). 

AFARS & ISSAS 

HDOGSTRAAL (1953) - Djibouti (4 FF , 07/50). 

SOMALI 

NIRD (1935 , M.annulatus decoloratus) - Afmadu. 

STELLA (1940 , M.annulatus decoloratus) - Yak Dudu. 

G.THEILER (1962 p.150) -~ . Qbbia, -Sahayero. 

B.decoloratus existe dans tous les pays d ' Afrique au sud du Sahara 
et au Yémen comme parasite du bétail. Il n ' est signalé sur ongulés sauvages 
qu'en Afrique orientale et australe. 

B.decoloratus est proprement éthiopien et sa distribution n'inté
resse que l ' Afrique tropicale. Ou fait de son importance en parasitologie 
vétérinaire , c ' est sur le . bétail qu 'i l est le plus souvent cité; mais il 
infeste naturellement les ongulés sauvages sur une partie de son aire de 
distribution , principalement ruminants; il parasite d 'une façon moins habi
tuelle les carnivores. 

Cette absence de B.decoloratus sur les anima~x sauvages des savanes 
d ' Afrique centrale et occidentale, alors que les bovins zébu des mêmes zones 
sont abondamment parasités , doit être rapprochée du fait que seul B.geigyi 
est rencontré dans les zones précitées sur le gibier. Il semblerait que dans 
les conditions naturelles B.decoloratus ne fasse pas partie de la faune nor
male des tiques d ' Afrique occidentale , alors que B.geigyi en est justement 
très repr~sentatif. Comme d ' autre part le cheptel zébu des savanes centro
occidentaies ne peut avoir d ' autre origine que nilotique (celui du Sahel 
provient de son côté d ' Afrique méditerranéenne) , la conclusion logique de 
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tous ces faits est que B.decoloratus représente en Afrique occidenta l e 
une espèce introduite . précisément lors des migrations hÙmaines anté
historiques qui ont amené les zébu à longues cornes dans les savanes sou
daniennes. Le même phénomène s ' est produit avec Rhipicephalus evertsi. 
lui aussi très étroitement associé au bétail par les modalités de son 
cycle : il est arrivé en même temps que B.decoloratus. Il est d ' ailleurs 
notable que l ' aire d ' extension de l ' un et de l ' autre en Afrique occiden 
tale concorde avec celle du zébu. 

BIOLOGIE 

Le cycle évolutif ds B.dscoloratus est . comme celui de tous les 
Boophilus st Margaropus . monophasique sxophils. 

HABITAT 

Quoique souvent récolté , B.dscoloratus ns semble vraiment abon
dant nulle part sn Ethiopie. Son type évolutif le rend peu dépendant des 
conditions microclimatiques . pourvu qu ' il trouve des hôtes disponibles . Il 
est surtout représenté par des récoltes dans les prairies d ' altitude ou 
dans lss

1
savanes nilotiques à bambous . 

En Afrique orient6ls . la distribution est localisée sn populations 
d ' import ance variable , faibles dans les steppes sèches , plus fortes dans 
les savanes humides d ' altitude (WILSON . 1953). 

Quelle que soit l ' abondance relative 'de B.decoloratus dans les 
local i tés ds récolte , l ' espèce est très largement répandus sn Afrique inter
tropi cale . st ns semble rar e ou absents qu ' en forêt équatoriale st à haute 
al titude (HDDGSTRAAL , 1956 p.313). 

En Tanzanie . B.dscoloratus est présent dans tous les types de 
végétation , sauf dans les formations côtières et les savanes tropicales bas
ses du Rufiji (YEOMAN & WALKER . 1967 p.67). 

Au Kenya . l ' espèce est établi s en t re 900 et 2 000 m, dans des zo
nes humides , c ' est-à-dire les savanes d ' altitude st les prairies de monta
gne; plus rarement dans les steppes masaf (WALKER ; 1974 p.58 ) . 

La distribution de B.dscoloratus sn Afrique orientale comprend 
les zones sui~antss : 

' 

steppes boi sées xérophytes somali ennes , steppes boi sées xérophytes masaï 
(rarement); 

savanes boisées tropicales nilotiques à Dxytsnanthera; prai r ies subtropi
cales d ' altitude; savanes tropicales à fourrés; 
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savanes boisées équatoriales orientales d ' altitude; prairies intertropi
cales d ' altitude; 

- savanes boisées subtropicales rhodésiennes; savanes boisées subtropica
les angoliennes; 

- savanes boisées tropicales australes , typiques et mopané. 

Dans le . milieu naturel , B.decoloratus est associé aux buissons D 
aux arbustes , aux broussailles plutôt qu ' aux fàrm·ations graminéennes éten
dues (LEWIS, 1933 D 289). 

Le maintien de 1 °espèce est très souvent réalisé dans des condi
tions domestiques ou péridomestiques dans les agglomérations humaines. 

CLIMATOLOGIE 

Au Kenya , B.decoloratus habite surtout les régions humides D jus
qu ' à 8 000 pieds (2 400 m) dans les régions boisées et les clairières , 
rarement dans les régions sèches à broussailles; les températures élevées 
et le froid sont bien supportés à condition qu ' existe l ' humidité. L' aire 
de distribution est comprise entre les isohyètes de 500 à 1 500 mm annuels 
(20-60 inches) (WALKER , 1974 p.58 ) . En Tanzanie . l ' espèce est surtout 
abondante entre 500 et 1 250 mm de pluies annuelles (20-45 inches), mais 
est présente entre les valeurs de 450 et 2 700 mm (15-90 inches) (YEOMAN 
& WALKER , 1967 p.63 ) . 

ROLE PATHOGENE 

Babesia (Babésia) bovis (- B.argentina , B.berbera) 

Il n ' exis te aucune référence concernant _la transmission de B.bovis 
par B.decoloratus en Afrique. B.bovis y a été signalée de plusieurs pays . 
mais ne semble pas y présenter le même danger que dans le bassin méditer
ranéen ou sur d ' autres continents. Comme seuls des Boophilus (B.annulatus . 
B.microplus) sont impliqués ailleurs dans sa transmission , il est logique de 
supposer que ce rôle est tenu par B.decoloratus sur toute son aire de dis
tribution , 

Babesia (Piroplasma) bigemina 

.Le rôle de B.decoloratus dans la transmission de B.bigemina en 
Afrique a été très anciennement montré par A.THEILER (1908 , 39; 1909 , 293; 
1909 , 384) . selon lequel l ' infection pouvait se poursuivre par la voie trans
ovarienne sur plusieurs générations de tiques nourries sur hôtes non récep
tifs à B, bigemina. Si on se base sur les études récentes et approfondies du 
cycle de cette Babesia chez B.microplus (RIEK, 1964), on peut supposer au 
contraire , par analogie . que c ' est la femelle de Boophilus qui s 'i nfeste et 
que B.bigemina est transmise par la larve de la génération suivante unique
ment , sans même que l ' adulte F1 soit infecté. 
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Babesia (Piroplasma) trautmanni 

B.decoloratus a été suspecté , sans raison épidémiologique décisive , 
de transmettre B.trautmanni au porc en Afrique orientale (TRAUTMANN , 1914; 
LAWRENCE & SHDNE , 1955). 

Theileria mutans 

B.decoloratus , sur preuves expérimentales . ne transmet pas Th.mu
tans (A.THEILER in KNUTH & DUTOIT , 1921 p.344). 

Theileria parva 

B.decoloratus ne transmet pas plus Th.parva (A.THEILER . 1905 , 135). 

Trypanosoma theileri 

Des formes d ' évolution de Tr.theileri ont été observées chez un 
B.decoloratus d ' Ethiopie , dans tous les tissus et l ' hémolymphe (BURGDORFER , 
SCHMIDT & HOOGSTRAAL , 1973). 

Borrelia theileri 

A.THEILER (1905 , 504; 1909 , 293) aurait obtenu la transmission de 
B.theileri par des tiques issues de femelles de B.decoloratus gorgées sur 
des bovins infectieux. 

Mycoplasma mycoides 

M.mycoides a pu être isolé à partir de tiques gorgées sur des ani
maux infectés (MARTIN MENDES , 1959). 

Coxiella burneti 

TENDEIRD (1952 p.207) a constaté l ' infection spontanée de B.decolo
ratus par C.bruneti en Afrique occidentale. 

Rickettsia conori 

Des B.decoloratus d ' Ethiopie se sont montrés spontanément infectés 
de R.conori (PHILIP , HDDGSTRAAL , REISS-GUTFREUND & CLIFFORD , 1966). 

Chlamydia 

Une Chlamydia peut infecter spontanément B.decoloratus (récolte 
sur chèvre à Dakar) (GIRDUD , CDLAS-BELCDUR , PFISTER & MOREL , 1957 , agent 
dit rickettsien). 
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Wolbachia 

B.decoloratus présente une infection naturelle non pathogène à 
Wolbachia dans les tubes de Malpighi (COWDRY , 1925 , 817; 1926, 147; micro
organismes). 

Anaplasma centrale 

A.THEILER (1912 , 105) a obtenu la transmission d ' A.centrale par 
des larves de B.decoloratus infectées expérimentalement à la génération 
précédente. 

Anaplasma marginale 

A.THEILER (1910 , 7; 1912 , 3; 1912 , 105) a transmis A.marginale par 
des larves de B,decoloratus issues de femelles infectées à la génération 
précédente. 

Le passage par la voie transovarienne d ' A.marginale était admis 
par un certain nombre de chercheurs; mais était mise en doute à la suite 
d ' expérimentations ou d ' observations rigoureuses (REGENDANZ , 1933). Les 
études récentes d ' UILENBERG (1968 , 467; 1970 , 309) sur la transmission 
d ' A.marginale par B.microplus à Madagascar montrent que le passage trans
ovarien ne se produit pas d ' une génération de tiques à l ' autre; pour conci
lier la biologie des Boophilus avec l ' épidémiologie de l ' anaplasmose , il 
faut tenir compte du très faible pourcentage d ' adultes à jeun qui tombent 
accidentellement de l ' hôte , au cours de leurs déplacements dans le pelage 
à la recherche d ' un point de fixation; trois semaines après l ' introduction 
d ' un veau neuf sans tiques à côté d ' un veau expérimentalement infesté de 
Boophilus (et infecté d ' anaplasmes) . ce veau neuf a présenté 10 femelles 
de Boophilus (et contracté l ' anaplasmose au 49e jour). 

Virus de Bhanja · (hors groupe) 

Des B.decoloratus de Nigeria se sont montrés spontanément infectés 
du virus de Bhanja (CAUSEY , KEMP , WILLIAMS & MADBOULY , 1968), ainsi que la 
même espèce au Cameroun (VINOGRAD, 1975). 

Virus de Crimée-Congo 

Le virus de Crimée-Congo a été isolé de B.decoloratus en Nigeria 
(CAUSEY , KEMP , MADBOULY & DAVID-WEST , ·1970). 

Virus de Dugbe (groupe Ganjam) 

Le vi rus de Dugbe existe chez les B.decoloratus en Nigeria (KEMP , 
O.R. CAUSEY & C.E. CAUSEY , 1971). 



BOOPHILUS DECOLORATUS 57 

Virus de Jos (hors groupe) 

Vingt-cinq souches du virus de Jos ont été isolées de B.decolora
tus des environs d ' Ibadan, en Nigeria (LEE, KEMP , MADBOULY, MOORE, CAUSEY 
&°"cASALS , 1973). 

Virus de Thogoto (hors groupe) 

Le virus de Thogoto a été mis en évidence chez 8.decoloratus au 
Kenya (HAIG , WOODALL & DANSKIN , 1965) et en Nigeria (CAUSEY , in WILLIAMS , 
HOOGSTRAAL , CASALS , KAISER & MOUSSA, 1973). ~ 
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CDSMIDMMA HIPPOPOTAMENSE (DENNY , 1843) 

C.hippopotamense a été mentionné d ' Ethiopie par PAVESI (1895) et 
STELLA (1940) sur le Ganale Guda (Sidamo). D' après TDNELLI-RDNDELLI (1930) , 
qui a revu les exemplaires de PAVESI , il s ' agit de femelles d ' Amblyocentor 
rhinocerinus. 

C.hippopotamense est une espèce rarement récoltée , parasite de 
l ' hippopotame, et du rhinocéros , signalée de Namibie , Botswana , Natal , Tanza
nie et Kenya. 
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HAEMAP HYSA LIS ( KAISER IANA) AC I CUL IF ER WARBURTDN , 1913 

DISTRIBUTION 

ETHIDPIE 

HOOGSTRAAL & EL KAMMAH (1972) - WOLLO - Alamata (1 600 m) : Gazella granti 
(17 MM , 15 FF , 16/08/56; 1 M~ 1 F, 19/08/56). 
- HARRAR - Rock Valley (Babile) : Hyaena hyaena dubbah (1 L, 1962). 
- KAFA - Jimma : Viverra civetta schwarzi (1 N. 1969). 

~ BERGEDN & BALIS (1974) - SHOA - Endeber : zébu (1 M. 05/67). 
- ARUSSI - Haursa ( Kofele) ( 2 000 m) : zébu ( 5 MM . 06/66) . 
- SIDAMO - Awasa : zébu (1 M, 05/66). 

~ REFERENCES NOUVELLES 

- SHOA - Tolu Bolo : bovin (5 FF, 08/71). 

- HARRAR - Kobo (2 000 m. Chercher) : bovin (1 F. 25/06/74). 

- SIDAMD - Sodu : bovin (1 M. 2 FF . 08/71); Agare Selam: bovin (26 MM , 
38 FF . 28/03/75) , mouton (23 MM , 45 FF , 28/03/75); Shalbessa (Agare Selam) 
bovin (3 MM . 2 FF , 18/03/74); Tagabaricha (Agare Selam) : bovin (4 MM . 2 FF , 
18/03/74). 

SOMALI 

? NIRD (1935 , Hm.punctata) - Afmadu; Jelib; Jumbo; Eil. 

? STELLA (1940, Hm.punctata) - Merka; Eil. 

Il est difficile de savoir ce que représente exactement cette 
Hm.punctata. La plupart des localités se situent dans les savanes côtières 
qui remontent du Kenya , ou à proximité; la présence d ' Hm.aciculifer n ' y est 
pas impossible; elle est signalée dans cette formation au Kenya par 
G.THEILER (1962 p.71 , Majiya-Chumwi). Les récoltes d ' Eil ne concordent pas 
avec cette interprétation. 

D' après HOOGSTRAAL & EL KAMMAH (1972), Hm.aciculifer est présente 
au Cameroun forestier , en Ouganda , au Soudan (Equatoria) , au Kenya . en 
Tanzanie , en Rhodésie, au Natal , au Transvaal et au Cap. Elle est remplacée 
en Afrique occidentale par Hm.rugosa T.S.OIAS ,· 1956 , au Sénégal, Ghana . 
Ouganda (Ngariam Olilim) , Soudan (Bahr el Ghazal, Upper Nile , Equatoria); il 
faut y joindre les références anciennes d ' Hm.aciculifer de Haute-Volta , 
Côte-d ' Ivoire , Bénin, Nigeria (MOREL. 1958 et 1961), Cameroun (MOREL & 
MOUCHET , 1965) , Zaïre (oriental) (ELBL & ANASTOS, 1966 , 4 , p.206). 
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BIOLOGIE 

Hm.aciculifer présente un cycle triphasique. L' ignorance où on 
est des hôtes des préimagos fait qu ' on ne sait pas si elle est mono ou télo
trope. La dernière supposition est la plus vraisemblable. 

HABITAT 

Les quelques récoltes d ' Hm.aciculifer en Ethiopie se situent 
dans les formations denses des prairies d ' altitude ou dans les communautés 
forestières de montagne. 

En Tanzanie , c ' est dans les communautés de montagne des Southern 
Highlands que se place la plupart des récoltes (1 500-1 800 m, 5 000-6 000 
ft); des références isolées coïncident avec les steppes xérophytes masai , 
à pro~imité des massifs montagneux ou dans les bas-fonds humides (YEOMAN 
& WALKER , 1967 p.74). 

Au Kenya. Hm.aciculifer est une tique d ' altitude de 1 500 à 
2 250 m (5 000-7 500 ft) . dans des zones très humides~ forêts . savanes ou 
prairies d ' altitude (WALKER . 1974 p.66). La référence de végétation côtière 
est à vérifier (Hm.parmata ?) , 

Les adultes sont nettement exophiles , ce qui est montré par la 
fréquence des récoltes sur les ruminants domestiques et sauvages; la situa
tion exacte des adultes n ' est cependant pas connue; ils pourraient aussi 
bien se tenir dans les broussailles et les fourrés que sur le tapis grami
néen des savanes sous couvert arboré; les tendances générales des espèces 
du genre Haemaphysalis semblent indiquer que la première supposition est la 
plus vraisemblable. 

La rareté des récoltes de larves et de nymphes ne permet aucune 
conclusion sur leur microhabitat qui est peut-être analogue à celui des 
adultes. 

CLIMATOLOGIE 

Les pluviosités minimale~ compatibles avec l'existence de l ' es
pèce semblent différer selon les diverses régions du continent africain; 
en Afrique australe . ce minimum se situe vers 500 mm annuels; en Afrique 
occidentale . Hm.aciculifer n ' apparait pas avant 1 000 mm . annuels. 

En Tanzanie , la majorité des références se situe dans la zone 
des 750-1 000 mm (30-40 inches) , mais quelqoes unes proviennent de localités 
recevant dans les 625 mm (25 inches) (YEOMAN & WALKER , 1967 p.74); au Kenya . 
entre 500 et plus de 1 500 mm (20-60 inches) (WALKER . 1974 p.66). 
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HAEMAPHYSALIS ·( RHIPISTQMA) · BEQUAERTI HOOGSTRAAL, 1956 

DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

~: NUTTALL & WARBURTON (1915 p.459, Hm.leachi small race); MOREL & RODHAIN 
(1972) - HARRAR - Vallée des Rochers (Babils) : Heterohyrax' brucei (1 M, 
1 N, 05/1901 , coll. E.Brumpt). 

L'espèce est connue sur divers damans du Soudan (Equatoria). 
du Kenya et de l ' Ouganda (HOOGSTRAAL, 1956, 156). 
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HAEMAPHYSALIS (RHIPISTDMA) CALCARATA NEUMANN . 1902 

DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

~~ NEUMANN (1902 , 109) - BALE - Sichi. B.az .(vallée du Oaroli) : Spermos
ciurus SE.:_ ( = Xerus) (4 MM , CNm 1292). 

~~ NUTTALL & WARBURTDN (1915 p.442) - HARRAR - Biokaboba (Adigala) : Xerus 
rutilus (5 MM . 2 FF , 1 N. 04/1901 . coll. E.Brumpt). 

STELLA (1940) - BALE - Elolo (= Kololo ?) • - SIDAMD - Mega; Bano (Tertale). 
- GEMU GOFA - Murle; Koske. 

~ MOREL & RDDHAIN (1972) - GEMU GDFA - Shangura (camp Omo); Xerus rutilus 
(1 M. 3 NN , 22/07/68; 11 MM , 2 FF . 31/08/68; 1 L. 22/08/69) , Felis caracal 
(1 M. 29/09/69). 

SOMALI 

PAOLI (1916); NIRD (1935); STELLA (1940) - Uanle Lien. 

STELLA (1940) - Webi Juba; Sahayero. 

Hm.calcarata est également signalée du Kenya . où elle coexiste 
avec Hm.houyi Nuttall & Warburton , 1915, parasite de Xerus erythropus; ce 
dernier y est établi en altitude (700-1 BOO m) alors que X.rutilus se trou
ve en plaine. Hm.houyi et son hôte ont leur distribution normale vers 
l ' ouest (Soudan , Ouganda, Tchad , Centre-Afrique , Cameroun , Nigeria , Niger . 
Haute-Volta . Bénin . Mali , Guinée, Côte-d ' Ivoire , Sénégal , Mauritanie. 

Xerus erythropus existe en Ethiopie , è l ' ouest de la grande 
faille des lacs; il est vraisemblable, qu'il y est parasité par Hm. houyi. 

BIOLOGIE 

Le cycle évolutif d'Hm.calcarata est triphasique monotrope 
(spécifique) pholéophile. 

HABITAT 

Hm.calcarata semble associee , ainsi que son hôte Xerus rutilus 
aux steppes masaï . è une altitude inférieure è 1 500 m. aussi bien en 
Ethiopie qu'au Kenya (cf . HOOGSTRAAL , 1955; WALKER , 1974 p.?Oj. 
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HAEMAPHYSALIS ( ORNITHOPHYSALIS) HOODI WARBURTON & NUTTALL, 1909 

DISTRIBUTION 

ETHIDPIE 

~ MOREL & RODHAIN (1972) - HARRAR - Oire Dawa (1 N, 1903 , MHNP) 
(= NEUMANN . 1922 , Hm.leachi p.p.). 

n REFERENCES NOUVELLES 

- SIDAMO - Awasa : Francolinus sp. (2 MM , 10/06/74); Negele 
sp. (1 F , 20/02/64). 

Franco li nus 

Hm.hoodi est un parasite habituel en Afrique des francolins 
et des coucous de pagode (Centropus sp.); les espèces dans ces deu x genres 
sont bien représentées en Ethiopie; Hm.hoodi est certainement plus abon
dante qu'il y parait par ces références. Son cycle évolut i f est triphasi
que monotrope cryptophile. 

Hm.hoodi est connue de toutes les sous-régions d ' Afrique au 
sud du Sahara (savanes , forêts). 

L ' extrême fréquence d~Hm . hoodi sur les oiseaux terrestres , 
notamment les Galliformes sauvages ou domestiques, fait supposer que le 
domaine d ' e xistence de l ' espèce se situe au niveau du sol ou au niveau de 
la couche herba.cée et des buissons; dans ces conditions, le gite d ' Hm.hoodi 
doit spécialement se trouver dans les nids de ces oiseaux , qui sont égale
ment situés au niveau du sol; les Cuculiformes , aussi fréquemment parasités 
que les Galliformes , font précisément leurs nids dans les broussailles et 
les fourrés; le parasitisme chez des oiseaux appartenant à d ' au t res ordres 
est relativement beaucoup moins fréquent que dans les deu x cas pr écédents 
il est donc vraisemblable qu ' Hm . hoodi n ' est pas une tique de nids situés 
sur les hautes branches des arbres ou dans les cavités des troncs. 
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HAEMAPHYSALIS (RHIPISTOMA) HOUYI NUTTALL & WARBURTON . 1915 

Du fait de la présence de Xerus erythropus sur le massif 
occidental d ' Ethiopie . celle de son parasite spécifique Hm.houyi apparaît 
vraisemblable. Voir le commentaire à propos de Hm.calcarata. 

Hm.houyi est signalée au Soudan , à proximité de la frontière 
du Gojjam et du Bagemder; Roseires (Blue Nile) et Kamisa (Upper Nile) 
(HOOGSTRAAL , 1955); également au Kenya (WALKER , 1974 p.73). 



HAEMAPHYSALIS LEACHI 65 

HAEMAPHYSALIS (RHIPISTOMA) LEACHI (AUDOUIN , 1827) 

L' étude systématique du complexe des espèces proches d ' Hm. 
leachi a été entreprise depuis quelques années par H.Hoogstraal et J--:T":'" 
Camicas. Un certain nombre de textes ont déjà paru sur le sujet , mais 
toutes les espèces n'ont pas encore été décrites; l ' étude de leur écologie 
et de leurs préférences d ' hôtes est encore moins avancée. C' est dire com
bien ce chapitre aujourd ' hui ne peut faire l ' objet que d ' une rédaction 
provisoire. 

Les références anciennes de la littérature à Hm.leachi ne 
peuvent absolument pas être interprétées sans réexamen des spécimens en 
question. Pour être complet, ces données seront néanmoins rappelées. 

Les récoltes concernant la véritable Hm.leachi ou les espèces 
déjà décrites prennent place à leur ordre alphabétique. Les espèces en 
cours de description sont mentionnées comme appartenant au groupe Hm.leachi 
et sont numérotées. 

REFERENCES ANCIENNES D' HAEMAPHYSALIS DU GROUPE DE HM.LEACHI 

ETHIOPIE 

PAVESI (1884); STELLA (1938) - BAGEMDER - Mahal Uonz : Panthera pardus. 

NEUMANN (1 902, 293) - BALE - Haut Daroli : Ichneumia albicauda (4 MM , 
CNm 1293) , Panthera pardus (1 M, CNm 1294); Ginir: Canis aureus (4 MM , 
2 FF, CNm 1295). 

NEUMANN (1922) - HARRAR - Dire Dawa (1 M. 1903, MHNP); Harrar : Panthera leo 
(1 F, 03/1904 , MHNP) , ibis noir (1 M, 13/03/1904, MHNP). 
- SHOA - Addis Abeba (1 F. 06/1904 , MHNP). 

NUTTALL & WARBURTON (1915 p.460) - HARRAR - Harrar: Canis mesomelas (2 MM, 
1 F, 05/1901) , Crocuta crocuta (15 MM , 7 FF, 05/1901) (coll. E.Brumpt); 
Dire Dawa : chien (28/05/13). 
- ERYTHREE : Herpestes ichneumon (05/03/13), Lepus sp. (07/03/13). 

TONELLI-RONDELLI (1930) - BAGEMDER - Gondar : Canis aureus (1 M, 2 FF , 
12/22); Wogera : Canis simensis (40 MM . 12 FF, 19/09/23). 

STELLA (1938) - HARRAR - Dire Dawa. - ERYTHREE - Asmara. 

STELLA (1940) - ERYTHREE - Asmara; Ala; Saganeiti. - BAGEMDER - Gondar. 
- SHOA - Addis Abeba; Buta. - HARRAR - Dire Dawa. - BALE - Elolo ( = Kololo ?). 
- GEMU GOFA - Koske. 

ROETTI (1939) - Provinces de Shoa (Panthera pardus) et Jimma (= Kafa). 

G.THEILER (1962 p.75) - SHDA - Addis Abeba; Robi; Shashamane. - HARRAR -
- SIDAMD -



66 HAEMAPHYSALIS LEACHI 

SOMALI 

PAOLI (1916); TDNELLI-RDNOELLI (1935) - Gobwein. 

NIRD (1935) - Afgoi; Matagoi. 

STELLA (1940) - Gobwin; Afgoi; Matagoi; Koroma. 

Les espèces du groupe d ' Hm.leachi sont 1ignalées de tous 
les pays au sud du Sahara. 

DISTRIBUTION D' HAEMAPHYSALIS LEACHI (ou d ' une espèce nouvelle très voisine) 

(déterminations de J.L. Camicas) 

x BERGEON & BALIS (1974 , Hm.leachi leachi p.p.) - ARUSSI - Tibila 
(1 M, 03/07/68). 
- SHOA - Addis Abeba : chien (10 MM, 06/68). 

x REFERENCES NOUVELLES 

chien 

- SHOA - Debre Zeit : chien (1 M, 5 FF , 10/04/74; 4 MM, 8 FF , 17/04/74; 
2 MM , 6 FF , 27/04/74). 

Les populations typiques d ' Hm.leachi sont établies en Egypte; 
l'espèce existe dans toutes les savanes d'Afrique occidentale , orientale et 
australe. 

BIOLOGIE 

Le cycle évolutif des espèces du groupe d ' Hm.leachi est tri
phasique et généralement télotrope , les prémimagos pouvant se gorger sur 
les mêmes hôtes que les adultes, les carnivores , ou sur d ' autres mammifères , 
tels que les rongeurs myomorphes de terriers. 

HABITAT 

. Il est impossible de définir les particularités de l ' habitat 
de chacune '. des espèces du groupe d'Hm.leachi, avant que soit achevée la 
révision systématique du groupe et que des études écologiques précises puis
sent être entreprises et attribuées avec certitude à une espèce. 
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HAEMAPHYSALIS N°·t proche d ' HM. LEACHI 
(déterminations de J.L. Camicas) 

~ REFERENCES PERSONNELLES 

- HARRAR - Fafane (Babile) : Felis libyca (3 MM , 29/05/74). 

- SIOAMO - Moyale Hyaena hyaena (1 M. 1 F, 10/71). 

HAEMAPHYSALIS N°2 proche d ' HM,LEACHI 
(déterminations de J.L. Camicas) 

~ REFERENCES PERSONNELLES 

- SIOAMO - Awasa : chien (1 F, 20/05/74) , chat (1 F, 03/05/74); Moyale 
Hyaena hyaena (1 M, 2 FF , 10/71). 

ROLE PATHOGENE D' HAEMAPHYSALIS LEACHI sensu lato 

Babesia (Piroplasma ) canis 

67 

LOUNSBURY (1901 , 714; 1904 , 113) , NUTTALL & GRAHAM-SMITH (1907) 
constatent l ' infection transovarienne d ' une souche sud-africai ne d ' Hm.leachi 
par 8.canis; seuls dans la génération F1 les adultes sont infectants. 

Avec une souche d 0 Hm.leachi sud-africaine , BRUMPT (1938 , - 97) 
obtient une infectioA · transstasiale mais non une transmission transovarienne 
en utilisant 8.canis d ' Europe provenant de Oermacentor reticulatus; les 
Hm.leachi utilisées par E.Brumpt ont été retrouvées dans sa collection; 
J.L. Camicas , qui les a revues , les détermine Hm.leachi s.str .. 

Inversement, avec une souche de 8.canis d ' Afrique du Sud prove
nant d ' Hm.leachi , REICHENOW (1935) n ' obtient pas de transmission par Rhipi
cephalus sanguineus. 

Les chiens d ' Addis Abeba contractent assez souvent une piro
plasmose du fait nombreuses Hm.leachi présentes dans les jardins des villas; 
ce sont de ces exemplaires qui ont été déterminés Hm.leachi s.str. 

Babesia (Achromaticus) gi bsoni 

BRUMPT (1938 , 97) n ' obtient pas la transmission d ' une souche 
~ di enne de 8.gibsoni en utilisant des Hm.leachi sud-africaines. 
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Coxiella burneti 

Une infection spontanée à C.burneti a été constatée chez des 
Hm.leachi d ' Afrique orientale (HEISCH , GRAINGER, HARVEY & LISTER , 1962), 
centrale (GIRDUO & JADIN , 1950) et occidentale (TENDEIRO , 1952 p.191 ) . 

Rickettsia conori 

L' infection spontanée d'Hm.leachi par R.conori a été mise en 
évidence en Afrique australe (GEAR & DE MEILLON , 1939; 1941; R.pejperi; 
GEAR & DDUTHWAITE , 1938 , R.pejperi) , et obtenue e xpérimentalement par voie 
transovarienne jusqu ' à la troisième génération; cette infection spontanée 
est connue également du Kenya (HEISCH , MC PHEE & RYCKMAN , 1957; HEISCH , 
GRAINGER , HARVEY & LISTER , 1962) et d'Ethiopie (PHILIP , HDDGSTRAAL , REISS
GUTFREUND & CLIFFORD , 1966). 

Wolbachia 

L' infection naturelle des tubes de Malpighi d'Hm.leachi a été 
décrite par CDWDR Y (1926 , 817; 1926 , 147; micro-organismes). 

Chlamydia 

Hm.leachi peut être spontanément infectée d ' une Chlamydia 
(GIRDUD & JADIN, 1954 , agent proche de celui de la psittacose). 
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HAEMAPHYSALIS (RHIPISTOMA) MORELI CAMICAS . HOOGSTRAAL & EL KAMMAH , 1972 

DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

CAMICAS . HOOGSTRAAL & EL KAMMAH (1972) - SHOA - Koka : Ar~icanthis sp. 
(1 N. 04/71) . Praomys sp. (2 NN , 04/71). 

·~- sIDAMO - Bulka forest : Genetta genetta senegalensis (2 MM . 11/70). 
- HARRAR - Hurso (07/62) : Hyaena . hyaena dubbah (3 MM 1. Panthera leo (4 MM . 
2 FF) , Genetta genetta senegalensis (5 MM . 7 FF). 

Hm.moreli fait partie des espèces proches d ' Hm.leachi. D' après 
ses auteurs . elle est présente dans les pays suivants ·: Tanzanie . Kenya . 
Ouganda , Soudan , Zaïre (Ib~mbo) , Centre-Afrique . Gabon , Cameroun . Haute
Volta . C6t~-d ' Ivoire , Mali ; Sénégal. Ses hôtes sont pour la plus grande ma
jorité des civettes et des genettes~ 
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HAEMAPHYSALIS ( KAISERIANA) PARMA TA NEUMANN , 1905 

DISTRIBUTION 

ETHHJPIE 

x NEUMANN (1922 , Margaropus annulatus p.p.); T.S.OIAS (1958 , 459) - ARUSSI -
Dira ( = Dera) c Tragelaphus scriptus decala (1 F. 03/04/1905 , MHNP). 

:: BERGEON & BALIS (1974) - SHDA - Maja : Tragelaphus s criptus (25 MM . 15 FF , 
18 NN . 9 LL , 06/66); Debre Zeit .: zébu (2 MM , 3 FF , 10/66). 
- ARUSSI - Tibila (02/65) : zébu (10 MM . 5 FF) , cheval (7 MM , 6 FF). 
- HARRAR - Erer (Chercher) : zébu (1 M. 2 FF . 07 / 66 ) . 

Hm.parmata est signalée dans tous les pays de savanes humides 
ou de forêts : Sierra Leone , Côte-d ' Ivoire , Ghana , Bénin ~ Nigeria , Cameroun , 
Centre-Af rique. Gabon , Guinée-Equatoriale, Congo, Zaïre , Soudan , Ouganda, 
Rwanda , Kenya , Tanzanie , Mozambique . Natal. 

BIOLOGIE 

Sur son aire de distribution , Hm.parmata est un parasite po
tiel de tous 1-s ongulés et carnivores à tou t es ses s'tases de même que des 
singes et de l'homme; larves et nymphes sont très souvent rencontrées sur 
oiseaux. Son cycle est triphasique télotrope cryptophile. 

HABITAT 

En Ethiopie Hm.parmata a été trouvée dans les prairies d ' alti
tude; elle est très certainement associée au x formations boisées denses , 
comme le fait supposer la récolte sur Tragelaphus scriptus , en fonction de 
l'habitat de ce ruminant . C' est un hôte souvent mentionné ailleurs en Afrique. 

Au Kenya . les récoltes d ' Hm.parmata se placent au-dessus de 
1 500 m (5 000 ft) , dans des zones très humi des , communautés forestières et 
prairies de mo~tagne . bien que la pluviométrie y soit de 500 à 1 000 mm an
nuels (20-40 inches ) (WALKER , 1974 p.78). 

HM.parmata est une espèce caractéristique da la forêt · ~quato
riale ombrophile; à .partir de cette situation fondamentale , elle se retrouve 
dans les galeries rive r aines dépendantes au mi lieu des savanes subéquatoria
les guinéo-oubarigieRriès..,_ congolaises et_ katangaises . . En Afrique· orientale , 
Hm.parmata habite les f ormations humides équivalentes : savanes d'altitude 
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du lac Victoria , communautés de montagne i ntertropicale . prairies subtro
picales ou équatoriales d ' altitude . mosaïque côtière du Mozambique et du 
Zululand. 

Compte tenu des exigences élevées de l ' espèce du point de vue 
hygrométrie . l'altitude ne représente pas un facteur limitant; Hm.parmata 
retrouve dans ce ma&sif du Kenya , à 2 200 m. les mêmes conditions d ' humi
dité qui règnent dans son habitat typique , la forêt équatoriale basse 
d ' Afrique occidentale (altitude citée par NEUMANN , 1913) , l ' habitat de 
l'espèce peut donc être étendu à toutes les végétations (prairies et forêts) 
des grands massif montagneux d ' Afrique orientale. 

Les populations les plus orientales de l'espèce sont établies 
en altitude dans divers types de végétation dense , de 1 000 à 8 000 pieds 
(300-2 400 m); au Soudan , à partir de 3 000 pieds (900 m). les hauteurs sont 
plus arrosées.que les régions voisines alentour (HOOGSTRAAL , 1956 p.385). 

En Tanzanie , c ' est vers 1 800 m que se placent les récoltes, 
dans les communautés de montagne (6 DQO ft) (YEOMAN & WALKER , 1967 p.82). 

Les récoltes d ' Hm.parmata n'indiquent d ' affinités endogées à 
aucun stade. La diversité spécifique des hôtes d ' Hm.parmata indique que 
l'espèce se tient habituellement au niveau du sol ou de la végétation bas
se, en dehors des .zones .marécageuses; elle peut . à l ' occasion , se retfouver 
sur le tapis herbacé des clairières. En résumé , dans les mêmes conditions 
que les Ixodes (Afrixodes) du gro~pe d ' I.cumulatimpunctatus auxquels elle 
est associée, elle correspond à la définition des espèces . non pas propre
ment exophiles , mais sylvo-exophiles. 

CLIMATOLOGIE 

Les types climatiques qui règnent sur ! !ensemble de la dis
tribution d ' Hm.parmata sont typiquement éqwatoriaux et correspondent à des 
pluviosités excédant 1 500 mm annuels, compte tenu d'une distribution égale 
de ces pluies au cours de l ' année . qui est le facteur déterminant la pré
s_en·ce de la grande forêt ombrophile. Sur les massifs montagneux ou sur la 
côte d ' Afrique orientale. Hm.parmata existe dans des zones légèrement moins 
pluvieuses, à partir de 1 000 mm de pluies annuelles , mais toujours situées 
sous des climats de type équatorial. à hygrométrie élevée. 
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HAEMAPHYSALIS (RHIPISTDMA) · SPINULOSA NEUMANN , 1906 

(déterminations de J.L. Camicas) 

DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

:: NUTTALL & WARBURTDN (1915 p.460» Hm.leachi p.p.); MOREL & RDOHAIN (1972) 
- HARRAR - Harrar : Helogale parvula (2 MM . 1 F. 10/05/1901 , coll. E.Brumpt) . 

:: MOREL & RODHAIN (1972) - GEMU GOFA - Shangura (camp Omo) Felis libyca 
(154 MM , 90 FF. 1 N, 1 L, 23/08/68) , Felis caracal (36 MM , 2 FF , 1 N, . 
29/09/69), Otocyon megalotis (3 MM, 3 FF , 01/09/68) , Canis mesomelas (44 MM , 
48 FF , 12/07/69; 10 MM . 15/07/69; 2 MM, 21/08/71) , Genetta genetta (11 MM . 
17/08/71) . Gerbillus sp. (69 LL , 30/08/69); Welesio : Canis mesomalas (26 MM , 
2 FF , 14/07/69); Kalam : Lepus capensis (1 F. 20/08/69). 

x BERGEON & BALIS (1974 , Hm.leachi leachi p.p.) - SHOA - Debre Zeit : chat 
(1 M, 2 FF . 04/67). 

:: BERGEON & BALIS (1974 , Hm.leachi muhsami) - SIDAMO - Awasa : Herpestes 
ichneumon (1 M, 05/66). 

x REFERENCES NOUVELLES 

- SIDAMO - Nege l e : chat (1 M. 2 FF . 12/06/74). 

AFARS & ISSAS 

x REFERENCES NOUVELLES Oikhil chien (1 F, 04/70). 

SOMALI 

G. THEILER (1962 p.79, Hm.muhsami) - Algoi. 

BIOLOGIE 

Le cycle évolutif d ' Hm.spinulosa est triphasique télotrope 
cryptophile. 

HABITAT 

En Ethiopie Hm.spinulosa semble associée aux broussailles et 
formations riverai nes denses dans les steppes masaï ou les savanes tropicales 
à fourrés; ceci est en rapport avec le biotope habituel des petits carnivores. 
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HAEMAPHYSALIS (ORNITHOPHYSALIS) TAUFFLIEBI MOREL . 1965 

DISTRIBUTION 

x MOREL & RODHAIN (1972) - GEMU GOFA - Shangura (Camp Omo) 
( 1 N. 23/08/68) . 

Felis libyca 

Hm.tauffliebi a ·été décrite du Congo sur athérures (MFNL) et 
Lemniscomys striatus (N) . trouvée au Cameroun sur Tatera sp. (MOREL & 
MOUCHET , 1958 , H.hoodi p.p.). Elle est connue sur porcs-épics en Ethiopie 
et au Transvaal (localités non localisées) (communication personnelle de 
H.Hoogstraal ) . 
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HYALOMMA ALBIPARMATUM SCHULZE . 1919 

Le spécimen cité sous ce nom de Dolo - SIDAMO - sur zébu 
(1 M, 23/10/63) (MOREL & RODHAIN , 1972) est en fait un H.impeltatum légè
rement atypique (voir le commentaire sur cette espèce). 

Les localités de récoltes au nord du Somali rapportées par 
G.THEILER (1962 p.86) à H.albiparmatum concernent peut-être en fait 
H.impeltatum ou H.anatolicum excavatum. Ce sont : Dughan yo Ado , Laboto 
well, Sarna Ad , Tug Wajale . 

Les populations caractéristiques de H.albiparmatum sont éta
blies au Kenya dans les savanes boisées intermédiaires entre les steppes 
masai et les prairies équatoriales d ' altitude (cf. WALKER , 1974 p.81} et 
en Tanzanie dans ces mêmes savanes boisées et dans les parties les plus 
humi des des steppes masaï (cf. YEOMAN & WALKER , 1967 p.83) , en association 
avec H.marginatum rufipes et Amblyomma lepidum. Ces formations n'ont pas 
d ' équivalent dans les zones de récolte supposées d ' H.albiparmatum en 
Ethiopie ou au Somali. Il est donc peu vraisemblable que cette espèce s ' y 
retrouve. 

ROLE PATHOGENE 

Rickettsia canari 

H.albiparmatum a été trouvé infecté spontanément de R.conori 
au Kenya (HEISCH , GRAINGER , HARVEY & LISTER , 1962). 
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HYA LDMMA ANATDL ICUM EX CAVATUM KOCH , 1844 

DISTRIBUTION 

ETHIDPIE 

TDNELLI-RDNOELLI 11932 0 119 , H.tunesiacum ganorai) - ERYTHREE - Agordat CM). 

~ BERGEDN & BALIS (1974 , H.excavatum p.p.) - ERYTHREE - Aimara : zébu (36MM, 
1 F. 09/05/66). - HARRAR - El bah C 17 /07 /66) : zébu ( 1 Ml . 'dromadaire ·c 4 MM); 
Hai Dora : zébu (6 MM , 14 FF , 28/07/68). Toutes les autres récoltes rappor
tées à H.a.excavatum se sont révélées être à l ' examen des H.impeltatum ou 
H.truncatum. 

BURGDDRFER , DRMSBEE , SCHMIDT & HOOGSTRAAL (1973) - SHDA -

AFARS & ISSAS 

HDOGSTRAAL (1953 , H.excavatum) ; HDDGSTRAAL & KAISER (1959 , 243 , H.a.excava
tum) - Djibout i : bovin (3 MM , 07/50); Dikhil (07/50); mouton (5 MM , 3 FF), 
chèvre (2 MM) , gazelle (Gazella soemmiringi?) (1 M, 1 F); Ali Sabiet (07/50) 
mouton (1 Ml . dromadaire (1 M, 6 FF . 12 NN). 

~ REFERENCES SUPPLEMENTAIRES 

Dbok (2 MM , 03/93 , MHNP; = NEUMANN , 1922 , H.aegyptium p.p.); Randa : zébu 
(1 M, 04/05/69); Yoboki : dromadaire (5 MM , 9 FF , 06/05/69); Dora : zébu 
(1 F, 05/12/74); Khor Angar : dromadaire (1 M, 2 FF , 07/12/74). 

SOMALI 

? G.THEILER (1962 p.86 , H.albiparmatum p.p.) - Dughan Yo Ado; Laboto well; 
Sarna Ad; Tug Wajale, En raison de la localisation de ces références dans 
les steppes somaliennes . i 1 ne peut s ' agir que de H. a. excavatum ou d'un 
H. impeltatum atypique. 

H.a.excavatum est principalement une tique méditerranéenne au 
.sens biogéographique (Espagne, Maghreb , Libye , Egypte , Italie du Sud , You
goslavie , Albanie , Grèce , Bulgarie , Turquie , Syrie , Israël , Irak , Arabie , 
Yémen , Iran , Afghanistan , Azerbaïdjan , Arménie , Crimée, Zazakhie , Tadjikie , 
Turkménie) , où elle est établie dans le maquis chaud et les steppes arides. 
C' est par le trafic des caravanes qu'elle est souvent retrouvée au sud du 
Sahara , à la limite du Sahel et sur les côtes de la Mer Rouge , ainsi qu ' il 
apparait dans les références en Erythrée , au Harrar et · aux Afars et Issas. 
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C'est ainsi que H.a.excavatum est connu de Mauritanie (Achema . Nasri . 
Bou Rjeimat : CAMICAS , 1969; Nouadhibou sur dromadaire . cap Timiris dans 
les terriers de Psammomys obesus : références personnelles) . du Sahara
occidental (HOOGSTRAAL . 1956 p.BB6) , du Niger (Bou Gouten : MOREL , 1958; 
Kori Atkakit : CAMICAS , 1969; Talat : réf. pers.; toutes localités dans 
l ' Air); Soudan (HOOGSTRAAL , 1956; HOOGSTRAAL & KAISER . 1959 . 243; KARRAR . 
KAISER & HOOGSTRAAL; province de Kassala ). du Kenya (HOOGSTRAAL & KAISER , 
1959, 243 : introduction?). 

La sous-espèce typique H.a.anatolicum est mo~otrope è toutes 
les stases; c ' est un des vecteurs naturels de Theileria annulata. Sa dis
tribution exclut le maquis méditerranéen et ne coïncide qu ' avec les steppes 
arides du Proche-Orient et d ' Asie-Centrale (Libye, Egypte . Liban, Syrie. 
Israël , Irak , Arabie , Yémen , Turquie . Iran , Afghanistan . Pakistan , nord de 
l'Inde . Géorgie . Arménie , Daghestan , Kazakhie , Tadjikie . Turkménie . Uzbékie). 
Au sud du Sahara . la présence de H.a.anatolicum est attestée dans les pro
vinces du nord du Soudan (HOOGSTRAAL . 1956 , H.excavatum; HOOGSTRAAL & KAISE~ 
1959 . H.a.anatolicum); il pourrait en être de même en Erythrée et au Harrar . 
ce qui expliquerait certains foyers de theilériose signalés dans la litté
rature. 

HABITAT 

Les quelques récoltes certaines de H.a.anatolicum excavatum 
en Ethiopie correspondent aux steppes xérophytes et subdésertiques soma
liennes; ceci est conforme avec ce qu ' on sait de l ' habitat de l ' espèce en 
d ' autres pays. 

Dans son ensemble . H.a.excavatum est une tique ·paléarctique 
méditerranéenne. L' aire d ' extension de la population sauvage recouvre les 
zones suivantes : le maquis méditerranéen chaud . les steppes méditerrané
ennes è alfa , les steppes semi-d&sertiques saharo-méditerrahéennes . · les 
steppes semi-désertiques arabe-persiques. Elle existe en foyers localisés 
sur les routes de caravanes dans les déserts du Sahara et du Proche-Orient. 
Elle ne peut pas être considérée comme élément de la faune éthiopique , mal
gré quelques références des steppes saharo-sahéliennes ~t sahéliennes-nord 
et des steppes somaliennes . le plus souvent sur dromadaires. 

H.a.anatolicum se rencontre ordinairement dans les habitats 
domestiques ou péridomestiques (pâturages . agglomérations . cultures) . en 
relation avec des bovins; ceci dans des zones où les populations sauvages 
ditropes sont plus ou moins abondantes et disséminées. Ce qui est remarqua
ble c ' est l ' abondance de H.excavatum domestique dans les . établissements hu
mains riverains des grands fleuves au milieu des steppes désertiques ou 
semi-désertiques : Nil et delta . bassin du Tigre et de l ' Euphrate , zones 
d'iriond~tion de l ' Amu Darhja . Shyr Darhja et autres fleuves d ' Asie centrale, 
ainsi que le long de l ' Indus (oasis riveraines). Des populations de 
H.a.anatolicum se rencontrent également dans les agglomérations au milieu 
des steppes d ' altitude sur les plateaux de Turquie , Iran . Afghanistan et 
sur le Caucase. 
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ROLE PATHOGENE DE HYALOMMA ANATOLICUM EXCAVATUM 

Babesia (Achromaticus) equi ( = Nuttallia equi) 

La transmission expérimentale de B.equi par H.a , excavatum 
a été observée par ENIGK (1943 , H. anatolicum de Serbie) d'une génération 
à l'autre de tiques; c ' est un des rares cas cités d ' infection transovarien
ne à propos de B.equi. 

Babesia (Achromaticus) merionis 

La transmission expérimentale de B.merionis a été obtenue de 
stase à stase avec H.a.excavatum en Israël (TSUR, HADANI & PIPANO , 1960; 
HADANI & THEODOR, 1972; Nuttallia danii) et en Asie centrale (KRHYLOV , 1964; 
1965; Nuttallia tadzhikistanica). 

Theileria annulata 

H.a.excavatum ne joue aucun rôle dans la transmission naturel
le de Th.annulata , car le passage transovarien ne se réalise pas chez la 
tique (MARKOV, GILHDENBLAT , KURCHATOV & PETUNIN, 1948) , malgré une observa
tion douteuse de KORNIENKD & SMHYREVA (1944 , H.turmeniense). 

Anaplasma marginale 

H.a.excavatum aurait transmis A. marginale dans des conditions 
expérimentales (SERGENT, DONATIEN , PARROT & LESTOQUARD , 1945 p.636 , H.lusi
tanicum). 

Coxiella burneti 

L~i nfection spontanée de H.a.excavatum par C.burneti · a été 
constatée au Maroc (BLANC , MARTIN & MAURICE , 1946 , H. lusitanicum; 1947, 
H.savignyi d,e Goulimine; BLANC , BRUNEAU, MARTIN & MAURICE, 1948 , H.savignyi , 
H.excavatum ·iusitanicum). (synonymie d ' après des Hyalomma envoyés par G.Blanc 
à J.Colas:Belcour , Institut Pasteur de Paris , et personnellement examinés) . 

Chlamydia 

Des H.a.excavatum du Maroc étai ent spontanément infectés de 
Chlamydia (GIRDUD, COLAS-BELCDUR , PFISTER & MOREL , 1957. agent néorickettsien). 
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ROLE PATHOGENE DE HYALOMMA ANATDLICUM ANATOLICUM 

Theileria annulata 

H.a.anatolicum est le vecteur naturel de Th.annulata dans 
les zones arides du Proche-Orient et d ' Asie Centrale , jusqu'au Pakistan 
et en Inde. Les modalités d ' infection transstasiale chez la tique ont été 
étudiées par SERGENT . DONATIEN , PARROT & LESTDQUARO (1945 p.508 , Th.dispar , 
H.excavatum) , DELPY (1949 , Th.dispar , H.excavatum) . BHATTACHARYULU , CHAUDHRI 
& GILL (1975) , CELISHCHEVA (1940 , H.savignyi) , DAUBNEY & SAMI SAID (1951 , 
H.excavatum). 

Theileria hirci 

H.a.anatolicum est vecteur de la theilériose pathogène des 
petits ruminants , Th.hirci • (HOOSMANDRAD & HAWA . 1973 , Th.hirci) , fait 
qui avait été déjà suspecté (MAZLUM , 1970). 

Theileria mutans 

La transmission expérimentale de Th.mutans peut être obtenue 
avec H.a.anatolicum (CELISHCHEVA , 1941 , H.savi gnyi; NIKDLHSKII & MESHCHERR
JAKDVA Y 1964 , Th.sergenti). 

Trypanosoma theileri 

Le parasite dénommé Crithidia hyalommae avait été observé chez 
des tiques du Soudan (D ' FARRELL , 1913 . H.aegyptium) et de Kirghizie (ARIFD
ZHANDV & NIKITiNA , . 1961 . H. a.anatolicum). WENYDN (1926) supposait qu ' il 
s ' agissait de formes évolutives de Trypanosoma theileri , ce qu ' a établi 
CARPANO (1932 , H. aegyptium). BRUMPT (1938 , 42 , H.pusillum) observe que dans 
les infections intenses par la crÎthidia , les tiques succombent; dans les 
infections moyennes , la ponte est -faible ou nulle. 

Bru cella 

L' infection de H.a.anatolicum par une Brucella peut se réaliser. 
soit expérimentalement (GALUZO, BALOICINA & KAITMAZDVA , 1944 , H.savignyi) . 
soit spontanément (TARASOV & ANNAGHIEV , 1956) . 

Escherichia coli . 

Li infection spontanée du tube digestif de H.a.anatolicum par 
Esch.coli a été constaté~ en Egypte (HASSAN , HABIB , MAHMDUO & ISSA , 1958). 
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Ehrlichia bovis 

La transmission expérimentale d 0 Ehr.bovis au boeuf a été 
réalisée avec des adultes de H.a.anatolicum spontanément infectés (DONATIEN 
& LESTOQUARD . 1937 , 142, Hyalomma sp. d ' Iran vecteur de Th.dispar). 

Eperythrozoon wenyoni 

DONATIEN & LESTOQUARD (1937, 459 , Hyalomma sp. d , Iran vecteur 
de Theileria ) suspectaient la tique de transmettre Ep.wenyoni d 0 après un 
cas d'infection expérimentale. 

Coxiella burneti 

L' infection spontanée de H.a.anatolicum par C.burneti a été 
démontrée en Asie centrale ( CHUMAKOV , BELJAEVA , SHIFRIN . SHODUKJN & 
LHYSUNKINA , 1954; ZHMAEVA , PCHELKINA, .MISHCHENKO & KARULIN , 1955) et en 
Egypte (HALAWANI , ELDINE & ELFIKI , 1952 , H.excavatum; TAYLOR, MOUNT , 
HOOGSTRAAL & DRESSLER , 1952, H.excavatum). 

Rickéttsia prowazeki 

L' infectio~ expérimentale de H.a.anatolicum par R.prowazeki 
est difficile (GROKHOVSKAJA ,· IGNATOVICH & SIDOROV , 1967; IGNATDVICH & 
GRDKHOVSKAJA , 1970). 

Vi.ru s de Crimée 

H.a.anatolicum jdue le rôle de réservoir de -virus de Crimée 
en Uzbékie chez les ruminants domestiques, è proximité de l ' homme (KHDDUKIN , 
KHDZINSKII & LHYSUNKINA , 1949; KHODUKIN, SOSHNIKOVA & SHTERNGOLD , 1954). 

Virus de Thogoto (hors groupe) 

H.a.anatolicum héberge en Egypte le virus de Thogoto (WILLIAMS, 
HOOGSTRAAL , CASALS, KAISER & MOUSSA , 1973). 

Virus de Wad Medani (groupe Kemerovo) 

Le virus de Wad Medani a été isolé de H.a.anatolicum au Pakis
tan (BEGUM , WISSEMAN & CASALS , 1970). 



HYALDMMA DRDMEDAfHI 

HYALDMMA· DRDMEDARII KOCH . 1844 

DISTRIBUTION 

ETHIDPIE 

TONELLI-RDNDELLI (1930); NIRO (1935) - ERYTHREE - Agordat. 

STELLA (1938) - HARRAR - Warder; Galadi. 
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STELLA (1940) - ERYTHREE - Agordat; Ala; Massawa. - HARRAR - Dire Dawa. 

WALKER (1974 p.85) - sur la frontière entre le Sidamo et le Kenya . ou à 
proximité : Mandera . Dandu. 

x BERGEON & BALIS (1974) - TIGRE - Shikat : zébu (2 MM, 1 F. 11/66). 
- HARRAR - El bah ( 07 /66) : zébu (3 MM) . dromadaire (3 MM. 1 F, 1 N). 

x REFERENCES NOUVELLES 

- HARRAR - Dire Dawa : dromadaire (3 MM , 1 F, 04/74; 28 MM , 25 FF. 05/74); 
Jijiga : dromadaire (1 M. 04/74); Lowanaji (Jijiga) : dromadaire (4 MM, 
1 F. 6 NN. 04/74); Barlo (Jijiga) : zébu (1 M. 04/74). 

- SIDAMO - Leh : zébu (1 F. 07/08/74); Negele : dromadaire (2 MM, 18/09/73). 

AFARS & ISSAS 

x NEUMANN (1922, H.aegyptium p.p.) - Djibouti (1 M, 1 F. 03/1893 , MHNPJ1 ~ 
Obok (2 MM . 1897, MHNP; 3 MM, 2 FF . 03/1893 . MHNP). 

HOOGSTRAAL (1953, H.dromedarii p.p.); KAISER & HOOGSTRAAL (1968. 1228) -
Djibouti : zébu (3 MM . 1 F. 07/50); Ali Sabiet (07/50) : mouton (26 MM. 
10 FF), chèvre (3 MM. 4 FF) , dromadaire (15 MM, 5 FF); plaine de Haule : 
dromadaire (268 MM . 86 FF , 148 NN , 07/50). 

x REFERENCES NOUVELLES 

Yo bo ki : dromadaire (7 MM , 4 FF . 3 NN. 06/05/69); Khor Angar : dr·omadaire 
(2 MM, 07/12/74); Assa Mahirou : libre (1 M, 28/11/74) . 

SOMALI 

TONELLI-RDNDELLI (1935) - Dante (2 MM , 09/32). 

NIRD (1935) - Dbbia; El Wak; Dadama; Yak Gobut; Dafet; Mogadishu; Dujuma; 
Eil ( Nogal) . 
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STE LLA (1940) - Références de NIRO; Dante; Godwin; Juba. 

G.THEILER (1962 p.89) - Dante; Obbia; Mogadishu; Gurale; Ag Zuber; Helo 
Banan; Aden Javal. 

KAISER & HDDGSTRAAL (1968 , 1228) - Las Anod : dromadai re (2 MM , 2 FF , 
20/10/36 ) ; Burao : dromadaire (24 MM . 7 FF . 01/66 ) ; Haraf : zébu (7 MM , 
1F , 01/66). 

WALKER (1974 p.85) - Sur la frontière entre le Somali et le Kenya : 
Mandera . El Wak. 

~ REFERENCES NOUVELLES 

Darburuk : dromadaire (18 MM . 9 FF . 12 NN , 01/59); Heis 
(1 M. 2 FF , 01/59 ) . 

dromadaire 

H.dromedarii est connu de toute l ' Afrique saharienne , sahél i enne 
et somalienne : Mauritani e , Mali . Haute-Volta . Niger , Tchad , Soudan, 
Ethiopi e , Afars & Issas , Somali , Kenya . Maghreb , Libye . Egypte; i l a été 
importé avec les dromadaires au Kalahari (Namibie . nord de la province du 
Cap). Il existe également au Proche-Orient : Liban , Syrie . Israël . Irak , 
Arabie , Turquie , Iran . Afghanistan , sud de la Tadjikie , de la Turménie et 
de l'Uzbékie. Il est mo i ns abondant sur le plateau persique (Iran , Afgha
nistan) que H.schulzei Dlenev . 1931 , avec lequel i l coexiste; H.schulzei 
est signalé d ' Irak , d ' Israël , de Syrie (réf.pers. : Palmyre , 11/37 . coll. 
E.Brumpt) . d ' Egypte. 

BIOLOGIE 

H. dromedarii se comporte habituellement comme un Hyalomma tripha
sique et di trope , les préimagos se gorgeant sur les rongeurs de terriers 
désertiques , pri nc i palement les gerbilles , également sur l i èvres ·et héris
sons , les adultes i nfestant les ongulés . qui se trouvent être le plus sou
vent le dromadaire sur l ' aire de distri bution de la tique. Il n'est cepen
dant pas rare de récolter des larves et des nymphes également sur dromadai
re . de même que d ' observer des cycles diphasiques. H.dromedarii serait donc 
d ' une certaine plast i cité biologique qui favorisera i t ses chances de survie 
dans le milieu difficile où il habite. 

HABITAT 

Parmi toutes les espèces de Hyalomma. H.dromedari i est certaine
men t avec H.schµlzei le ·mieux adapté au x conditions d ' extrême sécheresse; 
il est prés-ent 1, , dans les oasis les plus reculées . sous des climats déser-
tiques, pourvu qu 'i l exi ste une population animale . à plus f orte raison 
dans les steppes semi-désertiques et tropicales; l ' altitude n'est pas un 
facteur limitant tant que règnent les conditions favorables à H.dromedarii; 
en Erythrée et au Yemen , il est établi jusqu ' à 7 000 pieds (2 100 m). 



HYALOMMA DROMEDARII 83 

L'espèce est dispersée le long des parcours de caravanes . plus dense au 
niveau des étapes (points d ' eau , · agglomérations); les tiques peuvent donc 
être disséminées très ·loin , mais il doit s'en pendre le plus grand nombre 
(HOOGSTRAAL , 1956 p.429). 

La distribution générale de H.dromedarii recouvre celle des dé
serts tropicaux chauds; elle ne s ' étend en aucune ·façon dans le désert 
froid d ' Asie centrale; toutes les références dans ce sens intéressent en 
fait H.asiaticum , longtemps mis en synonymie avec H.dromedarii par les 
acarologistes non soviétiques. 

En Afrique . le Hyalomma du dromadaire a la même distribution que 
son hôte dans son habitat normal : steppes boisées xérophytes sahéliennes 
nord, steppes boisées xérophytes somaliennes (populations dispersées); 
steppes semi-désertiques sahariennes et somaliennes (dans les oasis . le 
long des pistes ou dans les massifs d ' altitude); steppes méditerranéennes 
à alfa. 

H.dromedarii est associé aux steppes xérophytes rnasai et somalien
nes , dans lesquelles il semble peu abondant par rapport aux autres Hyalomma. 
ainsi qu ' aux steppes subdésertiques somaliennes. 

Au Kenya , les lieux de récolte ne dépassent pas une altitude de 
1 500 m (5 000 ft) . le plus souvent au-dessous de 600 m (2 000 ft) . dans 
des zones arides ou très arides (WALKER , 1974 ·p~BS}. 

En Afrique australe H.dromedarii avait été introduit avec des cha
meaux en Namibie , entre les années 1939 et 1942; il ne semble pas que l ' es
pèce s'y soit établie (THEILER , in HDDGSTRAAL , 1956 p.224). 

Au Proche-Orient , l ' espèce se retrouve dans des conditions analo
gues : steppes semi-désertiques arabe-persiques , steppes persiques à armoise . 
et Stipa (populations disperséesl, 

Sur le littoral d ' Egypte , les adultes sont actifs toute l'année et 
s ' abritent sous les buissons ou à l ' entrée des terriers; ils se mettent en 
chasse lorsque la température le permet ou au passage d'un hôte éventuel. 
Les femelles go~gées pondent .. sous les pierres , sous les buissons . dans les 
terriers , dans le sable des caravansérails. (HDOGSTRAAL, 1956 p.429). 

ROLE PATHOGENE 

·sabesia (Achromaticus) equi ( = Nuttallia equi) 

B.equi a été transmise expérimentalement de stase à stase par 
H.dromedarii (ENIGK, 1943; 1951). 
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Babesia (Achromaticus) merionis 

L' infection expérimentale de la larve à la nymphe par B.merionis 
a été obtenue chez H.dromedarii (HAOANI & THEODOR . 1971 . Nuttallia danii), 

Babesia (Piroplasma) caballi 

L' infection transovarienne expérimentale avec B.caballi et la 
transmission par les femelles de la génération suivante a été observée chez 
H.dromedarii (ENIGK , 1943; 1944; 1951). 

Theileria annulata 

Les nymphes de H,dromedarii s ' infestent aisément de Th.annulata 
dans les conditions expérimentales; chez le bovin neuf , l'infection est la 
même . qu ' elle soit provoquée par l ' inoculation de broyat d'adultes infectés 
ou par leurs piqûres (MAZLUM . 1969). L' infection est transstasiale 
(BHATTACHARYULU , CHAUOHRI & GILL . 1975). 

Th~ileria parva 

La transmission expérimentale par infection transstasiale chez 
H.dromedarii a été obtenue avec Th.parva; la theilériose résultante est 
bénigne (LEWIS & FOTHERINGHAM , 1941; BARNETT. 1957). 

Trypanosoma theileri 

BRUMPT (1938, 42) a infecté par inoculation parentérale H.drome
darii avec une souche de Crithidia hyalommae provenant de H.a.anatolicum 
(H.pusillum). 

Escherichia coli 

H.dromedarii a été trouvé spontanément infecté d ' E.coli en 
Egypte (HASSAN . HABIB . MAHMDUO & ISSA, 1958) (infection digestive). 

Coxiella burneti 

·L' infection spontanée de H.dromedarii par C.burneti a été mise 
en évidence au Maroc (BLANC , MARTIN & MAURICE, 1946; BLANC , BRUNEAU, MARTIN 
& MAURICE , 1948) et en Egypte (TAYLOR , MOUNT . HDDGSTRAAL & DRESSLER. 1952; 
HALAWANI . ELDINE & ELFIKI, 1952) . 

Rickettsia prowazeki 

L' infection expérimentale de H.dromedarii par R.prowazeki est 
possible (IGNATDVICH & GROKHDVSKAJA . 1970). L' infection est cependant atypi
que et limitée au t ube digest i f; l ' infection des larves ou des nymphes par 
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repas sur des animaux infectieux se réalise , mais il n ' y a- pas de survie 
après le passage è la stase suivante (BURGDDRFER . ORMSBEE & HOOGSTRAAL . 
1972). 

Virus de Dera Ghazi Khan 

L0 infection spontanée de H.dromedarii par le virus de Dera Ghazi 
Khan a été mise en évidence au Pakistan (BEGUM , WISSEMAN & CASALS , 1970). 

Virus de Dhori (hors groupe) 

Le virus de Dhori a été isolé de H.drornedarii spontanément infec
tés en Inde (SUBCOMMITTEE/AMER. COMM. ARBOVIRUSES . 1970) et en Egypte 
(WILLIAMS , HOOGSTRAAL , CASALS . KAISER & MOUSSA , 1973). 
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HYALOMMA ERYTHRAEUM RDNELLI-RONDELLI . 1932 

DISTRIBUTION 

ETHIDPIE 

TDNELLI-RDNDELLI (1932 . 119) - Agordat (1 M, 05/31). 

AFARS & ISSAS 

HOOGSTRAAL (1953 . Hyalomma sp . • H.dromedarii p.p.); HOOGSTRAAL & KAISER 
(1959 . 297 . H.impeltatum somalicum); KAISER & HODGSTRAAL (1968, 1228) -
Ali Sabiet (07/50) : dromadaire (38 MM . 45 FF). mouton (1 M. 1 F), chèvre 
(14 MM , 6 FF); Djibouti : zébu (1 F). 

HOOGSTRAAL (1953 , H.excavatum. p.p.); KAISER & HOOGSTRAAL (1968, 1228) -
Dikhil : mouton (1 F). 

~ REFERENCES NOUVELLES 

Randa : zébu (3 MM . 04/05/69); Yoboki : dromadaire (4 MM , 8 FF , 06/05/69); 
Dora : zébu (2 MM , 2 FF, 15/12/74); Bankwale : zébu (1 M, 03/12/74). 

SOMALI 

TONELLI-RONDELLI (1935); STELLA (1940) (H.erythraeum); TENDEIRO [1956 , 319 
p.419) - Dante (3 MM , 09/32); Rocca Littoria (Galkayo). 

TONELLI-RONDELLI (1935); STELLA (1940) (H.somalicum); TENDEIRO (1956 , 319 
p.422) - Dante (2 MM , 09/32). 

KAISER & HOOGSTRAAL (1968 , 1228) - Las Anod : dromadaire (1 M, 1 ~ . 
20/11/36); Berbera: dromadaire (6 MM . 1965); Burao : dromadaire (308 MM , 
142 FF . 01/66). libre (1 M); Haraf : dromadaire (1 M. 01/66) , zébu (1 M, 
2 FF). 

Ce sont les seules références connues de H.erytFlraeum , qui appa
raît ainsi comme endémique des steppes somaliennes subdésertiques. 
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HYALDMMA IMPELTATUM SCHULZE & SCHLOTTKE , 1929 

L' identification des exemplaires de H.impeltatum du sud et de 
l ' est de l ' Ethiopie n ' est pas aussi aisée que sur les populations d ' Afrique 
occidentale et centrale (cf . HOOGSTRAAL . 1956 p.452 , fig.170-173). Chez les 
mâles , les caractères de délimitation nette de la parma sur le conscutum , 
de la saillie de la plaque subanale sur une sorte de pédoncule chez les 
exemplaires gorgé~ . son~ moins accusés dans les populations d'Ethiopie et 
des Afars & Issas. La parma y est souvent inapparente; la plaque subanale, 
de taille réduite , faiblement saillante; tous caractères qui constituent 
d'ailleurs une difficulté de .distinguer dans ces conditions H.impeltatum 
de H.erythraeum chez les mâles; la longueur des fosses paramédianes par rap
port à la médiane dorsale est alors le seul critère décisif pourdifférencier 
ces espèces . 

DISTRIBUTION 

ETHIDPIE 

HOOGSTRAAL (1956 p.455) - ERYTHREE - Karkobat : Sus scrofa sennaarensis. 

THEILER (1962 p.91) - ERYTHREE - Asmara; Nefasit. 

:: MOREL & RODHAIN (1972) - GEMU GOFA - Shangura . (camp Omo) : Gazella granti 
(1 M, 15/07/69 ; 3 MM , 14/08/69; 2 MM , 22/08/69 ; 1 M, 30/08/69) , Phacochoerus 
aethiopicus (1 F , 18/08/69; 1 M. 10/04/71) , libre au sol (1 F, 09/69). 
-HARRAR - Biokaboba (Adigala) (1 M, 10/04/1901 , coll. E.Brumpt). 

:: BERGEON & BALIS (1974) - TIGRE - Shikat : zébu (1 F6 04/66). 
- HARRAR - Hai Dora : zébu (10 MM , 07/66); Houri Tolo : zébu (9 ~M . 07/66). 
- BALE - Garo : dromadaire (1 M. 1 F, 09/68); Maslo (08/68) : dromadaire 
(1 M) . zébu (4 MM). 

:: BERGEON & BALIS (1974 , H.excavatum p.p.) - BAGEMDER - Gondar: zébu (1 M, 
13/07/67) - BALE - Garo : zébu (1 M, 2 FF, 10/67); El Kere : zébu (10 MM , 
8 FF , 07/68). 

x REFERENCES NOUVELLES 

- HARRAR - Dire Dawa : dromadaire (1 M, 04/74). 

- BALE - Imi : dromadaire (2 MM , 1 F, 12/71). 

- SIDAMO - Negele : dromadaire (3 MM , 1 F, 18/09/73); Dolo : zébu (15 MM , 
10 FF , 10/71). 

- GEMU GOFA - Waito Nechessar : libres au sol (3 MM . 3 FF , 20/12/73); 
Shangura (camp Omo) : Gazella granti (2 MM . 09/08/72). 
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AFARS & ISSAS 

KAISER & HOOGSTRAAL (1968 , 1228) - Ali Sabiet 

x REFERENCES NOUVELLES 

Dora : zébu (1 M, 2 FF , 05/12/74 ) ; Maro (Dora) 
10/12/74). 

SOMALI 

HYALOMMA IMPELTATUM 

mouton (2 MM . 07/50). 

mouton (1 M, 3 FF , 

? FRANCHINI (1927 0 H.lusitanicum) - Serenli ; Haut Juba. 

? NIRO (1935 , H. lusitanicum) - Serenli; Brava. Il y a certaine vraisemblan
ce pour que ce H, lusitanicum. nom qui a été souvent employé pour désigner 
H.anatolicum e xcavatum , désigne H.impeltatum , dont la morphologie présente 
certaines ressemblances avec la sienne. 

THEILER (1962 p.91) - Mandera; Jiglei; Gurale; Jelo Banana; Belet Lien; 
Bugda Akable; Bulo Burti . 

WALKER (1974 p.86) - Sur la frontière entre le Somali et le Kenya : El Wak. 

x REFERENCES NOUVELLES 

Darburuk 
01/59). 

dromadaire (4 MM , 2 FF , 01/59); Heis dromadaire (1 M, 4 FF . 

H.impeltatum existe dans toute l ' Afrique saharienne , sahélienne 
et somalo-masai : Mauritanie , Sénégal , Mali , Haute-Volta , Niger , Nigeria , 
Tchad , nord du Cameroun , Soudan , Ethiopie , Afars & Issas , Somali , Kenya, 
est de l ' Ouganda, Tanzanie, Maghreb , Libye , Egypte; et au Proche-Orient : 
Arabie , Irak , Israël, Turquie , Iran, Afghànistan. Il est remplacé à l'est, 
à partir du Caucase, de l'Iran et de l ' Afghanistan , en Asie centrale - sovié
tique , Sin-Kiang et Mongolie , par H.asiaticum Schulze & Schlottke, 1929. 

H. impeltatum est distribué au pourtout des déserts du Sahara et 
du Proche-Orient , jusqu'en Iran. Il n ' appartient pas à la faune éthiopien
ne . mais représente en Afrique orientale et occidentale un élément · paléarc
tique méditerranéen. Son aire d'extension se confond approximativement avec 
celle de H.dromedarii , mais il est d ' une part moins abondant dans le désert 
vrai et, d'autre part . s ' accommode de pluviométries plus fortes. 

BIOLOGIE 

H. impeltatum est typiquement pholéo-exophile ditrope, ses préima
gos se gorgeant sur rongeurs Myomorphes , lièvres , hérissons, les adultes 
infestant les ongulés et carnivores domestiques et sauvages , parfois l'au
truche. 
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HABITAT 

H.impeltatum est associé en Ethiopie aux·steppes xérophytes . 
où son abondance est faible dans le Sidamo . le Bale ou le Harrar. Il exis
te également dans la ~laine ~ar . mais cède le pas dans les steppes semi
désertiques somaliennes à H.erythraeum . qui apparaît comme caractéristique 
de ces zones. 

En Egypte et au Soudan . H.impeltatum est une espèce des régions 
arides . et semi-arides dont les immatures sont associés aux petits mammi
fères de terriers; d'un point de vue général. les caractéristiques biologi
ques de H.impeltatum ne sont pas encore exactement connues (HDDGSTRAAL. 
1956 p.457). 

En Tanzanie , H.impeltatum est restreint aux steppes xérophytes 
masaï. où il peut s ' élever à 900-1 200 m (3 000-4 000 ft) et en faibles 
populations jusqu ' à 1 500 m (5 000 ft) (YEOMAN & WALKER , 1967 p.87). 

En Nigeria , ce Hyalomma est surtout abondant dans les zones les 
plus sèches des provinces du nord (UNSWDRTH , 1952). 

Au sud du Sahara , les steppes boisées xérophytes sahéliennes nord 
et somaliennes constituent l ' habitat normal de H.impeltatum; l'espèce y 
est très souvent dominante numériquement sur le dromadaire et les zébus; 
dans les steppes boisées xérophytes sahéliennes sud et masaï . les · populations 
sont moins abondantes et localisées aux zones les plus sèches . ainsi que 
dans les savanes tropicales soudaniennes . d'une façon encore pl~s marquée. 

Dans les steppes semi-désertiques somaliennes et ·sahariennes 
(saharo-sahéliennes et saharo-méditerranéennes) la présence de l ' espèce est 
limitée aux massifs d'altitude ou aux oasis le long des pistes. dans les 

1 

rrêmes conditions que H.dromedarii. 

Dans le bassin méditerranéen . H.impeltatum se retrouve dans la 
steppe méditerranéenne à alfa. 

Au Proche-Orient , l'habitat peut être situé en faible altitude 
steppes semi-désertiques arabo-persiques; ou sur les hauteurs du plateau 
iranien steppes persiques à armoise et Stipa. 

Les pre1magos sont pholéophiles et ont un microhabitat hypogé 
terriers de rongeurs dans le sable ou les pierrailles . sous un couvert 
plus ou moins important , buissonnant ou arbustif. 

Les adultes de H.impeltatum se tiennent à l ' affût sur le sol, 
dans un biotope abrité; ils se déplacent et recher6herit activement l ' hôte. 
signalé vraisemblablement par les vibrations du sol à son approche ou par 
les mouvements qu'il communique aux plantes et aux pierres; il suffit de 
s'arrêter au Sahel. à l ' ombre d ' un épineux , pour voir après quelques minutes 
les tiques qui accourent rapidement vers soi ; l'activité de ces adultes se 
place d ' ailleurs plutôt le soir ou le matin , aux heures fraîches ; au fort 
de la chaleur . l'activité semble suspendue. Aux moment favorables , 
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H. impeltatum peut poursuivre activement un hôte éventuel qui passe à sa 
portée sur plusieurs dizaines de mètres (jusqu'à 30 m. observation per
sonnelle en Mauritanie , 03/75. 8 h). 

RO LE PATHOGENE 

Virus de Crimée-Congo 

Le virus de Crimée-Congo a été isolé de H.impeltatum en Nigeria 
(ARBOVIRUS PRDJECT REPORT , IBADAN . 1966 , H.a"excavatum; CAUSEY . KEMP. 
MADBDULY & DAVID-WEST . 1970) . 

Vi rus de Wanowrie (hors groupe) 

Le vi-r-us de- Wanowrie a été mis en évidence en Egypte chez 
H.impeltatum. (WI[[IAMS ~ "HOOGSTRAAL • . CASAlS i KAISER & MOUSSA. 1973 ) . 
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HYALOMMA MARGINATUM RUFIPES KOCH , ·1544 

DISTRIBUTION 

ETHIDPIE 

x NEUMANN (1922~ H.aegyptium p.p.); MOREL & ROOHAIN (1972) - SHOA -
Endessa (Metahara) (1 M. 05/09/1904 , MHNP). 

TONELLI-RONDELLI (1930 , H.i.impressum); STELLA (1940 , H.impressum 
typicum) - ERYTHREE - Sassabe (Mt Ala) : Potamochoerus porcus (2 MM , 
09/25). 

TONELLI-RONDELLI (1930); STELLA (1940 ) (H.marginatum balcanicum) 
- ERYTHREE - Jareba (1 F, 15/02/23 ) . 

? TONELLI-RONDELLI (1930 , Rh.simus p.p.) - ERYTHREE - Torat : Lepus 
capensis (2 NN); Saganeiti : oiseau (2 NN, 1 L). 

91 

TONELLI-RONDELLI (1932 , 1-10); NIRO (1935) ; STELLA (1940) (H . impressum 
rufipes) - ERYTHREE - Agordat : dromadaire. 

? NIRO (1935 , H.aegyptium); STELLA (1940 , H.aegyptium = H.impressum) 
- ERYTHREE - Tessenei ; Barentu; Agordat; Massawa; Ghinda; Adi Kayeh ; 
Adi Ugri; Assab. 

STELLA (1938 , H.impressum) - Provinces de Shoa (Amhara) , Harrar , Sidamo 
(Galla Sidamo : Yavelo). 

STELLA (1940 , H.impressum rufipes) - HARRAR - Dire Dawa - BALE - El Dire; 
Elolo ( = Kololo ?) • - SIDAMO - Narji ( = Burji ?) . - GEMU GDFA - Gorges du 
Sagan; Buta. - HARRAR - Chercher. - SIDAMO - Yavelo : chacal. 

STELLA (1941 . H.aegyptium impressum typicum ) - SIDAMO - Yavelo : Canis 
mesomelas. 

ROETTI (1939 . H.aegyptium) - Provinces de Shoa et Jimma c~ Kafa) 
cheval. 

REISS-GUTFREUND (1956) - SHOA - Addis Abeba : bovins , dromadaires. 

REISS-GUTFREUND (1957) - SHOA - Addis Abeba; Gimbishu; Metahara. -
HARRAR - Oiré Oqwa. - ERYTHREE - Pays Dankali. 

bovins , 

HOOGSTRAAL (1956 p.483) - ERYTHREE - Karkobat : Sus scrofa sennaarensis. 

G.THEILER (1956) - HARRAR - Sagag; Degabur. 

G.THEILER (1962 p.96) - BAGEMDER - Lac Tana. - HARRAR - Jijiga; Dagabur; 
Sagag; Galadi. 

PHILIP . HOOGSTRAAL , REISS-GUTFREUND & CLIFFORD (1966) - SHOA - lac Koka; 
lac Langano; lac Awasa. 

BURGDORFER , ORMSBEE , SCHMIDT & HOOGSTRAAL (1971) - Province du Harrar. 
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x MOREL & RODHAIN (1972) - SIDAMO - Filtu : dromadaire (1 M, 1 F, 
27/10/63); Dolo : zébu (1 M. 23/10/63); Sade : zébu (3 MM. 1 F. 26/10/63); 
Web (Wachile) : Gazella granti (3 MM, 11/G2/64), - GEMU GDFA - Shangura 
(camp Omo) : Lepus sp. (2 NN , 28/08/71); Kalam ; Choriotis kori (2 LL. 
22/08/69) . 

WALKER (1974 p.89) - Sur la frontière entre le Sidamo et le Kenya . ou à 
proximité : Mandera , Dandu , Kufole. Gurar. Moyale , Sololo. 

x BERGEON & BALIS (1974) - TIGRE - Adi Hagada : zébu (17 MM , 7 FF, 10/66); 
Adiawala : zébu (1 M. 10/66 ) ; Enderta : zébu (1 M. 1 F. 01/67); Makale : 
zébu (14 MM . 11 FF , 10/66); Samre : zébu (4 MM. 1 F. 01/67); Shikat : zébu 
(4 MM . 4 FF, 10/66). 
- BAGEMDER - Gorgera : zébu (3 MM. 03/69). - SHDA - Koka : zébu (1 M, 01/67). 
- ARUSSI ·- Tibila : zébu (1 M. 04/66). 
- HARRAR - Elbah dromadaire (2 MM , 07/66 ) ; Hai Dora : zébu (2 MM , 07/66). 
~ SIDAMO - Filtu : zébu (3 MM , 3 FF , 05/69); Wachile : zébu (2 MM, 05/69). 

x REFERENCES NOUVELLES 
1 

- BAGEMDER - Gondar : zébu (1 M. 21/11/67). 

- HARRAR - Bedessa (1 700 m) : bovin (1 M. 22/06/74); Dire Dawa : dromadaire 
(2 MM , 04/74; 6 MM , 05/74); Jijiga (04/74) : zébu (2 MM . 1 F) . dromadaire 
(2 MM); Lowanaji (Jijiga) : dromadaire (2 MM , 2 FF . 04/74). 

- BALE - Maslo : dromadaire (1 M, 29/08/67); Imi : zébu (3 MM, 12/71), 

- SIDAMO- Negele : zébu (1 M. 2 FF. 18/09/73), dromadaire (1 M. 10/06/74); 
Hudat : dromadaire (2 FF. 05/08/74); Degdebe : dromadaire (2 MM, 2 FF. 
04/08/74); Wachile : zébu (1 F. 05/08/74); Mega : zébu (26 MM . 10/71); Leh 
dromadaire (1 F, 07/08/74); Bokol Maya : zébu (1 M, 17 FF . 10/71); Dolo : 
zébu (7 MM . 2 FF , 10/71); Kulenta (03/76): bovin (4 MM), dromadaire (8 MM, 7FF). 

- GEMU GDFA - Hudula (Mirab Abaya) : bovin (1 M, 1 F, 12/11/73); Shangura 
(camp Omo) libre au sol (1 F. 13/08/72); Kalam : Choriotis kori (4 NN , 
17/08/73) , 

AFARS & ISSAS 

STELLA (1940, H.impressum typicum) - Dbok. 

HOOGSTRAAL (1953) - Djibouti ; zébu (1 M, 1 F. 07/50); Ali Sabiet (07/50) 
mouton (3 MM , 2 FF), dromadaire (2 MM , 1 F). 

x REFERENCES NOUVELLES 

Randa (04/05/69) ; zébu (10 MM , 3 FF) . dromadaire (9 MM, 1 F). 

SOMALI 

POCOCK (1900 , H.grossum); STELLA (1940, H.impressum typicumj - Bularli. 
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? PAOLI (1916 , H.aegyptium) - Oujuma; Yak Dudu; Dafet; El Haloe. 

RDNDELLI (1926, H.aegyptium impressum) - Mogadishu. 
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TDNELLI-RDNDELLI (1930 , H. marginatum balcanicum ) - Obbia (2 MM , 3 FF). 

TDNELLI - RONDEL LI (1935); STELLA (1940) (H.impressum rufipes) - Dante 
(5 MM , 09/32); Rocca Littoria ( = Galkayo) (MM, 1932). 

? NIRD (1935 , H.aegyptium) - Mogadishu; lacs Ballei; Jelib; Afgoi; Jumbo; 
Merka; Mahadei; Eil. 

NIRD (1935, H.aegyptium impressum) - Mogadishu; Dafet; Yak Gobut; El Wak; 
Dujuma; Obbia. 

? STELLA (1938 . H.aegyptium impressum) - Rocca Littoria ( = Galkayo); 
Ogaden; Webi Shebeli; haut Juba . 

? STELLA (1940 , H.aegyptium = H.impressum) - Jumbo; Afgoi; lacs Ballei; 
Merka1 Mahadei; Dbbia. 

STELLA (1940 . H.impressum typicum ) . • El Wak; Dujuma; Yak Dudu; Dadama; 
Dafet; Dbbia; Eil. 

STELLA (1940 , H.marginatum balcanicum) - Gobwin; Dbbia. 

HDDGSTRAAL (1956 p.485 ) - Afmadu : Struthio camelus (MM); Las Anod : dro
madaire (MM . FF, 21/11/36). 

G.THEILER (1962 p . 96 ) - Tug Wajale; Borama; Burao; Bihendula; Dabolok; 
Dambarek; Haleya; Garagho; Haho; Legit; Arapsio wells; Ainabo wells. Jelib; 
Dujuma; Gurale; Seren~i; El Wak; Yak Gobut; Yak Dudu; Dadama; Dafet; Afgoi; 
Mogadishu; Jiglei; Helo Banan; Ak Zuber. 

WALKER (1974 p.89) - Sur la frontière entre le Somali et le Kenya : Mandera, 
El Wak. 

H. marginatum rufipes existe dans tous les pays de steppe ou de 
savane au sud du Sahara; il est totalement absent des forêts équatoriales 
ombrophiles basses ou de montagne . ainsi que des mosaïques forêt-savane 
périphériques. Il est signalé en Egypte , Israël et Libye, certainement par 
introduction à la stase nymphle par les oiseaux migrateurs. 

H.marginatum glabrum Delpy. 1946 coexiste avec H.m.rufipes dans 
les steppes du Karroo. 

H.m.marginatum Koch, 1844 se distribue des pourtours de la 
Méditerranée et de la Mer Noire jusqu'à la Caspienne et l'Ouest de l'Iran; 
il coexiste au Proche-Orient avec H.marginatum turanicum Pomerancev . 1946, 
qui le remplace plus à l 'est en Iran, Afghanistan , Pakistan. nord de l'Inde, 
Sin-Kiang, Asie Centrale soviétique. Quelques récoltes en sont signalées 
en Libye et au Soudan (Kassala, Eriba; KARRAR , KAISER & HDDGSTRAAL, 1963). 

H.marginatum isaaci Sharif, 1928 représente l'espèce au Pakistan. 
en Inde et à Ceylan. 

A l'est de la Méditerranée, les populations de H.marginatum ont 
souvent une morphologie intermédiaire entre H.m.marginatum et H.m.turanicum; 
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ceci est dû . soit à un métissage permanent en relation avec les transports 
de nymphes entre l ' est et l ' ouest par les oiseaux. soit à une variation 
génétique naturelle progressive d ' ouest en est. 

H.m.marginatum a été signalé de Shikat - TIGRE - sur zébu 
(1 F. 04/66) par BERGEDN & BALIS (1974 ) ; l ' exemplaire n ' a pas été revu; il 
peut s'agir d'une introduction par les oiseaux ou d ' une variation morpho
logique atypique . 

Il se pourrait également que les H. m. balcanicum de TDNELLI
RDNDELLI (1930 ) et STELLA (1940 ) récoltés à Dbbia et Gobwin soient des 
H. m. marginatum très ponctués comme ceux de la Méditerranée orientale , pour 
lesquels ce terme avait été créé. 

BIOLOGIE 

Le cycle évolutif des diverses sous-espèces de H.marginatum est 
diphasique ditrope exophile; les larves et les nymphes se gorgent sur le 
même individu hôte , oiseau ou l§poride; les adultes infestent principale
ment les ongulés . secondairement les carnivores. 

HABITAT 

H.m . rufipes est surtout récolté en Ethiopie dans les steppes 
masai , ou il constitue le plus abondant des Hyalomma . et dans les savanes 
à fourrés ; quelques trouvailles isolées dans les savanes nilotiques à 
bambous ou dans les prairies d'altitude se situent dans les zones ouvertes , 
déboisées , ou encore sont le fait du transport de nymphes par les oiseaux. 

En Afrique orientale équatoriale , la distribution de H.m.rufipes 
coïncide avec celle de l'association Amblyomma gemma - Rhipicephalus pravus 
(WILSON, 1953, 287). 

En Tanzanie , H.m . rufipes est lié aux steppes xérophytes masai , 
y compris leur pr olongement au sud vers le lac Rukwa , et avec les steppes 
de l'Usukuma; il est moins abondant dans les savanes tropicales rhodésien
nes ou dans les communautés de montagne; il est rare au-dessous de 750 m 
et au-dessus de 1 350 m (2 500-4 500 ft); son association avec Amblyomma 
lopidum et Rhipicephalus pravus est constante (YEOMAN & WALKER . 1967 p . 90). 

Au Kenya . c'est entre 500 et 1 500 m (2 000-5 000 ft) que l'es
pèce est fréquente , dans les steppes arides ou très arides , rarement dans 
les savanes d( altitude (WALKER, 1974 p.89). 

Entre les formations humides, telles que les prairies équatoriales 
d'altitude du Kivu . du Rwanda et du Burundi , où H.m.rufipes est absent, 
l'espèce trouve des conditions locales favorables à son existence dans les 
savanes sèches de la Ruzizi (800-1 000 ml entre les lacs Kivu et Tanganyika 
(observation personnelle . 07/75), 
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L0 espèce est répandue dans les zones les plus arides d 0 Afrique 
tropicale. recevant 10-30 inches de pluies annuelles (250-650 mm) sous 
forme de populations plus ou moins abondantes et localisées; dans les 
régions plus humides (à 40 inches de pluies annuelles et plus : 1 000 mm). 
H.m.rufipes se maintient lorsqu 0 il existe une importante saison sèche; au 
Soudan. il est plus commun dans les savanes sèches et semi-arides du nord 
que dans les savanes du sud; en Egypte . on ne le trouve que dans la vallée 
du Nil . jamais dans le désert absolu (HOOGSTRAAL . 1956 p.488). 

Au total la distribution de H.m.rufipes recouvre toutes les 
steppes d ' Afrique éthiopique et la p10part des savanes sèches. 

En Afrique orientale les zones favorables sont les suivantes 

- steppes xérophytes somaliennes et masai (habitat normal . analogue au 
Sahel ouest-africain); 

- savanes boisées subtropicales rhodésiennes (populations relativement 
abondantes mais dispersées ou abondantes seulement dans les conditions 
locales); dans la savane boisée subtropicale angolienne dont les condi
tions sont théoriquement favorables à H.m.rufipes . et analogue à celles 
de la savane rhodésienne . 1 °espèce semble rare. 

En raison de tropisme des préimagos envers les oiseaux ou les 
lièvres. les conditions d ' étude du microhabitat naturel sont moins précises 
que dans le cas de parasitisme sur des hôtes de terriers (exemple : 
H.truncatum); la population est ainsi brassée et n °est pas localisée à un 
biotope précis; le microhabitat est toujours épigé aussi bien pour les lar
ves que pour les adultes; dans leur phase active à jeun . mâles et femelles 
se tiennent à 1 °affût sur le sol à 1 °abri des pierres et de la végétation 
ou sur la végétation elle-même; il se déplace à 1 °approche de 1 °hôte; le 
type même de leur habitat ne semble pas favorable à une attente passive sur 
les plantes elles-mêmes jusqu 0 à l ' arrivée d 0 un hôte éventuel , comme il est 
de règle pour la plupart des Rhipicephalus; le caractère dénudé du biotope 
oblige, dans la plupart des cas . H.rufipes à une recherche acttve de l'hôte.' 

Dans les steppes tropicales, la distribution de H.rufipes est 
relativement continue et régulière; dans les régions plus humides . la xéro
philie de 1°espèce lui fait trouver ses biotopes favorables dans les forma
tions végétales ouvertes ou très ouvertes . sur les hauteurs plutôt que dans 
les bas-fonds; comme il est dit ci-dessus . les observations sont cependant 
malaisées du fait de la dissémination des nymphes gorgées par les oiseaux. 
Dès que le boisement devient important . les conditions microclimatiques 
deviennent défavorables à H.rufipes. 

CLIMATOLOGIE 

En Afrique orientale . les populations de H.m.rufipes ne sont éta
blies que dans les zones recevant au plus 25 inches de pluies annuelles 
(625 mm) (WILSON , 1953 . 287 ), mais ne sont nulle part très importantes. 
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Au Soudan, l ' optimum pluviométrique de l ' espèce est situé en
tre 10 et 30 i nches de pluies par an (250-750 mm) , s'il y a une saison 
sèche importante , la pluviosité peut atteindre 40 inches (1 000 mm) que 
H.m. rufipes disparaisse (HOOGSTRAAL, 1956 , 488). 

En Tanzanie, cet optimu~ est de 375-875 mm (15-35 inches) an
nuels . mais l ' espèce existe 4usqu ' à 1 000 mm (40 inches) (YEOMAN & 
WALKER . 1967 p.90). Au Kenya ~ la distribion est normale entre 250 et 750 mm 
annuels (10-30 inches) (WALKER , 1974 p.89). 

L'habitat normal da l'espèce est situé entre les isohyètes des 
150 et 750 mm annuels; au-delà de cette valeur, H.m.rufipes n ' existe plus 
que dans des conditions locales favorisées ~ar l'ouverture de la végétation; 
il disparaît au-delç de 1 250 mm annuels, sauf au sud du Sénégal et à l'ouest 
de la Guinée , où malgré l'importance des précipitations, qui atteignent 
2 000 mm , la longue saison sèche de sept mois rétablit les conditions fa
vorables; d 'autre part , H.m.rufipes se raréfie dans les conditions du micro
climat côtier b dès que les pluies dépassent 500 mm. Au total la présence de 
H.m.rufipes est liée non seulement à une pluviosité limitée, mais encore à 
l'existence d ' une seule saison pluvieuse annuelle. 

ROLE PATHOGENE DE HYALOMMA MARGINATUM RUFIPES 

Rickettsia canari 

L'infecti on spontanée de H.m.rufipes par R.conori a été mise en 
évidence au Transvaal (ALEXANDER . MASON & NEITZ , 1939 , R.pejperi , H.impres
sum) et en Ethiopie (P~ILIP', HOOGSTRAAL, REISS-GUTFREUND & CLIFFORD, 1966). 

Chlamydia 

L'infection spontanée par une Chlamydia a été constatée chez 
H.m. rufipes au Mali (GIROUD. COLAS-BELCOUR , PFISTER & MOREL , 1957, agent 
néorickettsien ) . 

Virus de Bahi g (groupe Tete) 

Le viru s de Bahig a été isolé chez des nymphes de H.m.rufipes 
récoltées sur Oenanthe oenanthe (Passériformes , Turdidés) en Egypte; les 
virus du groupe Tete sont ordinairement' transmis par les moustiques 
(CONVERSE , HOOGSTRAAL , MOUSSA , STEK & KAISER ; 1974). 

Virus de Crimée-Congo 

Le virus de Crimée-Congo a été isolé de H.m.rufipes en Nigeria 
(KEMP , D.R.CAUSEY & C.E.CAUSEY , 1971). 
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H.m . rufipes a fait l'objet de peu de recherches sur les agents 
pathogènes qu ' il héberge ou transmet; la situati on est surprenante , étant 
donné sa grande diffusion , son abondance et le cas particulier de son 
cycle évolutif lié d ' une façon dominante aux . oiseaux. en ce qui concerne 
les stases préi maginales . 

La liste des agents pathogènes transmis par H.m.marginatum peut 
faire supposer le rôle que joue H.m.rufipes de ce point de vue. 

ROLE PATHOGENE DE HYALOMMA MARGINATUM MARGINATUM 

Babesia (Achromaticu~ equi ( = Nuttallia equi ) 

La transmission expérimentale de B.equi par des adultes de 
H.m.marginatum infectés au x stases précédentes a été réal i sée (ENIGK , 1943). 

Dans les condi tions naturelles , le type cycliq ue di trope de 
H.m.marg i natum doi t empêcher la transmissi on effecti ve de B.equi, pour le
quel le passage transovarien chez les tiques ne semble pas possib l e. La mise 
en cause de H,m.marginat um de ce point de vue par de nombreux auteur s sonié 
tiques (NIKDLHSKII , 1937; AGRINSKII , 1938; KURCHATDV , 1939 et 1940; MARKOV , 
DZASOKHOV & ABRAMOV , 1937; ABRAMOV , 1955; DEMIDOV , STARUKHIN & DMITRIEV , 
1944; etc , ; H.marginatum et H.plumbeum ) ne semble pas devoi r correspondre à 
la réalité. 

Babesia (Piroplasmà ) caballi 
7 

Le passage de l 'infection par B.caballi chez H.m.marginatum a 
été obtenu expérimentalement , ainsi que la transmiss i on au cheval par des 
adultes (ENIGK, 1943; 1944). Les formes d ' évolution chez la tique et dans 
les oeufs ont été étudiées (ABRAMDV . 1955 et 1957; AGRINSKII , 1947; 
H.marginatum et H.plumbeum), 

Par son type évolutif, H.m .marginatum joue un rôle effectif dans 
la transmission de la piroplasmose équine . et les données de l ' épidémiolo 
gie sont en accord avec le f ait. 

Babesia (Piroplasma) · canis 

L' infection transovarienne de H.m.marginatum par B.canis a été 
observée , ai nsi que la transmission par les adultes de la génération F1 
(ENIGK ,1 944 ) . Le rôle effectif de la - tique dans l ' épidémiologie de la babé
siose canine doit cependant être réduit , du fait de la faible fréquence 
d ' infestation des chiens par H.m.marginatum. 

/ 
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Babesia (Piroplasma) trautmanni 

H.m.marginatum est soupçonné d'être vecteur de la piroplasmose 
porcine (MARKOV , ABUSALIMOV & DZASOKHOV, 1939). 

Theileria annulata 

DELPY (1946; 1949; H.savignyi et H.rufipes glabrum) a réalisé 
l'infection transBtasiale expérimentale de H.m.marginatum et H:m.turanicum; 
BATTACHARYULU, CHAUDHRI & GILL (1975), celle de H.marginatum isaaci , de la 
nymphe à l'adulte. 

Bru cella 

H.m.marginatum peut être spontanément infecté de Brucella de 
bovins (PRITULIN , 1954, H.plumbeum) ou de porcs (PAVLOV, 1962, H.plumbeum); 
l ' infection expérimentale a été également réalisée (ZOTOVA & BALDICINA , 
1943; PAVLOV , CHILEV, MATEEV, MILANOV, TATAROV & KRASTEV, 1960, H.plumbeum). 
Il semble qu ' il y · ait seulement le plus souvent simple conservation de la 
Brucella , sans qu'elle puisse être effectivement transmise par piqOre de 
la tique, sinon par souillure de la lésion d ' implantation avec les produits 
d ' excrétion contenant les bactéries. 

Francisella tularensis 

L' infection spontanée de nymphes de H.m.marginatum prises au 
lièvre tularémique a été mise en évidence (PILIPENKO & DEREVJANCHENKO, 
1955 , H.plumbeum). 

Coxiella burneti 

L' infection spontanée de H.m.marginatum par C.burneti a été 
constatée plusieurs fois (BLANC, MARTIN & MAURICE, 1946, H.savignyi) au 
Maroc , en Espagne (PEREZ GALLARDO, CLAVERO & HERNANDEZ, 1949; PRADA, 1949; 
PARKER, PRADA , BELL & LACKMAN~ 1B48; ' H.savignyi), en Italie (BABUDIERI, 1951; 
MARIANI & MOMBELLONI~- 1951; . H.savignyi) et en Union-Soviétique (TARASEVICH, 
1955 et 1957; PRORESHNAJA & RAPOPORT, 1963; MITOV , SHINDAROV & SERBEZOV, 
1964; H.plumbeum). Des infections transstasiales ont été également réalisées 
(ZHMAEVA, PETRISHCHEVA & PCHELKINA, 1964, H.plumbeum turanicum). 

Eperythrozoon avis 

H~m.marginatum transmet expérimentalement Ep.ovis (NIKOLHSKII & 
SLIPCHENKO, 1969 , H.plumbeum). 
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Virus de Bahig (groupe Tete) 

Le vi rus de Bahig a pu être isolé de larves issues d ' une femel
le de H.m . marginatum recueillie sur cheval à Naples; l'infection trans
ovarienne est donc possible (CONVERSE . HOOGSTRAAL. MOUSSA , STEK & KAISER 
(1974)). 

Ce virus avait été précédemment isolé en Italie du sang d ' oi
seaux migrateurs (BALDUCCI . VERANI . LOPES & GREGDRIC . 1973); ce fait est 
certainement en rapport avec le parasitisme des larves de H.m.marginatum 
sur les oiseaux dans le bassin méditerranéen. 

Virus de Crimée 

Le vi rus de Crimée présente une importance pathogène extrême 
pour les humains des zones mér.idionales de 1 ' ouest et du centre de 
l ' U.R.S.S. Depuis les premières observations qu i ont mis en évidence 
l ' infection spontanée de H. m.marginatum . et son rôle de réservoir entre 
les épidémies , en même temps que celui du lièvre qui sert d ' hôte aux lar
ves et nymphes d ' une partie importante de la populat i on de tiques (GRDBDV . 
1946; CHUMAKDV . 1948) . les travaux se sont multipliés . qui soulignent 
l ' intérêt prati que et théorique des études sur l ' écologie du virus de 
Crimée . 

Virus de Dhori 

Le virus de Dhori a été isolé dans la region d ' Astrakhan à par
tir du sang d ' oiseaux aquatiques et de nymphes de H.m . marginatum prises 
sur oiseaux (BUTENKD & CHUMAKOV , 1971. H.plumbeum , virus Astra l . 

Virus de Wad .Medani (groupe Kemerovo) 

Le virus de Wad Medani a été isolé en Inde chez H.marginatum 
isaaci (DHANDA , in HOOGSTRAAL . 1973 . 349). 

Virus de Wanowrie (hor s groupe) 

Le même H.marginatum isaaci héberge en Inde le virus de Wanowrie 
(DANDAWATE , SHAH & DLIMA , 1970). 

Virus de West Nile (groupe B) 

Le virus de West Nile a été i solé dans la région d ' Astrakhan à 
de nombreuses reprises à partir de nymphes de H.m.marginatum prises sur 
oiseaux (BUTENKD. CHUMAKOV , BELYAEVA & collab. , 1964; BEREZIN & RESHETNIKOV 
1971; H.plumbeum); l ' infecti on expérimentale des stases préimaginales 
s'obtient aisément en laboratoire. 
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Un virus indéterminé avait été isolé à partir du sang dé che 
vaux. de bovins. de moutons, dans un foyer d ' enzootie d ' encéphalite . 
ainsi qu ' à partir de larves et de nymphes de H.marginatum récoltées sur 
oiseaux (DAUBNEY & MALHAU , 1957 , H.excavatum p . p.) (la ment i on de récol
tes sur oiseaux fait supposer qu'il na· s ' agissait pas de H. a.excavatum 
mai s de H.m . marginatum). Un virus analogue a été obtenu à partir de 
cerveaux d ' ânes morts lors d'une épizootie d ' encéphalomyél i te e n Egypte 
(SABBAN , DAHABY & HUSSEIN , 1961). Finalement . ce même virus isolé d ' au
tres cas d ' encéphalite équine a pu être identifié au virus de West Nile 
(SCHMIDT & EL MANSDURY . 1963). 
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HYALOMMA (HYALDMMINA) PUN-T HOOGSTRAAL, KAISER & PEDERSEN, 1969 

DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

Les localités de récol~es de H.punt sont tellement rapprochées 
de la frontière d'Ethiopie que cette espèce devra y être retrouvée dans 
les formations arides équivalentes. 

SOMALI 

HOOGSTRAAL, KAISER & PEDERSEN (1969) - Burao : dromadaire (4 MM, 31/01/66) 
mouton (2 FF); Abudwak (Ghelinsor) : dromadaire (11 MM, 7 FF, 10/06/68), 
chèvre (1 M, 11/06/68); Obbia : zébu (1 M, 1 F, 02/67); Weizyl (Mudugh, 
Obbia) : dromadaire (1 M, 1 F, 02/67); El Bur (Mudugh, Obbia) : dromadaire 
(5 FF, 09/06/67); Rugno well : Ammodorcas clarkei (1 F, 08/59). 

La biologie de H.punt n'est pas connue. 

D'après les lieux de récolte, la distribution de H.punt semble 
confinée aux steppes semi-désertiques somaliennes. 
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HYALDMMA TRUNCATUM KOCH, 1844 

DISTRIBUTION 

ETHIDPIE 

:: NEUMANN (1 922, H. aegyptium p.p.); MOREL & RODHAIN (1972) - HARRAR -
Oi ré Dawa (1 M. 1903, MHNP). - SHOA - Buta (1 F, 07/08/04, MHNP); 
Kachinoa ( = Awash) (1 F. 13/09/04. MHNP). 

TDNELLI- RDNDELLI (1930, H.impressum transiens) - ERYTHREE - Adamu 
Hippotragus equinus (4 MM, 28/02/23). 

STELLA (1 940 , H.impressum transiens) - ERYTHREE - Ala; Agordat. 

STELLA (1940 , H.impressum nitidum) - HARRAR - Dire Dawa. - BALE - Elolo 
( ~ Kololo ?) , - GEMU GOFA - Gondaraba. 

HDOGSTRAAL (1956 p.498) - ERYTHREE - Karkobat : Sus scrofa sennaarensis. 

G. THEILER (1962 p.100) - ERYTHREE - Agordat; Nefasit. - HARRAR - Alemaya; 
Dagabur; Warder; Galadi. 

PHILIP, HDDGSTRAAL. REISS-GUTFREUND & CLIFFORD (1966) - SHOA - Lac Langano. 

BURGDDRFER , DRMSBEE, SCHMIDT & HOOGSTRAAL (1973) - Province de Shoa. 

R. V, C.E. R. T. (1971) - HARRAR - Jijiga : bétail. 

WALKER (1 974 p . 92) - sur la frontière entre le Sidamo et le Kenya. ou à 
proximité : Mandera, Dandu, Moyal~. 

:: MOREL & RDDHAIN (1972) - SIDAMO - Filtu : dromadaire (3 MM, 3 FF, 
27/10/63); Dolo : zébu (1 M. 26/10/63); Web (Wachile) : Gazella granti 
(1 M. 1 F. 11/02/64). - GEMU GOFA - Shangura (camp Omo) : libres au sol 
(1 F, 21/07/68; 1 M, 09/71). 

:: BERGEDN & BALIS (1974) - ERYTHREE - Asmara·: zébu (3 MM, 09/05/66). 
- TIGRE - Adiawala: zébu (2 MM, 09/66); Adi Hagada : zébu (4 MM, 2 FF. 
09/66). - WOLLO - Cherchekh : zébu (2 MM, 1 F, 01/67). 
- BAGEMDER - Debre Tabor: zébu (7 MM, 10/66); Gondar: zéb~ (5 FF. 09/66); 
Gorgora : zébu (2 MM, 2 FF, 08/67) . 
- SHDA - Addis Abeba (09/66) : zébu (4 MM), mouton (1 M); Maki : zébu 
(8 MM , 3 FF , !06/68); Koka (08/66): zébu (6 MM, 1 F). chèvre (1 M), mouton 
( 1 M) , ' 
- ARUSSI - Aboussa Tensai : zébu (2 MM, 04/66). 
- HARRAR - Dire Dawa: zébu (B MM, 9 FF, 07/66); Elbah (07/66) : dromadaire 
(4 MM) , zéb~ (8 MM, 2 FF); Hai Dora : zébu (10 MM, 5 FF. 07/66), 
- SIDAMD - Negele : zébu (3 MM, 04/66); Ayadimtu : dromadaire (3 MM, 2 FF. 
05/69); Wachile : zébu (1 M, 05/69). 
- GEMU GOFA - Jinka : zébu (5 FF, 02/69). 
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~: BERGEDN & BALIS (1974, H.excavatum p.p.) - GOJAM - Oebre Markos : 
zébu (1 M, 02/68). - ILLUBABOR - Dembi : zébu (24 MM , 1 F, 07/67); Metu 
chèvre (1 M, 2 FF, 09/66). - SHOA - Koka : zébu (2 MM, 01/12/67); Maki 

• zébu (3 MM, 1 F. 15/06/68). - SIOAMO - Negele : zébu (3 MM , 15/04/66); 
Ayadimtu : dromadaire (21 MM, 30/05/69); Filtu : zébu (24 MM . 10 FF , 
30/05/69); Leh : zébu (1 M, 1 F, 30/05/69). 

~ REFERENCES SUPPLEMENTAIRES 

- HARRAR - Dire Dawa : dromadaire (2 FF, 04/74); Bulo (Jijiga) : chèvre 
(2 MM , 3 FF , 04/74); Bedessa (1 700 m) i bovin (4 MM, 22/06/74). 

- BALE - Imi : zébu (4 MM . 2 FF, 12/71). 

- SIOAMO - Hara dembi (Yavelo) : zébu (1 M. 03/75) : Burbur Balbal 
(Wachile) : zébu (1 M, 04/75); Wachile zébu (20 MM , 30/05/69); Moyale 
zébu (3 MM , 11/71); Dolo : zébu (4 MM , 10 FF . 10/71). 

AFARS & ISSAS 

HODGSTRAAL (1953 , H.transiens) - Ali Sabiet (07/50) 
chèvre (1 M). 

SOMALI 

mouton (3 MM . 1 F), 

TONELLI-RDNOELLI (1935 , H.impressum transiens) - Dante. 

STELLA (1940 , H.impressum transiens) - Dante; Mogadishu; Rocca Littoria 
(Galkayo). 

HDDGSTRAAL (1956 p.498) - Afmadu : Struthio camelus (1 M. 1 F); Las Anod : 
dromadaire (MM , FF , 21/09/36 , BMNH). 

G.THEILER (1962 p.100) - Tug Wajale; Borama; Burao; Arapsio Wells; Ainabo 
Well; Danot; Oaoolak; Dambareh; El Afwein; Garagho; Las Dureh; Legib. 
Gurale; Mogadishu; Jiglei; Helo Banan. 

WALKER (1974 p.92) - Sur la frontière entre le Somali et le Kenya : 
Mandera, El Wak. 

H.truncatum est connu de tous les pays d ' Afrique au sud du Sahara 
dans les steppes et les savanes, il est seulement absent des forêts ombro
philes de basse altitude ou de montagne. En Afrique o~cidentale et centrale , 
il coexiste dans les steppes sud-sahéliennes et les savanes nord-soudanien
nes avec H.impressum Koch , 1844; et dans les savanes sud-soudaniennes, avec 
H.nitidum Schulze , 1919. En Afrique orientale, il coexiste au Kenya et en 
Tanzanie avec H.albiparmatum. 
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BIOLOGIE 

H.truncatum est de cycle triphasique ditrope; les préimagos 
infestent les rongeurs Myo~orphes principalement. mais également les 
léporides. les hérissons et les oiseaux; les adultes sont des parasites 
potentiels de tous les ongulés et carnivores disponibles, parfois de 
l'homme, souvent de l'autruche et des outardes. 

HABITAT 

En Ethiopie, la distribution de H.truncatum coïncide dans la 
plupart des cas avec les steppes masaï ou les savanes à fourrés; des 
prairies d'altitude sont certainement à mettre en relation avec la proxi
mité des formations précédentes. 

En Afrique orientale équatoriale, la distribution de H.trunca
tum coïncide avec celle de l'association Amblyomma gemma - Rhipicephalus 
pravus (WILSON, 1953, H.transiens). 

Au Kenya, dans la savane d'altitude, l'espèce est présente 
jusqu'à 8 500 pieds (2 600 m) (LEWIS. 1932, 175. H.aegyptium). 

La distribution de H.truncatum recouvre toute l'Afrique éthio
pique continentale, sauf dans les zones forestières ou à forte pluviosité; 
au Soudan, il est absent ou rare de la province Equatoria à l'ouest du Nil 
(HDOGSTRA~L. 1956 p.499). 

~n Tanzanie, H.truncatum est surtout présent dans les communau
tés de mon~agne, entre 900 et 1 800 m (3 000-6 000 ft), avec quelques ré
coltes dans les savanes rhodésiennes de 600 à 900 m (2 000-3 000 ft) 
(YEOMAN & WALKER, 1967 p.92). 

Au Kenya. H.truncatum existe du niveau de la mer jusqu'à 2 400 m 
(8 000 ft). très abondant dans la vàllée du Rift entre 1 500-2 100 m 
(5 000-7 000 ft); la plupart des récoltes viennent des steppes semi-arides 
ou arides, avec quelques références dans les savanes d'altitude humides ou 
subhumides ou dans les steppes très arides (WALKER, 1974 p.92). H.truncatum 
coexiste avec H.albiparmatum dans les sav~nes semi-arides ou arides à la 
périphérie du massif du Kenya (WALKER, 1974 p.81). 

En Afrique orientale , l'habitat de H.truncatum dans les steppes 
boisées xérophytes somaliennes ou masaï est absolument comparable à la dis
tribution dans le Sahel d'Afrique occidentale : présence localisée, abon
dance variable dans le type somalien; distribution étendue de grande fré
quence dans le type masaï; dans les savanes boisées équatoriales orientales 
d'altitude. l'espèce est restreinte aux formations ouvertes; la présence de 
H.truncatum dans cette zone théoriquement peu propice est favorisée par la 
proximité des steppes masaï; la mosaïque côtière forêt-savane héberge l'.es
pèce en terrain découvert; dans la savane boisée subtropicale rhodésienne ou 
angolienne, la population est dispersée, .plus ou moins abondante suivant 
les conditions locales. 
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Les larves et les nymphes de H.truncatum présentent un tropisme 
hypogé pholéophile qui les porte vers les rongeurs des terriers. PassÉe la 
phase de maturation qui suit la dernière mue . les adultes sont exophiles 
et se tiennent au niveau du sol ou sur la végétation , soit en posture 
d ' affût . soit en déplacements rapides en direction d 0 un hôte qui les a 
alertés. 

Au Sahel ou dans les steppes somaliennes . H.truncatum habite 
plus particulièrement les formations boisées relativement humides. sur 
sols de bas-fonds; dans les savanes subtropicales ou subéquatoriales , la 
distribution de 1°espèce est restreinte aux espaces ouverts . sur les hau
teurs ou les pentes plutôt que dans les bas-fonds; en eaison des cultures 
qui obligent au déboisement, H.truncatum trouve autour des villages . du 
fait de l'activité humaine . les conditions de prolifération locale sur le 
bétail. 

CLIMATOLOGIE 

En Afrique orientale. H. truncatum ne subsiste plus que diffi
cilement dans les régions recevant plus de 25 inches de pluies par an 
(625 mm) (WILSON . 1953 , H.transiens). 

Dans la province Equatoria du Soudan . H.truncatum tolère plus 
de 25 inches de pluies annuelles; il doit s ' agir en fait d ' une combinai
son avec d ' autres facteurs tels que de plus fortes températures . de plus 
longues sai sons sèches , une plus faible humidité relative au niveau de la 
végétation (HDDGSTRAAL, 1956 p.499) . 

En Tanzanie , c 0 est entre 625 et 1 500 mm (25-60 inches ) annuels 
que se situe 1°espèce (YEOMAN & WALKER. 1967 p.92); au Kenya . entre 500 
et 1 000 mm (10-40 inches ) (WALKER. 1974 p.92). 

ROLE PATHOGENE 

Theileria annulata 

L' infection transstasiale expérimentale de H.truncatum par 
Th.annulata a été réalisée (FDTHERINGHAM & LEWIS. 1937, H.impressum planum). 

Theileria parva 

L' infection expérimentale de H.truncatum par Th.parva est possi
ble de stase à stase . ainsi que la transmission au bovin; il n ' y a pas de 
passage transovarien (LEWIS & FDTHERINGHAM , 1937; FDTHERINGHAM & LEWIS, 
1937; H.impressum planum). 

Le taux d ' infectivité expérimentale est plus bas chez H. truncatum 
que chez Rh.appendiculatus (BARNETT. 1957). 
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De toutes façons, le type cyclique de H.truncatum l ' empêche 
de transmettre Th.parva dans la nature. 

Coxiella burneti 

L'infection spontanée de H.truncatum a été mise en évidence 
en Afrique occidentale (TENDEIRO, 1952 p.204, H.savignyi) et en Ethiopie 
(PHILIP . HOOGSTRAAL. REISS-GUTFREUND & CLIFFORD, 1966). 

Chlamydia 

L'infection spontanée à Chlamydia existe chez les H.truncatum 
du Mali . (GIROUD, COLAS-BELCOUR. PFISTER & MOREL , H.transiens. agent 
néorickettsien). 

Wolbachia 

Les H.truncatum d'Afrique australe sont naturellement infectés 
par une Wolbachia, dans les cellules des tubes de Malpighi (COWDRY. 1925, 
817; 1926, 147; H.aegyptium, micro-organismes). 

Rickettsia prowazeki 

Une souche de R.prowazeki aurait été isolée de H.truncatum 
d'Ethiopie . (RElSS~GUTFREUND. 1966). Il semble qu'il se soit agi plutôt 
de R.conori. 

Virus de Bhanja (hors groupe) 

Le virus de Bhanja a été isolé en Nigeria de H.truncatum spon
tanément infectés (CAUSEY, KEMP, WILLIAMS & MADBOUKY. 1968). 

Virus de Crimée-Congo 

H.truncatum peut héberger spontanément le virus de Crimée-Congo 
en Nigeria (CAUSEY. KEMP, MADBOULY & DAVID-WEST, 1970). 

Virus de Dugbe (groupe Ganjam) 

Le virus de Dugbe existe en Nigeria chez H.truncatum (KEMP. 
O.R.CAUSEY & C.E.CAUSEY, 1971). 

Virus de Thogoto (hors groupe) 

Le virus de Thogoto vient d'être mis en évidence chez H.trunca
tum en Nigeria (CAUSEY, in WILLIAMS, HOOGSTRAAL, CASALS, KAISER & MOUSSA, 
1973). 
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Paralysie 

Quelques cas humains sont connus de paralysie motrice locale 
et perte de sensibilité du territoire inervé, dus è la fi xation d ' une 
femelle de H.truncatum; la paralysie guérit 5 jours après le retrait de 
la tique . l 'insensibilité persiste 3 mois (ERASMUS , 1952. H.transiens; 
SWANEPDEL. 1959). 

Toxicose bovine , dishydrose. swating sickness 

La dishydros-e è tiques est provoquée par la salive des femel
les de H.truncatum provenant de certaines régions; c'est une caractéris
tique héréditaire de ces souches; on croyait autrefois qu ' il s ' ag i ssait 
d ' un vi rus; la gravité de la dishydrose dépend de la durée de la fi xation 
des femelles, non de l eur nombre (NEITZ, 1954; 1956; H.transiens; 1959). 
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MARGAROPUS REIOI HOOGSTRAAL, 1956 

M.reidi est un parasite des girafes dans la forêt de Galual
Nyang (Soudan); ses affinités faunistiques sont donc plutôt occidentales 
(HOOGSTRAAL, 1956 p.577). Il est peut-être présent sur les girafes du 
massif occidental d'Ethiopie. 

MARGAROPUS WILEYI WALKER & LAURENCE, 1973 

Il s'agit, avec M.wileyi, d'un autre parasite spécifique de 
girafes, celles du centre du Kenya (Meru District), dans les steppes 
masai. Rhipicephalus camelopardalis n'a été récolté qu'au sud du Kenya et 

' dans les steppes de Tanzanie. 

La présence de M.wileyi est à envisager sur les girafes du sud 
de l'Ethiopie. 
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RHIPICEPHALUS KOCH, 1844 

La systématique des espèces africaines du genre Rhipicephalus 
est encore loin d'être stabilisée, en raison du nombre des taxons spéci
fiques ou subspécifiques (une cinquantaine) et des difficultés d ' interpré
tation des caractères morphologiques comme base des diagnoses; ainsi l ' as
pect des ponctuations du scutum ou du conscutum n'est plus considéré ri
goureusement comme un caractère spécifique; l'observation de très nombreux 
exemplaires de zones de végétation voisines montre des corrélations entre 
les variations des types de ponctuation et celles de l'altitude , de l ' hy
grométrie , du microclimat , à l'intérieur de populations qui appartiennent 
à une même espèce. 

Depuis la r évi sion de ZUMPT (1950) , qui était basée sur les 
échantillons de Rhip i cephalus conservés dans les musées d'Europe , les étu
des écologiques et biologiques diverses sur le terrain en Afrique ont 
fourni un matériel zoologique abondant. accompagné d ' observations sur l ' ha
bitat ou les hôtes d'importance fondamentale pour la définition de la bio
logie et de la morphologie de chaque espèce . Aux critères de diagnose uti
lisés par ZUMPT , est venu s ' ajouter celui du gonopore femelle, proposé dans 
le genre Rhipicephalus par FELDMAN-MUHSAM (1952; 1956) , puis repris par 
CLIFFORD & ANASTDS (1962) , MOREL & VASSILIADES (1963; 1965) , MOREL (1965). 

Bien que l'objet de cette étude ne porte pas sur la morphologie 
des tiques d ' Ethiopie, il convient de préciser certains points à ce sujet 
en ce qui concerne le genre Rhipicephalus. La diagnose d~ certa i nes de ces 
espèces correspond en effet à une opinion personnelle sur la question~ Le 
gonopore des femelles apparait comme un caractère souvent décisif; ' so'n, 
observation est parfois difficile et se situe dans un système global d'in
terprétation des différences entre espèces; il a donc paru nécessaire de 
donner les illustrations des gonopores f eme lles dss ~sµècss d'Afri que 
orientale. occidentale et australe pour permettre les comparaisons; en fait, 
ont été figurées toutes les espèces dont des exemplaires étaient disponibles. 
Le lecteur sera donc à même , de cette façon , de rectifier la systématique 
ici utilisée selon son propre point de vue. 
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Fig . 1 - Gonopores femelles de RhipiaephaZus 

Rh.sanguineus A Atar (Mauritanie) : Paraeahinus aethiopiaus (11/48) 

B Agades (Niger) : VuZpes paZZida (29/07/47) 

Rh. tJUiZhoni 

C Dakar (Sénégal) : chien (15/11/61) 

D Nioro (Mali) : mouton (14/08/55) 

E Darfur (Soudan) : mouton (30/05/53, H. ~oogstraall 

F Kafr el Sheikh (Egypte)(03/07/56, H,Hoogstraall 

F 
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Fig . 2 - Gonopores femelles de Rhipiaephaiua 

Rh . suiaatu;J A Sangalkam (Rufisque , Sénégal) : bovin (08/62) 

B Shangura (Omo , Gemu Gofa) : Choriotis kori (17/08/68) 

Rh. boueti C Maroua (Cameroun) : ProaaV?:a rufipes (05/60) 

Rh.ziemanni D : Cotonou (Bénin) : porc (19/07/56) 

Rh.rrrisseyi E Kansansh i (Zambie) : buffle (par atype, 1907) 

Rh. triauapis F Govur o (Mozambique ) : impal a (12/07/50 , T, S,Diasl 
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Fig . 3 - Gonopores femelles de Rhipiaephalus 

Rh. pravus A Shangura (Omo , Gemu Gofa) Gazella granti (29/08/68) 

Rh . koahi B Porto Amelia (Mozambique) : phacochère (T . S . Oias, 16/10/53) 
(= Rh.neavei) 

Rh .punatatus C Mlangeni (Malawi) : Str.strepsiaeros (paratype , 05/10) 

Rh .oaulatus O Onderstepoort (Transvaal) CG.Theiler) 

Rh. arnoldi E Murraysburg (Capel : Lepus sp . (paratype , 29/01/45) 

Rh . longiaeps F Benguela (Angola) : Or .oreotragus (paratype, 30/12/07) 
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Fig . 4 - Gonopor es de femelles de Rhipioephalus 

Rh . nitens A Stellenbosch (Capel : bovin (1900 , Lounsburyl 

Rh . duttoni B Luanda (Angola) : bovin (07/23) 

Rh .muehlensi C Govuro (Mozambique) : buffle (T. S .Oias) 

Rh. supertri tus 0 : Gama (Kivu , Zairel : bovin (06/29) 

Rh . soulptus E Mpalali (Malawi) : hippotrague (01/11, paratype) 

Rh . rocwulatus F Govuro (Mozambique) : éléphant (T . S . Oias) 

Rh .puloheUus G Negele (Sidamol : zébu (12/06/74) 
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Fig . 5 - Gonopores femelles de Rhipicephalus 

Rh.muhsanri.e A : Sangalkam (Rufisque , Sénégal) : bovin (03/62) 

B : Mimuli (Biumba , Rwanda) : phacochère (10/69) 

Rh.jeanneli C : Malo (Kenya) (02/12/11, paratype) 

Rh . simpsoni O : Bafia (Cameroun) : Thryonomys (07/03/58) 

C 

F 

Rh .planus E : Magumira (Tanzanie) (élevage J .Walker , Rh .reichenm,n ; C. M. Cliffordl 

Rh . gertrudae F : Stellenbosch (Capel (1900 , Lounsburyl 

0, 1 MM 





0, 1 MM 

A C 

D 
E 

Fig . 6 - Gonopores femelles de RhipiaephaZus 

Rh .muhsamae A : Hirna (Harrar) : bovin (23/06/74) 

B : Asela (Arussi) : bovin (03/68) 

Rh.simus C : Ayadimtu (Sidamol : zébu (05/69) 

0 : Dincho (Sale) : bovin (04/06/74) 

E : Onderstepoort (Transvaal) (G . Theilerl 

F : Onderstepoort (Transvaal) (G . Theilerl 
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Fig . 7 - Gonopores femelles de Rhipiaephaius 

Rh . senegaiensis A Sangalkam (Rufisque, Sénégal) : bovin (08/62) 

Rh . fongus B Yaoundé (Cameroun) bovin (03/52) 

Rh. aurantiaaus C Batouri (Cameroun) potamochère (14/09/34) 

Rh.diffordi 

Rh.aompositwn 

Rh.aapensis 

O Assagni (Côte-d ' Ivoire) : buffle (29/03/59) 

E Kisawasawa (Tanzanie) (OB/SB) 

F Stellenbosch (Cape) (1900 , Lounsbury) 

\:( ... , 
····· 
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Fig. B - Gonopores femelles de RhipiaephaZus 

Rh . Zunutatus A Bouar (Centre-Afrique) (09/56) 

Rh. Zongiaoxa.tus B Randa (Afars & Issas) : mouton (04/05/69) 

Rh. aomp l.anatus C Batouri (Cameroun) : potamochère (14/09/34) 

Rh . bequaerti 0 Kisenyi (Rwanda) : bovin (J . Rousselot) 
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Fig . 9 - Gonopores femelles de RhipicephaLus 

Rh. e.evertsi A Ndj anena ( Tchad J : bovin ( 16/05/57) 

Rh . gùibrosautatus B 

Rh.armatus C 

Onderstepoort (Transvaal) (G . Theilerl 

Ewaso Nyiro (Kenya) (19/03/11) 

Rh . cuspidatus 0 Saint-Louis (Sénégal) : phacochère (26/12/ 57) 

0,1 MM 
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RHIPICEPHALUS "A'PPENOICULATUS · NEUMANN , 1901 

Les références anciennes ou récentes de cette espèce en Ethiopie 
se rapportent vraisemblablement à Rh.pravus ou Rh.bergeoni; c ' est le cas 
des spécimens cités sous ce nom par BERGEON & BALIS (1974); il doit en être 
de même dans les textes des auteurs italiens. Aucun exemplaire indubitable 
de Rh.appendiculatus n ' a été identifié dans toutes les collections de tiques 
d ' Ethiopie personnellement observées. Bien qu'on ait pu s ' attendre à l ' y 
rencontrer en semi-altitude , en supposant une analogie entre les conditions 
biologiques existant sur les massifs montagneux du Rwanda . du Burundi , du 
Kenya et de Tnnzanie , et celles des massifs éthiopiens . il faut considérer 
qu'il s ' agit de savanes , de prairies ou de communautés forestières d ' alti
tude équatoriales dans les premiers cas . subtropicales dans les seconds; les 
données de la pluviométrie et la composition floristique y sont différentes. 
Alors que Rh.appendiculatus est habituellement rencontré entre 1 000 et 
2 250 m dans des savanes équatoriales . Rh,pravus est surtout présent entre 
750 et 1 750 m dans les steppes masai et les savanes sèches ; Rh.bergeoni . 
dont l ' identité vient seulement d ' être r .econnue et dont la morphologie pos
sède un certain nombre de points communs avec celle de Rh.appendiculatus . 
n'a été rencontré en Ethiopie qu ' entre 2 000 et 3 000 m. à la limite des 
prairies subtropicales d ' altitude et des communautés forestières de montagne. 

En raison de l 'importance de cette question , pour permettre une 
comparaison avec les espèces confondues avec lui , il est nécessaire de rappe
ler certaines données concernant Rh.appendiculatus. 

BIOLOGIE 

Ongulés et carnivores représentent à tous les stades des hôtes 
possibles pour Rh.appendiculatus; dans les conditions naturelles les infes
tations sont moyennes. L' établissement de bovins domestiques est pour lui 
une situation très favorable de multiplication. voire de pullulation , du 
fait de la présence constante d ' hôtes disponibles pour tous les stades; ceci 
a dû changer quelque peu l ' aspect de la distribution originelle de Rh.appen
diculatus, quantitativement et topographiquement. 

Les stases préimaginales infestent les primates , léporides , 
insectivores Soriidae, Macroscolididae et Erinaceidae , porcs-épics, aulacode, 
rongeurs Sciuromorphes et Myomorphes, concurremment avec les ongulés et les 
carnivores. 

La biologie de Rh.appendiculatus a donc certains points communs 
avec celle d ' Amblyomma variegatum; son cycle évolutif est triphasique exophi
le télotrope à monotropisme dominant. 



114 RHIPICEPHALUS APPENOICULATUS 

HABITAT 

En Afrique orientale, dans les savanes d ' altitude et les prairies 
de montagne, l ' association de Rh.appendiculatus et d'Amblyomma variegatum 
est constante (WILSON , 1953; YEOMAN & WALKER . 1967 , p.112 et 200; BARNETT 
& WALKER1 1961 , Atlas du Keny r ); ce fait a été cité dans le commentaire sur 
A.variegatum. En réalité , il ne s ' agit que d ' une association partielle. De 
plus, elle est une conséquence de la structure en mosaïque des pays8ges de 
l'Est-Africain , entre les communautés de montagne et savanes rhodésiennes et 
les steppes masai; en l ' absence de savanes tropicales , la distribution 
d ' A.variegatum , espèce mésophile . se trouve ramenée à peu près à celle de 
Rh.appendicùlatus hygrophile, 

En Tanzanie , Rh.appendiculatus présente les infestations les plus 
massives dans les communautés de montagne et les savanes équatoriales victo
riennes; il est peu abondant, marginal et localisé dans les steppes masai et 
de l'Usukuma; il est peu fréquent dans les savanes tropicales basses de la 
Rufiji; il i semble absent de la plus grande partie des savanes rhodésiennes; 
dans les types de végétation favorables , il est présent du niveau de la mer 
jusqu'à 1 800-2 000 m (6 000-7 000 ft) , alors que le bétail ne dépasse pas 
1 000 m (YEOMAN & WALKER , 1967 p.112). 

Au Kenya , Rh.appendiculatus se rencontre du niveau de la mer 
jusqu ' à 2 100 m (7 DO ft); il disparait graduellement au-dessus de 2 250 m 
(7 500 ft) , vraisemblablement à cause des minimums thermiques faibles et même 
des gelées; peu de réf érences le s i gnalent à 2 400 m (8 000 f t). Les zones 
de végétation les plus favorables sont les savanes et les prai ries humides 
boisées (rarement en formations ouvertes) (WALKER , 1974 p.121). Ces zones 
correspondent aux prairies des communautés forestières d ' altitude , aux sava
nes boisées équatoriales d ' altitude principalement , avec quelques références 
dans des savanes boisées semi-arides de pente à la périphérie des savanes 
d'altitude , ou dans certains secteurs favorables en bordure des steppes masai. 

Dans leur Bnsemble, en fonction de la présence de Rh.appendiculatus 
les zones de pâturage du Kenya peuvent être divisées dans les types suivants 
(WILSON , 1953) : 

- zones à Rh.appendiculatus établies depuis longtemps (à theilériose enzoo
tique); 

- zones sans Rh.appendiculatus , la plupart en savanes ouvertes sans arbres; 

- zones non contrôlées où Rh.appendiculatus gagne graduellement en fonction 
de l'extension de l ' élevage (à theilériose potentielle); 

- zones propices à Rh.appendiculatus , mais où l ' éradication a réussi. 
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A la limite de ces zones. il n'y a pas de distribution nette 
entre les pâturages favorables à Rh.appendiculatus (dirty areas) et ceux 
qui ne le sont - pas (clean areas); selon la pluviosité des années et l'évo
lution de la végétation . par elle-même ou sous l'action de la pâture , les 
pays peuvent devenir favorables ou non à la tique; au sein des zones 
infestées d 'autre part. certaines régions sont dépourvues de Rh.appendicu
latus. quoi qu'elles présentent . du point de vue écologique, toutes les 
conditions nécessaires à son existence (LEWIS. 1934, 375). 

Le facteur déterminant la distribution de Rh.appendiculatus en 
Afrique continentale semble être constitué par l'~ltitude. Par comparaison 
de la végétation, de la climatologie , etc., entre les zones analogues des 
sous-régions orientales et occidentales d'Afrique . c ' est l'élément fonda
mental qui oppose les régions où Rh.appendiculatus existe à celles où il 
n'existe pas. La distribution normale de l ' espèce comme8ce à partir de 
1 000 m, mais les conditions optimales se rencontrent de 1 200 à 2 500 m; 
au-dessus de cette altitude , Rh.appendiculatus se raréfie et cède la place 
à d'autres espèces. 

Les fortes pluviosités de montagne sont certainement une consé
quence dont bénéficie Rh.appendiculatus; ce facteur, cependant,. n ' explique 
pas à lui seul l'extension particulière de l ' espèce; l'altitude intervient 
en régularisant les fluctuations de la température, en étalant les préci
pitations sur un grand nombre de mois, mais s~rtout en maintenant une humi
dité relative pendant un temps plus ou moins long, nécessaire à l'évolution 
de la tique, en fonction des facteurs précédemment indiqués; le résultat de 
cette régularisation se traduit par une fraîcheur relative et par une humi
dité au sol ou dans la végétation, qui est très élevée mais n'est pas maxi
male; c'est ce dernier point qui différencie nettement les régions d'altitu
de et les régions basses, même dans le cas où elles présentent une pluvio
sité identique au cours de l'année. · 

La distribution de Rh.appendiculatus coïncide avec les zones 
naturelles suivantes : 

savane boisée équatoriale orientale d'altitude; prairies de montagne 
équatoriale d'Afrique; 

mosaïque côtière orientale forêt-savane (de basse altitude, mais humide); 

- savane boisée subtropicale rhodésienne; 

sava~es boisées tropicales zambéziennes typiques et à mopané; 

- mosaïque côtière forêt-savane du Mozambique et du Zululand; 

- prairie tempérée australe du low weld (Natal, Transvaal); 

- maquis du Cap et forêt tempérée de Knysna (il s'agit plutôt de l'espèce 
voisine, Rh.nitens). 
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La transformation des prairies équatoriales d'altitude par la 
mise en culture intensive et le surpâturage élimine les tiques ditropes 
faisant intervenir dans leur cycle des éléments de la faune sauvage, et 
favorisent au contraire le développement des tiques télotropes ou monotropes, 
qui trouvent des hôtes disponibles en permanence sur des surfaces réduites, 
et des abris dans les buissons et broussailles qui envahissent les friches. 
C'est ainsi que le bétail de ces zones se trouve exposé avec une particulière 
gravité aux effets des tiques de la triade qu'on peut qualifier de fatale, 
Rh.appendiculatus, Amblyorrma variegatum, Boophilus decoloratus, auxquels se 
joint souvent Rh.e.evertsi (observations personnelles au Rwanda, 12/74 et au 
Burundi, 06/75). 

Sur le plateau angolion,dans les savanes boisées subtropicales et 
subéquatoriales, Rh.appendiculatus est remplacé par Rh.duttoni Neumann, 1907. 
Il semble que dans le maquis du Cap un phénomène analogue de vicariance se 
produit avec Rh.nitens Neumann, 1904. 

D'après leurs distributions respectives, Rh.appendiculatus et 
Rh.pravus s'excluent l'un l'autre. En Afrique orientale cependant, ils peu
vent coexister en certaines régions, dans les zones marginales de leur 
extension, au passage des steppes sèches aux savanes boisées d'altitude à 
la limite de chacun de ces domaines, ou à la périphérie des enclaves d'alti
tude au milieu des steppes du centre du Kenya et de la Tanzanie; Rh.pravus 
est alors associé aux formations ouvertes, et Rh.appendiculatus aux régions 
plus ou moins densément boisées. 

MICROHABITAT 

En Afrique australe, l'existence de Rhipicephalus appendiculatus 
est liée à la forme de la couverture végétale1 les tapis herbacés à grami
nées et à buissons bas sont les plus favorables; Rh.appendiculatus est pré
sent dans les savanes boisées et les forêts claires, mais il est absent des 
forêts denses, même dans les zones climatologiquement favorablesJ la nature 
des graminées n'intervient pas, qu'il s'agisse de pâtures tendres ou sw11t 
veld Cà Eragrostis ou Themeda) ou du pâturage dur ou saur veld (à DanthDnial1 
11 existe dans les zones cultivées, mais non dans les plantations de sisal 
ou de canne à sucre; 11 est absent des prairies pures à graminées basses ou 
de moyenna hauteur Cmiddle veld, high veld); dans le low veld à hautes gra
minées il ne se trouve que dans les zones boisées ou arbustives: son paysage 
typique correspond à la prairie mixte à graminées et à buissons (THEILER, 
1949, 269). 

Au Kenya, les adultes se tiennent à l'affût dans les savanes 
ouvertes parsemées de buissons et d'arbustes, plutôt que dans les savanes 
boisées qui conviennent mieux à Rh.simus, de 6 900 à 8 500 pieds (2 070-
2 550 m) (LEWIS, 1931, 151). 

Dans les savanes rhodésiennes du Malawi, Rh.appendiculatus est 
associé aux formations à BrachystegiaJ au contraire, les boisements à Acacia 
et Combretum, plus aérés, sont moins favorables à l'espèce, donc reconrnanda
bles pour la pâture du bétailJ du fait des cultures, les troupeaux en sont 
retirés en saison des pluies, ce qui les oblige à paitre dans les savanes à 
Brachystegia, où ils s'infestent de Rh.appendiculatus; le bétail revient en 
saison sèche dans les régions de culture, pour y consorrrner la paille de ma!s 
et autres sous-produits agricoles (WILSON, 1946). 
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C' est la densité et la hauteur du tapis gramineen qui semblent 
surtout importantes pour constituer un microhabitat favorable; ces condi
tions sont de mieux en mieux satisfaites quand on passe des savanes rhodé
siennes aux savanes d ' altitude et aux communautés de montagne (YEOMAN 
& WALKER, 1967 p.112 ) . 

Toutes les stases de Rh.appendiculatus sont exophi les et l ' espèce 
est monotrope; c ' est au niveau de la couche herbacée qu ' a lieu l ' évolution; 
la sensibilité des larves et des nymphes à jeun qui ne bénéficient pas de 
l ' abri des terriers , comme dans le cas d ' autres espèces , est en rapport 
avec la distribution montagnarde de Rh.appendiculatus. 

Au Kenya , Rh.appendiculatus est habituellement absent de la 
plaine et des hauts plateaux; son maximum d ' abondance est observé entre 
4 600 et 7 000 pieds (1 380-2 100 m); il pénètre plus en altitude dans des 
conditions de végétation locales qu i sont f avorables , le long des galeries 
boisées des cours d ' eau; il descend vers la plaine en fonction de f acteurs 
locaux analogues (LEWIS . 1939 , 261). 

En Afrique orientale , la contiguïté des savanes humides avec les 
steppes sèches masai provoque . selon la pluviosité des années , des exten
sions ou des retraits de l ' aire habitée par Rh.appendiculatus . sur un ter
ritoire intermédiaire où l ' on observe des épizooties occasionnelles et graves 
de theilérioses bovines pendant les séries d ' années humides . suivies de la 
disparition de la maladie pendant les années sèches s uivantes (WILSON . 1953). 

Au Soudan . les récoltes de l ' espèce ont eu l i eu à 3 000 pieds 
(900 m). dans des savanes très boisées (HOOGSTRAAL, 1956 p.611). 

En Tanzanie , Rh.appendiculatus est présent toute l'année dans les 
regions humides et fraiches et dans les savanes boisées de moyenne humidité; 
il est absent des savanes sèches à épineux ; dans les savanes ouvertes, une 
certaine densité d ' arbustes e t de buissons est nécessaire à Rh.appendicu
latus. jointe à l ' existence d ' un tapis grami néen persistant en touffes den
ses; les prairies de montagne constituent donc en général un habitat qui 
fournit le microclimat le plus approprié à l ' espèce. 

Certaines régions de forte pluvi osité (telle la steppe de 
l'Usukuma) sont impropres, en ra i son de la surpopulation et du surpâturage 
qui ont transformé la savane à graminées en steppe de friche (vallée de la 
Ruaka. au sud de Dodoma ) ; cet équilibre entre les formations originelles et 
les formations dégradées est en relation directe avec l ' épizootologie de la 
theilériose. Lorsque l 'importance du bétail s ' accroit numériquement, la 
couverture graminéenne. en raison du surpâturage , n ' est plus favorable à 
Rh.appendiculatus et la maladie disparait; l ' accroissement ultérieur du 
troupeau parviendra à entrainer l'érosion du sol. Lorsque le bétail est peu 
nombreux , la population de tiques diminue par faute d ' hôtes et le tapis 
graminéen présente son développement optimal; si la maladie est réintroduite. 
Alle bénéficie de toutes les conditions favorables en ce qui concerne son 
vecteur; il peut s'ensuivre un exode des éleveurs et la création de zones 
d ' excellents pâturages vides de bétail , comme la région côtière de Tanzanie. 
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Le bétail peut également être rare du fait de l ' existence de 
diverses trypanosomoses; parallèlement à l'évolution des pâturages, on 
observe une alternance, étendue sur de longues périodes de plusieurs dizai
nes d'années, entre les enzooties de theilérioses et celles qui sont dues 
aux trypanosomoses. Lors de l ' extension de l ' élevage pastoral en Afrique 
orientale, concurremment à l ' agriculture. les zones à glossines ont reculé 
et la theilériose est apparue; depuis l ' abandon des cultures, les trypano
somes reprennent le dessus et les éleveurs s ' éloignent (HORNBY, 1935). 

CLIMATOLOGIE 

En Afrique orientale . le minimum nécessaire à l'existence de 
Rh.appendiculatus est de 20 inches de pluies annuelles (500 mm) (WILÈY , 1953). 

En Tanzanie , la tique est rare entre les isohyètes des 375 et 
500 mm annuels (15-20 inches); elle est répandue irrégulièrement et localisée 
même si les zones i nfestées sont étendues , entre 500 et 1 000 mm (20-40 
inches); par plus de 1 000 mm , Rh.appendiculatus existe partout où il y a 
du bétail et présente alors les taux d ' infestation les plus élevés; le fac
teur le plus important n'est pas tellement la pluviosité annuelle totale que 
le nombre de jours pluvieux ou simplement à ciel ouvert (YEOMAN & WALKER . 
1967 p.113). 

Au Kenya, la distribution de Rh.appendiculatus est limitée aux 
zones recevant un minimum de 500 mm de pluies annuelles (20 inches); il est 
surtout commun à partir de pluviométries de 1 000 mm annuels (40 inches) ; il 
est absent des zones de grande altitude à très fortes pluviosités (WALKER. 
1974 p.121) .· 

Le froid est néfaste à l'espèce. Les femelles soumises pendant 
8-9 jours à 1-4°C pondent après retour à 24-27°C , mais beaucoup d'oeufs 
meurent et la plupart des larves issues succombent; les oeufs exposés 6 heu
res à 1-4°C éclosent après ·retour à température normale; dans les mêmes con
ditions. les larves meurent (MULLIGAN. 1938). 

Toute l ' aire habitée par Rh.appendiculatus présente de fortes 
pluviosités. supérieures dans la plupart des cas . à 1 000 mm annuels répar7 
tis sur plus de 6 mois; quand les pluviosités sont inférieures (de 500 à 
1 000 mm). le nombre des mois pluvieux est relativement important, comparé à 
l'importance de~ précipitations; de toute façon. l'altitude régularise 
l'évaporation et assure le maintien de l'espèce. alors qu'en plaine, avec 
les mêmes pluviosités, les variations du microclimat interdiraient toute 
survie (cf. chapitre précédent sur l'habitat), à la surface du tapis grami
néen. 



RHIPICEPHALUS APPENDICULATUS 119 

ROLE PATHOGENE 

Babesia (Piroplasma) bigemina 

Contrairement aux résultats positifs concernant la transmission 
de B.bigemina par Rh.appendiculatus (THEILER , 1909, 260), des essais r é 
cents ont été négatifs (PURNELL, BRANAGAN & BROWN. 1970). 

Theileria sp. 

Une Theileria sp~ ~ ~aiblement pathogène et sérologiquement dif
férente de Th.mutans et Th.parva, est transmise e xpérimentalement par 
infection transstaslale (IRVIN , BROWN , BURRIDGE & collab . • 1972). 

Theileria annulata 

Rh.appendiculatus ne transmet pas Th.annulata (SERGENT, DONATIEN. 
PARROT & LESTOQUARD , 1945 p.554, Th.dispar). 

Theileria barnetti · 

Cette Th.barnetti du buffle , à schizontes présents dans le sang 
périphérique et absents des ganglions , n ' est pas transmise expérimentale
ment de stase à stase par Rh.appendiculatus (BROCKLESBY, 1965 , 325). 

Theileria gorgonis 

Des adultes de Rh.appendiculatus prélevés sur gnous infectés de 
Th.gorgonis , présentent des schizontes de Theileria dans les glandes sali
vaires (BROCKLESBY & VIDLER 0 1961). Des nymphes de Rh.appendiculatus peu
vent s ' infecter expérimentalement avec Th.gorgonis (PURNELL , SCHIEMANN, 
BROWN & collab . • 1973). 

Thei leria lawrencei 

Th.lawrencei du buffle infecte Rh.appendiculatus de stase à 
stase; la tique infectée transmet Th,lawrencei au bovin; les tiques neuves 
s'infectent di fficilement sur bovins malades, car leur parasitémie est fai
ble (NEITZ , 1955 et 19S7; MATSON, 1967; YOUNG & PURNELL, 1973), Si la para
sitémie est fugace chez le bovin au premier passage, elle se prolonge et 
son pourcentage augmente lors de transmissions cycliques ultérieures en 
série sur bovins, si bien qu ' il est d i ffi cile d ' affirmer la validité spé
cifique de Th.lawrencei par rapport à Th.parva (BARNETT , 1959; BARNETT & 
BROCKLESBY, 1968). 
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Theileria mutans 

La possibilité de transmission de Th.mutans nar Rh.appendicula
tus a été plusieurs fois affirmée (A.THEILER . 1907; 1909, 257; OU TOIT 
&°""NEITZ , 1937; NEITZ , 1957); des expériences récentes ont échoué (BARNETT 
& BRDCKLESBY, 1966; PURNELL. BRANAGAN & BROWN , 1970; IRVIN. BROWN, BURRIDGE 
& collab .• 1972); les références antérieures positives doivent résulter 
de confusions avec des souches faiblement pathogènes de Th . parva (UILENBERG, 
RDBSON & PEDERSEN , 1974). 

Theileria parva 

Rh.appendiculatus est le vecteur naturel de Th.parva. La gravité 
extrême de la the i lériose bovine d'Afrique orientale a provoqué des études 
et des publications très nombreuses sur le sujet. Les plus importantes por
tent soit sur le cycle évolutif chez la tique (LOUNSBURY, 1903; A.THEILER, 
1905 , 700; CDWDRY & HAM, 1932; REICHENOW , 1940), soit sur les modalités de 
transmission et la réceptivité du bovin (NEITZ. 1948 et 1962; BARNETT . 1957; 
BROCKLESBY, BARNETT & SCOTT , 1961; MARTIN , BARNETT & VIOLER , 1964; PURNELL 
& JOYNER. 1967 et 1968) , soit encore sur l ' épidémiologie de la theilériose 
en fonction de l ' écologie du vecteur (YEOMAN , 1966 , 5 et 1966, 113; 
MC CULLOCH , KALAYE, TUNGARAZA . SUDA & MBASHA , 1968). 

L' évolution de Th.parva chez Rh.appendiculatus est transstasiale; 
il n ' y a pas de passage transovarien. 

Theileria (Cytauxzoon) taurotragi 

Th.taurotragi infecte expérimentalement la nymphe de Rh.appendi
culatus et se retrouve dans les glandes salivaires de l ' adulte (MARTIN & 
BROCKLESBY . 1960). 

Corynebacterium pyogenes 

Les adultes et l~s pre1magos, souvent en très grand nombre è 
l'entrée du conduit auriculaire provoquent des otites moyennes , des oedèmes 
de l'oreille externe , avec parfois des lymphangites de la tête et du cou 
(CLIFFORD . 1954; HDDGSTRAAL, 1956 p.610). 

Ehrlichia bovis 

L' infection expérimentale de Rh.appendiculatus par _Ehr.bovis 
a été réalisée en Rhodésie (MATSON , 1967 , 93-102). 

Ehrlichia ondiri 

L'agent de la . fièvre pétéchiale n'a pas pu être isolé de broyats 
de nombreux Rh.appendiculatus recueillis sur la végétation (WALKER. COOPER 
& SNDDGRASS , 1974). 
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Rickettsia conori 

L' infection spontanée de Rh;appendièu l atus par R.conori a été 
constatée en Afrique australe (PIJPER & DAU , 1934, ·R;pijperi). 

Wolbachia 

Rh.appendiculatus présente une infection naturelle non pathogene 
des tubes de Malpighi à Wolbachia (COWDRY . 1925 , 817; 1926 , 147: micro
organismes) . 

Virus de Langat (B) . de Quaranfil, de West Nile (B) 

L' infection expérimentale par les virus de Langat (isolé en 
Malaisie chez Ixodes granulatus) , de Quaranfil et de West Nile a été obte
nue sur cultures de trois lignées cellulaires de ·Rh;appéndiculatus (ces 
lignées se sont développées pendant 34 , 41 et 51 repiquages)(VARMA , 
PUDNEY & LEAKE , 1975). 

Virus du Louping Ill (B) 

L'infection expérimentale de Rh.àppéndièùlàtus par le virus de 
louping ill (normalement transmis en Europe par · Ixôdes ·ricinus) par passa
ge transstasial chez des tiques vivantes (ALEXANDER & NEITZ , 1933 , 320; 
1935 , 15 ) ou sur cultures de lignées cellulaires de cette même tique 
(VARMA , PUDNEY & LEAKE, 1975). 

Virus de Nairobi 

Rh . appendiculatus transmet naturellement et expérimentalement le 
virus de la maladie de Nairobi de stase à stase ou par la descendance après 
passage transovarien (MONTGOMERY , 1917; DAUBNEY & HUDSON , 1934; LEWIS , 1949; 
BUGYAKI, 1955; WEINBREN , GOURLAY , LUMSDEN & WEINBREN , 1958 ) . 

Rh.appendiculatus étant de beaucoup le vecteur le plus efficace , 
sa distribution explique le fait que la gastro-entérite infectieuse de 
Nairobi ne sévit que sur les zones d'altitude du Kenya et du Rwanda; on 
peut supposer que s ' il est absent de certains secteurs au sein de son aire 
de distribution , d ' autres tiques .fassent office de vecteurs vicariants 
(Amblyomma variegatum par èxemple). 

Virus de la Rift Valley 

Les nymphes de Rh.appéndièulatui s ' infectent - expérimentalement sur 
mouton , mais le virus de la Rift Valley ne persiste pas après la pupaison 
(DAUBNEY & HUDSON , 1933 ) . 

Toxicose 

Les toxines salivaires de certaines souches de Rh . appendiculatus 
provoquent des lés i ons oedémateuses de la ~ace , des paupières et des oreilles 
se poursuivant par une nécrose des ·ganglions lymphatiques des territoires 
faciaux correspondant aux sites de fixation des tiques; si la toxicose se 
généralise , elle attei nt la moelle osseuse et perturbe le process us d ' hémato
poièse (THOMAS & NEITZ , 1958 ) . 
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RHIPICEPHALUS (HY-PERASPIDION) ARMATUS POCOCK , 1900 

DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

TONELLI-RONDELLI (1930 ) - ERYTHREE - Sassabe (Mt Ala) : Potamochoerus 
porcus (5 MM . 09/25). 

? STELLA (1940 , Rh . cuspidatus) - HARRAR - Dire Dawa. Confusion vraisembla
ble en raison des affinités morphologiques entre les deu x espèces . 

x MOREL & RODHAIN (1973 ) - GEMU GOFA - Shangura (Camp Omo) : Canis meso
melas (1 M. 1 F. 10 NN . 15/07/69; 1 N, 21/08/71) , Otocyon megalotis (15 NN . 
01/P9 / 68; 11 NN . 03/08 / 69) , Felis libyca (8 NN , 21/08/68 ), Felis caracal 
(20 NN ~ 29 / 08/69) , Gazella granti (1 N, 15/07/69) , Choriotis kori (1 N, 
15 / 07 / 69 ), l i bre sous une pierre (1 N gorgée , 30/07/68). 

SOMALI 

POCOCK (1900 ) ; NEUMANN (1901; 1922) - Bularli (2 MM . 3 FF , 05 / 1895 , BMNH ) . 

? GRIMALDI (1934); NIRO (1935); STELLA (1940) (Rh.cuspidatus) - Eil (Nogal). 

Rh.armatus est connu par ailleurs du Kenya (NEUMANN , 1912 , 1922; 
THEILER , 1962 p . 105; WALKER , 1974 p.127; référence personnelle : Loarinak 
(Lokitaung . au NW du lac Rodolphe) : Canis aureus (1 F. L3/08/72 , 
F.Rodhain legit) et de Tanzanie (NEUMANN , 1901; 1907 , 17; Masimani). 

Les adultes ont été trouvé~ sur lion , panthère , guépard , hyène 
stri ée , Canis aureus . C.adustus , C.mesomelas , Otocyon megalotis , Ictonyx 
striatus. 

l a détermination des nymphes citées ci-avant repose sur leur 
différence d ' avec les larves connues des Rhipicephalus d ' Afrique orientale , 
en particul i er de celles des espèces dont les adultes sont cités d ' Ethiopie; 
sur la présence d ' adultes de Rh.arm~tus dans la localité de récolte des 
nymphes; enfi n , sur les analogies entre ces nymphes et celles de Rh.cuspi
datus d'Afrique occidentale . dont les adultes sont caractéristiques du sous
genre Hyperaspidion , tout comme Rh.armatus. 

BIOLOGIE 

La série des nymphes rapportées à Rh.armatus ayant été trouvées 
su r les mêmes hôtes que les adultes~ on peut supposer sur le cycle évolutif 
de ce Rhip iceph a lus , comme celui des autres Hyperaspidion , est monotrope 
pholéophile. 
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HABITAT 

Ces quelques récoltes de Rh.armatus en Ethiopie correspondent 
aux steppes masai et somaliennes , dans les secteurs à végétation plus den
se qui servent d ' habitat aux carnivores. Les références du Kenya et de 
Tanzanie se situent de la même façon. 

LO écologie de Rh. armatus nu est .p.as étudiée , mais par comparai
son avec celle de Rh.cuspidatus . on peut supposer qu ~il s ' agit d ' une 
espèce pholéophile; comme les hôtes de base sont les carniv.ores , c ' est du 
côté des grottes et excavations naturelles à flanc de côteau . fréquentes 
par exemple dans la vallée de ·r •omo . qu'il faudrait rechercher l ' habitat 
de Rh.armatus . qui constituerait ainsi un refuge plus qu ' un gite ,véritable; 
la récolte de nymphes sur gazelle ou sur outarde est en accord avec cette 
supposition; la liste des hôtes , qui suggère une spécificité écologique 
bien plus qu ' une spécificité zoologique envers ces hôtes , est également 
très comparable aux phénomènes .observés à propos de Rh.cuspidatus , dont 

' les juvéniles se renco~trent sur un grand nombre de mammifères et d ' oiseaux 
terrestres de savane et indiquent par là le séjour ou le passage de ces 
vertébrés dans le terrier de grandes dimensions de l ' oryctérope. 
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RHIPICEPHALUS BERGEONI MOREL & BAUS (sous-presse ) 

Des séries plus ou moins abondantes d ' un Rhipicephalus, qui ne 
correspond à aucune espèce décrite , ont été récoltées en altitude , princi
palement dans le Chercher. Certaines caractéristiques de sa morphologie se 
rapprochent de celles de Rh.appendiculatus Neumann, 1901. de Rh.supertritus 
Neumann , 1907 et Rh.turanicus Pomerancev & Matikashvili , 1940; ceci expli
que qu ' il ait pu être confondu avec ces espèces et cité sous ces noms dans 
la publication de BERGEON & BALIS (1974). Une observation attentive montre 
que ses affi nités le placent à côté de Rh.sulcatus Neumann , 1908. 

DESCRIPTION 

Le type mâle et l ' allotype femelle proviennent d ' Hubeta (Chercher , 
Harrar . 24/06/74). 

Mâle (fig. 12 ) 

Basis caoituli plus de deux fois plus large que longue; angle de 
l ' auricule droit , au niveau du tiers antérieur de la longueur de la basis; 
cornes basidorsales moyennement saillantes; quelques soies (2-4) sur le 
bord antérieur de l ' auricule. 

Conscutum à fosses peu profondes, de tégument chagriné , la média
ne en ovale a l longé . les paramédianes en virgules; sillon scapulaire inappa
rent , marqué par un alignement de ponctuations pilifères; sillon marginal 
bien formé , longé intérieurement de petites ponctuations pilifères . délimi
tant les deu x premiers festons; séries paramédianes et paramarginales de 
ponctuations pilifères de grande taille; po~ctuations porales interstitiel
les de taille moyenne , peu enfoncées , à bord postérieur non marqué sur la 
surface du conscutum; tégument du fond des ponctuations pilifères et inters
titielles légèrement chagriné , ainsi que sur le fond des sill~ns marginaux 
et sur la partie antérieure des fosses scapulo-cervicales. 

Feston médian pouvant faire saillie sous forme de mamelon. muni 
d ' un sclérite basal dorsal mais sans sclérite terminal en croissant; éoines 
des coxae du type de celles de Rh.sanguineus; coxa I sans saillie antérieure 
dépassant nettement l ' angle scapulaire du conscutum en vue dorsale; articles 
fémoraux . génuaux et tibiaux des pattes III et IV modér fi ment élargis; pla
ques adanales en battoirs . à angle interne marqué , antérieur au niveau de 
l ' angle externe arrondi; stigmates à portion caudale large , à cadre nettement 
élargi sur son bord dorsal. 
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Fig . 12 - Rhipiaephalus bergeoni , mâle . 

(exemplaires d ' Hubetal 

A - F : type; G - H : paratype 
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Femelle (fig. 13) 

Basis capituli plus de deux fois plus large que longue; . angle 
de l'auricule droit , au niveau du· tîers antérieur de la basis; quelques 
soies (2-4) sur le bord · antérieur de l ' auricule; aires poreuses petites. 
ovalaires , distantes. 

Scutum plus long que large . à sillon scapulaire marqué seule
ment à sa partie antérieure , .ou non marqué , i ndiqué par une série de ponc
tuations pilifères de grande taille; .ponctuations porales interstitielles 
de taille moyenne ou petite . peu enfoncées. à bord postérieur non marqué 
sur la surface du scutum; tégument légèrement chagriné sur la partie anté
rieure des fosses scapulo-cervicales et dans les ponctuations. Alloscutum 
à sillons marginaux. à fosses médiane et paramédiane:;marquées . à ponctua
tions pilifères pourvu de soies courtes , cylindriques ou effilées. 

Coxae et épines coxales du type de celles de Rh.sanguineus; 
sclérites de l'atrium gonoporal larges, débordant intérieurement la lèvre 
du gonopore par leur expansion ventrale , pigmentés. 

COMMENTAIRES 

Les ressemblances entre Rh.bergeoni et Rh.appendiculatus consis
tent dans la pr.ésence de tégument chagriné , à des degrés di vers d ' extension 
dans les:fosses , sillons et ponctuations . et dans le faible enfoncement des 
ponctuations interstitielles , chez les deux sexes. Par to us les autres ca
ractères, ces espèces diffèrent et ces divêrgences coïncident avec les défi-

1 ' . . 
nitions des deux groupes de Rhipicephalus , ·celui de Rh.sanguineus et celui 
de Rh.appendiculatus. Les caractéristiques différentielles de ce dernier 
seront donc rappelées ici. 

Mâle de Rh.ap~endioulatus (fig. 10 , exemplaire de Buj ymbura , Burundi) 

Basis capituli moins · de · deux fois plus large que longue. à angles 
des auricules obtus , · au niveau du quart antérieur de la basis; séries d ' une 
di~aine de soies sur les faces latérales de la basis , partant des cornes 
basiventrales, ~assant sur le bord antérieur des ~uri6ules , pour se poursui
vre obliquement vers l ' arrière sur · les faces dorso - latérales de la basis , 
jusqu'au niveau du milieu de sa longueur; quelques soies sur la face dorso
centrale de la basis prolongent ces sérles et les réunissent; cornes basi
dorialei saillantes . 

Conscutum à fosses médiane et paramédianes allongées. peu· larges 
et peu profondes , se poursuivant plus ou moins nettement jusque dans les 
sillons séparant les festons; sillon scapulai re peu marqué; sillon marginal 
marqué , à gros s ès ponctuations pilifères . délimitant un seul feston; tégu
ment chagriné remplissant complètement les fosses scapulo-cervicales. média- · 
ne et paramédianes , les sillons marginaux .et les ponctuations; ponctuations 
pilifères grandes; ponctuations porales interstitielles peu enfoncées. 
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Feston médian pouvant fa-ire s·aillie sous forme d ' une digi tation. 
pourvu d'un sclérite basal dorsal et d ' 'un sclérite terminal en croissant; 
plaques ada~ales approximativement triangulaire . à angle interne du hile 
au même niveau que l'angle postéro-externe. tous deux très postérieurs; 
plaques accessoires réduites; coxa I pourvue d 'un prolongement antérieur 
dépassant nettement 1°angle scapulaire du conscutum en vue dorsale; arti
cles fémoraux . génuaux et tibiaux des pattes III et IV trapus; stigmates 
à processus caudal large . à cadre du périmètre peu épaissi sur le bord 
dorsal. 

Femelle de Rh.appendiculatus (fig. 11. exemplaire de Bujumbura . Burundi) 

Basis capituli deux fois · plus large que longue , avec des séries 
de 4-8 soies sur les faces latéro-dorsales et latéro-ventrales de la basis; 
aires poreuses ovalaires~ petites. distantes. 

Scutum plus long que large. à sillon scapulaire mal marqué , sur
tout indiqué par un alignement de ponctuations pilifères grandes ou moyennes; 
ponctuations pi lif ères du champ cervical grandes; ponctuations porales in
terstitielles moyennes , peu enfoncées; tégument chagriné remplissant la 
plus grande partie des fosses scapulo-cervicales et des ponctuations. 

Sclérites de l'atrium gonoporal minces . convexes , sans expansion 
ventra le vers l a lèvre du gonopore . pigmentés . 

Etant donné que Rh.bergeoni appartient manifestement au groupe 
de Rh.sanguineus. il est nécessaire de faire des comparaisons morphologiques 
aussi précises ~vec Rh;sulcatus qu 0 avec Rh.appendiculatus. 

Le mâle de Rh. bergeoni di ffèr.e de celui de Rh. sulcatus par la 
présence de tégument chagriné dans les fosses médiane et paramédianes. dans 
la partie antéri eure des fosses scapulo-cervicales . dans les sillons margi
naux et les ponctuations; par le faible enfoncement des ponctuations pili
fères et interstitielles (elles sont nettement enfoncées chez Rh . sulcatus. 
quelle que soit leur taille). 

Les gonopores des femelles de Rh.bergeoni et de R~.sulcatus sont 
analogues. La différenciation des femelles de Rh.bergeoni est basée sur 
l'effacement des sillons scapulaires (phénomène habituel chez les Rhipice
phalus de grande altitude) et sur le faible enfoncement des ponctuations 
pilifères et interstitielles. Chez Rh.sulcatus . les sillons scapulaires 
sont ordinairement bien marqués et les ponctuations pilifères et intersti
tielles sont enfoncées . quelle que soit leur taille. 

La dénomination de la nouvelle espèce a été choisie en hommage 
confraternel et amical à P.Bergeon , à qui est due la première étude suivie 
sur les tiques d ' Ethiopie, 

Nous exprimons des remerciements tout particuliers au Docteur 
vétérin~ire B, Lid60e, à qui nous sommes redevables de la série importante 
des Rh . bergeoni qu'il a récoltés sur les hauteurs du Chercher en juin 1974, 
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DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

x BERGEON & BALIS (1974 , Rh.appendiculatus p.p.); MOREL & BALIS (1976) 
- BAGEMDER - Gorgorà : zébu (1 M. 1 F, 26/08/67). 
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- GOJJAM - Debre Markos (2 000 ml (10/67) : zébu (49 MM , 24 FF) , mouton 
(38 MM , 14 FF). 
- BALE - Goba : zébu (28 MM , 05/67). 
- SIDAMO - Buchisse : zébu (4 MM , 10/69) . . 

x BERGEON & BALIS (1974 , Rh~supertritus) - HARRAR - Alemaya : Hyaena hyaena 
(14 MM , 7 FF , 04/67). 

x BERGEON & BALIS (1974 ,. Rh~~ùpèrtritus); MOREL & BALIS (1976) - HARRAR -
Alemaya : Hyaena hyaena (14 MM , 7 FF , 04/67). 

~: BERGEON & BALIS (1974 , Rh.turanicus p.p.); MOREL & BALIS (1976) - GDJJAM -
Debre Markos : zébu (85 MM , 8 FF , 02/68). - SIDAMD - Adola : zébu (20 MM , 
11 FF , 05/69 ) . 

,? THEILER (1962 p.102 , Rh.appendiculatus p.p.) - HARRAR - Alemaya. 

x MOREL & BALIS (1976) - BAGEMDER - Gondar (1 950 m) : bovin (1 M, 04/67; 
9 MM , 26/08/6~); Ghenet~ra (Gondar) : bovi n (1 F, 21/11/67). 
- BALE - Dodola (2 500 m) : bovin (15 MM , 11 FF , 11/71); Goba (2 700 ml 
bovin (1 , M, 03/06/74) . 
- HARRAR - Debessa (2 100 m). : bovin (27 MM . 9 FF . 25/06/74); Eltoke (2 200 ml 
bovin (2 FF . 25/06/74); Ojara (2 100 m) : bovin (12 MM , 9 FF , 24/06/74); 
Alberakate (2 200 ml : bovin (5 MM , 22/06/71); Zegeta (2 300 ml : bovin 
(17 MM , p FF . 24/06/74); Baroda (2 300 ml : bovin (27 MM , 20 FF . 25/06/74); 
Chelenko (2 100 m) : bovin (24 MM , 19 FF . 25/06/74); 'Hubeta (2 500 m) : 
bovin (4~ MM , 26 FF . 24/06/74); Horke (2 300 m) : bovin (35 MM , _ 21 FF . 
24/06/74). 
- SIDAMO - Adola (1 900 m) : bovin (8 MM , 1 F. 10/71); Agars Salam (2 000 m) 
bovin (1 F, 28/03/75); Mega (1 900 m} : Hyaena hyaena (12 MM. 25 FF. 10/71). 
- GEMU GDFA - Wezo (Chencha) (2 900 ml : bovin (7 MM, 5 FF , 02/12/74). 

BIOLOGIE 

Du fait de· son appartenance au groupe de Rh.sanguineus. il est 
vraisemblable que le cycle évolutif de Rh.bergeoni est tri phasique et ditro
pe , les larves et les nymphes se gorgeant sur les rongeurs myomorphes et les 
insectivores d ' altitude. Il ne pourrait donc en aucune façon être impliqué 
dans la transmission d ' une Theileria. 

HABITAT 

Il y a encore trop peu de récoltes de Rh.bergeoni pour qu ' il soit 
possible de gén$raliser sa distribution. Il appa~ait cependant que l'associa
tion dominante de . cette espèce intéresse les communautés forestières de 
montagne . entre 2 000 et 3 000 m. C' est tout au moins ce qu'il ressort des 
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collections récemment effectuées · dans le Chercher . Quelques trouvailles 
isolées se placent dans les prairies d ' altitude . à proximité des communau 
tés forestières . 

Ilest notable que Rh.bergeoni .ne soit pas normalement étab li 
dans les prairies d'altitude tropicales . qui auraient pu constituer l'ha
bitat de Rh.appendiculatus. en se fondant sur les données d ' Afrique orien
tale équatoriale , s 'i l avait été présent en Ethiopie. C' est une différence 
écologique nette entre Rh.bergeoni et Rh.appendiculatus. 

Les prai ries d ' altitude d ' Ethiopie constituent un hiatus impor
tant entre la distribution de Rh.sulcatus (f ormations riveraines des step
pes masai . savanes tropicales à fourrés) et celle de Rh.bergeoni. C' est un 
argument biologique supplémentaire pour autoriser la distinction entr e ces 
deux espèces . en plus des caractères morphologiques. 

Apparemment . Rh.bergeoni n ' existe pas en Afrique équatoriale 
ori entale. Il aurait eu toute chance d 0 être rencontré au cours des enquêtes 
récemment publiées sur la Tanzanie et le Kenya . où les tiques caractéristi
ques des prairies d ' altitude et des communautés de mon t agne sont Rh.jean 
neli . Rh . bequeerti. Zumpt . 1950 et Rh.hurti Wilson . 1954 . 
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RHIPICEPHALUS (DIGINEUS) BURSA CANESTRINI & FANZAGO, 1877 

Rh. bursa remplace Rh. e .evertsi dans le b.assin méditerranéen. 
au Proche-Orient et en Asie centr~le. Il est typiquement paléarctique. 
Quand son nom est appliqu~ è des Rhipicephalus d'Afrique au sud du Sahara, 
il désigne le plus souvent des Rh.pravus . parfois Rh.e.evertsi. rarement 
d'autres espèGes. 

1 

Les réferences de Rh.bursa d'Ethiopie et du Somali sont pres
que toutes assimilables è Rh.pravus. 

RHIPICEPHALUS CAMELDPAROALIS WALKER & WILEY, 1959 

Rh.camelopardalis est spécifique des girafes dans les zones 
arides du Kenya et de Tanzanie (WALKER & WILEY. 1959; YEOMAN & WALKER, 
1967 p.116; WALKER, 1974 p.130). Il serait possible de le retrouver sur le 
même hôte au sud de l'Ethiopie. Voir le cas de Margaropus reidi et M.wileyi, 
parasites également des girafes. 
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RHIPICEPHALUS CAMICASI MOREL, MOUCHET & RDDHAIN (sous-presse) 

Un certain nombre d'exemplaires d 'u n Rhipicephalus proche de 
Rh.sanguineus a été récolté à deux reprises . en mai 1969 (J.Mouchet) et 
en décembre 1974 (F.Rodhain), Il a été confirmé à la suite de la deuxième 
série de récoltes qu'il s ' agit d ' une espèce nouvelle. caractérisée princi
palement par la morphologie du gonopore femelle , et endémique des steppes 
subdésertiques somaliennes dans la plaine afar. 

DESCRIPTION 

Le type mâle et l ' allotype femelle proviennent de Randa . sur 
mouton (04/ 05/69). 

Mâle (fig. 14 ) 

Caractéristiques générales des espèces du groupe de Rh;sanguineus. 

Basis capituli plus de deux fois plus large que longue; angle 
de l'auricule droit . au niveau du tiers antér i eur de la longueur de la 
basis; cornes basi - dorsales moyennement saillantes . quelques soies sur le 
bord antérieur de l'auricule. 

Conscutum à fosses peu profondes . de tégument ridé, la médiane 
en ovale allongé , les paramédianes larges et ramassées; sillon scapulaire 
inapparent . marqué par un alignement de ponctuations pilifères grandes; 
sillon marginal bien dessiné, longé intérieurement de ponctuations pilifè
res moyennes ou grosses . non contiguës. et délimitant les deux premiers 
festons; séries paramédianes et paramarginales de ponctuations pilifères 
de taille moyenne . bien marquées; ponctuations porales interstitielles 
petites ou très petites , laissant paraitre le tégument du conscutum bril
lant et presque lisse entre les séries paramédianes et paramarginales de 
ponctuations pilifères. 

Feston médian pouvant faire saillie sous forme de mamelo n. muni 
d ' un sclérite basal dorsal . mais sans sclérite terminal en croissant; 
épines defcoxae du type de celles de Rh.sanguineus; _coxa I ~ans saillie 
antérieure dépassant l ' angle scapulaire du conscutum en vue dorsale; arti
cles fémoraux, génuau x et tibiaux des pattes III et IV modérément élargis; 
plaques anales en battoirs . à angle interne marqué . antérieur au niveau de 
l ' angle externe arrondi; stigmates à portion caudale de faible largeur . 
mais non effilée. 
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Femelle (fig. 14) 

Basis capituli plus de deux fois plus large que longue; angle 
de l'auricule droit, au · niveeù du tiers antérieur de la basis; quelques 
soies (2-4) sur le bord antérieur de l'auricule; aires poreuses petites. 
ovalaires, distantes. 

Scutum plus long que large, à sillon scapulaire marqué, bordé 
intérieurement d~ ponctuations pilifères moyennes; ponctuations porales 
interstitielles petites. laissant ressortir les ponctuations pilifères 
moyennes ou grosses du champ cervical. Alloscutum pourvu de soies courtes, 
cylindriqu~s ou effilées. 

Coxae et épines coxales du type de celles de Rh.sanguineus. 
Sclérites de 1 °atrium gonoporal dans le prolongement des parois latérales 
du vagin. massifs et très faiblement convexes, légèrement pigmentés; il 
n'y a pas d'élargissement du conduit génital femelle au niveau de l'atrium; 
lessclérites de l'atrium présentent des expansions ventrales non pigmentées 
atteignant le niveau de la lèvre du gonopore. 

COMMENTAIRES 

Le mâle de Rh.camicasi se distingue de Rh.sanguineus, comme 
toutes les espèces africaines du groupe, par 1°élargissement caudal non 
effilé du stigmate; cet élargissement est pourtant moins important que chez 
Rh.~uilhoni, Rh.sulcatus ou Rh.bergeoni; 1°absence de tégument chagriné sur 
le conscutum distingue Rh.bergeoni de tous les mâles des autres espèces du 
groupe. 

Les sclérites du gonopore femelle de Rh.sulcatus et Rh.bergeoni 
sont très massifs et présentent une expansion ventrale large et très pigmen
tée. La transparence de cette expansion chez Rh.camièasi fait qu'elle est 
souvent difficile à observer en début d 0 éclaircissement. et que la morpho
logie de l'atrium évoque alors plutôt Rh.sanguineus ou Rh.guilhoni; or, 
chez ces derniers, l'atrium gonoporal est très élargi par rapport à la lar
geur du vagin, et présente donc un aspect très ~lobuleux , en cu pule, avec 

d~s sclérite~ hette~ent 1conveias laté~alement (cf. fig. 1); chez la femelle 
de Rh.guilhoni, par aill eurs , la lèvre du gonopore présente des marges 
hyalines assez larges. 

La nouvelle espèce est dénommée en h6mmage amical à J.L. Camicas, 
renommé pQur ses étude$ sur les Haemaphysalis africaines du groupe de 
Hm.leachi. 
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DISTRIBUTION 

ETHIDPIE 

:: MOREL , MOUCHET & ROOHAIN (1976) - HARRAR - Hai Dora : zébu (1 F, 
28/07/66). - SHOA - réserve de l ' Awash : Lepus capensis (2 MM , 1 F. 
25/01/76). 

AFARS & ISSAS 

~ MOREL , MOUCHET & ROOHAIN (1976) - Bakwale 
Assa Geila : mouton (1 F, 15/12/74); Medeho 
Randa : mouton (4 MM , 5 FF . 04/05/69); Dbok 

zébu (9 MM , 4 FF. 04/12/74); 
chèvre (1 F, 09/12/74); 
Lepus capensis (1 F , 12/69). 

? HDDGSTRAAL (1953, Rh.sanguineus p.p.) - Ali Sabiet (07/50) : dromadaire 
(1 M) , mouton (1 M) , chèvre (1 M), Dikhil (07/50) : mouton (5 MM, 4 FF) , 
chèvre (4 MM ~ 7 FF), Lepus cepensis (1 M). 

Rh.camicasi doit vraisemblablement exister au Somali sur la côte 
du golfe d ' Aden; il est possible qu ' il soit également établi sur la côte 

1 
de la Mer Ro~ge , notamment en Erythrée ; peut-être plus au nord , au Soudan 
et en Egypte. 

BIOLOGIE 

Ou fait de ses affinités avec les Rhipicephalus du groupe 
Rh.sanguineus , il y a tout lieu de remarquer que le cycle de Rh.camicasi 
est très trixène ditrope, faisant intervenir pour les repas des larves et 
des nymphes les rongeurs myomorphes des steppes. 

HABITAT 

Les rares récoltes de Rh.camicasi sont en rapport avec les step
pes subdésertiques somaliennes de la plaine afar. C' est donc un élément 
caractéristique de cette zone du point de vue de la faune, avec Hyalomma 
erythraeum. 
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RH I PI CEPHA LUS CARN IVORA LIS .WALKER. 1966 

Rh.carnivoralis est connu seulement du Kenya et de Tanzanie 
sur lion, panthère , hyène striée , hyène tachetée (WALKER , 1966 , 112; 
YEOMAN & WALKER , 1967 p.171; WALKER , 1974 p.131 ) . L' espèce semble princi
palement associée , comme Rh.appendiculatus dont elle est proche , avec les 
savanes équatoriales d'altitude et les communautés de montagne. Peut-être 
présente en Ethiopie. La récolte la plus proche se situe dans la végéta
tion de montagne du Mt Nyiro, au sud du lac Rodolphe (NEUMANN , 1922 . 
Rh.bursa , 6 FF. in WALKER , 1974 p.131). 

ROLE PATHOGENE 

Theileria parva 

Rh.carnivoralis transmet expérimentalement Th.parva par passage 
de l'infection de stase à stase (BROCKLESBY, BAILEY & VIOLER , 1966 , 13). 
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RH I PIC EPHA LUS C OMP OS I TUS NEUMANN. 1897 

Les exemplaires cités sous ce nom par BERGEON & BALIS (1974) 
et récoltés à Arjo - WDLEGA - sur zébu (1 M, 2 FF . 05/69) ont été réexa
minés et doivent être assimilés à Rh.simus . bien que leur morphologie ne 
soit pas ent ièrement conforme à celle de cette espèce (scutum et conscu
tum très ponctués). 

Rh.compositus est principalement une tique du buffle de savane 
Syncerus caffer aequinoctialis; celui-ci s ' est considérablement raréfié 
en Ethiopie , mais Amblyomma cohaerens . qui lui est originellement associé , 
existe toujours en populations abondantes sur le bétail; au contraire 
Rh.compositus semble absent. 

La distribution de Rh.compositus est limitée à l ' Afrique orien
tale : Soudan , Ouganda , Kenya , Tanganyika , Mozambique , Zambie, Zaïre (Kivu. 
Katanga , Kasaï) , Angola. 

ROLE PATHEGENE 

Theileria parva 

Rh.compositus transmet expérimentalement Th .parva de stase à 
stase (WILSON, 1953, Rh.ayrei). Le type cyclique de Rh.compositus rend 
improbable son rôle éventuel dans l ' épidémiologie de la theilériose. 
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RHIPICEPHALUS DISTINCTUS BEDFORD , 1932 

Rh,distinctus parasite plusieurs espèces de damans au Soudan , 
en Ouganda et au Kenya. conjointement avec Haemaphysalis bequaerti. Cet-
te dernière étant conn1 1e d'Ethiopie, il est vraisemblable que Rh,distinctus 
y soit aussi présent. Il est signalé par ailleurs de Tanzanie, Mozambique , 
Rhodésie, Transvaal , Natal , Cap , Namibie , Angola. 

ROLE PATHOGENE 

Babesia (Achromaticus) thomasi des damans 

L' infection salivaire par une Babesia chez des Rh.distinctus 
du Kenya correspond vraisemblablement à B.thomasi (IRVIN , SALE & PURNELL . 
1973). 
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RHIPICEPHALUS (DJGINE-US ) EVERTSI EVERTSI NEUMANN , 1897 

DISTRIBUTION 

TONE LLI- RONOE LLI (1932, 1-10) - ERYTHREE - Agordat 
4 FF). 

NIRO (1 935 ) - ERYTHREE - Agor dat; Tessenei . 

zébu , chien (1 M, 

ROETTI (1 939 ) - Provinces de Shoa et Jimma ( = Kafa ) : commun sur boeuf 
et chevaL 

STELLA (1 938; 1940 ) - ER YTHREE - Agordat; Keren ; Ghi nda; Bisha. 
- WOLLO - Oessie. - SHDA - Addis Abeba. - HARRAR - Dire Dawa. - BALE -
Elolo (~ Kololo ? ) . - SIOAMO - Narji (= Burji ?). - GEMU GOFA - Kara; 
lac Rodolphe . 

REI SS- GUTFREUNO (1 956 ) - SHDA - Addis Abeba : bovi n. 

THEILER (1962 p.115 ) - GOJJAM - Bahar Oar z Oebre Markos. - WOLLEGA -
Matakal . - SHOA - Ambo ( = Agere Hiwot ) . - HARRAR - Worabile (Chercher) ; 
J ijiga; Warde r ; Galadi . 

PHILIP , HOOGSTRAAL, REISS-GUTFREUND & CLIFFORD (1 966) - SHOA - Addis Abeba; 
vallée de 1 °Awash . 

BURGOORFER 0 ORMSBEE ,. SCHMIDT & HOOGSTRAAL (1 973 ) - Provinces de Shoa , 
Aruss i 0 Harrar , Sidamo. 

~ MOREL & RDDHAIN (1973 ) - SIDAMD - Adola : zébu (1 M, 2 FF, 11/12/63 ) ; 
Moyale : mouton (1 M, 2 FF , 09/01/64 ) . - BALE - Goba : bovi n (5 MM , 3 FF , 
10/11/63). 

R. V. C, E. R._ T. (1 971 ) - HARRAR - J ijiga , Tug Wajale : bétai l. 

:~ BERGEON & BALIS (1974 ) - BAGEMDER - Add i s Zemen : zébu (1 M, 1 F, 07/67); 
Oebre Tabor : zébu (4 MM , 11/67); Oelache : zébu (8 MM , 2 FF , 11/67); 
Gehaba : zébu (7 MM , 1 F, 11/67); Gondar : zébu (6 MM , 1 F, 04/66; 1 M, 1 F, 
08 /67; 9 MM , 2 FF , 10/67; 5 MM , 1 F, 11/67; 7 M, 05/69); Gorgora : zébu 
(6 MM , 03/ 69 ) ; Koladiba : zébu (6 MM , 05/69); Mizaba Mariam : zébu (5 MM, 
04/66). - GOJJAM - Debre Markos : zébu (2 MM , 1 F, 06 / 67 ) . 
- WOLLEGA - Gimbi : zébu (1 M, 1 F, 05/69 ) ; Seghe : zébu (5 MM , 05/69 1 . 
- KAFA - Bonga : zébu (3 MM , 04/66 ) . - GEMU GOFA - Sile : zébu (3 MM , Q4/66i 
- SHDA - Deb re Zeit : zéb u (1 M, 10/ 66; 1 M, 03 / 67; 1 M. 04/67); Endeber 
zébu (4 MM , 05/67 ) ; Koka : zébu (5 MM , 08/66; 1 M, 01/67; 1 M, 05/67 ) . 
mouton (1 M, b9/ 66); Shashamane : zébu (101 NN , 04/66 ) . 
- ARUSSI - Kofe~e : zébu (5 MM , 04/69); Hau r sa (2 500 ml : zébu (7 MM, 7 FF , 
0~/66 ) . - HARRAR - Dire Dawa : zébu (1 M, 06 / 67 ) ; Houri Tolo : zébu (1 M, 
05/67); Elbah : zébu (6 M~ . 2 FF , 05 / 66 ), mouton (2 MM . 1 F, 07/66) , chèvre 
(3 MM , 2 FF , 07 / è6 ) . - BALE - Goba (2 700 ml : zébu (3 MM , 1 F, 3 NN); 
Garo (1 800 m) : zébu (3 MM , 2 FF , 09 / 68 ) ; Selka : zébu (2 MM , 10/67), 
- SIOAMO - Arika (1 600 m) : cheval ( 4 MM , 06/68 )i Awasa : zébu (4 NN , 
06/66 ) ; Buchisse : zébu (7 MM , 10/69). 

WALKER (1974 p.136) - Sur la frontière entre le Sidamo et le Kenya : Moyale, 
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~ REFERENCES NOUVELLES 

- SHOA - Tulu Bolo : bovin (7 MM, 6 FF . 08/71). 

- HARRAR - Kore (Babile) : zébu (3 MM, 1 F, 04/74); Jijiga (04/74) : zébu 
(4 MM) , mouton (10 MM , 1 F); Bulo (Jijiga) : zébu (1 M, 04/74); Kochar 
(Jijiga) : zébu (5 MM. 04/74). 

- BALE - Adaba : cheval (1 F 0 10/06/74); Imi: zébu (11 MM, 2 FF. 12/71). 

- SIOAMO - Sodu : bovin (2 MM, 1 F 0 11/71); Awasa : theval (3 MM , 18/09/74) 
Soyama (Awasa) : bovin (1 M, 24/10/74); Negele : dromadaire (3 MM . 1 F, 
18/09/73 ) ; Belela (Wachile) : zébu (5 MM. 1 F. 03/75); Leh : dromadaire 
(2 MM, 3 FF . 30/05/69); Web : Gazella granti (1 M. 1 N, 11/02/64 ) ; Dida 
Harbore (Yavelo) : zébu (2 MM , 04/75). . . 

- GEMU GOFA - Berék (Gumaida) : bovin (1 M. 04/02/74); Messa (Borada) : 
bovin (1 M, 01/01/74). 

AFARS & ISSAS 

HOOGSTRAAL (1953) - Djibouti 
07/50). 

SOMALI 

zébu (1 M, 07/50); Dikhil 

TONELLI-RONDELLI (1935); STELLA (1940) - Dante. 

STELLA (1938) - Somalie septentrionale. 

chèvre ( 10 MM . 

G.THEILER (1962 p.114) - Alaula; Ainabo wells; Arapsio wells; Burao; Dub 
Dab; Dambareh; Danot; Dabolak; Gararho; Hargeisa; Haleya; Laboto well; 
Lubak Hill; Legib; Las Dureh; Sherif Tug; Tug Wajale; Gedka Debteh; en 
altitude , aux environs de 1 000 m. 

WALKER (1974 p.136) - sur la frontière entre le Somali et le Kenya : El Wak . 

Rh.e.evertsi est connu de tous les pays de steppes et de savanes 
en Afrique occidentale , orientale et australe; au Congo , Kwango (Zaïre) . 
Angola , Namibie et ouest du Botswana, il est représenté par la sous-espèce 
Rh.evertsi mimeticus Doenitz, 1910. 

En ce qui concerne l ' Afrique éthiopienne , il semble que l a 
distribution primitive de Rh.e.evertsi soit liée aux steppes et savanes 
sèches de semi-altitude , en association avec les zèbres et les ruminants; 
Rh.e.evertsi est un parasite habituel des ongulés sauvages de l ' Ethiopie 
au Cap. 

Dr il est remarquable que jamais Rh.e.evertsi n'a été récolté sur 
animaux sauvages à l ' ouest du Nil jusqu ' à l'Atlantique , c ' est-à-dire dans 
la sous-région centra-occidentale. Les savanes soudaniennes et les steppes 
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sahéliennes -y atteignent rarement 500 m d ' altitude. Si Rh,e.evertsi ne 
s'y rencontre que sur le bétail, tous ces faits laissent supposer qu ' il 
s'agit donc d'une espèce introduitei cette .introduction peut logiquement 
être mise en relation avec les migrations humaines antéhistoriques qui 
ont amené les zébus peuls à longue cornes en Afrique occidentale. à par-
tir du haut Nil. C'est la conclusion q ui ressort également de l ' étude de 
la distributio~ de Boophilus decoloratus. Il se trouve que dans les deux 
cas la réduction du nombre des pbases parasitaires s'aééompagne de l ' al
longement du temps de séjour sur l ' hôte . de la première phase pour 
Rh.e.evertsi , de l'unique phase pour les Boophilus : ce sont des circons
tances éminemment favorables pour le transport à distance de tiques qui ne 
sont plus tributaires du passage occasionnel d ' hôtes sauvages. mais peuvent 
réaliser la phase libre de leur cycle sur les lieux mêmes où vit le bétail. 

BIOLOGIE 

Rh.e.everts i es+ du cycle d~~hasique monotrope; il sè ret r ouve 
donc sur tous ies ong ulés domest i ques et sauvages su r son aire de dist r i 
bution naturelle; ·i1 ·est ' moins fréquent s ur les carnivores . les primates et 
les léporides, surtout infestes par l es stades préimagi ne ux ; les insectivo
res Macroscelididae . les damans et l es rongeurs Myomo r phes sont occasion
nellement parasités par les préimagos . Il est associ é au bé t ail aussi bien 
en Afrique orienta-australe qu'en Afri que cent r a-occi de nta l e. où les ongu
lés domestiques sont certainement à l ' origine de son intr oducti on. 

HABITAT 

Rn.e.evertsi est moyennement représenté dans l es col lections de 
tiques d ' Ethiopie. récolté le plus souvent à quelques exemp l ai r es . Il s em
ble surtou~ associé aux steppes masaI . aux savanes à f our rés. aux savanes 
nilotiques à bambous. En raison de sa biologie. il doi t pouvoi r s'établir. 
en micro-habitat péridomestique . dans les secteurs déboisés et cultivés des 
prairies d'altitude. 

En Tanzanie également. Rh.e.evertsi existe dans toutes les zones 
phytogéographiques; il semble cependant plus rare dans l es communautés de 
montagne . ou absent de certains secteurs des steppes xérophytes . des sava
nes rhodésiennes ou des savanes tropicales basses du Rufiji (YEOMAN & 
WALKER, 1967 , 125). 

Au Kenya, Rh.e.evertsi est récolté partout, des zones humides 
aux zones arides, du niveau de la mer à 2 400 m (8 000 ft) . mais il est 
plutôt associé à la bordure subhumide des prairies et savanes d'altitude 
(WALKER , 1974 p.136). 

i 

Rn.e.evertsi semble très adaptable. car on le trouve partout, 
aussi bi~n dans les steppes sèches du nord-est que dans les savanes , la 
végétation côtière ou les forêts claires d'altitude au-dessus de 8 000 ft 
(2 400 m) (WILEY. 1953). 
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Au Soudan , Rh.e.evertsi est absent des zones arides, mais com
mun dans les steppes et les savanes boisées (HOOGSTRAAL, 1956 p.651). En 
Afrique occidentale, les références de l'espèce se placent dans les savanes 
boisées tropicales nord-soudaniennes et les savanes boisées subtropicales 
sud-soudaniennes; à l'ouest du lac Tchad . les récoltes sont relativement 
rares, et de toute façon. ne mettent pas en cause les ruminants sauvages; il 
semble que dans ces savanes , Rh.e.evertsi soit une espèce introduite . 

En Afrique orientale, Rh.e.evertsi présente un habitat moins 
limité que les espèces qui l ' accompagnent. car il se retrouve aussi bien 
sur le domaine de l ' association Amblyomma gemma - Rhipicephalus pravus (step
pes boisées xérophytes somaliennes et masai). que dans celui de Amblyomma 
variegatum - Rhipicephalus appendiculatus (savanes boisées subéquatoriales 
d ' altitude); d'un point de vue général. il existe en petit nombre dans ces 
deux zones et n'est dominant que sur des aires très restreintes dans les 
steppes masai (où il est l ' agent d'épizooties sporadiques de theilérioses 
facilement maîtrisées. là où Rh.appendiculatus est absent); Rh.e.evertsi 
n ' existe pas dans les régions humides de Tanzanie et du Malawi (WILSON. 1953). 

D' autre part . il se présente en populations localisées dans les 
savanes boisées subtropicales rhodésiennes . 

Au total , Rh.e.evertsi semble fondamentalement associe aux sava
nes tr~pical~s orientales et australes. aux savanes subtropicales rhodésien
nes, aux steppes masai ~ du Kalahari et du · Karroo; il a pénétré dans les 
formations voisines transporté par le bétail. En Afrique occidentale, il 
infeste le bétail dans les steppes sud-sahéliennes et les savanes nord et 
sud-soudaniennes et son extension correspond à celle du zébu et du mouton 
sahélien. 

Il est absent des savanes de l'Angola et de la Namibie, remplacé 
par Rh.evertsi mimeticus. 

CLIMATOLOGIE 

Rh.e.evertsi est une espèce typiquement tropicale; elle n'existe 
que dans les régions présentant une saison sèche, même si la pluviométrie 
annuelle est relativement importante (savanes sud-soudaniennes ou rhodésien
nes); son type évolutif. d'autre part. diphasique et monotrope. qui supprime 
une phase libre (pupaison nymphale) . la rend moins dépendante du climat 
général de la zone. 

Rh.e.evertsi n ' est rencontré qu'en quelques occasions dans les 
zones équatoriales; il s'agit presque toujours de parasitisme sur les animaux 
domestiques. 

L'aire de distributibn ôe" l'espèce se situe entre les isohyètes 
de 400 et 1 000 mm de pluies annuelles. 
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En Tanzanie . la distribution de Rh.e.evertsi indique que les 
fortes pluviosités lui sont défavorab l es; la majorité des récoltes cor
respond à des précipitations de 375-1 000 mm annuels (15-40 inches) 
(YEOMAN & WALKER, 1967 p.125). Il en est de même au Kenya (WALKER . 1974 
p.136). 

ROLE PATHOGENE 

Babesia (Achromaticus) equi (= Nuttallia equb 

Rh.e.evertsi transmet B.equi par passage de l'infection de 
stase à stase (A.THEILER . 1906 . 283)1 il s'infeste de B.equi sur zèbres 
(YOUNG & PURNELL, 1973 , 377). 

Babesia (Piroplasma) bigemina 

Rh.e.evertsi transmet expér imentalement B.bigemina par passage 
transstasial et transovari en (A. THEI LER , 1909 0 293 ) . 

Haematoxenus separatus 

Rh.e.evertsi pe ut transmettre expérimenta l ement Hmx.separatus 
au mouton (UILENBERG 0 in litteris. 1975 ) . 

Theileria mutans 

L'infection expérimentale transstasiale par Th .mutans a été 
obtenue chez Rh.e.evertsi (A.THEILER. 1907 . 33; 1909 . 257; 1909. 115) . 

Theileria avis 

L'agent de la theilériose bénigne du mouton est transmis de 
stase à stase par Rh . e.evertsi (JANSEN & NEITZ 0 1956 ) et Rh , evertsi 
mimeticus (NEITZ. 1972). 

Theileria parva 

Rh. e. evertsi avait 1été considéré comme un vecteur expérimental 
confirmé de Th.parva (LOUNSBURY •. _1906; A.THEILER . 1908 . 70; NUTTALL . 
FANTHAM & PORTER, 1909; FDTHERINGHAM & LEWIS, 1937); des arguments épidé
miologiques excluent Rh.e . evertsi des agents possibles de transmission 
naturelle de Th.parva (REICHENDW. 1941). Des observations récentes con
cluent à l'impossibilité de la transmission (PURNELL . BRANAGAN & BROWN, 
1970). 
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Borelia theileri 

Rh.e.evertsi transmet B.theileri par passage transovari en ou 
transstasia) de l ' infect i on (A.THEILER , 1909 , 293). 

Corynebacterium pyogenee 

Rh.e.evertsi est le plus souvent associé à Rh.appendiculatus 
dans les cas d ' otite moyenne et de lymphangite de la tête provoquées par 
les tiques de l ' oreille (CLIFFORD , 1954; HOOGSTRAAL , 1956 p.610 ) . 

Ehrlichia avina 

Rh.e.evertsi transmet expérimentalement de stase à stase 
Ehr.ovina (NEITZ , 1956). 

Rickettsia conori 

Rh.e.evertsi a été trouvé spontanément infecté de R.conori en 
Afr i que australe (GEAR 0 1954) , au Kenya (HEISCH , GRAINGER , HARVEY & LISTER , 
1962) et en Ethiopie (PHILIP , HOOGSTRAAL , REISS-GUTFREUND & CLIFFORD , 1966). 

Rickettsia prowazeki 

Rh.e.evertsi peut être expérimentalement inf ecté avec R.prowazeki 
par repas de larves sur cobayes infectieux , avec survi e à la stase suivante 
(BURGDORFER , ORMSBEE & HOOGSTRAAL , 1972). 

Wolbachia 

Les glandes de Malpighi de Rh.e.evertsi sont naturellement infec
tées par une Wolbachia (COWDRY , 1923; 1925, 817; 1926 , 147; micro-organismes) 

Virus de Nai robi 

La transmission expérimentale transstasiale du virus de Nairobi 
a été obtenue chez un Rhipicephalus qui est peut-être Rh.e.evertsi 
(DAUBNEY & HUDSON , 1934 , Rh.bursa; selon NEITZ , 1956 , ce serait Rh.pravus). 

Paralysie 

Une paralysie à tique des agneaux redevable à Rh.e.evertsi est 
souvent observée en Afrique australe (CLARK , 1938; NEITZ , 1956; STAMPA , 
1959). Une paralys i e analogue des agneaux semble exister aussi dans le 
Harrar (R. V, C.E. R. T. , 1971). 
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RHIPICEPHALUS HUMERALIS RONDEL LI , 1926 

DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

? BERGEON & SALIS (1974) - HARRAR - Hour i Tolo zébu l 3 NN, 07/66). 

SOMALI 

RONDELLI (1926, Rh.pulchellus humeral i s); NIRO (1935 , i dem ) - Mogadishu (MM), 

PAOLI (1916, Rh.ecinctus); NIRO (1935 , Rh.ecinctus maculatus); STELLA (1940 , 
Rh.ecinctus) - Matagoi : mulet; Yak Oudu : dromadaire; basse Gosha. 

G.THEILER (1962 p.119) - Jelib; Ali Yalo; Aden Yaval; Warchik; Matagoi; 
Mogadishu; Yak Oudu; basse Gosha. 

WALKER (1974 p.140) - A proximité de la frontière entre le Somali et le 
Kenya : Galma Galla. 

KENYA 

x NEUMANN (1908; 1922; Rh . ecinctus) - Mt Nyiro : buffle (11 MM , 02/1905 , 
MHNP). 

:: NEUMANN (1908; 1922; Rh.pulchellus p.p.) - Mt Nyiro : buffle (2 FF , 
02/1905, MHNP). 

x NEUMANN (1922, Rh.ecinctus ) - Mt Ma t hew : éléphant (5 MM , 1904 , MHNP), 

:: NEUMANN (1922, Rh.pulchellus p.p . ) - Mt Mathew: éléphant (5 FF , 1904 , 
MHNP). 

Le Mt Nyiro ·et le Mt Mathew sont au sud du lac Rodolphe. 

La synonimie de Rh.ecinct us est assez complexe , du fait de la 
confusion qu'a faite Neumann entre le s mâ l es de Rh.mac ulatus atypiques 
(les types de Rh.ecinctus , cf. ZUMPT , 1942 , 433 ) et ce qui est deven u 
Rh.humeral i s , entre les fem~lles de Rh .pulchellus et celles de Rh.humera
lis , enfin en prenant des femelles de Rh . simus pour celles de son Rh.ecinc
tus (NEUMANN, 1908; 1922; Rh.ecinctus; Mt'Nyiro : buff l e , 3 FF . 02/1904 , 
CNm n°139S, types femelles; cf. ZUMPT , 1942, 433). 

La similitude entre les nymphes de Rh.h umeral is et celles de 
Rh.pulchellus est telle que la présence de Rh.humera l is peut être mise en 
doute sur cette simple référence de Ho ur i Tolo; par ai l leur s, on ne cite 
pas encore de récoltes d ' adultes de l ' espèce dans la plaine afar alors 
que Rh.pulchellus y est présent 
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Rh.humeralis est surtout signalé des steppes masai au Kenya et 
en Tanzanie; il y est principalement parasite de l ' éléphant , secondaire
ment du rhinocéros; l ' infestation d ' autres ongulés semble plus occasion
nelle. 

Peut-être certai ns Rh.ecinctus et Rh.ecinctus maculatus des 
auteurs italiens sont-ils de véritables Rh.maculatus , car WALKER (1974 
p.150) en signale une récolte à Kolbio, exactement sur la frontière . 
somalo-kényane , ainsi que de nombreuses autres dans la végétation côtière 
jusqu ' à la frontière de Tanzanie. 

BIOLOGIE 

H.humeralis, très proche morphologiquement et biologiquement 
de Rh.pulchellus, s'en différencie par sa distribution et ses hôtes de 
prédilection. Il est exophile et monotrope à tous les stades. 

Alors que l ' extension de Rh.humeralis coïnci de avec une partie 
de celle de Rh . oulchellus , il est à noter que le premier n ' a jamais 
encore été récolté sur zèbre, mais sur les autres ongulés , y compris le 
rhinocéros et l ' éléphant. 

Rh.humeralis est une espèce à distribution localisée et de 
population peu importante dans les steppes de l ' est du Kenya (WILSON , 
1953). 

La distribution de Rh.humeralis correspond dans son ensemble 
aux régions basses du Kenya et du Somali (de O à 500 m d ' altitude) carac
téristiques de l ' association Acacia - Commiphora , et dans les fourrés 
secs de i ' Itigi , en Tanzanie (WALKER , 1957). 

Rh.humeralis est localisé au Kenya aux secteurs boisés des 
steppes masai, en bordure des savanes d ' altitude, du niveau de la mer 
jusqu'à 1 500 m (5 000 ft) , ainsi que dans les savanes côtières (WALKER, 
1974 p.140). 

Au sud du Somali . c ' est également dans la végétation côtière 
qu'il semble confiné. 

Dans la région du Kilimandjaro, c ' est avec les steppes masai 
qu ' il est en relation (YEOMAN & WALKER , 1967 p_.127). 

L'habitat de Rh.humeralis est commun au Kenya et au Somali 
avec celui de Rh.pulchellus , mais celui-ci est établi par ailleurs dans 
l ' ensemble des steppes masai , et une partie des steppes somaliennes. 
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RHIPICEPHALUS · JEANNELI NEUMANN , 1913 

BERGEDN & BALIS (1 974) citent un Rh. koc hi Doenitz , 1905 . sensu 
Zumpt , 1950 , du volcan du Zukala (3 000 m) - SHDA - sur Tragelaphus scriptus 
(2 MM . 10/65). Le véritable Rh.koGhi étant une autre espèce (l e Rh.neavei 
Warburton , 1912; cf. CLIFFORD & ANAST0S 0 1962; WALKER , 1974 p.146 )·. c 0 est 
le nom de Rh.jeanneli qui doit désigner une espèce ré col t ée d ' une façon 
caractéristique à la limite des prairi es équatoriales d 0 a lti tude et des 
communautés forestières de montagne , entre 2 000 et 3 000 m, au Kenya . 
en Tanzanie , au . Soudan , au Rwanda . au Zaïre (oriental . Ki vu . Katanga). 

Dans ces conditions la présence de Rh.jeanneli est vraisemblable 
sur les massifs éthiopiens. Cependant , le réexamen des exemplaires de 
Zukala a montré qu ' il s ' agit de Rh.simus présentant 1 °aspect inhabituel ~es 
populations de montàgne (ponctuations interstitielles marquées et sillons 
marginau x non aussi nettement tracés que sur les populations d ' altitude 
moyenne; cf. le commentaire sur Rh.simus). Cette rectificat i on a été établie 
après comparaison avec le matériel typ i que de Rh.jeanneli , Neumann (Malo . 
2 420 m. 4 MM , 5 FF , 02 /1i/1 91 1, MHNP; Burguret riv . • Mt Kenya . 2 200 m, 
1 M, 1 F, 15/01/12 , MHNP) , et avec les exemplaires cités par RDUSSELDT 
(1953 p.77 , Rh.kochi) du Rwanda. 

Le gonopore de la femelle de Rh.jeanneli présente une structure 
analogue à celui de Rh.muhsamae. Les femelles cité~s ci-après sous ce nom 
sont entièrement caractéristiques de 1 °espèce et n °ont par ailleurs aucun 
des caractères propres à Rh.jeanneli. 

ROLE PATHOGENE 

Theileria parva 

Rh.jeanneli transmet expéri mentalement Th.parva par des nymphes 
infectées comme larves (WILSON . 1953 ) . Son cycle cependant l' empêche 
d 0 être considéré comme un vecteur natu r el de la theilériose. 
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RHIPICEPHALUS LONGICOXATUS NEUMANN , 1905 

DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

x BERGEON & BALIS (1974) - HARRAR - Elbah 
- SIDAMO - Wachile : zébu (1 M. 05/69). 

AFARS & ISSAS 

zébu (1 M, 07/66). 

HOOGSTRAAL (1953) - Ali Sabiet 
(1 M, 07/50). 

mouton (1 M, 07/50); Dikhil 

x REFERENCES NOUVELLES 

chèvre 

· Randa : moùt~n (3 FF , 04/05/69); Bankwale 
Medeho : chèvre (1 F, 09/12/74). 

zébu (1 M, 1 F, 03/12/74); 

SOMALI 

HOOGSTRAAL (1953) - Mandera : dromadaire (1 F, 10/44). 
l 

HOOGSTRAAL (1956 p.661) - Las Anod : dromadaire (1 F , 18/02/53 , BMNH). 

PAOLI (1916 , fig.17-18, Rh.ecinctus p.p.); HOOGSTRAAL (1956 p.661) -
Yak Dudu : dromadaire. 

G.THEILER (1962 p.122) - Mandera; El Afwein; Alasso (Belet Wen). 
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Cette rare espèce est connue également du Kenya (WALKER , 1974 
p.147: Lali (Tana riv.); Maktu (Taita); sur girafe et bubale) et de Tanzanie 
(NEUMANN , 1905; DOENITZ , 1907; 1 M, 2 FF, Kilimandjaro , libres). 

D' après WALKER (1974 p.147) la référence d ' HOOGSTRAAL (1953) 
au Kenya (Wamba, Isiolo, 1 F libre) correspond à un Rh.simus très lisse. 

La référence de Rh.longicoxatus sur buffle au Soudan (Galua l 
Nyang forest, 1 F , 18/02/53) (HOOGSTRAAL, 1956 p.661), si elle est exacte1 
se situe loin des autres localités de récoltes, dans les savanes tropi cales 
de la plaine d'inondation du Nil. 

La récolte de Lwiro (Kivu) sur serval (1 M, ng/12/59) (ELBL 
& ANASTOS, 1966, 3 p.407) semble paradoxale; mais elle le paraît bien moins 
si on considère que les carnivores peuvent effectuer des déplacements cDn
sidérables , qu'~n mâle isolé peut rester plusieurs semaines fixé sur son 
hôte . et qu ' il existe non loin de Lwiro les savanes sèches de la Ruzizi , 
entre les lac Kivu et Tanganyika, où abonde par exemple Hyalomma m.rufipes 
(récoltes personnelles à Buringa , 12/07/75). 
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Les Rh.longicoxatus de ROUSSELOT (1953 p.80) de Carnot 
(Centre-Afrique) sur potamochère, sont des Rh.aurantiacus Neumann , 1907 
(MOREL & FINELLE, 1961). 

HABITAT 

. L'habitat de Rh.longicox~tus .semble essentiellement établi 
dans les steppes xérophytes masai et somaliennes , où il est vraisembla
blement localisé aux fnrmations riv~raines ou aux secteurs boisés. Il est 
également signalé de certaines sava~es sèches , dans la plaine d ' inondation 
du Nil ou dans la vallée de la Ruzi~i. 

1 
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RHIPICEPHALUS LONGUS NEUMANN , 1907 

Les Rh.longus cités par BERGEON & BALIS (1974) d ' Abussa 
Tensai - ARUSSI - sur zébu (2 MM, 04/66) sont des Rh.simus présentant 
le conscutum à ponctuations interstitielles marquées des écotypes de 
montagne. 

Les populations typiques de Rh.longus sont établies en faible 
altitude (à partir de 500-700 m) au pourtour du massif forestier congo
lais; elles se retrouvent en altitude au Kivu , Katanga , Rwanda , Burundi , 
Ouganda , Kenya. Un certain nombre de populations plus ou moins typiques 
et rapportées , parfois avec doute~ à cette espèce , sont signalées de 
Tanzanie , Mozambique , Malawi, Zambie, Rhodésie; il y a dans ce cas confu
sion possible avec· Rh.senegalensis sur le caractère des ponctuations du 
scutum et du conscutum , ou avec des Rh.simus d ' altitude , quand les pla
ques adanales des mâles tendent à présenter l ' aspect en faucille . 

Etant donné le nombre des Rhipicephalus récoltés en Ethiopie , 
il semble peu probable que Rh.longus y soit présent , même sous forme de 
populations réduites; d ' après les données le concernant dans le reste de 
l ' Afrique , il aurait dû être rencontré en relative abondance dans les 
prairies d ' altitude. 
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RHIPICEPHALUS LUNULATUS NEUMANN , 1907 

La synonymie de Rh.lunulatus avec Rh.tricusp i s Doenitz , 1906, 
pourrait être envisagée en fonction de la similitude morphologique des 
plaques adanales des mâles entre les deux espèces. Par un certain nombre 
de caractères cepen~ant il s'avère que ces espèces sont distinctes. Voici 
les principaux critères qui permettent de les différencier. 

Rh.tricuspis 

Mâle 

Angle postéro-interne et postéro-externe des plaques adanales 
saillants sous forme d ' épine; plaques accessoires saillantes également; 
ensemble de la plaque adanale et de la plaque accessoire présentant trois 
pointes rétrogrades, d'où la désignation spécifique de tricuspis; conscu
tum à fosses postérieures marquées, creuses, la média-dorsale ovalaire, 
les paramédianes circulaires. 

Femelle 

Scutum plus long que large; en vue dorsale, angles externes de 
la basis capituli au niveau de la moitié de la longueur de la basis; soies 
de l'alloscutum fines, courtes, cylindriques plus ou moins élargies, ne 
dépassant pas50 microns de longueur. 

Tous ces caractères permettent de rapprocher Rh.tricuspis de 
Rh.sanguineus. Spécimens observés : Maputo (1 M. 1 F, 12/07/50, Aepyceros 
melampus coll. "T,S.Dias), Pi'etersburg (Transvaal, 9 MM, 2 FF, CNm 1720, 
Atelerix frontali~. 

Rh.lunulatus 

Mâle 

Angle postéro-externe des plaques adanales saillant sous forme 
d'épine; angle postéro-interne arrondi , même s 'i l déborde plus ou moins 
postérieurement; pr~sence de deux sclérites ventrau x paramédians, de cha
que côté du sillon mé~ci-ventral, entre les plaques adanales; ces plaques 
ne sont corrmodément observables qu ' en montage pour observation par trans
parence (elles ressemblent beaucoup ~ celles décrites par THEILER & 
ROBINSON, 1953, chez le mâle de Rh.follis); conscutum à fosses postérieures 
peu marquées, souvent inapparentes, la média-dorsale allongée, souvent en 
simple rainure, les paramédianes oblongues ou en virgules. 

Femelle 

Scutum aussi long que large ou un peu .Plus long; sillon scapu
laire seulement indiqué par des ponctuations pilifères; en vue dorsale, 
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angles externes de la basis capituli au niveau du tiers antérieur de la 
longueur de la basis; soies de l l alloscutum cylindriques élargies . massi
ves , parfois foliacées . de 50 à 100 .microns de longueur. 

Tous - ces caractères indiquent l ' appartenance de Rh.lunulatus 
au groupe de Rh.simus. Spécimens observés : exemplaires d ' Afrique occi
dentale, centrale , d ' Ethiopie , du Rwanda; cf. fig. 317-320, p.771 
d ' HOOGSTRAAL (1956, Rh.tricuspis). 

DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

STELLA (1940 , Rh.simus tricuspis) - SIDAMO - Negele; Moyale; Mega. 
- GEMU GOFA - Gorges du Sagan; Murle; vallée de l ' Orne. 

G.THEILER (1962 p.145 . Rh.tricuspis p.p. ) - SHOA - Ambo (~ Hagere Hiwot). 

~: BERGEON & BALIS (1974 , Rh.tricuspis) - BAGEMDER - Delache : chien (1 M, 
2 FF, 06/67); Gehaba : zébu (2 MM , 06/67); Gondar : zébu (3 MM , 09/66; 
8 MM. 07/66; 2 MM, 21/11/67). 
- KAFA - Jimma : zébu (3 MM , 1 F, 05/66; 2 MM , 31 / 07/68). 
- SHOA - Debre Zeit : zébu (1 M, 09/66). 
- BALE - Goba : cheval (1 M, 05/67). 
- SIDAMO - Negele : zébu (50 MM , 05/69). 

x REFERE~CES NOUVELLES 

- SHOA - Koka : bovin (1 F. 11/67). 
- BALE - Adaba : bovin (1 M, 1 F, 10/06/74). 
- SIDAMO - Dolo : zébu (1 M, 11/71~. 

SOMALI 

STELLA (1940 , Rh.simus tricuspis) - Yak Dudu. 

Rh,lunulatus est signalé (souvent sous le nom de Rh.tricuspis) 
de tous les pays de savanes d ' Afrique occidentale et orientale; il atteint 
vers le sud l'Angola , la Zambie, le nord du Botswana , le Mozambique. 

Le véritable Rh.tricuspis n ' existe qu ' en Afrique australe; ceci 
permet d ' interpréter comme Rh.lunulatus les références d'Afrique occidentale 
et orientale citées sous le premier nom. La situation est plus embrouillée 
en ce qui concerne l ' Afrique australe , où Rh.lunulatus est présent, au 
moins dans les savanes tropicales : il n ' est pas possible , sans réexamen des 
exemplaires , d ' établir des distributions respectives des deux espèces. 
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BIOLOGIE 

Rh.lunulatus a un cycle parasitaire triphas i que ditrope. Les 
adultes sont cités d'un très grand nombre d'ongulés et de côrnivores; 
ils sont trouvés occasionnellement sur l ' oryctérope. I l n ' y a pas de 
références de récoltes des préimagos sur hôtes sauvages , tout au moins en 
ce qui concerne le Rh.lunulatus indubitable. Contrai remen t à Rh.tricuspis , 
Rh,lunulatus semble très rare sur les léporides. 

HABITAT 

Devant le petit nombre de récoltes de Rh.l unulatus en Ethiopie, 
il est difficile de définir les zones caractéristiques de sa distribution. 
Il a été surtout trouvé dans les prairies d'altitude, plus rarement dans 
les fourrés tropicaux ou les steppes masaï. Comme dans le reste de l ' Afrique , 
les collections en sont ordi nairement de quelques exemplaires. 

Les quelques références connues du Kenya se placent à 1 200-1 500 
m d'altitude (4 000-5 000 ft), dans des zones semi-arides, plus rarement en 
secteur aride (WAL KER , 1974 p.173, Rh. t ricuspis). 

En Tanzanie, la majorité des récoltes de Rh,lunulatus coïncide 
avec les savanes rhodés i ennes et les communautés de mo ntagne, en altitude 
moyenne, mais pouvant s ' élever jusqu ' à 1 200-1 500 m (4 000-5 000 ft); les 
récoltes sont éparses dans les steppes masaï (YEOMAN & WALKER, 1967 p.170, 
Rh.tricuspis), mais liées aux formations riveraines. 

Au Malawi , recouve r t par la savane boisée r hodésienne , Rh.lunu
latus est surtout abondant dans les f ormations à Brachystegia où paissent 
les troupeaux pendant la saison des pluies, plutôt que dans les boisements 
à Aca~ia-Combretum, qui sont en grande partie mis en culture à cette pério
de (WILSON, 1946, Rh.tricuspis). 

En Afrique occidentale, les habitats de Rh.lunulatus sont les 
suivants (MOREL, 1965, 581) : 

- savanes boisées tropicales nord-soudaniennes et steppes · boisées xérophy
tes sahéliennes sud : distribution localisée; 

savanes boisées subtropicales sud-soudaniennes , savanes boisées subéqua
toriales guinéo-oubanguiennes, mosaïques forêt-savane équatoriales gui
néo-oubanguiennes; 

- mosaïque forêt-savane équatoria l e congolienne, savanes bo i sées subéqua
toriales angoliennes. 

En Afrique orientale la di s t ribution est la sui vante 

- savanes boisées équatoriales orient ales d'altitude; 
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- savanes tropicales d ' Ethi opie; 

- mosaïque côtière orientale forêt-savane; 

- prairies de montagnes équatoriales et subtropicales; 

- savanes boisées subtropicales rhodésiennes et angoliennesJ 

- savanes boisées subtropicales zambéziennes typiques et à mopané 
enclaves dans les savanes rhodésiennes et bordure mér i dionale de ces 
mêmes savanes. 

La plus grande fréquence de distribution de Rh.lunulatus coïncide 
avec celle de Rh.senegalensis en Afrique occidentale . ce qui indique une 
association parallèle avec les savanes densément boisées ou les forêts 
claires plutôt qu ' avec les formations ouvertes. L'association avec Rh.simus 
en Afrique orientale , dans les zones les plus humides correspondant à la 
di stri bution de ce dernier , implique une similitude d ' habitat des deu x es
pèces dans les f ormations bo i sées (cf. paragraphe sur le microhabitat de 
Rh.simus ). 

CLIMATOLOGIE 

Dans l es savanes oues t -africaines, Rh.lunulatus est présent au 
sud de l ' isohyète des 750 mm de pl uies annuelles, jusqu ' à la mosaïque 
forêt-savane , qui correspond à des pluviosités atteignant 2 000 mm; il peut 
exister par moins de 750 mm , dans des condi tions d ' humidité locale , notam
ment dans le bassin du Tchad. 

En Afrique centrale et orientale , la distribution est comprise 
dans sa grande part entre les isohyètes des 750 et des 1 000 mm. 

Rh.lunulatus ne semble pas adapté au x climats tropicaux typiques . 
mais aux .typ es~ voisins subtropicaux , à saisons sèches moins longues et 
plus forte pluviométrie annuelle; sa distribution la plus régulière se 
situe sous des climats subéquatoriaux. 

ROLE PATHOGENE 

Babesia (Piroplasma ) trautmanni 

Rh.l unulatus a été soupçonné de transmettre l a piroplasmose 
porcine en Afrique occidentale (TENDEIRO , 1952 , 359 ) . 
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RHIPICEPHALUS MACULATUS NEUMANN , 1901 

Rh.maculatus est abondant dans la végétat i on côtière du Ke nya;' 
il est signalé sur la frontière même avec le Somali à Kolbio (WALKER, 
1974 p.150). Peut-être certains Rh.ecinctus et Rh.ec i nc t us mac ulatus 
cités par divers auteurs italiens du s ud du Somali, et interprétés dans 
cette étude comme des Rh.humeralis , s ont · véritableme nt des Rh.maculatu s 
(voir le chapitre sur Rh.humeralis ) . 

Rh. maculatus est principalement para si te de 1 ' éléphant, -S881Jn
dairement d'autre~ ongulés. Il pourra i t donc se retrouver sur son hôte 
principal au sud de l'Ethiopie et du S.omali; il est connu d ' Afrique orien
tale : Ouganda, Kenya, Tanzanie, Mozambique, Zambie , Rhodésie , Zululand , 
Natal. 
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RHIPICEPHALUS MUHSAMAE MOREL & VASSILIADES, 1965 

Des doutes se sont élevés sur l ' autonomie spécifique de 
Rh.muhsamae. J.B.Walker a signalé (in litteris) que les gonopores des 
femelles de Rh.simus d'Afrique du Sud présentaient des points communs 
avec ceux de Rh.muhsamae, en particulier une marge lisse bordant chaque 
côté de la lèvre du gonopore. Cette marge lisse existe effectivement 
chez les femelles de Rh.simus d'Onderstepoort (Transvaal) personnellement 
observés. et chez tous les gonopores des femelles de Rh.muhsamae d ' Afrique 
occidentale et centrale; chez les femelles des populations de Rh.simus 
d'Ethiopie, cette marge existe chez certains individus seulement. En fait, 
ce caractère dépend de la tension créée au niveau de la lèvre par les 
sclérites de l ' atrium, et ceci peut être dO , en partie, è la pression de 
la lamelle sur la préparation. Or, chez les femelles d ' Onderstepoort et 
d ' Ethiopie, les sclérites sont proprement latéraux par rapport è l'atrium; 
la lèvre du gonopore apparait en V large ou en U è branches écartées; chez 
le s f emelles de Rh.muhsamae , les sclérites , très pigmentés, présentent une 
expansion ventrale de demi-cercle, qui empiète sur le bord de la lèvre et 
lui donne un profil en trapèze è côtés courbes; cet aspect était incomplè
tement figur~ et décrit , aussi bien chez Rh.muhsamae que chez Rh.simus, 
par MOREL & VASSILIADES (1965). On trouvera donc , figure 6, l ' illustration 
de Rh.muhsamae d ' Ethiopie (6a : Hirna; 6b : Asela) , de Rh.simus d'Ethiopie 
(6c : Ayadimtu; 6d ~ Dincho) et d'Onderstepoort (6e, 6f). La structure du 
gonopore de Rh.simus se retrouve chez les femelle s de Rh.senegalensis , 
Rh.longus, Rh.aurantiacus (cf, fig. 7); celle du gonopore de Rh.muhsamae, 
chez les femelles de Rh.jeanneli et Rh.planus (cf. fig. 5). 

DISTRIBUTION 

• 1 

x REFERENCES ORIGINALES 

- BAGEMDER - Gondar (1950) : bovin (1 F, 21/11/67). 

- ARUSSI - Asela : bovin (1 F, 03/68). 

- HARRAR - Hirna (Chercher , 1 800 m) : bovin (2 FF , 23/06/74). 

Curieusement , toutes ces femelles ont été récoltées en l ' absence 
de mâles. 

La trouvaille de Rh.muhsamae en Ethiopie est inattendue; Gondar 
se situe è l ' ouest de la grande faille africaine, Asela _et Hirna juste 
sur le bord oriental de cette faille; dans deux cas, les femelles récoltées 
coexistent avec des Rh.simus. Toute attention a été ' portée sur la diffé
renciation de ces spécimens avec Rh.jeanneli ou Rh.planus , du fait de la 
similitupe des gonopores femelles. Toutes les localités de récolte se pla
cent dans les prairies tropicales d'altitude. 
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Rh.muhsamae remplace Rh.simus dans les savanes d ' Afrique occi
dentale et centrale du Sénégal et de la Guinée au Tchad . Centre-Afrique 
et Zaïre oriental; on pouvait s'attendre à ce qu ' il s ' étende jusqu'au 
Nil; sa présence est confirmée à Nyala (Darfur. Soudan, coll. G.Uilenberg 
1958-1960). 

Il semble que Rh.muhsamae déborde sur l'Afrique orientale , notam
ment dans les savanes équatoriales d'altitude; un certain nombre de spéci
mens en a été personnellement observé du Rwanda . dans la collection de 
Mme Vanderborght-Elbl (Mimuli, Biumba , -sur phacochère, .60 MM, 12 FF. 10/69; 
Gasaranda, Gikongoro . sur bovin . 4 MM , 1 F, 24/08/71); leur morphologie 
concorde exactement avec ce que disent YEOMAN & WALKER (1967 p.161) sur les 
populations, dénommées par eux Rh.simus. de l'ouest du lac Victoria en 
Tanzanie; ces populations continuent celles du Rwanda; il est vraisemblable 
qu 'i l s'agit encore de Rh.muhsamae. 

BIOLOGIE 

Le cycle parasitaire de Rh.muhsamae est triphasique ditrope pho
léoexophile. Les préimagos ont été récoltées sur rongeurs myomorphes et 
sciuromorphes et sur lièvres. Les préférences d ' hôte des adultes sont exac
tement celles de Rh.simus envers les ongulés et les carnivores disponibles, 
les primates . l'oryctérope , le porc-épic. 

HABITAT 

Alors qu'en Af~que occidentale et cent rale Rh . muhsamae se pr ésen
te comme une espèce relativement xérophile (présence dans les savanes nord
soudaniennes et les formations boisées denses du sud du Sahel). les trois 
récoltes en Ethiopie se situent en altitude. non loin des communautés fores
tières de montagne. Du fait de l'analogie morphologique entre les gonopores 
de Rh.muhsamae et Rh.jeanneli, toute èttention a été apportée pour diffé
rencier ces exemplaires de cette dernière espèce. dont la présence au con
traire aurait été normale dans ces localités; or il s·'agit effectivement de 
Rh.muhsamae. 

ROLE PATHOGENË 

Rh.muhsamae peut être spontanément infecté de Coxiella burneti 
(TENDEIRO, 1952 p.199 , Rh.simus). 
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RHIPICEPHALUS OCLILATUS NEUMANN, 1901 

Rh.oculatus, décrit du Damaraland (Namibie), présente une dis
tribution caractéristique en Afrique australe : Namibie , Angola (sud). 
Cap . Orange, Natal, Transvaal, Botswana, Zambie (sud-ouest) . Rhodésie, 
Mozambique (sud, sous le nom de Rh.pravus). Toutes les références d'un 
Rh.oculatus en Tanzanie, Ouganda, Kenya, Soudan, Ethiopie et Somali 
sont en fait des Rh.pravus. NEUMANN (1922) confondait les deux espèces. 
WALKER (1974 p.154) est affirmative sur l'absence de Rh.oculatus au Kenya 
(et en Ouganda). 
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RHIPICEPHALUS PLANUS NEUMANN , 1907 

= RH.REICHENOWI ZUMPT , 1943 

RHIPICEPHALUS PLANUS 

La distinction d ' après ZUMPT (1943, 1950) entre les mâles de 
Rh.planus et ceux de Rh.reichenowi réside dans la taille des ponctuations 
pilifères du conscutum. On sait que ce caractère est le plus souvent 
sujet à de grandes variations intraspécifiques individuelles chez les 
Rhipièephalus. L' examen d ' un paratype m~le de Rh.planus , de mâles et de 
femelles déterminés Rh.planus par NEUMANN (1922 ) et revus par ZUMPT (1943) , 
de mâles et femelles élevés par J.B. Walker, aimablement communiqués par 
C. Clifford et déterminés Rh.reichenowi , plus des exemplaires d ' Ethiopie 
et du Rwanda (collection de Mme A. Vanderborght-Elbl ) amène à conclure 
qu ' il s ' agit d 'une seule espèce. Voici le détail de ce matériel : 

- Rh.planus : Kilimandjaro (Tanzanie) sur Hystrix africaeaustralis (1 M, 
10/10/1905 , MHNP) , libre (1 F, 06 /1 0/ 05 , MHNP ) ( = NEUMANN , 1907 , Rh.pla
nus); Guranni river : Loxodonta africana (2 FF , 1904 , MHNP) (Kenya) 
( = NEUMANN, 1922 , Rh.ecinctus p.p. ) ; Nyarubuye (Biumba , Rwanda) : 
Aepyceros melampus (3 MM , 4 FF , 25/10/71) , Syncerus caffer (2 MM , 
23/10/71); Gasaranda (Gikongoro , Rwanda ) : bovi n (7 MM , 24/08/71) . 

- Rh.reichenowi : Magumira river (Tengeru , Tanzanie ) (4 MM , 4 FF de maté
riel d ' élevage issu d ' adultes récoltés sur la végétation en août 1956). 

L'identité de Rh.planus a été méconnue du f ait que les mâles 
types présentent des ponctuations pilifères de diamètre moindre que la 
normale , détail qui a été personnellement vérifié. 

Les mâles de Rh.planus et Rh . complanatus Neumann , 1910 sont très 
proches , et diffèrent principalement par l es formes des plaques anales; 
les femelles se différencient par lessc l érites du gonopore. 

La référence de NEUMANN (1913, Rh.simus planus ) d ' une femelle 
libre (13/02/12 , MHNP) entre les rivières Amboni et Naremuru (1 800 m, 
Kenya) concerne en fait Rh.bequaerti Zumpt, 1950 (détermination personnelle 
par comparaison avec les exemplaires de Rh.bequaerti récoltés à Bukavu . 
dans la collection Rousselot) . 

Rh.zumpti T.S.Oias , 1950 , du Mozambique , était déjà considéré 
comme synonyme de Rh,reichenowi (CLIFFORD & ANASTOS , 1962 ; WALKER , 1966). 
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DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

~ REFERENCES ORIGINALES 

- SHOA - Awash : Phacochoerus a~thiopicus (4 MM , 2 FF, 05/06/75). 

- HARRAR - Kobo (Chercher, 2 000 ml : bovin (1 F, 25/06/74) 

Rh.planus était déjà connu du Kenya (NEUMANN. 1922 , Rh.ecinctus 
p.p.; ZUMPT, 1943) , de Tanzanie (NEUMANN , 1907; ZUMPT , 1943), du Mozambique 
(T.S.OIAS, 1954 , 121; 1960, 213). Rh.reichenowi a été signalé du Kenya, de 
Tanzanie et du Malawi (ZUMPT, 1943; CLIFFORD & ANASTOS , 1962; G.THEILER, 
1962 p.130; WALKER, 1966 et 1974 p.162), du Katanga (CLIFFORD & ANASTOS, 
1962; ELBL & ANASTOS, 1966, 3 , p.328). Rh.zumpti n ' est mentionné que du 
Mozambique (T.S.OIAS , 1950 , 113; 1953, 207; 1960, 213). 

Le s hôtes mentionnés pour les adultes sont des porcins sauvages, 
des zèbres . divers ruminants et des porcs-épics. 

HABITAT 

En Ethiopie , Rh.planus a été trouvé dans les formations boisées 
riveraines , au milieu de steppes masai et dans les prairies d ' altitude. Il 
en est de même au Rwanda , avec rér.oltes aussi bien dans les steppes masaï 
que dans la végétation de bas-fonds des savanes équatoriales d'altitude, 
jusqu'à 2 200 m. à proximité de la forêt. 

Au Kenya, Rh.planus a été rencontré de 300 m à plus de 1 800 m 
dans les savanes boisées d'altitude et en bordure des steppes masai 
(WALKER, 1974 p.162 , Rh.reichenowi). Les récoltes de Rh.planus en .Tanzanie 
se situent dans les savanes rhodésiennes, la végétation côtière et les 
savanes tropicales basses dela Rufiji • . ainsi que sur la limite des .commu
nautés de montagne et des steppes masai , dans des zones recevant 500-700 mm 
de pluies annuelles (YEOMAN & WALKER, 1967 p.121 , Rh.reichenowi). 

Les références du Mozambique correspondent dans leur · majorité à 
la savane rhodésienne et à la végétation côtière du sud. 

En Afri~ue orientale, les . points de récolte de ·Rh~~i~nus se 
situent pour la plupart dans des zones à pluviosité annuelle de 500 mm à 
1 000 mm répartis sur 6 à 12 mois. 
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RHIPICEPHALUS PRAVUS DDENITZ . 1910 

DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

:: NEUMAN (1922, Rh.oculatus); ZUMPT (1 942) - HARRAR - Dire Dawa (3 MM. 3 FF. 
10/1904, MHNP (= STELLA. 1938 et 1940, Rh.oculatus). 

TONELLI-RONDELLI (1930, Rh.bursat; THEILER (1962 p. 127) - ERYTHREE - Agordat; 
Ghinda; Tessenei. 

NIRO (1935, Rh.bursa) - ERYTHREE - Ghinda; Tessenei; Barentu. 

STELLA (1938, Rh.appendiculatus) - SIDAMO - Borana : rare. 

STELLA (1940, Rh.appendiculatus) - BALE - El Dire; Elolo (= Kololo ?). 
- SIDAMO - Arerëi; Yavelo; Bano. - GEMU GOFA''"" Afat; Asile; Gongaraba·; Gongabaino; 
Koske; Murle; Omo. 

STELLA (1938, Rh.bursa1 ~· SHOA - Addis Abeba : mouton, - SIDAMO - Haut Guda : 
Lepus sp.; Borana. 

STELLA (1940, Rh.bursa) - ERYTHREE - Keren; Bisha; Barentu; Tessenei, - SHOA -
Addis Abeba. - SIDAMO - Yavelo, 

STELLA (1941. Rh.appendiculatus) - SIDAMO - Arero : Rhynchotragus guentheri. 

STELLA (1941, Rh,bursa) - SIOAMO - Yavelo Equus burchelli boehmi, 

ROETTI (1939, Rh.appendiculatus) - SHOA - Rare sur bovins. 

ROETTI (1939, Rh.bursa) - SHOA - Peu fréquent sur mouton. 

SFORZA (1947, Rh.appendiculatus - ERYTHREE - Asmara : chien. 

HOOGSTRAAL (1956 p.676) - ERYTHREE - Asmara. 

WALKER (1956); G. THEILER (1962 p.127) - HARRAR - Dire Dawa; Warder; Galadi, 

H MOREL & RODHAIN (1973) - SIDAMO - Wachile : Rhynchotragus kirki (1 F. 13/1/64). 
- GEMU GOFA - Lac Dipa (vallée de l'Omo) : libres (2 FF. 20/01/33, 02/02/33, 
MHNP); Shangura (cam Omo) : Gazella granti (MM, FF. 29/08/68; 1 M, 1 f, 29/08/68; 
2 MM, 3 Ff, 03/08/69; MM, FF, 14/08/69; 21 MM, 29 FF, 22/08/69; 1 M. 4 FF, 
30/08/69; 2 MM, 2 FF, 18/08/71; 6 MM, 7 FF, 23/08/71; 2 MM. 2 FF, 04/09/71), 
Strepsiceros imberbis (MM, FF, 31/07/69, Phacochoerus aethiopicus (5 MM, 18/08/69; 
5 MM, 31/08/71); Lepus capensis (4 MM, 3 FF, 03/08/6 8; 1 M, 1 F, 6 NN, 1 L, 
02/08/69; 27 MM, 4 FF, 1 N, 10/08/71; 15 MM, 2 FF. 13/08/71; 1 M, 2 FF. 13/08/71; 
8 MM, 6 FF, 1 N, 1 L, 18/08/71: 11 MM, 6 FF, 21 NN, 29/08/71. 7 MM, 4 FF. 
31/08/71, Macoscelididé sp. (1 N, 13/08/68, Otocyon megalotis (1 M, 1 F. 03/08/69), 
Canis mesomelas (1 f, 21/08/71), Sagittarius serpentarius (1 M, 15/07/69), libres 
au sol (MM, FF. 08/68; 1 M, 07/69; 8 MM, 5 FF, 31/08/71); Kalam : Lepus capensis 
(29 MM, 12 FF, NN. LL, 20/08/69), Choriotis kori (2 NN, 22/08/68), libres au sol 
(1 F, 02/08/68; 1 M, 22/08/69); Welesso : Canis mesomelas (1 M, 14/07/69). 

WALKER (1974 p.153) - Sur la frontière entre le Simamo et le Kenya, ou à 
proximité : Kufole, Moyale. 

• 
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::BERGEON & BAUS (1974) - BAGEMDER - Gorgora : zébu (4 MM, 10/65). 
- SHOA - Oebre Zeit : zébu (4 MM, 10/65). 
- HARRAR - Elbah : chèvre (12 MM, 07/66; 5 MM, 05/69), zébu (1 M, 05/69); 
Hai Dora (1100 m) : zébu (1 M, 2 FF, 28/07/66). 
- SIDAMO - Arika ( 1600 m) : cheval (1 M, 05/69); Ayadimtu : dromadaire 
(25 MM, 13 FF, 05/69); Filtu : dromadaire (57 MM, 05/69); Wachile : zébu 
(14 MM, 2 FF, 05/69); Leh : zébu (112 MM, 12 FF, 05/69); Moyale : zébu 
(1 F, 05/69). 
- GEMU GOFA - Arba Minch : homme (1 M, 05/691; Jinka : zébu (5 MM, 02/69); 
Sile (05/69) : zébu ( 1 M), chèvre ( 1 M, 2 FF). 

::BERGEDN & BAUS (1974, Rh.appendiculatus p.p.) - HARRAR - Dire Dawa : zébu 
(2 MM, 05/67). - GEMU GOfA ~ Kayafër : zébu (24 MM, · 2 FF, 04/67;" 5 · MM, 2 FF, 
11/67); Turmi : zébu (1 M, 04/67), âne (11 MM, 20 FF, 04/67). 

XBERGEON & BALIS (1974, Rh.bursa1 - SHOK - Addi~ Abeba : zébu (1 M, 04/66), 
chien (1 M, 03/65). - SIDAMO - Wachile : zébu (1 M, 05/69). 

~=BERGEDN & BALIS (1974, Rh.oculatus) - HARRAR - Dire Dawa : Gazella soemmeringi 
( 1 M, 10/65). 

x REFERENCES NOUVELLES 

- TIGRE - Shikat : chèvre (1 M, 4 NN, 24/07/65). - HARRAR - Hurso : Lepus 
capensis (1 M, 3 FF, 07/74); Jijiga : zébu (3 MM, 1 F, 04/74). - BALE - Imi 
zébu (31 MM, 14 FF, 12/71). 
- SIOAMD - Hudat : zébu (1 M, 05/08/74); Hara Oembi (Wachile) : zébu (1 N, 
03/75); Leh : dromadaire (1 M, 4 FF, 07/08/74); Moyale : zébu (5 MM, 5 FF, 
10/71)) Kulenta (03/76) : bovin (4 MM. 4 FF) . dromadaire (18 MM. 29 FF). 
- GEMU GOFA - Dera (Borada) : bovin (2 F, 14/12/73) ; Arba Minch : bovin 
(1 F, 27/11/73; 1 M, 1 F, 03/12/73; 1 M, 6 FF, 29/12/73; 2 MM, 11/06/74); 
Sikala (Arba Minch) : bovin ( 3 MM, 4 FF, 19/02/73); Gadabombe (Arba Minch) 
chèvre ( 1 M, 3 FF, 19/08/ 74); Lemte (Arba Min ch) : bovin (2 FF, 01/12/73); 
Abulo (Gumaid~) : bovin (6 MM, 8 FF, 03/02/74); Konso : bovin (1 M, 24/02/73); 
Shangura (camp Omo) : Gazella granti (2 MM, 2 FF, 08/67), Rhynchotragus guentheri 
(1 F, 25/08/72), Lepus capensis (1 F, 02/08/67); route Kalam - Kibish : Gazella 
granti (4 MM, 4 FF, 12/08/72), Lepus capensis (2 MM, 4 FF, 2 NN, 07/08/72); 
3 MM, 1 F, 1 N, 12/08/72); Loarignak (Kenya; .Lbkitaung ) : chèvre ( 1 M, 3 FF, 
05/08/72). 

AFARS & ISSAS 

HDDGSTRAAL , (1953) - Ambouli (07/50) chèvre (2 MM), mouton (5 MM, 5 FF). 

x REFERENCES NOUVELLES 

Randa : mouton (1 F, 04/05/69). 

SOMALI 

FRANCHINI (1927, Rh.appendiculatus) - Webi Shebeli; cours supérieur et inférieur 
du Juba; Serenli. 
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NIRO (1935, Rh.appendiculatus) - Alengo; Alessandra; El Wak; Bardera; El Waran; 
Yak Gobut; Illig. NIRO (1935, Rh.neavei) - Afmadu. 

STELLA (1938, Rh.appendiculatus) - Juba; Brava; Merka, 

STELLA (1940, Rh.appendiculatus) - Bardera; Yak Oudu; Alessandra; Merka; Illig. 

STELLA (1940, Rh.bursa) - Bularli. 

LIPPARONI (1957, Rh. appendiculatus) - Webi Shebeli : Panthera leo. 

LIPPARONI (1957, Rh.bursa) - Uebi Shebeli : Lepus capensis. 

WALKER (1956) - Las Anod : chèvre; mouton; dromadaire; Gedfud : Strepsiceros 
imberbis; Rungo; Afgoi; Oanot; Las Oureh; Burao; Gararho; Legib; Oambareh; 
Libah Hele; Ainabo wells. 

HOOGSTRAAL (1956 p.661) · - Las Anod : dromadaire. 

G.THEILER (1962) - Ainabo wells; Burao; Oanot; Oambareh; Eusamyiro; Gararho; 
Las Anod; Las Oureh; Legib; Lebah· Hal~; Gedka Debteh. A1eS$andra; Alengc; 
Bardera; El Waran; Jelib; AfmêdU; Yak Gobut; Illig. ' 

WALKER (1974 p.153) - Sur la frontière entre le Somali et le Kenya : El Wak. 

BIOLOGIE 

Rh.pravus infeste .comme - adulte les ongulés, les carnivores et les 
léporides d'une façon habituelle, parfois les hérissons; quelques récoltes de 
larves et de nymphes mettent surtout en cause les insectivores Macroscelididae, 
les léporides; quelquefois les ongulés, rarement les rongeurs myomorphes. Le 
cycle se présente donc comme triphasique ditrope exophile. 

HABITAT 

Dans toute l'Afrique orientale, l'habitat de Rh.pravus coïncide avec 
les steppes masaï. Les récoltes en Ethiopie concordent complètement avec ces 
données. Il est présent, mais moins abondant, dans les fourrés tropicaux. Il 
semble moins fréquent au nord-est de l ' Ethiopie, dans la plaine _afar, qu'au 
sud du pays. 

En Afrique orientale, l'association Rhipicephalus pravus - Amblyomma 
gemma est caractéristique des steppes sèches de l ' est et du nord-est du pays 
(WILSON, 1953, Rh.neavei). 

En Tanzanie, c'est plutôt avec Amblyomma lepidum que Rh.pravus est 
associé, ainsi qu'avec Hyalomma albiparmatum; il est abondant dans les steppes 
xérophytes masai et de l'Usukuma ou sur leurs lisières avec d ' autres zones, ou 
en rapport avec des mouvements de bétail; il n'est pas franchement établi dans 
les autres types de végétation; il s'étend en moyenne altitude de 750 à 1 500 m 
(2 500-5 000 ft) (YEOMAN & WALKER, 1967 , p,149). 
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Au Kenya, Rh,pravus et Rh,appendiculatus peuvent coexister dans 
certaines régions; il s'agit de zones marginales à la distribution de chacune 
de ces espèces, qui se chevauchent dans des conditions de moyenne humidité, à 
la limite des savanes boisées et des steppes; seul Rh,pravus est présent dans 
les formations ouvertes, à broussailles, où vivent les grands herbivores, dans 
les zones de passage de la savanes à la steppe (LEWIS, PIERCY & WILEY, 1946, 
60, Rh.neavei). La plupart des récoltes se situent dans les zones arides ou 
très arides, de 750 à près de 2 100 m d'altitude (WALKER, 1974 p.153). 

Quoique Rh,pravus puisse exister au Soudan dans les savanes boisées 
ouvertes Cet relativement humides), il est plus abondant dans les savanes et 
les steppes sèches d'Afrique orientale; il est absent des savanes densément 
boisées et des forêts claires (HOOGSTRAAL, 1956 p.680). 

D'après ces observations, il ressort que l'habitat caractéristique 
de Rh.pravus est constitué par les steppes boisées xérophytes masai; en bordure 
de cette région, l'espèce peut se maintenir dans les savanes boisées, comme cela 
est constaté au Soudan, en Uganda ou au pourtour des massifs montagneux du Kenya. 

CLIMATOLOGIE 

L'habitat de _Rh.pravus correspond à des regions sèches recevant de 
250 à 750 mm de pluies annuelles, en une seule saison pluvieuse. 

L'association Rhipicephalus pravus - Amblyomma gemma ne subsiste pas 
dans les régions recevant plus de 20-25 inches de pluies annuelles (500-625 mm); 
au-dessus de cette valeur, seul Rh.pravus est présent (WILSON, 1953, Rh,neavei). 

Au Soudan Rh,pravus a été récolté dans des régions recevant de 40 à 
50 inches de pluies annuelles (1 000-1 250 mm), mais il s'agissait de savanes 
boisées très ouvertes; dans le district de Karamoya (Uganda), par contre, la 
pluviosité n'est que de 15-20 inches (375-500 mm) en une très courte saison; 
cette situation est analogue à celle des steppes de l'est du Kenya. Il est 
toujours absent des zones à fortes pluviosités, ainsi que des régions peu humides, 
mais de type climatique subéquatorial, à deux saisons pluvieuses annuelles; une 
longue saison sèche semble en effet nécessaire à l'existence de Rh,pravus 
(HDOGSTRAAL, 1956 p.681), 

En Tanzanie, Rh,pravus est présent à partir de 375 mm annuels, 
jusqu'à 1 000 mm (15-40 inches) (YEOMAN & WALKER, 1967 p.149). Son habitat usuel 
se place entre 250 et 750 mm de pluies annuelles (10-30 inches)(WALKER, 1974 
p.153). 

ROLE PATHOGENE 

Theileria parva 

Rh,pravus peut transmettre expérimentalement Th,parva par passage 
transstasial de l'infection (LEWIS, PIERCY & WILEY, 1946, Rh,neavei), 

Rickettsia conori 

Rh,pravus peut être spontanément infecté de R.conori (SFORZA, 1947, 
Rh,appendiculatus d'Erythrée). 



162 RHIPICEPHALUS PRAVUS 

Virus de Kadam (groupe B) 

Le virus de Kadam a été isolé de Rh.pravus en Ouganda (TUKEI, 
HENDERSON. PERADZE & LULE. 1967). 

Virus de Nairobi 

La • transmission expérimentale transstasiale du virus de Nairobi a été 
obtenue chez un Rhipicephalus qui est peut-être Rh.pravus (DAUBNEY & HUDSON, 
1934, Rh.bursa, selon NEITZ. 1956; il pourrait s'agir aussi de Rh.e.evertsi). 
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RHIPICEP.HALUS· PULCHELLUS (GERSTAECKER , 1873) 

DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

~ NEUMANN (1902); MOREL & RDDHAIN (1973) - BALE - Vallée du Daroli : 
cheval (6 MM , 1 F, CNm 1146; 12 MM , 3 FF , 1901 , MHNP) 0 chien (2 MM , 3 FF, 
3 NN , CNm 1147). 

:: NEUMANN (1922); MOREL & RDDHAIN (1973) - HARRAR - Dire Dawa : bovin 
(4 MM , 2 FF , 09/04 , MHNP); Harrar (1 F, 09/04 , MHNP). 
- SHDA - Endessa (Metahara) (1 M, 1 F, 05/09/1904 , MHNP); Kachinoa . 
(= Awash) (1 M, 13/09/1904 , MHNP). 

TDNELLI-RDNDELLI (1930) - ERYTHREE - Ala : Potamochoerus porcus (1 M, 1 F, 
09/25).-

NIRD (1935) - ERYTHREE - Asmara; Barentu; Adi Kayeh; Keren; Massawa. 

STELLA (1938) -· ERYTHREE - Asmara; Keren. - HARRAR - Dire Dawa. 
- SIDAMD - Galla Sidama : zébu , zèbre , lion. 

STELLA (1940) - ERYTHREE - Asmara; Keren; Bisha; Massawa; Barentu; Ala; 
Adi Kayeh. - WD°LLD - Dessie. - SHDA - Awash. - HARRAR - Dire Dawa .. 
- BALE - Elolo ( = Kololo ?); El Dire. - SIDAMD - Ganale Guda; Gan9 le 
Doria; Negele; Malka Guba; Arero; Moyale; Mega; Wachile; Bano; Narji 
(= Burji ?). - GEMU GDFA - Gongabaino; Asile; Koske; Murle; Koro; Kalam; 
Omo. 

STELLA (1941) SIDAMD - Yavelo : Equus burchelli boehmi. 

RDETTI (1939) - Shoa , Jimma (= Kafa) : bovin, mouton , cheval 

CHARTERS (1946) - HARRAR - Babile : bétail, 

G.THEILER & ROBINSON (1953) - HARRAR - Dagabur. 

REISS-GUTFREUND (1956 ) - SHOA - Addis Abeba : bétail, 

fréquent. 

G.THEILER (1962 p.129) - ERYTHREE - Barentu; Tessenei; Massawa; Adi Kayeh; 
Azega. - TIGRE - Makale, - GDJJAM - Debre Tabor. - SHDA - Rabi. - HARRAR -
Alemaya; Dire Dawa; Jijiga; Sagag; Dagabur; Warder. - SIDAMD - Siru . . 

PHILIP , HDDGSTRAAL , REISS-GUTFREUND & CLIFFORD (1966) - SHOA - Vallée de 
l'Awash. 

BURGDORFER , ORMSBEE , SCHMIDT & HOOGSTRAAL (1973) - Provinces de Shoa, 
Arussi , Harrar, Bale , Sidamo. 

BURGDORFER, SCHMIDT & HOOGSTRAAL (1973) - SIDAMO - Negele : zébu. 

R. V. C.E. R. T. (1971) - HARRAR - Jijiga, Tug Wajale : bétail. 

~ MOREL & RODHAIN (1973) - SIDAMO - Negele : zébu (MM , FF, NN, '. 21/09/63; 
18 MM , 3 FF , 19/09/63; 28 MM , 12 FF, 13 NN, 23/11/63) ~- Rhj~~hotragus 
guentheri (8 N~. 19/12/63); Wachile : Rhynchotragus guentheri (15 NN, 
13/01/64); Rale : zébu (3 MM , 4 FF, 17/09/63); Ardot (Negele) : zébu 
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(3 MM, 10/09/63); Didaleben (N~gele) : zébu (MM , FF , 23/11/63); Filtu : 
zébu (,10 MM, 6 FF, 27/10/63); ·Moyale : chèvre (MM , FF, 4 NN, 09/01/64) , 
dromadaire (3 MM~ 2 FF , 09/01/~4); Sade (Dolo) : zébu (MM, FF, N~ . 26/10/63). 
- SHOA - Addis A,beba : cheval 15 MM , 1 F, 10/56). , 

WALKER (1974 p.158) - Sur la frontière entre ie Sidamo et le Kenya, ou 
à proximité : Mandera , Dandu, Kufole , Gurar , Moyale , Sololo. 

~, BERGEON & BALIS (1974) - ERYTHREE - Asmara : zébu (7 MM, 6 FF, 05/66). 
- TIGRE - EndertQ : zébu (7 MM , 3 FF, 11/69). - WOLLO - Cherchekh - ~ zébu 
(3 MM, 01/67). , 
- BAGEMDER - Gorior~ : zébu (9 MM , 6 FF. 04/66); Gondar: zébu (1 M~ 2 FF , 
04/66); A8dis Zemen : zébu (1 M, 1 F, p7!67); Koladiba : zébu (10 MM,04/66). 
- SHOA - Debre Zeit : zébu (11 MM, 04/67); Koka : zébu (1 M, 01/67; 5 MM, 

1 

03/67). moutori ( 1 M, 09/69. chèvre ( 1 M, 08/66); Awash zébu ( 8 MM', 2 FF. 
,05/69). . 
- ARUSSI - Hawrsa (2 800 m) (Offi/6,6) : zébu (6 MM , 6 FF) , mouton (3 MM, 2 FF); 
îibila : cheval ( 2 MM, 02/65). I 
- HARRAR - Dire Dawa : zébu (1 M, 2 FF , 05/69); Elbah (07/66) : zébu (7 MM, 
1 F), chèvre (6 MM, 2 FF); Erer : zébu (24 MM , 18 FF, 07/66). 
- BALE - Maslo : zébu (15 MM, 5 FF , 08/68); Garo (08/68) : zébu (1 M) , 
dromadaire (4 MM, . 1 F), Selka : zébu (~ MM , 3 FF , 10/67). 
- SIDAMO - Buchisse : zébu (28 M~ . 8 FF , 10/69}; Adola (06/66) : zébu (13 MM, 
5 FF), mo~to~ (2 MM , 5 FF); Negeie : zébu (81 MM , 18 FF, 12/68); Paradissa : 
zébu (1 MM , 05/69); Kilkile : zébu (1 M, 1 F, 05/69); Ayadimtu : dromadaire 
(2 MM , 2 FF , 05/69); Filtu (05/69) dromadaire (738 MM, 374 FF) , zébu (327 MM, 
248 FF); Bogol Mayo : zébu (36 MM, 39 FF , 05/69); Wachile : zébu (1 M, 2 FF, 
05/69) , dromadaire (3 MM , 12/68; 2 MM , 1 F, 05/69); Leh (05/69) : zébu (1 M) 
dromadaire (118 MM, 3 FF); Moya1e : zébu (46 MM , 27 FF , 05/69); Eloya 
zébu (141 MM , 46 FF , 05/69); Tertale : zébu (28 MM , 19 FF , 05/69). 
- GEMU GOFA - Sile : zébu (16 MM , 5 F~l 05/68); Jinka : zébu (2 MM, 02/69); 
Kayafer : zébu (11 MM, 05/68); Turmi (b5/68) : zébu (155 MM, 82 FF) , âne 
( 231 MM , 51 FF). 

x REFERENCES NOUVELLES 

- HARRAR - Harawash : zébu (MM, FF, 10/07/67); Houri Tolo ~ zébu ~7 MM , 
5 FF, 10/07/67); Artishek : Gazella soemmeringi (1 M. 06/70); Fafane 
(Babile) (29/05/74) : zébu rs MM , 1 F), chèvre (12 MM , 11 FF) ; mouton- (4 MM, 
2 FF); Jijiga (04/74) : zébu (18 MM , 11 FF), chèvre (2 MM , 5 FF), dromadaire 
(6 MM, 5 FF)~ environs de Jijiga (04/74) sur zébu : Arabi (1 F) , Bulo (19 MM, 
3 FF), Kore (28 MM , 7 FF,); Lowanadji (Jijiga) (04/74) : chèvre (5 MM, 2 FF), 
dromadaire (6 MM, 4 FF); Dire Dawa : zébu "(17 MM . 24 FF ; 05/74), drom~daire 
(20 MM , 10 FF, 04/74; 14 MM, 25 FF, 05/74); Kara (1 300 m) : bovin (MM, FF, 
20/06/74); Miesso (1 400 m) : bovin (8 MM , 1 N. 20/03/74; MM, FF; - 20/06/74); 
Asbe Tafari ( 1 700 m) (: bovin ( 1 .F. 24/06/74); Hirna ( 1 800 m) : bovin 
(1 F, 23/06/74) ;' Djara' (2 100 m) : bovin (1 F, 24/06/74); Hirna .(1 BOO· m) 
bovin (1 F, 23/06/74); Baroda (2 300 m) : -bovin (35 MM , 5 FF , 25/06/74); 
Karamele (2 000 m) : bovin (1 F, 18/07/74); Chelenko (2 100 m) : bovin (1 F, 
25/06/74); Worabile (2 200 m) : bovin (2 MM, 3 FF , 25/05/74); Biokaraba 
(1 650 m) : bovin (10 MM, 7 FF, 11/06/74). 

- BALE - Imi : zébu (15 MM, 12/71). 
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- SIDAMO - Negele : dromadaire (9 MM, 8 FF, 18/09/73; MM, FF, NN, 12/06/74), 
zébu (25 MM . 14 FF , 12/06/74); Degdebe : dromadaire (2 MM, 04/08/74); 
Hudat : dromadaire (6 MM, 4 FF, 05/08/74); Hara Dembi (Yavelo) : zébo·· (42 MM , 
27 FF, 03/75); Yavelo : zébu (125 MM, ; 32 FF, 04/75), chèvre (3 MM , 1 F, 
19 NN, 8 LL, 04/75). chien (3 MM, 4 FF. 03/75), Orycteropus a.fe.r .(2 MM, 4 FF, 
04/75); Burbur Balbal (Wachile) : zébu (30 MM, 12 FF, 04/75), dromadaire 
(2 MM, 02/08/74); Leh : dromadaire (9 MM, 12 FF, 2 NN, 07/08/74); Sodu : 
bovin (1 M, 1 F, 11/71)> Kulenta :· bovin , chèvre, chameau (8 MM, 9 FF, 8 NN, 

03/76). 
- GEMU GOFA - Korga (Borada) : bovin (1 M, 31/01/73); D~ra (Borada) : bovin 
(1 M, 1 F, 14/12/73) , chèvre (2 NN , 14/1Q/73); Messa (Borada) bovin (1 M, 
1 F, 01/01/74; 1 N, 02/01/74); Zafano (Borada) : bovin (2 MM, 2 FF, 20/12/73); 
Mirab Abaya : bovin (1 N, 08/12/73); Dera Mucha (Mirab Abaya) : bovin (1 M, 
5 FF, 22/04/73); Arba Minch : bovin (1 N, 29/12/73), chien (1 F, 29/11/73); 
Gadabonke : chèvre (3 NN, 19/08/74); Abulo (Gumaida) : bovin (26 MM, 11 FF, 
1 N, 03/02/74; 31 MM, 17 FF, 10 NN, 25/02/74); Beneila (Gumaida) : bovin 
(1 M, 04/02/74); Berek (Gumaida) : bovin (5 MM, 04/02/74); Gumaida : bovin 
(27 MM, 31 FF, 15/04/73); Nechessar (Gumaida, débouché du Shamo sur le Sagan) 
libres dans la savane à Equus burchelli (MM, FF, NN, LL, 10/06/74); Konso : 
bovin (5 MM, 5 FF ~· 24/02/73); Bekwale (Konso) : bovin (4 MM, 3 FF, 13/11/73); 
Waito Nechessar (Konso) : libres (10 MM, 6 FF, 25 NN, LL, 20/12/73); Dora 
(Konso) : bovin (1 M, 1 F, 14/11/73); Mero (Kamba) : bovin (12 MM, 4 FF, 
26/01/74); Kalam: Gazella granti (2 NN, 12/08/72); Kibish : Felis libyca 
(8 LL, 07/08 f 72). 

AFARS & ISSAS 

HOOGSTRAAL (1953) - Djibouti : zébu (3 MM, 07/50); Ambouli : chèvre (1 F, 
07/50); Ali Sabiet (07/50) dromadaire (1 M), mouton (32 MM). 

x REFERENCEs ·NouvELLEs 

Yoboki : dromqdaire (9 MM, 06/05/69); War Skik (25/05/69) 
(14 MM, 5 FF), chèvre (5 MM, 3 FF). 

SOMALI 

PAVESI (1898, Dermacentor pulchellus) - Mogadishu; Obbia. 

dromadaire 

POCOCK (1~00, Rh.marmoreus); NEUMANN (1922) - Bularli (4 MM, 2 FF, 05/1895). 

DRAKE-BROCKMAN (1913) - Bulhar: dans les huttes. 

RONDELLI (1926) - Mogadishu. 

FRANCHINI (1927) - Webi Shebeli; bas Juba; Serenli, 

TONELLI-RONDELLI (1930) Obbia. 

TONELLI-RONDELLI (1935) - Belet Lien Acinonyx jubatus (1 M); Bender Kassin 
(09/32). 

NIRO (1935) - Afmadu; Anale; Bardera; El Wak; Brava; Jumbo; Egherta; 
Mahadei; . Matagoi; Merka; Mogadishu; Dujuma; Serenli; Obbia. 
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STELLA (1940) - références de NIRO; Balad; Dadama; Rocca Littoria 
(= Galkayo). 

LIPPARONI (1957) - Uebi Shebeli : Orycteropus afer. 

G.THEILER (1962 p.130) - Arapsio wells; Ainabo wells; Alaula; Burao; 
Bihendula; Dambareh; Dabolak; Fakfayen; Garagho; Haleya; Hahe; · Loboto 
well; Legib; Las Anod; Sherif Tug; Tug Wajale; Gedka Debteh; Waridad; 
Afgoi; Aden Javal; Ag Zuber; Afmadu; Alosso (Belet Lien); Anale; Budga; 
Arabe; Baidoa; Bardera; Brava; Dadama; Jabei; Jelib;··~iglei; -Jumbo; 
Gurale; Dughim; ·Egherta; -Helo Banan; Merka; El Wak; Mahadei; Matagoi; 
Mogadishu; Obbia; Rakeilo; Oddur; Runyo Nawir; Serenli; Villabruzzi 
(= Johar); Yak Gobut; Warchik. 

EDELSTEN (1975) - Présent partout au nord du Somali . sauf dans la steppe 
côtière; sa distribution coïncide avec celle de la maladie de Nairobi. 

WALKER (1974 p.158) - Mandera, El Wak, Kolbio : sur la frontière somalo
kényane. 

Rh.pulchellus est également présent au Kenya et en Tanzanie, 
dans les zones arides. 

BIOLOGIE 

Rh.pulchellus est triphasique monotrope exophile. Il infeste 
les ongulés d'Afrique orientale sèche à toutes les stases. Ses larves et 
ses nymphes peuvent également parasiter les carnivores. les primates 
(dont l'homme), les léporides. Son abondance sur les zèbres est remarqua
ble, et sa distribution coïncide avec celle d ' Equus burchelli granti et 
E.b.·boehmi. 

A la différence d ' avec des autres Rhipicephalus , Rh.pulchellus 
a les mêmes sites de fixation que les Amblyomma sur les parties déclives 
des bovfns, des moutons , du dromadaire : poitrine . ars . ventre, aire 
génito-anale; il se fixe également dans les oreilles. 

HABITAT 

Rh.pulchellus est la tique de loin la plus abondante dans les 
steppes masai par rapport .à l ' ensemble des espèce~ récoltées en Ethiopie. 
Des populations ' moins importantes existent dans les fourrés tropicaux qui 
entourent les prairies d ' altitude, et même dans ces derniàres . dèns les 
zones déboisées et cultivées .par dessèchement du micro-habitat. En revan
che, Rh.pulchellus semble complètement absent des savanes occidentales 
nilotiques. Il se retrouve par ailleurs dans les steppes xérophytes 
somaliennes. 
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Au Kenya , les conditions plus favorables à Rh.pulchellus se 
rencontrent entre 1 500 et 1 BOO m (5 000-6 000 ft l, dans les zones 
semi-arides ou arides. Il existe néanmoins dans des zones subhumides 
(savanes équatoriales ) ou très arides , du niveau de la mer à 2 400 m 
(8 000 ft ) d ' altitude (WALKER . 1974 p.153). 

En Tanzanie , il se .rencontre presque exclusivement dans les 
steppes masar. mais non dans leur prolongement du lac Rukwa , avec réfé
rences occasionnelles des zones limitrophes; c ' est essentiellement une 
tique de la pénéplaine masaI . habituellement entre 600 et 1 500 m. mais 
présent de 300 à 1 BOO m (2 000-5 000 ft . 1 000-6 000 ft) (YEOMAN 
& WALKER , 1967 p.152), 

La facilité d ' adaptation aux animau x domestiques en raison du 
cycle entièrement monotrope est notable en ce qui concerne le cheval et 
l ' âne; l ' espèce se maintient alors dans des conditions pé-ridomestiques , 
dans les petites ou dans les grandes agglomérations , en dehors de l ' ha
bitat normal (exemple : Addis Abeba). 

Dans la steppe masai, les adultes se tiennent à 1~affût sur 
le sol ou la végétation en paysage ouvert, sans couvert d ' arbres. Les 
larves se regroupent en masse à l ' extrémité des tiges de grami nées et 
sont entraînées par l ' hôte au passage (Nechessar, 10/06/74). 

ROLE PATHOGENE 

Babesia (Achromatique equi (= Nuttallia equi) 

Les glandes salivaires de Rh.pulchellus adultes prélevés sur 
zèbres montrent des schizontes qui peuvent être attribués à B~squi 
(BROCKLESBY . 1965). En effet . les zèbres Equug burchelli et E.grevyi 
sont infectés naturellement de B.equi (DENNIG, 1965). 

Theileria (Cytauxzoon) taurotragi 

Les glandes salivaires cfe Rh.pulchellus pré1evés sur élans de 
Derby montrent des schizontes d'une Theileria , qui pourraft. ·ê-tre 
Th.taurotragi, décrite de l ' élan; de~ Rh.pulchellus des mêmes lois mis 
à piquer sur bovins lui ont transmis une Theileria dont · les schizontes 
différaient de ceux de Th.mutans et Th.parva et donnant une parasitémie 
faible et fugace (BROCKLESBY, 1965). 

Theileria parva 

Les résultats sont contradictoires -à propos des essais de trans
mission expérimentale de Th.parva par Rh.pulchellus; les conclusions de 
MONTGOMERY (1917) et de FOTHERINGHAM & LEWIS .(1947) ·sont négatives; 
BROCKLESBY (1965) obtient un très faible pourcentage de transmission (1 cas 
sur 14). Le type cyclique de Rh.pulchellus se prêterait .parfaitement à la 
transmission de Th.parva dans des conditions naturelles. 
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Trypanosoma theileri 

Des formes · d ' évolution de Tr.theileri ont été · observées chez 
des Rh.pulchellus d ' Ethiopie . dans tous les tissus - et dans l'hémolymphe 
(BURGDDRFER , SCHMIDT & HDDGSTRAAL , 1973). 

Rickettsia canari u 

L' infection spontanée de Rh.pulchellus à R.conori a été consta
tée en Ethiopie (PHILIP . HDOGSTRAAL . REISS-GUTFREUND , 1966). 

Wolbachia 

Les glandes de Malpighi de Rh.pulchellus sont naturellement 
infectées par une Wolbachia (COWDRY. 1925 , 817; 1926 , 147; micro-organis
mes). 

Virus de trimée-Congo 

L' infection spontanée de Rh.pulchellus par le virus de Crimée
Congo a été mise en évidence au Kenya . à partir de tiques prélevées sur un 
mouton mort (HOOGSTRAAL . 1975 , in litteris). 

Virus de Nairobi 

La transmission expérimentale du virus de Nairobi a été obtenue 
avec Rh.pulchellus (LEWIS , 1949; PELLEGRINI, 1950). 

Des foyers de mal~die de Nairobi existent au nord du Somali, 
qui débordent largement l ' aire des Amblyomma; le -virus a été isolé plusieurs 
fois (17/51) de moutons malades; la maladie éclate a~ec l ' activité · des 
tiques et s ' arrête quand on lutte contre elles; la distribution de 
Rh.pulchellus coïncide avec celle de la maladie , et la tique est habituel
lement présente sur les malades; la gastro-entérite virale est aggravée par 
des pneumonies pasteurelliques (EDELSTEN , 1975). On avait déjà 0 signalé la 
maladie du sud .du Sômali (PELLE5RiNI . 1950). Des preuves sérologiques de 
la présence du virus existent pour l ' Ethiopie (DAVIS, MUNGAI & SHAW. 1974); 
des cas cliniques imputables à la maladie de Nairobi sont .signalés chez les 
moutons de Jijiga et Tug Wajale, avec fortes morbidité (75-90 p.100) et 
mortalité (5d-90 p;100) selon les régions (R. V. C.E. R. T . • 1971). 
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RHIPICEPHALUS SANGUINEUS (LATREILLE, 1806) 

DISTRIBUTION DE RHIPICEPHALUS DU GROUPE DE RH.SANGUINEUS 

ETHIOPIE 

GERSTAECKER (1873, Rh.punctatissimus) - Bogas. 

FRANCHINI (1927) - Erythrée. · 
1 
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STELLA (1940) - ERYTHREE - Ala; Keren; Bisha; Agordat; Wakai; Massawa; Ghinda; 
Barentu; Tessenei; Adi Ugri; Adi Kayeh; Assab. - BAGEMDER - Gondar, 
~ SHOA - Addis Abeba. - HARRAR - Dire Dawa. - SIDAMO - Yavelo; Arero; Bano; 
Narji (= Burji ?). GEMU GOFA - Gondaraba; Gongabaino. 

CAVAZZI (1943) - ERYTHREE - Asmara. - BAGEMDER - Gondar. 

G.THEILER (1962 p.133) - ERYTHREE - Agordat; Asmara; Adi Kayeh; Massawa; Ghinda; 
Keren; Tessenei; Assab. - HARRAR - Dire Dawa; Alemaya. - SIDAMO - Sodu. 
- BAGEMDER - Koladiba. 

SOMALI 

PDCDCK (1900) - Bularli, 

NIRO (1935) - Lacs Ballei; Mahadei; Obbia; Illig; Eil (Nogal). 

STELLA (1938, Rh.sanguineus p,p.) - Webi Shebeli. 

STELLA (1940) - Obbia; Mogadishu; Rocca Littoria (= Galkayo); El Wak; Gurale; 
Jelib; Baidoa; Mogadishu, 

Ces références se rapportent, selon toute vraisemblance, en partie 
au vrai Rh.sanguineus, en partie à Rh.sulcatus, et peut-être encore à 
Rh.camicasi, quand il s'agit de localités d'Erythrée ou du nord du Somali. Il 
n'est pas possible sans réexamen des exemplaires d'établir leurs appartenances 
spécifiques. 

Les références qui peuvent être interprétées comme mettant en jeu une 
des trois espèces citées prennent place dans les listes appropriées. 

DISTRIBUTION DE RHIPICEPHALUS SANGUINEUS sens~ stri cto 

ETHIDPIE 

? RDETTI (1939) - Provinces de Shoa et Jimma (= Kafa) sur chien, rare. 

? SFORZA (1 947) - ERYTHREE - Massawa, Ghinda chien. 

? STELLA (1938, Rh.sanguineus p.p.) - ERYTHREE - sur chien. - BAGEMDER -
Gondar: chien . 
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~ MOREL & RDDHAIN (1973)· - SHDA - Addis Abeba f chien (5 MM, 4 FF. 10/56). 

~: BERGEDN & BALIS (1974, Rh,sanguineus p.p.) - SHDA - Oebre Zeit : chien 
(1 M, 08/65). - HARRAR - Dire Dawa : zébu (1 M. 05/67). 

:: REFERENCES NOUVELLES - HARRAR - Dire Dawa : chien (5 MM, 9 FF, 05/74; 
4 MM, 7 FF, 29/05/74) - SHDA - Addis Abeba : chien (6 MM, 2 FF, 12/06/74); 
Debre Zeit : chien (3 FF, 17/04/74) - SIDAMO - Dila : bovin (1 M, 1 F, 11/66); 
Awasa : chien (1 F, 20/05/74); Negele : chien (3 MM, 1 F, 12/06/74). 

AFARS & ISSAS 

HDOGSTRAAL (1953, Rh,sanguineus p.p.) - Djibouti : errant sur homme ( 1 M, 
07 /50). 

Les références d'Ali Sabiet et Oikhil sur mouton, chèvre et dromadaire 
sont très vraisemblablement des Rh,camicasi; voir à cette espèce. 

~ REFERENCES NOUVELLES - Djibouti 
( 1 F, 04/ 70) . 

SOMALI 

chien (3 MM, 27 FF. 12/74); Dikhil 

? LIPPARDNI (1957, Rh.sanguineus p,p,) - Uebi Shebeli : chien. 

chien 

Présence certaine, mais non encore confirmée sur des exemplaires. 

Rh.sanguineus s.str. existe dans tous les pays d'Afrique au sud du 
Sahara sous la forme de populations inféodées au chien domestique; dans les 
steppes subdésertiques sahariennes de Mauritanie, du Mali, du Niger, du Tchad 
et certainement du Soudan existent des populations naturelles sur ongulés et 
carnivores sauvages et sur bétail, 

HABITAT 

La population sauvage originelle de Rh.sanguineus est caractéris
tique des steppes semi-désertiques périsahariennes (saharo-sahélienne et saharo
méditerranéenne) et des steppes semi-désertiques arabo-persiques; l'espèce 
habite également les steppes méditerranéennes à alfa (MOREL & VASSILIADES, 
1963, 343). 

Cette population sauvage est caractérisée par son cycle naturel 
ditrope, analogue à celui de la majorité des Rhipicephalus; les larves et les 
nymphes se gorgent sur insec~ivores et rongeurs Myomorphes et Sciuromorphes; 
les adultes infestent surtout les ongulés et carnivores sauvages, ainsi que le 
bétail. 
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A partir de cette distribution naturelle, l'adaptation d'une popu
lation de Rh.sanguineus au chien et au gîte artificiel que lui propose l'homme 
a permis à l'espèce de se répandre, à la fin de la préhistoire et au début de 
l'Antiquité, dans tout le monde méditerranéen; le point de départ de ce phéno
mène pourrait se situer au ProchB-Orient. 

La souche domestique de Rh.sanguineus se définit donc comme une 
population devenue monotrope et adaptée au chien à toutes les stases, sous 
forme d'une association pratiquement exclusive, dans les endroits où le chien 
cohabite avec l'homme ou vit dans son voisinage immédiat. Une extension 
tertiaire aux ongulés domestiques peut se produire logiquement; les Rh, 
sanguineus du chien établis dans les écuries, étables, bergeries, poÜrront 
infester le bétail, mais il s'agira là d'un parasitisme contracté dans une 
situation absolument domestique. Ce qui n'empêchera pas de bétail de rencontrer 
au pâturage d'autres espèces du groupe Rh.sanguineus naturellement distribuées 
dans la zone. 

En ce qui concerne l'Afrique éthiopienne, Rh.sanguineus représente 
une espèce importée, vraisemblablement diffusée par voie terrestre en même 
temps que le chien du Proche-Orient qui a remonté le Nil et s'est répandu par 
toute l'Afrique aux époques protohistoriques. 

Le Rh,sanguineus est connu de tous les pays d'Afrique éthiopienne et 
méditerranéènne, de Madagascar, du Proche- Orient, d'Europe méridionale, d'Asie 
orientale, du sud de l'Union-Soviétique (bassin de la Mer Noire, Caucase, Asie 
touranienne), d'Australie, de Polynésie, de tous les Etats des deux Amériques 
(depuis le sud du Canada jusqu'au centre de l'Argentine, y compris les îles 
des Antilles), 

Dans ces conditions, la remarquable extension de Rh,sanguineus à 
toutes les zones chaudes de la planète est un phénomène artificiel et le 
maintien de toutes ces populations n'a aucun rapport avec les milieux naturels; 
le seul facteur limitant l'existence de Rh,sanguineus est d'ordre thermique; il 
explique que les possibilités de survie de Rh.sanguineus diminuent avec l'appa
rition des climats tempérés et disparaissent dès que l'espèce ne rencontre plus 
la chaleur nécessaire à son développement. 

Ce Rh,sanguineus monotrope est devenu endophile ou semi-endophile, 
dans les conditions des gîtes que propose au chien et à la tique la cohabitation 
avec l'homme, Il pourra s'agir des niches ou des chenils, de certaines pièces 
des logements où se tient le chien, des alentours des habitations avec jardin 
ou des alentours des fermes et des villages. Il est évident que selon le type 
climatique, les situations extérieures sont plus ou moins favorables à l'espèce, 
qui dans des conditions de trop basse température ou trop forte humidité sera 
confinée à l'intérieur des constructions. 

La prolifération de Rh.sanguineus à l'intérieur des habitations 
humaines peut être considérable et devenir un fléau; le phénomène est très 
fréquent dans les villes côtières de la zone intertropicale ou des régions 
prétropicales; certains immeubles ou certaines villas sont parasités en 
permanence, surtout dans le cas de bâtiments relativement anciens, dans lesquels 
des chiens ont été logés à plusieurs reprises, 
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En Afrique orientale, Rh,sanguineus semble un parasite des habi
tations plutôt qu'un parasite extérieur; il est cependant rarement trouvé fixé 
sur l ' homme; son habitat en fait surtout une tique du chien; il se retrouve 
parfois en grand nombre sur les boeufs qui paissent librement à l'intérieur 
des agglomérations, à la recherche de toute végétation disponible (ROBERTS, 
1935, 1-22). Au Kenya, Rh,sanguineus est absent des huttes des populations 
masai, quoique des chiens domestiques y habitent; en fait, le parasitisme est 
surtout abondant dans les agglomératio ns où vivent les européens et leurs 
chiens; les pontes et les pupaisons ont lieu au sol ou en bas des murs, dans 
les fentes des boiseries, les crevasses du plâtre ou du ciment ou les infrac
tuosités des pierres; les gîtes à l'extérieur sont analogues et sont le plus 
souvent situés dans les murs ou sous les pierres libres sur le sol (LEWIS, 
1934, 1-67; 1939, 261), 

Au Botswana, chez certaines peuplades dont les mêmes pièces d'habi
tation servent à la fois à abriter les bêtes et les gens, Rh.sanguineus 
parasite non seulement le chien, mais tous les herbivores domestiques qui 
vivent avec lui : boeuf, chèvre, mouton, cheval (G,THEILE~ in HOOGSTRAAL, 
1956 p,698). 

Dans ·1es savanes soudaniennes de l'Ouest - Africain, les ânes et les 
chevaux peuvent présenter plu~ieurs espèces du groupe de Rh,sanguineus, celles 
qu'ils rencontrent dans leurs déplacements dans les zones de culture ou en 
brouss~ (Rh.guilhoni, Rh.sulcatus) et le véritable Rh,sanguineus, avec qui ils 
sont en contact au village même, dans les cours des habitations, dans les 
écuries, les remises, etc. 

Les quelques références de Rh.sanguineus en Ethiopie concernent des 
populations domestiques parasites du chien. 

ROLE PATHOGENE 

Babesia (Achromaticus) equi (= Nuttallia equi) 

L'infection expérimentale transstasiale de Rh.sanguineus par B.equi 
a été obtenue avec transmission par des nymphes ou des adultes; il n'y a pas 
eu de passage transovarien (ENIGK, 1943). 

Babesia (Achromaticus) gibsoni 

L'infection expérimentale transstasiale de Rh,sanguineus par 
B,gibsoni a été réalisée en Inde (SEN, 1933; DATTA, 1940), 

Babesia (Achromaticus) merionis 

B,merionis infecte les larves de Rh,sanguineus et est transmise par 
les nymphes (ADLER & FELDMAN-MUHSAM, 1952, Nuttallia sp.; FELOMAN-MUHSAM, 1962, 
N.adleri; HADANI & THEODOR, 1971, N,danii), 

Babesia (Piroplasma) caballi 

Rh,sanguineus transmet expérimentalement B,caballi avec passage 
transovarien de l'infection (ENIGK, 1943; 1944), 



RHIPICEPHALUS SANGUINEUS 173 

Babesia (Piroplasma) canis 

Le cycle évolutif de B.canis chez Rh.sanguineus a fait l'objet de 
nombreuses études (CHRISTOPHERS, 1907, 76; SHORT, 1936 et 1964; BRUMPT, 1919). 
La souche de B.canis de Rh.sanguineus serait immunologiquement différente de 
celle qui est transmise par Oermacentor reticulatus (REICHENOW, 1935, B.major; 
1937, B.vogeli). 

L'infection à B.canis chez Rh.sanguineus est transstasiale et transo
varienne. Ce so~t les adultes de la génération suivant l'infection qui trans
mettent B.canis à un chien neuf. 

Theileria parva 

Th.parva n'infecte pas Rh.sanguineus (FOTHERINGHAM & LEWIS, 1937). 

Hepatozoon canis 

Le cycle évolutif d'Hep.canis commence chez la larve ou la nymphe, 
avec formation d'un oocyste; la stase suivante est infectante par les sporo
zoites qu'elle contient; le chien s'infecte en ingérant la tique (CHRISTOPHERS, 
1907, 1-11; WENYON. 1911). 

Crithidia christophersi 

Cr.christophersi a été observée dans les tissus et l'hémolymphe de 
Rh.sanguineus (NOVY. MAC NEAL & TORREY. 1907; MACHATTIE & CHADWICK, 1930). Il 
s'agit certainement d'une forme d'évolution de Trypanosoma theileri. 

Trypanosoma theileri 

La souche de Crithidia hyalommae isolée de Hyalomma a.anatolicum 
infecte expérimentalement. par inoculation. Rh.sanguineus (BRUMPT. 1938, 
42, H.pusillum). 

Leishmania 

Quelques cas positifs d'infection expérimentale de Rh.sanguineus 
sont publiés, soit avec Leishmania donovani (BLANC & CAMINOPETROS, 1930 et 
1931) ou Leishmania enrietti (BLANC. 1952). Il s'agit tout au plus de survie 
des Leishmania dans l'intestin de la tique. avec possibilité de mise en évi
dence par inoculation du broyat. mais non de transmission par piqûre. 

Trypanosoma cruzi 

Rh.sanguineus transmettrait mécaniquement Tr.cruzi dans les conditions 
expérimentales (NEIVA ·1913) . • 
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Bactéries 

Rh,sanguineus a été trouvé spontanément infecté d'Escherichia coli 
(HASSAN, HABIB, MAHMOUD & ISSA, 1958), de Salmonella enteritidis (REITLER & 
MENZEL, 1946) et de Salmonella paratyphi (REITLER & MENZEL, 1946). 

Anaplasma marginale 

Rh,sanguineus peut transmettre expérimentalement A.marginale; 
l'infection est transstasiale (REES, 1930; MOHLER, 1934 et 1937). 

Coxiella burneti 

L'infection spontanée de Rh,sanguineus par C,burneti a été constatée 
au Kenya (HEISCH, GRAINGER, HARVEY & LISTER, 1962), et en Afrique occidentale 
(TENDEIRO, 1952 p.196). L'infection expérimentale a été réalisée (BLANC, 
BRUNEAU, MARTIN & MAURICE, 1948; CALLOT, VERMEIL & PUECH, 1950), 

Ehrlichia canis 

Rh,sanguineus est le vecteur habituel d'Ehr.canis, l'infection passant 
par la voie transstasiale ou la voie transovarienne (DONATIEN & LESTOQUARD, 
1936, 1052, 1937). 

Rickettsia conori 

L'infection naturelle de Rh,sanguineus par R.conori a été souvent 
rapportée (DURAND & CONSEIL, 1930 et 1931; BLANC & CAMINOPETROS, 1932; 
ROBERTS, 1935; NEITZ, ALEXANDER & MASON, 1942, R,pijperi; KALRA , 1959; SFORZA , 
1947, en Erythrée; RDMANZI, 1954; COMBIESCO & ZDTTA, 1931; PETROV, 1962); 
l'infection expérimentale a été obtenue (DURAND & CONSEIL, 1931; BLANC & 
CAMINOPETRDS, 1931; BRUMPT, 1932; ROBERTS & TDNKING, 1933; KDRSHUNDVA & 
PETRDVA-PIDNTKDVSKAJA, 1949). 

L'infection transovarienne se réalise. Rh,sanguineus pourrait 
infecter l'homme par piqûre, mais plus vraisemblablement à partir des matières 
fécales virulentes de latique mises en contact directement ou dans le pelage 
du chien avec les doigts, qui vont ultérieurement souiller une muqueuse ou 
une petite plaie. 

Wolbachia 

Les tubes de Malpighi de Rh,sanguineus sont naturellement infectés 
par une Wolbachia (CDWDRY, 1926, 817, 1926, 147; micro-organismes). 

Virus de la chorioméningite lymphocytaire 

Ce virus peut infecter expérimentalement Rh,sanguineus; après le 
repas infectieux, le virus survit sans se multiplier, mais peut passer par 
la voie transovarienne (REISS-GUTFREUND, ANDRAL & SERIE, 1962), 
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Virus de la fièvre jaune 

Après un repas sur animaux infectés, le virus peut survivre 10 jours 
chez les nymphes, 23 jours chez les adultes (DAVIS, 1933). 

Virus de la rage 

Des Rh.sanguineus récoltés sur un chien enragé contenaient du 
virus rabique (REMLINGER & BAILLY, 1939). Des essais d'infection par repas 
de la tique sur lapins infectés de rage ont échoué (BELL, BURGDORFER & 
MOORE, 1957). 

Virus de Wad Medani (groupe Kemerovo) 

Le virus de Wad Medani a été découvert dans une infection spontanée 
de Rh.sanguineus au Soudan (TAYLOR, HOOGSTRAAL & HURLBUT, 1966). 

Dipetalonema dracunculoides 

Dip,dracunculoides peut commencer son développement dans la cavité 
hémocoelienne des adultes de Rh,sanguineus (BAIN, 1972, 251), Le vecteur 
normal de cette filaire du chien est Hippobosca longipennis (NELSON, 1963). 

Dipetalonema grassii 

La microfilaire de Dip.grassii peut survivre dans le tube digestif, 
et présenter un début de développement dans l'hémocèle de Rh.sanguineus (NOE, 
1908). 

Dipetalonema reconditum 

La microfilaire de Oip,reconditum peut survivre et commencer à se 
développer dans les mêmes conditions que celle de Oip.grassii chez Rh,sanguineus 
(GRASSI & CALANORUCCIO, 1890), Les vecteurs habituels sont les puces et les 
anoploures. 

Dirofilaria immitis 

Une survie limitée des microfilaires de Dir,irrrnitis est souvent 
constatée dans le tube digestif de Rh.sanguineus (SAVANI, 1933; JOYEUX & 
SAUTET, 1938). O.immitis est normalement transmise par les moustiques. 
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RHIPICEPHALUS SIMUS KOCH , 1844 

Les exemplaires d'Afrique orientale personnellement . observés 
et rapportés sous le nom de Rh.simus ne diffèrent ·pas d ' une série 
d'exemplaires du Transvaal (Dnderstepoort) quant à la structure du gono
pore femelle; lss particularités des femelles -d ' Onderstepoort (lèvres · du 
gonopore à bords lisses) se retrouvent sur un certain nombre ds · spécimens 
d'Ethiopie. Ces aspects sont illustrés fig. 6 (6c : Ayadimtu; 6d : Dincho; 
6e et 6f : Dnderstepoort). C0 est pourquoi le même nom de Rh.simus semble 
devoir être appliqué aux populations australes .et orientales d ' Afrique 
(le type de KOCH provenait d ' Afrique du Sud). 

Les rapports - de R~.simus avec Rh.muhsa~ae sont commentés dans 
le chapitre consacré à cette espèce. 

Alors que dans cette espèce 1 °aspect caractéristique du conscu
tum réside dans l ' opposition entre les séries de ponctuations sétifères 
et le reste du tégument, dont les ponctuations interstitielles sont de 
petite taille (récoltes entre 500 et 1 500 ml, les exemplaires d ' altitude 
vers 2 000 m) présentent des ponctuations interstitielles · de taille moyen
ne ou relativement large , si bien que l ' ensemble du conscutum (ou du 
scutum) apparait -Gom~e relativement ponctué , et que cet aspect · évoque 
Rh.compositus . Rh.longus , ou même Rh.jeanneli quand les sillons marginaux 
sont moins marqués; ce qui explique les difficultés de détermination per
sonnellement re~contrées dans 1 °étude du matériel d ' Ethiopie, ou encore 
les rectifications proposées aux identifications de BERGEDN & BALIS (1974). 

NEUMANN (1902 , 293) avait déjà remarqué cette particularité et 
dénommait de tels spécimens, précisément d ' Ethi~pie ·cvallée du Daroli), 
Rh.simus hilgerti; il n ' est pas question de réutiliser cette dénomination 
pour désigner les · Rh.simus relativement ponctués , puisqu 'i l s ' agit seule
ment d'écotypes de montagne. 

Chez un certain nombre de mâles de Rh.s i mus, surtout chez les 
écotypes de montagne , les plaques adanales tendent vers une silhouette 
falciforme qui se rapproche de la morphologie habituelle chez .Rh.senega
lensis; ceci est déjà illustré par ZUMPT (1943); la différence constante 
entre les deux espèces réside , chez les mâles gorgés , dans la saillie du 
seul feston médian chez Rh.simus , du médian et des festons de la Se paire 
dans le cas de Rh.senegalensis. Entre l ' Afrique occidentale -et ·,1°orienta
le, on observe ainsi la vicariance entre Rh.senegalensis et Rh.simus. non 
entre Rh.muhsamae et Rh.simus (mais entre Rh.muhsamae et Rh.jeanneli). 
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DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

:, NEUMANN (1902 , 293 , Rh.simus; 1904 , Rh~s.simus): MOREL & VASSILIADES 
(1965) - BALE - Ginir : Canis · variegatus (= C.mesomelas) (2 MM , CNm 1129) , 
dromadaire (1 F, CNm 1128). 

x NEUMANN (1902 , 193, Rh.erlangeri; 1904 , Rh.simus erlangeri ); MOR~~ & 
VASSILIAOES (1965) - BALE - Vallée du Daroli : cheval (1 M~ éNm ~1152). 

x NEUMANN (1ffi02, 293, Rh.h i lgerti; 1904, Rh.simus hilgerti); MOREL & 
VASSILIADES (1965) - BALE - Vallée du Daroli : Canis variegatus ( = C.meso
melas) (1 M, 1 F, CNm 1153). 

:, NEUMANN (1922 , Rh.simus p.p.); MOREL & RDDHAIN (1973) - SHDA - Addis 
Abeba : Hyaena hyaena (1 F, 06/1904 , MHNP). HARRAR - Chafianani (Gelemso) 
Drycteropus afer (2 MM , 1 F, 18/04/1904 , MHNP); Bi sidimo (Harrar) (1 F, 
1903 , MHNP). 

TDNELLI-ADNDELLI (1930 , Rh.simus p.p.) - ERYTHREE - A~agulu : Hyaena hyaena 
(17 MM , 6 FF , 07/02/23); Sittona i Hystrix cristata J1 M. 21/02/23); 
Adamo : Hippotragus equinus (MM, 28/02/ 23). Des références de nymphes sur 
lièvre et oiseau· doi vent plus certainement se rapporter à Hyalomma margina
tum rufipes (voir à ce nom). 

STELLA (1938 ) - SH8A .- Addis Abeba : mouton. ·- HARRAR - Di re Dawa. 
- SIDAMD - Ganale Guda; Borana ; · 

STELLA (1940, Rh.s,simus) - ERYTHREE - Asmara; Keren; K9raba; _ $aganeiti. 
- WOLLO - Dessie. - SHOA - Addis Abeba. - HARRAR - Dire Dawa. - BALE - El 
Dire; Elolo ( = Kololo ?) - SIOAMO - Negele; Ganale Doria; Moyale; Arero; 
Yavelo; Ganale Guda; Narji ( = Burji ?) . - GEMU GOFA - Murle; Gondaraba; 
Omo. 

STELLA (1940 , Rh.simus erlangeri) - SIDAMO - Negele; Moyale; Mega. 
- GEMU GDFA - Gorges du Sagan; Ghindani; Omo. 

STELLA (1941) - SIDAMD - Yave10 · : Equus burchelli boehmi, Canis mesomelas. 

RDETTI (1939) - Province de Shoa : bétail (rare). 

CHARTERS (1946) - HARRAR - Babils. 

REISS-GUTFREUND (1956) - SHOA - Addis Abeba : bétail. 

G.THEILER (1962 p.140 , Rh.simus p.p.) - ERYTHREE - Tessenei; Azega; commun. 
- BAGEMDER - Debre Tabor. - WOLLO - Alamata. - SHDA - Addis Abeba; Rabi; 
Debre Berhan; Shashamane. - HARRAR - Dire Dawa; Alemaya; Badu; Sidimo 
(Miesso). - BALE - Ginir. 

PHILIP, HDDGSTRAAL , REISS-GUTFREUND & CLIFFORD (1966) - SHDA - Lac Koka. 

BURGDORFER, DRMSBEE, SCHMIDT & HDDGSTRAAL (1973) - Province ' de Shoa. 

R. V. C.E. R. T. (1971) - HARRAR - Jijiga : bétail. 

WALKER (1974 p.169) - Sur la frontière entre le Sidamo et le Kenya, ou à 
~roximité : Gurar , Moyale. 

:, MOREL & VASSILIADES (1965) ; MORE L & RDDHAIN (1973) - SIDAMD - . Dolo : 
zébu (5 MM , 5 FF, 23 /10/63). 
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:: MOREL & RODHAIN (1973l - GEMU GOFA - Shangura (camp Omo) : : Phacochoerus 
aethiopicus (1 F, 18/08/ 69; 2 MM , 31/07 / 71) . Canis mesomelas (1 M, 2 FF , 
12/08/69l , Felis caracal - (1 F, 29/08/ 69 ), fixé sur homme (1 M, 18/07/69), 
libres au sol (7 MM , 11 FF , 08/681 7 · MM , 13 FF , 08/69; 3 MM , 3 FF , -09/69); 
Welesso : Canis mesomelas (1 M. 1 F. 14/ 07/69). 

:: BERGEON & BALIS (1974 , Rh.simus simusl - ERYTHREE - Asmara zébu (1 F, 
05/66). TIGRE - Abergele : zébu (3 · MM , 07/67); Adi Hagada . : zébu (1 M, 1 F, 
10/66). - WOLLO - Cherchekh : zébu (1 M, 11/66; 1 M, 01/67). 
- BAGEMDER - Gondar : zébu (2 MM , 1 F, 04/67); Gorgora : zébu (1 F, 06/67; 
1 M, 08/67). 
- KAFA - Jimma : zébu (3 FF , 07/69). 
- SHOA - Debre Zeit : chien (1 M. 09/65; 1 M, 12/66); Koka : zébu (18 MM, 
2 FF, 08/66; 4 MM, 2 FF , 11/67) , mouton (8 MM, 09/66; 11 MM, 1 F, 11/67), 
chèvre (7 MM , 1 F, 08/66) , porc (25 MM . 3 FF , 08/66). 
- ARUSSI - Asela : zébu (1 F, 03/68 ) . Une deuxième femelle est Rh.muhsamae. 
- HARRAR - Alemaya Hyaena hyaena (9 MM , 3 FF , 04/67); Dire Dawa : zébu 
(4 MM , 03/68l; Elbah : chèvre ( 5 FF , 07 / 66); Hai Dora : zébu (11 _MM, 07/66l. 
- BALE - Goba : zébu (2 MM , 2 FF , 04/ 67l; Garo : dromadaire (1 M. 1 F. 
09/68l; Selka : zébu (1 M, 10/67l. 
- SIDAMO - Awasa : zébu (7 MM , 4 FF , 08/68l ; Dila : zébu (1 M, 11/66l; 
Kersabule : dromadaire (43 FF , 07/66; 57 MM , 03/69); Ayadimto · : dromadaire 
(222 MM, 134 FF , 05/69l; Filtu : zébu (68 MM , 7 FF , 05/6§), dromadaire 
(98 MM, 63 FF, 05/69 l ; Wachile : zébu ( 6 MM , 12/68; 85 MM , 10 FF, 05/69l, 
dromadaire (6 MM, 05/69l; Leh (05/69 l : zébu (10 MM . 23 FFl , dromadaire 
( 5 FFl .. 
- GEMU GOFA - Jinka : zébu (1 M, 2 FF , 02/69l; Kayafer : zébu (1 M, 04/67l; 
Sile : zébu (2 MM, 05/69l. 

:: BERGEON & BALIS (1974 , Rh.composit us l - WOLLEGA - Arjo (2 000 ml : zébu 
(1 M, · 1 F, 05/69). Spécimens extrêmement ponctués se rapprochant de Rh. 
longus . · 

~ BERGEON & BALIS (1974 , Rh . kochi) - SHOA - Zukala (3 000 ml : Tragelaphus 
scriptus (2 MM, 10/65l. Spécimens très ponctués. 

~ BERGEON & BALIS (1974 , Rh,longusl - ARUSSI - Abussa Tensai (2 100 m) : 
zébu (2 MM, 04/66l. Spécimens très ponctués. 

~ REFERENCES NOUVELLES 

- BAGEMDE~ - Gorgora (1 800 ml : bovin (1 M, 1 F, 27/11/67l; Gehaba 
(1 M, 1 F, 21/11/67). 

- WOLLO - Kembolcha (2 200 m) : mouton (1 F, 01/10/73l. 

- SHOA - Debre Zeit : chien (2 MM , 1 F, 10/04/74l ; Mojo : Tragelaphus 
scriptus (1 F, 06/66l; Awash : Phacochosrus aethiopicus (16 MM , 30 FF , 
05/06/74l; Walenchiti : Canis aureus (1 M, 23701776). 

bovin 

- HARRAR - Miesso (1 400 ml : bovin (1 F, 20/03/74l; Worabile (2 200 ml 
bovin (1 M, 26/05/75l; Kulubi (2 400 ml : bovin (4 MM , 4 FF . 25/06/75l; 
Hubeta (2 500 ml : bovin (2 FF , 24/06/74 ) ; Kore (Jijigal : zébu (1 M, 1 F, 
04/74). 

- BALE - Oincho (2 500 ml : bovin (5 MM . 4 FF , 04/06/74); Imi : zébu 
(3 MM, 12/71), mt Gaysay (Dincho; 3 200 m) : Tr agelaphus buxtonni (2 MM, 
11/02/76l ~ 
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- SIDAMQ - Awasa : bovin (1 M. 2 FF . 15/09/74); Nyamorlu : Arvicanthis sp. 
(8 NN, 30 LL, 29/08/72); Agare Selam : zébu (1 M, 2 FF, 28/05/75); 
Shalbessa (Agare SelamJ : bovin (1 M. 1 F. 16/03/74); Kebre .Mengist : 
bovin (4 MM , 1 F, 11/06/74); Dolo : zé bu (4 MM , 7 FF , 10/71); Hara Dembi 
(Yavelo) : zébu (1 M, 03/75); Moyale : Hyaena hyaena (1 M, 16 FF, 10/71). 

- GEMU GOFA - Arba Minch -: zébu (1 F, 29/1t/73; 3 -MM, 1 -F. 15/04/74; 1 M, 
03/12/75); Sikala (Arba Minch) : bovin (1 F, 1-9/02/73); Mileshamo (Arba 
Minch) : bovin (1 M, 1 F, 18/02/74); Wasaka (Gidole) : bovin (1 M. 3 FF , 
13/11/73); Abulo (Gumaida) : bovin (1 F, 03/02/74); Konso : bovin (1 F, 
24/02/73); Waito Nechessar (Konso) : libres (2 FF , 20/12/73). 

SOMALI 

PDCOCK (1900) - Bularli. 

DRAKE-BRDCKMAN (1913) - Bulhar huttes (ou Rh.sanguineus ?) . 

FRANCHINI (1927) - Uebi Shebeli; Bas Juba. 

NIRD (1935) - Afmadu; Hakaka; Brava; Merka; Serenli. 

STELLA (1938) - Brava; Merka; Juba; côte méridionale. 

STELLA (1940, Rh.s.simus) - Yak Dudu; Merka; Juba; Hakaka; Afmadu; Serenli. 

LIPPARDNI (1957) - Uebi Shebeli : Panthera leo, Felis caracal , Crocuta 
crocuta , Drycteropus afer , Hystrix cristata. 

G.THEILER (1962 p.140 , Rh.simus p.p.) - Tug Wajale; Waidad. Afgoi; Hakaka; 
Afmadu; Merka; Serenli; Villabruzzi (= Johar); autres toponymes non iden
tifiés : Bur Fule, Bayoko, Magnagao , Moiko , Rakulo, 

WALKER (1974 p.169) - Sur la frontière entre le Somali et le Kenya : El 
Wak , Kolbio. 

Rh.simus est établi en Afrique orientale et australe : Ethiopie , 
Somali, SouQan (est?, sud?) , Ouganda (est), Kenya , Tanzanie; Zaïre 
(Katanga, Kivu) , Angola, Zambie, Malawi , Mozambique, Rhodésie , Botswana . 
Namibie, Transvaal , Natal, Orange , Cap. Il est également présent au Yémen 
(HDDGSTRAAL & KAISER , 1959) et en Egypte (KAISER & HOOGSTRAAL , 1967). 

BIOLOGIE 

~h.simus est de cycle parasitaire triphasique ditrope. Les stases 
préimaginales évoluent sur rongeurs Myomorphes et Sciuromorphes , sur lépo
rides et sur insectivores Macroscelididae; accessoirement sur ·damans . carni
vores, rarement sur les ongulés. Les adultes en sont signalés pratiquement 
de tous les ongulés et carnivores sur son aire d ' e~tension , ainsi que sur 
primates , pangolins, oryctéropes, porcs-épics , aulacodes. 
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HABITAT 

Rh. simus est fréquemment rencontré dan_s .les_ steppes .mas aï et 
les fourrés tropicaux , souvent en abondance. Les populations en sont 
numériquement plus réduites dans les prairies d ' altitude , où elles pré
sentent à partir de 2 000 m un écotype . ponctué à interstitielles très 
apparentes. 

En Tanzanie , Rh.simus est présent depuis la côte jusqu'à 
1 800 m ( 6 DDD ft) dans tous les types de .végét-ation , principalement 
dans les steppes masaï et de l ' Usukuma , dans les communauté.s.-,de montagne 
et dans •li3s savanes rhodésiennes; · iLest moins abondant dans la végéta
tion cô~i~re ~t dans les savanes tropicales basses de Rufiji (YEOMAN 
& WALKER , 1967, 163). 

Au Kenya. Rh.simus est .particU-liè.remen.t -abondant dans - les ré
gions humides. à Glimat · chaud dan-s la -vég-étati-0-n- -côtier-e , à . E>limat plus 
frais dans les savanes d ' altitude; -il est .moins abondant ,. mais toujours 
commun dans les savanes seches et chaudes de l ' est et du nord-est (WILEY , 
1953 , 1-6). Il existe en fait , plus ou moins ~bo ndant . dans tcius les ty
pes de végétation , du -niveau de la mer j usqu ' à 2 400 m -(8 000 ft). sauf 
dans les. forêts de montagne et les s-teppes s-omaliennes (WALKER. 1974 
p.169). 

En Afrique orientale , Rb.simus est représenté dans .les diffé
rentes formations végétales . à diverses altitudes ,- mais _il est · surtout 
abondant dans la zone d ' association de Rhipicephalus pravus - Amblyomma 
gemma (WILSON , 1953) c ' est-à-dire les steppes masaï. 

Au Soudan , Rh.simus (ou Rh.muhsamae ? ) est fréquent dans le 
sud, domaine qui correspond aux savanes boisées humides; il se raréfie 
aux approches des steppes du nord. Au Yémen, Rh.simus n ' est trouvé qu ' en 
altitude , de 3 500 à 7 000 pieds (1 050-2 100 m) dans les régions humides 
et tempérées (HOOGSTRAAL , 1956 p.748). 

L' ensemble de la distribution de Rh.simus comprend les zones 
biogéographiques suivantes 

- prairies, végétation de montagne d ' Eth i opie et du Yémen; 

- steppes boisées xérophytes masaï et fourrés éthiopiens , stepp.es boisées 
xérophytes et fourrés de l ' Itigi; 

savanes boisées équatoriales orientales d ' altitude, prairies de monta
gne intertropicales d ' Afrique (coexistance avec Rh.muhsamae); 

- savanes boisées subtropicales rhodésiennes et angoliennes1 

- savanes boisées tropicales australes typiques et à mopané; 

- mosaïque côtière forêt-savane orientale. du Natal . au Kenya; 

- prairies tempérées australes du low veld et du high veld; 

- maquis du Cap. 
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Rh.simus est absent des steppes sahéliennes et des savanes 
soudaniennes . remplacé dans ces zonep par une espèce très voisine , 
Rh.muhsamae. 
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Dans les savanes gu1neennes et oubanguiennes ,.- dans les mosaï
ques forêt-savane correspondantes , Rh.simus .est remplacé par Rh.senegalen
sis. 

MICRDHABITAT 

Les adultes de Rh.simus sont exophiles. 

Au Kenya , ils constituent l ' espèce la plus également distribuée 
et la moins influencée par les conditions climatiques; il est présent de 
la zone côtière jusqu'à des altitudes de 11 000 pieds (3 300 m); les 
adultes à l ' affût de l ' hôte se . tiennent à la surface de. la .végétation bas
se , et seulement dans les savanBs boisées ou les forêts claires (au con
traire de Rh.appendiculatus et de Amblyomma variegatum qui , dans les 
régions humides . sont associés aux formations ouvertes ) _(LEWIS , 1931 , 151; 
1932 , .175). 

Les hôtes des pre1magos sont dans la plupart des cas les petits 
rongeurs; les larves et les nymphes gorgées , les nymphes et les adultes 
à jeun se tiennent dans les terriers; on ne sait pas si les larves , après 
l ' éclosion , recherchent spécialement ce gîte ou si elles abordent le ron
geur dans ses déplacements sur le sol et sur lequel elles sont ramenées au 
terrier; il semble peu probable que ce soit la femelle gorgées qui recher
che les terriers comme gîte de ponte. Les préimagos sont plus abondantes 
dans les galeries proches de la surface du sol (du type des terriers 
d'Arvicanthis niloticus) que dans les galeries profondes (du type des 
terriers de Mastomys coucha) (ROBERTS , 1935). 

Au Soudan, les terriers des hôtes des préimagos de Rh.simus sont 
de structures très différentes , plus ou moins profonds et plus ou moins 
complexes, situés sous les graminées ou sous les buissons, dans les crevas
ses de rochers, les chaos , les pierrailles ou dans la litière végétale , à 
même le sol , etc. (HODGSTRAAL. 1956 p.749). 

Le type de terrier occupé et la profondeur à laquelle se tiennent 
les préimagos à l 9 intérieur de celui-ci ne sont pas ~éfinis en fonction de 
la nature spéci fi·que du rongeur qui l ' habite , mais en rapport avec les 
conditions microclimatiques les plus f avorables pour Rh.simus. 

CLIMATOLOGIE 

La distribution de Rh.simus en Afrique australe corTespond à des 
moyennes de précipitations allant de 20 à 30 inches par an (500-750 mm); 
la distribution clairsemée dans le maquis du Cap peut s'expliquer par des 
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conditions microclimatiques locales plus favorables que ne le laisse 
supposer le climat général de cette zone . dans les prairies , il ne sub
siste que par les plus fortes pluviosités ~ ce -qui est en relation avec 
l'absence de l'élémeFlt protecte~r .vis-à~vis _de ,1 °évaporation , ,que cons
tituent les arbres; il n °existe pas dans -. le high veld ?~ntral · et occi
dental. à 25-3Q -inches (500-875 mm) .mais est -présent à .1°.sst ë. Ele · cette 
zone qui reçoit plus de 40 inches de .pl~ies ·annuel l es · (1 :000 m) ; inver
sement . dans la brousse du bankenveld (tree and ·bush veld ly Rh.simus 
peut se maintenir , quoiqu ' il présente une distribt:.1.tion éparse et t r ès 
localisée, par 15-20 inches de pluviosités annuelles (375 - 500 mm) 
CG.THEILER , 1962 p.138 ) . 

Au Soudan . la plupart des _régions .oD existe Rh.simus , reçoivent 
de 25 à 50 inches de pluies par an (500~1 25~ mm) · en une seule période; 
la saison sèche dans ces régions est longue et forte (HDDGSTRAAL, 1956 
p. 748·). 

En Tanzanie , ses exigences sont .difficiles à préciser , car sa 
distribution s ' étend entre les isohyètes des 500 et des 1 500 mm annuels 
(20-60 inches) (YEOMAN & WALKER , 1967 p.163). 

Au total , la plus grande . partie .de la distribution de Rh.simus 
est située entre les isohyètes de 500 et de 1 000 mm . du sud au nord de 
son aire d ' extension; il est représenté cependant dans des régions plus 
humides , mais semble disparaître au-delà d ' un maximum de 1 250 mm annuels, 

ROLE PATHOGENE 

Theileria lawrencei 

L0 infection expérimentale de Rhisimus par Th~lawrencei, est 
réalisable , mais avec 11 un faible pourcentage de réussites (NEITZ , 1962). 

Theileria parva 

Rh. simus s O infecte expérimentalement de Th. parvël· et ,transmet 
à la stase, adulte (LDUNSBURY , 1906; A.THEILER , 1905 , 135; F.:OTHERINGHAM 
& LEWIS, 1937; NEITZ , 1956). Le cycle évolutif de Rh.simus 1 °empêche de 
jouer un rôle effectif dans l 'épi.démiologie de la theilériose. 

Anaplasma marginale 

Rh.simus peut transmettre expérimentalement A.marginale , par 
infection transstasiale (A.THEILER , 1912 , 3; 1912 , 105). Dans les condi
tions naturelles. la tique ne peut pas jouer ce · rôle . car i l n'y a pas 
de passage transovarien chez A.marginale. 
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Coxiella burneti 

Rh.simus peut être spontanément infecté de C.burneti (HEISCH , 
GRAINGER , HARVEY & LISTER , 1962). 

Rickettsia canari 

L'infection spontanée de Rh.simus par R.conôri a plusieurs 
fois été mise en évidence au .Kenya . (HEISCH~ MC PHEE & RICKMAN, 1957; 
TIMMS , HEISCH &· HARVEY, 1959; HEISCH , GRAINGER, HARVEY & LISTER, 1962; 
DICK & LEWIS , 1947) et en Ethiopie (PHILIP , HOOGSTRAAL, REISS-GUTFREUND 
& CLIFFORD, , 1966). 

Rickettsia prowazeki 

Rh.simus peut s ' infecter .expérimentalement avec R.prowazeki 
aux stases larvaires et nymphales, avec survie à la stase suivante 
(REISS-µUTFREUND , 1957 ; BURGDORFER , ORMSBEE & HOOGSTRAAL , 1972). 

Wolbachia 

Les glandes de Malpighi · de Rh.simus sont natorellement infec
tées par une Wolbachia (COWDRY . 1925 , 817; 1926 , 147; micro-organismes). 

Virus de Nairobi 

Rh.simus transmet· expérimentalement le virus de Nairobi 
(LEWIS, 1949). 

Paralysie 

Quelques cas humains de paralysie à tique sont dus à Rh.simus 
(VENERONI, 1928; STANBURG & HUYCK, 1945; ZUMPT & GLAJCHEN , 1950), 

1 
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RHIPICEPHALUS SULCATUS NEUMANN -.- 1908 

Des populations de Rh,sulcatus similaires aux types de NEUMANN ou 
conformes à la description de MOREL & VASSILIADES ( 1963) sont trouvé.es, dans 
les savanes humides d'Afrique intertropicale, Les exemplaires des formations 
boisées riveraines dans les steppes sahéliennes ou masai présentent une 
morphologie qui s'éloigne quelque peu de ces descriptions; chez les mâles des 
zones sèches en effet le diamètre des ponctuations interstitielles (ou porales) 
du conscutum se réduit, si bien que les séries de ponctuations sétifères longi
tudinales ressortent nettement sur le reste du tégument moyennement ponctué, 
peu ponctué ou presque lisse, donnant un aspect qui est celui des Rh.sanguineus 
typiques; chez les femelles, les ponctuations du scutum présentent aussi cette 
inégalité. De tels exemplaires se différencient cependant des Rh.sanguineus 
par la forme du péritrème stigmatique chez les mâles, par la structure du gono
pore chez les femelles. Il est évident que de telles particularités rapprochent 
de tels Rh,sulcatus d'une espèce affine du bassin méditerranéen, Rh.turanicus 
Pomeran6~~ & Mafika~h~ili, 1940. Il est évident que la question se pose; pour 
le moment, l'appartenance de ces espèces à des régions biogéographiques diffé
rentes peut servir de base à leur distinction. De toutes façons, il est compré
hensible que les analogies entre elles aient amené BERGEDN & BALIS à dénommer 
Rh.turanicus des spécimens de Rh.sulcatus différant de la morphologie habi
tuelle de l'espèce. 

On pourrait supposer qu'il s'agisse là d'une espèce non encore 
reconnue et propre aux steppes masai, occupant dans ces formations la place 
de Rh.guilhoni MOREL & VASSILIAOES ( 1963) dans les steppes sahéliennes, alors 
qu'en Afrique occidentale et orientale plus humide, il s'agirait du véritable 
Rh.sulcatus. Une grande série de Rh,sulcatus récoltés sur le cours inférieur 
du Chari, juste avant son enbouchure sur le lac Tchad, montre les mêmes parti
cularités du conscutum et du scutum que, par exemple, les populations de la 
vallée de l'Omo représentées dans la collection par d'assez nombreux exem
plaires. Il semble -plutôt qu'on ait à faire dans ce cas avec un écotype de 
Rh.sulcatus propre aux zones arides, présentant une réduction des ponctuations 
interstitielles ou porales, en relation précisément avec l ' hygrométrie 
moyenne ambiante moins élevées que dans le cas des savanes, L'uniformité ou 
la disparité entre les ponctuations sétifères et interstitielles, en fonction 
des différences climatiques entre les zones d ' origine, s'observent chez de 
nombreuses espèces de Rhipicephalus. 

DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

H NEUMANN (1922, Rh,sanguineus p.p.); MOREL & VASSILIADES ( 1963) - SHOA -
Barka (Mojo) ( 1 M, 20/07/1904) MHNP). - HARRAR - Kunki (Bedessa) ( 1 F, 
15/04/1904, MHNP). 

~: NEUMANN (1922, Rh.bursa p,p.); MOREL & RDOHAIN ( 1973) - SHOA - Addis Abeba 
Hyaena hyaena (1 M, 24/05/1904, MHNP ) . 
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? TONELLI-RDNDELLI (1930) - ERYTHREE - Wakai : Lepus capensis (2 MM, 8 NN, 
30/03/23) ; Ala : Proteles cristatus (1 M, 3 NN, 11/25); Tessenei : Struthio 
camelus (4 ff, 22/03/23) - BAGEMDER - Gondar Cenis aureus (6 MM, 2 ff, 
12/22). 

? STELLA (1938, Rh.sanguineus p.p.) - SIOAMO - Ganale Guda : Lepus capensis. 

? STELLA (1941, Rh.sanguineus) - SIOAMO - Yavelo : Equus burchelli boehmi, 

H MOREL & VASSILIAOES (1963) - HARRAR - Oire Dawa (1 M, 1 f, 1908, MHNP). 

? R.V,C.E,R.T. (1971) - HARRAR - Jijiga; Tug Wajale : bétail, 

H BERGEDN & BALIS (1974, Rh,sulcatus) - BAGEMDER - Gondar: zébu (3 MM, 1 f, 
07/66) - GOJJAM - Debre Markos : zébu (1 M, 1 F, 04/67) - HARRAR - Alemaya 
Hyaena hyaena (8 MM, 3 FF, 10/67). 

!: BERGEON & BALIS (1874, Rh.sanguineus p.p.) - TIGRE - Adi Hagada : zébu 
(2 MM, 1 f, 10/66) ; Shikat : zébu (1 M, 1 f, 07/66); Samre : zébu (9 MM, 
1 f, 01/67). 
- BAGEMOER - Gorgera : zébu (1 M, 10/65). 
- SHOA - Addis . Abeba : zébu (2 MM, 1 f, ·09/68); Oebre Zeit : zébu (1 M, 08/65). 
- BALE - Selka : zébu (1 M, 10/67). - SIOAMO - Awasa : zébu (1 M, 1 f, 06/68). 

H BERGEDN & BALIS (1974; Rh~turanicus p.p.) - GEMU GDFA - BLllki : zéb~ -(i9 MM, 
7 FF, 02/69). 

:: MOREL & ROOHAIN (1973) - GEMU GDFA - Shangura (camp Omo) : Otocyon megalotis 
(2 MM, 01/09/68), Felis libyca (1 M, 23/08/68), Felis caracal (8 MM, 5 FF, 
29/08/69), Lepus capensis (4 NN, 8 LL, 31/08/68), Sagittarius serpentarius 
(1 f, 15/07/69), Ciconia nigra (3 MM, 1 F, 24/07/68), Choriotis kori (26 MM, 
14 FF, 17/08/68; 2 MM, 2 FF, 15/07/69; 31 MM, 13 FF, 27/07/69). 

H REFERENCES NOUVELLES 

- SHOA - Oebre Zeit : Gyps africanus (14 MM, 16 FF, 28/07/74); Mojo 
Tragelaphus scriptus (1 F, 06/66). 

- HARRAR - Kore (Jijiga) : zébu (1 M, 1 F, 04/74); Oire Dawa 
05/74). 

- SIOAMO - Negele : chèvre (3 MM, 1 F, 12/06/74). 

zébu (1 f, 

- GEMU GDFA - Route Kalam - Kibish : Gazella granti (1 M, 12/08/72), Choriotis 
kori (1 M, 12/08/72); Shangura (camp Omo) : Choriotis kori (1 M, 1 F, 13/08/72); 
nord du lac Rodolphe : libre (1 F, 08/67), 

SOMALI 

? LIPPARDNI (1957, Rh.sanguineus p.p.) - Uebi shebeli Genetta genetta. 
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La présence de Rh.sulcatus est vraisemblable au sud du Somali, 
dans les formations riveraines du Juba et du Shebeli. 

Une série de Rh.sulcatus de la province de Karamoja (Ouganda), 
envoyés pour détermination par J.G . Matthysse, présente les mêmes particula
rités morphologiques du scutum ou conscutum que les récoltes de la vallée 
de l'Omo (Morato : autruche; Adilang (Acholi) : mouton; Adekowok : chèvre, 
zébu; Lochudet (Namalu) : zébu; Olilim: zébu; Nakapelimoro : zébu). 

Des Rh.secundus Feldman-Muhsam, 1952, du Yémen (HOOGSTRAAL & 
KAISER, 1959), pourraient être des Rh.sulcatus (Ta'iz Lepus a.arabicus, 
Vulpes vulpes arabica, Gazella arabica, zébu; Ma'abar: Vulpes vulpes 
arabica; Hodeida : chat). 

Rh.sulcatus est connu des pays suivants : Sénégal, Guinée, Mali, 
C8te-d'Ivoire, Haute-Volta, Togo, Bénin , Tchad, Cameroun, Soudan, Zaïre, 
Congo, Ethiopie, Ouganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Mozambique, Rhodésie, 
Transvaal, Botswana, Namibie, Angola; le Yémen participe de la même région 
biogéographique que l'Afrique continentale au sud du Sahara. 

BIOLOGIE 

Le cycle évolutif de Rh.sulcatus est triphasique ditrope pholéo-
exophile. 

Les preimagos se gorgent sur rongeurs Myomorphes; ils ont été 
parfois rencontrés sur chien; les adultes infestent les ongulés , les 
léporides, les carnivores et les hérissons. 

HABITAT 

En Ethiopie Rh.sulcatus semble surtout abondant dans les formations 
riveraines des steppes masai; il est moins fréquent dans les fourrés 
tropicaux et semble exceptionnel dans les prairies d'altitude. Il est absent 
des communautés forestières de montagne, où existe une espèce du même groupe, 
Rh.bergeoni. 

En Tanzanie, les récoltes de Rh.sulcatus dans sa conception la 
plus sticte se placent dans les communautés de montagne et dans les savanes 
rhodésiennes; dans sa totalité, l'espèce doit accuper un territoire plus 
vaste, largement distribué dans les savanes rhodésiennes et des savanes 
tropicales basses, correspondant à la plupart des Rh,sanguineus sensu lato 
cités du bétail ou des mammifères sauvages (YEOMAN & WALKER, 1967 p,165 et 
156-159). 

Les références de Rh.sanguineus au Kenya sur animaux sauvages et 
bétail (WALKER, 1974 p.164) représentent vraisemblablement pour leur plus 
grande part Rh.sulcatus, qui peut habiter aussi bien des savanes humides 
(type d'altitude équatorial) que des steppes masai, comme il le fait au sud 
de l'Ethiopie. 
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En Afrique orientale, la distribution ne peut être qu ' une suppo
sition, en raison du fait que le nom de Rh.sulcatus n'y a été appliqué qu ' à 
une fraction restreinte de la population considérée aujou r d ' hui comme repré
sentative dans son ensemble de cette espèce; il est vraisemblable que l a 
plupart des références citées sous le nom de Rh.sanguineus et r elatives à 
des récoltes sur la faune sauvage, représente Rh.sulcatus. 

Dans ces conditions, la distribution probable de Rh,su l catus 
recouvre les zones suivantes : savane boisée équatoria l e orienta l e d'alti
tude, mosaïque côtière orientale forêt-savane, savane boisée sub t ropicale 
rhodésienne, savanes boisées subtropicales et subéquatoriales angoliennes, 
savane boisée tropicale australe (formations typiques et à mopané ) . 

En Afrique occidentale, la distribution normale de Rh , sulcatus 
se situe dans les savanes boisées subéquatoriales guinéennes et dans la 
mosaïque forêt-savane correspondante, ainsi que dans la mosaïque forêt
savane congolienne. Dans les savanes boisées subtropica l es sud-soudaniennes, 
la distribution est relativement régulière. Dans les savanes boisées tropi 
cales nord-soudaniennes par contre, il n'existe plus que des populations 
clairsemées, alors que l'ensemble de la zone correspond à l ' habitat de 
Rh.guilhoni, Dans la répartition respective de ces deu x espèces, le passage 
du type subtropical au type tropical semble être déterminant, compte tenu 
du boisement local des savanes. Le phénomène est compar able aux différences 
de distribution entre Rh,senegalensis et Rh,muhsamae; dans ce de r nier cas, 
le passage est plus progressif et les savanes sud-soudaniennes constituent 
une zone intermédiaire, tandis que la l imite entre Rh.sulcatus et Rh. 
guilhoni est plus précise et correspond au passage de la végétat ion's°ud
soudanienne à la végétation nord-soudanienne. (MOREL & VASSILIADES, 1963, 
343). 
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RHIPICEPHALUS SUPERTR~TUS NEUMANN . 1907 
' 

Rh. supertritus parasite divers grands ongulés dans les savanes 
humides d'Afrique orientale : Soudan, Ouganda, Tanzanie, Zaïre (Oriental, 
Kivu, Katanga), Zambie, Rhodésie, Mozambique, Zululand, Natal. WALKER (1974) 
ne le cite pas du Kenya, malgré la référence de THEILER (1962 p.143). 

En Ethiopie, Rh.supertritus est signalé de Nakta (mt Engershatu) 
- ERYTHREE - (HOOGSTRAAL, 1956 p.768; G. THEILER, 1962 p.143). 

La référence de BERGEON & BALIS (1974) sur hyène à Alemaya - HARRAR -
consiste en une récolte de Rh.bergeoni, 

Rh.supertritus devrait être retrouvé en Ethiopie dans les prairies 
tropicales de montagne et les communautés forestières d ' altitude. 

BIOLOGIE 

Seuls les adultes de Rh.supertritus sont connus; ils ont été 
récoltés sur de nombreux ongulés domestiques et sauvages; le buffle de 
savane semble très souvent infesté, ce qui traduit une association avec 
des formations végétales denses et humides. D'après ses affinités avec Rh, 
appendiculatus, on peut supposer que Rh.supertritus est monotrope et exo=
phile à toutes les stases. 

HABITAT 

Sa distribution comprend les communautés de montagne d'Afrique 
orientale, les savanes orientales d'altitude, les savanes subtropicales 
rhodésiennes (localisé aux formations r iveraines), la mosaïque côtière du 
Zululand. Elle s'inscrit à l ' intérieur de celle de Rh.appendiculatus, mais 
Rh.supertritus est plus rare; de toute façon, il semble absent des savanes 
subéquatoriales katangaises, des savanes tropicales australes et du Trans
vaal, des prairies d'altitude d'Afrique australe. Ces différences doivent 
résulter de leurs exigences microclirnatiques respectives; dans les zones 
où ils cohabitent, Rh.appendiculatus se tient à la surface du tapis grami 
néen des savanes boisées, tandis que Rh.supertritus est confiné aux formations 
denses; dans les zones plus sèches où Rh.appendiculatus est seul en place, il 
est à son tour localisé aux formations boisées. 

En Tanzanie, Rh,supertritus est associé uniquement avec les savanes 
rhodésiennes, sur le plateau, jusqu'à 1.200-1.500 m (4.000-5.000 ft) (YEOMAN 
& WALKER, 1967 p.167). 
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RHIPICEPHALUS TRICUSPIS DDENITZ, 1906 

La distribution du véritable Rh,tricuspis apparaît comme limitée à 
l'Afrique australe, En Afrique occidentale et orientale, il a été parfois 
confondu avec Rh,lunulatus. Voir le commentaire à propos de cette dernière 
espèce. 

RHIPICEPHALUS TURANICUS POMERANCEV & MATIKASHVILI, 1940 

Rh.turanicus est une espèce paléarctique, dont la distribution 
s'étend de l'Europe méditerranéenne et du Proche-Orient à l ' Asie centrale 
et à la Chine (MOREL & VASSILIAOES, 1963). Les exemplaires cités sous ce nom 
(BERGEON & BALIS, 1974) consistent en écotypes de zones arides, à morphologie 
non typique, de Rh,sulcatus, Se reporter au chapitre sur cette espèce. 
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IXODIDAE (BANKS , 1907 , subf . ) SCHULZE , 1937 

GENRES ET SOUS-GENRES REPRESENTES EN ETHIOPIE 

ES CHA TOC EP HA LUS FRAUENFELD , 1853 

LEPIDIXDDES SCHULZE , 1936 

IXODES LATREILLE , 1796 

IXODES (EXOPALPIGER) SCHULZE, 1936 

IXODES (AFRIXODES) MOREL , 1965 

SCAPHIXODES SCHlJLZE . 1941 

SCAPHIXDDES (TRICHDTOIXODES) REZNIK , 1961 
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Les représentants des Ixodidae s.str. sont surtout parasites 
de la faune sauva~e (oiseaux . rongeurs , insectivores . primates ~ carnivo
res , ongulés) dans les zones humides des savanes -ou en forêt (éq~atoriale 
basse ou d ' altitude); peu d ' espèces iintéressent la pathologie vétérinaire 
(I.lewisi au Kenya et en Tanzanie ; .I.pilosus en Afrique australe; 
I.rubicundus dans le Karroo). 

Les espèces en sont nombreuses en Afrique au sud du Sahara. 
Plusieurs pourraient se retrouver en Ethiopie : 

- Eschatocephalus simplex (Neumann . 1906) et Esc.vespertilionis (Koch , 1844) 
des chiroptères insectivores ; connus d ' Afrique orientale et australe 
Soudan , Kenya , Tanzanie . Transvaal , Cap. 

- Lepidixodes kopsteini (Dudemans , 1925) signalé de la Garamba (Zaïre 
oriental) sur Microchiroptères (KOHLS & CLIFFORD . 1961); existe au Congo 
(Brazzaville : Taphozous limbatus , 1 L, 16/09/55 , réf. per.s.); surtout 
connu d ' Asie équatoriale : Malaisie , Indonésie (KOHLS & CLIFFORD. 1961); 
Thailand , Luzon , Nouvelle - Guinée (KOHLS & CLIFFORD . 1968); .Cambodge 
(Angkor Vat . Phnom Penh . Preeh· Khan . Siern Reap . Phnm Samrap Reach . libres 
ou sur Tadarida pl.plicata et Taphozous melanopogon bicolor; J.M. _Klein 
legit 1968-1969) . 

- Ixodes (Exopalpiger) alluaudi d ' insectivores et rongeurs myomorphes sur 
les massifs montagneux africains , dans les communautés forestières ou les 
prairies d ' alt~tude , è partir de 2 500 m. 

- Ixodes (Afrixodes) nairobiensis , Nuttall , 1916 , des rongeurs myomorphes 
(Soudan , Ouganda , Kenya . Katanga i Malawi , Angola). 

- Ixodes (Afrixode~ rotundatus Arthur. 1958 , des Tachyoryctes sp. ~Kivu, 
Kenya . Ouganda). 

Ixodes (Afrixodes) schillingsi Neumann i t9D1 . des di~ers singes colobes 
(Soudan , Rwanda , Kenya , Tanzanie , Mozambique). 

- Ixodes (Afrixodes) walkerae Clifford . Kohls & Hoogstraal , 1968, des 
Turdidae (Kenya). 
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IXODES (AFRIXODES) BRUMPTI MORE L. 1965 

x MOREL (1965) - HARRAR - Vallée des Rochers (Babile) 
brucei (1 F. 05/1901 . coll. E.Brumpt ) . 

IXDDËS 

Heterohyrax 

Cette espèce n ' est connue que d ' Ethiopie. Les damans du Kenya . 
du Rwanda et du Kivu sont parasités par I.(Afr.) procaviae Arthur & Burrow 
1957; ceux du Transvaal par I.(Afr.) spinae Arthur, 1958. 

IXODES (AfïRIXDDES) OLDI NUTTAL , 1913 

x REFERENCES ORIGINALES' 

- ARUSSI - Kofele : chat (2 FF , 10/06/74)1 Praomys albipes (2 NN, 10/06/74). 
1 

I.oldi est connu de Sierra Leone . Liberia . Côte-d ' Ivoire . Togo . 
Centre-Afrique. Zaïre (Equatorial . Ori ental . Kivu . Katanga), Kenya . 
Tanzanie. Rwanda . Rhodésie . principalement sur carnivores Viverridés et 
insectivores (Croci dura sp. ) . 

IXODES (AFRIXODES) THOMASAE Arthur & BURRDW. 1957 

x REFERENCES ORIGINALES 

- ARUSSI - Kofele : Praomys albipes (1 F, 3 NN . 2 LL , 10/06/74). 

- SIDAMO - Awasa : Rhynchotragus guentheri (1 F. 24/07 / 74). 

I.thomasae est déjà connu du Kenya et du Kivu s ur rongeurs 
myomorphes (Arvicanthis sp. , Mastomys sp . • Otomys sp.) , sur hérissons -et 
petits ruminants sauvages (ARTHUR & BURRDW . 1957; WALKER , 1974 p.117; 
ELBL & ANASTOS, 1966 , 2 p . 119) , ou même sur oiseaux : Tchagra senegala 
(CLIFFORD & WALKER, 1966) , Guttera pucherani (KEIRANS , BACKHURST & CLIFFEIREJ; 
1972). Par comparaison avec le matéri el de Kofele , la larve B, décrite par 
MOREL, SENEVET & RODHAIN (1969) de Lwi ro (Kivu) sur Crocidura sp .• peut 
être considérée comme celle d ' I.thomasae. 
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SCAPHIXODES (TRICHOTOIXODES) DAVEYI (NUTTALL 0 1913) 

x REFERENCE ORIGINALE 

- ARUSSI - Kofele : Turdus litsipsirupa (1 F. 10/06/74). 

Cette espèce était déjà signalée de l'Ouganda . du Zaïre orien 
tal. du Kenya. sur Gallirex johnstoni. Cisticola natalensis 0 Turdus 
olivaceus . Touraco hartlaubi (NUTTALL. 1913; BEQUAERT. ~ 931; ARTHUR . 1961; 
ELBL & ANASTOS. 1B66 . 2 p.154; CLIFFORD & WALKER 0 1966; KfIRANS , BACKHURST 
& CLIFFORD. 1972; WALKER , 1974 p.101). C'est don c une tique sélective des 
oiseaux . 

L'examen de la femelle de Kofele montre une affinité évidente 
avec Sc. (Trichotoixodes) frontalis (Panzer, 1794 ) quant à la position du 
gonopore au niveau des· ccxae III. l'implantation dee scies sous-hyposto
males. à l'absence de subcoxae . La description d'un mâle rapporté à cette 
espèce (KEIRANS 0 BACKHURST & CLIFFORD. 1972) amenait à conclure qu'il s'a
gissait d ' un I.(Afrixodes). notamment par les s ubcoxae très ,apparentes; 
comme ce mâle a été trouvé en même temps que les - femelles ~et ·Aon in copula, 
car ce n'est pas précisé ("male ... in association with two females"). le 
plus prudent est de réserver la détermination spécifique de ce mâ l e . car 
tout porte à croire qu 'il s'agit plutôt d ' un I.(Africodes) .parasite d 'oi 
seaux ou même de singes (il a certaines ressemblances avec celui d'I.schil
lingsi). De plus . ce mâle rapporté à Sc.daveyi diff-èr.s de Gelui de Sc.bruneus 
(Koch, 1844) qui est le premier mâle sûrement décrit d'un Sc.(Trichotoixodes) 
et remarquable entre autres caractères par l'absence de subcoxae. confirmée 
par l'insertion de soies très près du bord postérieur .des coxae II et III. 

Le sous~genre - Trichotoixodes Reznik , 1961 regroupe quelques 
Ixodidae s.str, ' d'oiseaux de petite taille, surtout des Pa~s.ériformes; il 
se présente comme un aboutissement évolutif des Sc.(Multidentatus) Clifford. 
Sonenshine. Keirans & Kohls, 1973 , is sus eux - mêmes des Sc.(Scaphixodes ) 
Schulze , 1941, tous deux parasites d'oiseaux côtiers du monde entier. 
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GENRES ET SOUS-GENRES REPRESENTES EN ETHIOPIE 

A LECT OROBI US (ALE CTORO BI US) POCOCK, 1907; POSPELOVA-SHTROM, 1950 

ALECTOROBIUS (RETICULINASUS) SCHULZE, 1941 

ALEtTORDBIUS (Tr=!ERIODORDS) 'PDSPELOVA.:SHTROM, 1950 p.55 

( = Al. (Pavlovskyella) P'o·spelova-Shtrom, 1950 p. 56) 

ALVEONASUS SCHULZE, 1941 

ARGAS (ARGAS) , LATREILLE." ~796 

ARGAS (PERSICARGAS) KIUSER, HOOGSTRAAL & KOHLS, 1964 

ARGAS ( SECRETARGAS) HOOGSTR/\AL, 1957 

CARI OS ( CARI OS) LATREILLE, 1802 

CARI OS ( CHIROPTERARGAS) HOOGSTRAAL, 1955 

OGADENUS (OGADENUS) POSPELOVA-SHTROM, 1946 

OGADENUS (AVIAOGADENUS) POSPELDVA-SHTROM, 1969 

ORNITHDDOROS KOCH, 1844 
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ALECTOROBIUS (ALECTDROBIUS) CAPENSIS (NEUMANN, 1901) 

Al.capensis est signalé dans une nicherie d'ibis et de cormorans 
sur le lac Shala (HOOGSTRAAL, 1973, 349 p.394; CONVERSE, HOOGSTRAAL, MOUSSA, 
FEARE & KAISER, 1975). 

Al.capensis est un parasite habituel des nicheries d'oiseaux marins 
sur les côtes de l'Atlantique, de l'Océan Indien et du Pacifique (cf.KOHLS, 
SONENSHINE & CLIFFORD, 1965). 

Al.capensis héberge en Ethiopie et aux Seychelles le virus Soldado 
(HOOGSTRAAL, 1973; CONVERSE, HOOGSTRAAL & collab.1975), connu par ailleurs 
des Caraïbes. 

ALECTOROBIUS . (ALECTOROBIUS) CONICEPS CONICEPS (CANESTRINI, 1890) 

Al.c.coniceps est un parasite habituel du pigeon bizet (CDlumba 
livia) domestique et sauvage dans le bassin méditerranéen, au Proche-Orient, 
dans le bassin de la Mer Noire, au Caucase et en Asie centrale, jusqu'en 
Inde (HOOGSTRAAL, 1962) et au Népal (HOOGSTRAAL, 1973). 

Le pigeon bizet sauvage existe en Ethiopie (URBAN & BROWN, 1971, 
p.52), notamment dans l'île Madote (archipel de Dahlak, Erythrée). Al,c, 
coniceps pourrait y être recherché. 

Il a d'ailleurs été trouvé quelques fois au sud du Sahara, en 
Mauritanie (Aioun el Atrous, 22/11/59, fissures de falaise, ref.pers.) et 
au Mali (Goundam, 30/10/72, pigeonnier, réf.pers.). 

Alc.c.coniceps de nid de pigeon héberge le virus de Baku (groupe 
Kemerovo) à Tashkent (SIODRDVA, ZHMAEVA, GROMASHEVSKII, SKVORCOVA & ESIPOV, 
1974). 
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ALECTDRDBIUS (ALECTORDBIUS) CONICEPS MARITIMUS (VERMEIL & MARGUET , 1967) 

Al,coniceps maritimus est associé. non pas au pigeon bizet comme 
la sous-espèce type, mais aux nicheries d'oiseaux côtiers (VERMEIL, 1954. 
O.coniceps. île Zembra, Tunisie; VERMEIL & MARGUET. . 1967 : ile Zembra et 
Ile Dumet, Loire-Atlantique). Il a été retrouvé è Plevenon (Côte-du-Nord) 
(GILDT & BEAUCOURNU, 1973), Il est présent en Grande-Bretagne (HOBART & 
WALEY. 1954, O.talaje; THOMPSON & ARTHUR. 1956, Drnithodoros sp.; Pays de 
Galles~ Devon). et très certainement en Union-Soviétique, en Crimée et sur 
la Mer d'Aral (FILIPPDVA. 1961; 1963; O.capensis); ou sur les côtes de la 
Caspienne (GRDMASHEVSKII, SIDDRDVA & CIRKIN, 1971, O.coniceps; SDKOLOVA, 
MIRZOEVA, KULIEVA & KANBAI. 1973, 0, capensis; . AN-DREEV, SKVORCOVA~ . 
GROMASHEVSKII & collab .• 1974, 0,cdniceps), 

Sur les rives de la Caspienne les populations d'Al.coniceps 
maritimus hébergent le virus de Baku (références ci-dessus). 

Al,coniceps maritimus s'infecte expérimentalement avec Chlamydia 
psittaci par repas sur la membrane chorio-allantoidienne de l ' embryon de 
poussin infecté, ou par inoculation parentérale (TERSKIKH & AKHUNODVA. 1972, 
O.coniceps d'oiseaux d'eau). 
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A LE CTO ROB I US (ALE CT DRO BI US) MU ES.EBE C KI ( HOOGSTRAAL , 1969) 

Al.muesebecki est signalé des iles Hasikiya (Kuria Muria, côte 
du Sud-Yémen sur la mer d'Oman) dans des nicheries de Sula dactylatra 
(HOOGSTRAAL, 1969, 368) et Zirqa (côte d'Abu Dhabi dans le golfe Persique) 
dans des nicheries de Phalacrocorax nigrogularis et Pandion haliaetus 
(HOOGSTRAAL, OLIVER & GUIRGIS, 1970, 1762). Il pourrait se retrouver dans 
des iles côtières d'Erythrée et du Somali. Al.muesebecki héberge le virus 
Zirqa (HOOGSTRAAL, 1973, 349). 

ALECTOROBIUS (RETICULINASUS) SALAHI CHDOGSTRAAL, 1953) ' 

Al,salahi est un parasite des chauves-souris fructivores du genre 
Rousettus, le plus souvent de l'espèce Rousettus aegyptiacus dont la distri
bution . est panafricaine, Il est connu d'Egypte, du Liban, d'Israël (HOOGSTRAAL, 
1953, 256), du Zaïre (Oriental et Kivu) (HODG~TRAAL. 1960, 358; G,THEILER, 
1962 p.14; Ornithodoros faini; synonymie de H.Hoogstraal, in litteris). 
Références personnelles : Angola (Lusaka : guano de grotte, 08/04/61), Congo 
(Meya : grotte, 26/07/61), Mali (Sangha - BANDIAGARA - : grotte, 10/03/73), 
Sénégal (Bandafassi-Tanda - KEOOUGOU - 05/02/74, grotte à roussettes). 

Al,salahi existe très certainement en Ethiopie. 
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ALECTOROBIUS (T·HERID'O'OROS-) · ERRATICUS SONRAI (SAUTET , MARNEFFE 
& WITKOWSKY, 1944) 

Al,erraticus sonrai est inféodé aux terriers de rongeurs myomorphes 
et sciuromorphes dans les steppes sahéliennes et les savanes nord-soudaniennes 
au Sénégal (MAîHIS, OURIEUX & ADVIER, 1933, Dakar, Ouakam; BOIRON, 1949, 
Dakar; VILLIERS, 1955, Dakar, Sébikotane; BRES, CORNET & ROBIN, 1967, Bandia; 
références personnelles: Hann, Mbao, Sangalkam, Gandigal (Mbour), Tivaouane, 
Dara, Loumbi); en Mauritanie (Rosso, Aleg, Kaédi, Mbout, Kifa, Aioun el Atrous, 
Néma, cap Timiris, Châmi, Lekseiba : références personnelles), au Mali (SAUTET, 
MARNEFFE & WITKOWSKY, 1944, Gao; références personnelles : Nioro, Niafunké), 
au Niger (Niamey : référence personnelle), au Tchad (MOREL & MAGIMEL, 1959, 
Ndj,amen-a) : Ï 

Al,erraticus sonrai est également présent dans les steppes masai au 
Kenya et en Ouganda (HEISCH, 1950; 1952; 1954, 264; O.erraticus small race), 
dans les steppes saharo-méditerranéennes au Maroc (BLANC, BRUNEAU & CHABAUO, 
1951; CHABAUD, 1954; 0,erraticus petite variété), en Egypte (HOOGSTRAAL, 
SALAH & KAISER, 1954, O.erraticus small race) et en Israël (SCHLEIN & GUNDERS, 
1971, small race). Les références de Turquie (OEKSAN & AKYAY, 1954) et d'Iran 
(BALTAZÀRD, BAHMANYAR & SAVAFI, 1950) ont plus de chances d'appartenir à la 
sous-espèce Al,erraticus alactagal1s (Isaakjan, 1936). 

Dans ces conditions, il est vraisemblable qu'existe en Ethiopie 
dans les terriers de rongeurs des savanes masai et somaliennes soit Al, 
erraticus sonrai, soit une espèce ou sous - espèce très voisine. 

ROLE PATHOGENE 

Borrelia crocidurae 

Al,erraticus sonrai de l'Ouest-Africain est spontanément infecté 
par B,crocidurae (MATHIS, DURIEUX & ADVIER, 1933 et 1934; COLAS-BELCOUR & 
VERVENT, 1955; COLAS-BÈLCDUR, 1960). . 

Il est vraisemblable que les espèces suivantes B.dipodilli et 
B.merionesi sont synonymes de B,crocidurae. Les Borrelia des Al,erraticus 
sonrai d'Egypte font partie de ce groupe (DAVIS & HOOGSTRAAL, 1954), 

Borrelia dipodilli 

B,dipodilli infecte spontanément les Al,erraticus sonrai du lac 
Naivasha (HEISCH, 1950; 1954, 28). 
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Borrelia merionesi 

B.merionesi infecte spontanément les Al,erraticus sonrai du sud 
marocain et tunisien (ANDERSON & VASSILIEF, 1933; BLANC & MAURICE, 1948; 
O. erraticus petite forme), Les Al.erraticus sonrai de Gao s'infectent expé
rimentalement (CDLAS-BELCOUR & VERVENT, 1955). 

Borrelia sp. 

Al,erraticus sonrai de Gao ne transmet pas expérimentalement 
B,hispanica d'Al.e.erraticus, ni B,persica d ' Al.tholozani (CDLAS-BELCOUR & 
VERVENT, 1955). 

Salmonella thompson 

Al.erraticus small from présentait une infection spontanée à 
S.thompson en Egypte (FLOYD & HDOGSTRAAL, 1956). 

Babesia (Achromaticus) meri de Psammomys obesus 

Al,erraticus sonrai de Palestine transmet B.meri par infection 
transstasiale entre les repas successifs des nymphes ou ceux des adultes; 
il n'y a pas d'infection transovarienne (GUNOERS & HADANI, 1973; GUNDERS, 
1974). 

Virus de Bandia (groupe Qalyub) 

Les Al . erraticus sonrai du Sénégal hébergent spontanément le virus 
de Bandia (BRES. CORNET & ROBIN, 1967), 

Virus de Coxsackie 

Al.erraticus sonrai peut être infecté expérimentalement avec le 
virus de Coxsackie (GEVAUDAN, CHARREL, ALDIGHIERI, ALDIGHIERI & SAUTET, 
1962; GEVAUDAN, CHARREL, LAURET & SAUTET, 1962). 

Virus de Qalyub 

Les Al.erraticus small form son spontanément infectés par le 
virus de Qalyub en Egypte (ABOEL WAHAB, WILLIAMS & KAISER, 1970). 

Virus de West Nile 

Les Al.erraticus small form d'Egypte transmettent expérimenta
lement le virus de West Nile (HURLBUT, 1956). 
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ALVEONASUS ACINUS (WHITTICl<1,: '1938) 

Alv.acinus n'est ·c·o·nn·u que d ' une grotte à Bulleh Tira (Somali) 
(20.03.37). Comme les autres Alveonasus,. c ' est certainement un parasite 
de carnivores et d ' ongulés sau~ages, ainsi que des porcs-épics. 

ARGAS (ARGAS) AFRICOLUMBAE HOOGSTRAAL, KAISER; WALKER, LEDGER, 
CONVERSE & RICE, 1975 

Argas ·africolumbae est parasite au Transvaal de Columba guinea 
phaeonota et Geronticus calvus, au Kenya de Hirundo fuligula rufigula; 
Columba guinea, Geronticus eremitus et Hirundo fuligula existent en Ethiopie 
(URBAN & BROWN, 1971); Argas africolumbae pourrait y être retrouvé. 

Cet Argas héberge au Transvaal le virus de Pretoria (groupe Dera 
Ghazi Khan) . 
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ARGAS (PERSICARGAS) ARBOREUS KAISER , HOOGSTRAAL & KOHLS , 1964 

DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

~ REFERENCE ORIGINALE 

- GEMU GOFA - Lemte (Arba Minch) : : sous l ' écorce d ' un arbre · portant des 
nids de Leptoptilos crumenifer (2 FF , 3 NN , 09/06 / 74). 

Argas arboreus est parasite des -Ardéiformes sur tout le conti
nent africain; il a été longtemps confondu avec Argas persicus; on le 
trouve habituellement sous l ' écorce des arbres dans les nicheries. Il a 
été décri t d ' Egypte et signalé le plus souvent en association avec le 
héron garde-boeufs Bubulcus ibis (KAISER , HOOGSTRAAL & KOHLS , 1964); il 
est connu du Zaïre oriental (CLIFFORD & ANASTOS, 1964) 0 du Transvaal 
(TAYLOR, HURLBUT , WORK , KINGSTON & HOOGSTRAAL , 1966) , du Cameroun (MOREL& 
MOUCHET , 1965 , Maroua , Pelecanus rufescens). Des références anciennes, 
sous le nom d ' Argas persicus le mettent certainement en cause en Ouganda 
CG.THEILER , 1959 D, 352 , Kaswana : Pelecanus rufescens , et Kibizo : Hage
dashia hagedash} i ·en ·Tanzanie (WALTON , 1958 , 573 , Ndugu. sur un arbre à 
Ardea cinerea) , ·au ·Botswana CG.THEILER , 1959 , 353 , Mabelikwan, sur 
Dnychognathus morio et Scopus umbretta) , au Cap CG.THEILER , 1959 , 353 , 
King William ' s Town , sur Ardea cinerea , Bubulcus ibis), au Transvaal 
CG.THEILER , 1959 , 353 , sur Bugeranus carunculatus) . au Tchad (MOREL & 
MAGIMEL , 1959 , Ndjamena , sur Balearica pavonina). Références complémen
taires de l ' Ouest-Africain , sous l ' écorce d ' arbres sur lesquels nichent 
des Bubulcus ibis (le plus .souvent · Acacia albida) , sauf indication con
traire : Mauritanie (Keur Massène - ROSSO- . 21/03/75; Tiekane, arbre à 
nids de Leptoptilos crumenifer, _·26/03/75) , Sénégal (Ross-Bétiô, 16/B8/70; 
Moudéri - BAKEL - 11/02/74} , Mali (Tonka - DIRE - 26/10/72; Nampala, dans 
un nid d'Dnychognathus morio , 20/10/72), Niger (Tillabéri , 21/08/72; 
Torodi , 20/08/72; Kallo - NIAMEY - 21/08/72; Birni-Ngaouré, 22/08/72; 
Gaya , 22/08/72) , Tchad (Ndjamena, sur Ardea cinerea , 10/09/63), Cameroun 
(Serbewel - FADJE - sur Bubo africanus cinerascens , 11/06/72). 

Sur une carte récemment publiée , HOOGSTRAAL , KAISER & MC CLURE 
(1974) indiquent l ' existence d'Argas arboreus au Transvaal , Zaïre (Katanga) 
Congo, en Tanzanie, Ouganda, Nigeria , Ethiopie (référence d'Arba Minch) et 
en Egypte. 

Argas robertsi Hoogstraal, Kaiser & Kohls, 1968 remplace Argas 
arboreus sur les Ardéiformes d'Asie orientale et d ' Australie (HOOGSTRAAL, 
KAISER & MC CLURE , 1974). 
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La biologie et la dynamique saisonnière d'A.arboreus ont été 
étudiées par KAIS~R (1966, 196), GUIRGIS (1971) , HAFEZ , ABDEL MALEK & 
GUIRGIS (1971; 1972). 

ROLE PATHOGENE 

Virus de Ketarah 
~ 

L'infection e xpérimentale par voie parentérale d ' Argas arboreus 
se réalise. mais le virus n'est pas transmis par piqûre (VARMA & CONVERSE, 
1974). 

Virus de Nyamanihi ' 

Le virus de Nyamanini infecte spontanément Argas arboreus en 
Egypte et au Transvaal (KAISER, 1966 , 964; TAYLOR , HURLBUT . WDRK, 
KINGSTON & HDDGSTRAAL, 1966). 

Virus de Quaranfil 

Argas arboreus est spontanément infecté par le virus de Quaranfil 
en Egypte et au Transvaal (TAYLOR & HURLBUT. 1958, Argas persicus; TA~LOR , 
HURLBUT , WDRK, KINGSTON & HODGSTRAAL , 1966; KAISER , 1966 , 964); l ' inf ec
tion expérimentale transstasiale est possible, non l ' infection transova
rienne (KAISER, 1966 , 976). 

Virus de Sindbis (groupe A) 

Les larves d'Argas arboreus s ' infectent expérimentalement du 
virus de Sindbis, mais il n'y a pas .de passage transstasial aux nymphes ni 
aux adultes (TAYLOR, HURLBUT. WDRK , KINGSTON & FRDTHINGHAM , 1955, Argas 
persicus de Bubul6us ibis). 

Virus de West Nile 

Argas arboreus ne peut être infecté pa r inoculation intra-hémo
célienne (HURLBUT, 1956, Argas persicus de Bubulcus ibis), 

Salmonella typhimurium 

L'infection spontanée à S.typhimurium a été constatée chez des 
Argas arboreus dans une nicherie de Bubulcus ibis (FLOYD & HDDGSTRAAL, 
1956, Argas persicus). 

Wolbachia persica 

Wolbachia persica infecte les tubes de Malpighi de l'Argas 
parasite de Bubulcus ibis (SUITDR & WEISS, 1961, Argas persicus). 
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ARGAS (ARGAS) HERMANN! AUDOUIN , 1827 

DISTRIBUTION 

ETHIDPIE 

NEUMANN (1896 p.14; 1922) - BAGEMDER - Ethiopie septentrionale (1 M) 
(in tabulis : lac Tana). 

Argas hermanni est certainement répandu comme parasite d'oiseaux 
sauvages et comme parasite des pigeonniers St des poulaillers , dans les 
steppes et les savanes d ' Ethiopie. · Il est connu d'un certain: nombre de 
pays d ' Afrique : Egypte , Soudan , Kenya , Côte-d ' Ivoire, Guinée, Hau.te-Volta, 
Bénin (HDDGSTRAAL & KOHLS , 1960 , 743), Mali (RDUSSELOT , 1953 p.119 , Argas 
reflexus . Bamako , Ségou; LAMONTELLERIE , 1960 , Sikasso) , Israël (THEODOR 
& COSTA, 1960). Références personnelles : Mauritanie (Aioun el Atrous : 
bas d ' une falaise à pigeons bizets , 22/11/59) , Sénégal (Kolda , Tyto alba 
affinis . 03/04/64; Kédougou . poulailler , 06/02/74; Tambakounda , 30/01/74) , 
Mali (Goundam : pigeonnier , 30/10/72; Bamako : poulailler, 01/11/72; San . : 
poulailler , 05/03/73) 0 Haute-Volta (Bobo-Dioulasso : poulailler , 12/61; 
Santidougou : Francolinus biéalcaratus , 25/06/60) . Togo (Dapango : · poulail
ler. 30/08/72) . 

ROLE PATHOGENE 

Virus d ' Abu Hammad (groupe Dera .Ghazi Khan) 

Argas hermanni est spontanément infecté du virus d'Abu Hàmmad 
en Egypte (CONVERSE , HDDGSTRAAL , MOUSSA , STEK & KAISER. 1974). 

Virus de Chenuda (groupe Kemerovo) 

Le virus de Chenuda infecte spontanément Arga·s hermanni en 
Egypte (TAYLOR, HURLBUT, WDRK, KINGSTON & HDOGSTRAAL , 1966). 

Virus de Ketarah 

L'infection expérimentale d'Argas hermanni se réalise par voie 
parentérale , mais le virus n ' est pas transmis ultérieurement par piqûre 
(VARMA & CONVERSE , 1974). 

Virus de Quaranfil 

Argas hermann i est spontanément infecté du virus de Quaranfil 
en Egypte (HDOGSTRAAL , 1956 p.79 , Argas reflexus; TAYLOR , HURLBUT , WORK , 
KINGSTON & HDOGSTRAAL 0 1966). 
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Virus de West Nils 

Argas hermanni est spontanément infecté du virus de West Nile 
en Egypte; il joue probablement le . rôle de réservoir aux périodes oQ 
les cycles ne peuvent plus être assurés ·par les moustiques (HDDGSTRAAL, 
1961, 247; SCHMIDT & SAID, 1964). 
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ARGAS (PERSICARGAS) PERSICUS (OKEN , 1818) 

DISTRIBUTION 

ETHIOPIE 

FRANCHINI (1927); NIRO (1935) - ERYTHREE - Asmara, 

STELLA (1940) - ERYTHREE - Asmara; Bisha. 

~, BRUMPT (1909 , 174) - HARRAR - Dire Dawa (FF, NN, 1901 , coll, E.Brumpt), 

BERGEON & BALIS (1974) - SHOA - Debre Zeit : poule (2 MM, 1 F, 12/65), 

AFARS & ISSAS 

BRUMPT (1909 , 174) - Djibouti existence de la borréliose aviaire. 

SOMALI 

FRANCHINI (1927 ) - Webi Shebeli; bas Juba; Audegle. 

NIRO (1935) - Burakaba; Lugh Ganane; Uanle Lien. 

STELLA (1940) - Bularl ± ; Lugh Ganane; Uanle Lien; Yak Dudu. 

Il ne semble pas qu ' Argas persicus soit fréquent , ni même nor
malement établi dans les zones d ' altitude d ' Ethiopie, au-dessus de 1 500 m. 
Au cours de visites de plusieurs poulaillers , il n ' a pas été possible de 
trouver d ' Argas à Debre Zeit , Awasa, Arba Minch et Dire Dawa. 

Les références anciennes d ' Argas persicus faisaient supposer 
que cette espèce existait dans tout le monde tropical sur une grande varié
té d ' oiseaux domestiques et sauvages. Des études récentes montrent au con
traire qu ' il ·s ' agit d ' un complexe d'eipèces très proches, dont toutes ne 
sont pas encore identifiées , et caractérisées par leur morphologie , leur 
distribution naturelle et leur association avec des ordres ou des espèces 
précises d ' oiseaux. C' est le cas de tous les Argas du sous-genre Persicargas 
Kaiser , Hoogstraal & Kohls , 1964. 

Le véri table Argas persicus apparait donc comme plus limité ~dans 
sa distribJt i on qu ' on le supposait auparavant. On ne connaît pas ses hôtes 
sauvages originels; ce ne peuvent pas être en principe les Galliformes , 
puisque leurs jeunes sont nidifuges , et que ce fait n ' aura pas permis la 
diff érenciation d ' un Argas spécifique. C' est peut-être d ' Accipitriformes ou 
d ' Ardéiformes, non encore identifiés, que proviennent les Argas qui se sont 
associes au poulet après sa domestication , du fait de son maintien permanent 
dans des cages ou des poulaillers. Par la su i te , Argas persicus s'est 
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répandu en même temps que le poulet au Proche-Orient , dans le mond@ médi
terranéen et en Afrique au sud du Sahara. Il est également présent en . 
Asie orientale. en Australie, dans les Amériques , mais il y coexiste avec 
des espèces endémiques voisines. En Afrique australe, Argas walkerae .. 
. Kaiser & Hoogstraal, 1969 , est la seule espèce associée au poulet au Cap , 
au Transvaal , au Leshoto et en Namibie; le véritable Argas persicus n ' a 
pas encore été sûrement identifié de ces pays. 

En certaines circonstances , Argas persicus peut se retrouver · 
sur des oiseaux familiers des villes et des villages , dans les jardins et 
les basses-cours , sur Corvus frugilegus et Coracias garrulus notammeFlt · en 
Asie centrale (HOOGSTRAAL, 1972 , 501) , sur Corvus albus au Tchad 
(Ndjamena, 8 LL, 20/12/57 = MOREL & MAGIMEL , 1959 , Argas persicus ·p .. p.; 
Oum Chalouba, 1 L, 16/12/66) et au Cameroun (Serbewel - FAOJE - 20 LL, 
13/06/71), et même sur Kakatoe roseicapilla en Australie (HOOGSTRAAL, 
KAISER & MC CLURE , 1974). 

HABITAT 

En Eurasie paléarctique, sur le continent africain, en Australie, 
dans les Amériques , A.persicus est une espèce importée, qu'elle soit d ' in
troduction ancienne ou récente; l'envahissement de l ' Afrique et du Bassin 
méditerranéen est certainement contemporain de l ' arrivée du poulet , aux 
périodes antéhistoriques; l ' extension a l ' Australie et aux Amériques n ' a 
été possible qu'après les grands voyages maritimes du 16s siècle. 

Les possibilités d'implantation et de maintien de A.persicus se 
sont réalisées à l ' échelle de la planète dans les zones tropicales , pré 
tropicales et intertropicales. Comme les microhabitats sont pour la plupart 
artificiels , cette distribution ne dépend pas des zones naturelles de · végé
tation, mais des conditions climatiques générales. Cependant, dans tous les 

·cas , étant donné · la relative xérophilie de A.persicus , l ' espèce -n'existera 
que dans les formations ouvertes, et non pas dans les zones de forêts ou de 
boisements denses, que ce soit dans les régions tempérées ou équatoriales. 

'. • 

En Afrique occidentale, c ' est dans les steppes et · les savanes 
sèches ou moyennement humides qu ' existera A.persicus, en fonction de 
l'hygrométrie atmosphérique; dans les savanes humides et le long des bandes 
côtières , l'espèce sera rare ou pratiquement absente. 

MICROHABITAT 

A.persicus se retrouve le plus fréquemment dans les poulaillers 
et les abris des Galliformes domestiques (pintades, dindons) ou des .A~séri
forme·s · (canards , oies), tous oiseaux de moeurs · terrestres et à jeunes nidi
fuges; c'est la domestication qui a régularisé les rapports de _l'Argas avec . 
des hôtes peut-.être. in.h.abi tue.ls· .. dans .la nature d:u fait ·de lel!r comportement. 
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Tous les stades se tiennent dans les cr~vasses et les .fissures 
des murs, dans les petites cavités , entre les pierres· ou les :briques .. 
sous les plaques de crépi qui vont se détacher , entre la maçonnerie et 
les boiseries , dans les fentes des poteaux et des poutres , etc.; dans les 
poulaillers de brousse , les Argas sont abondants dans le chaume des toits 
qui reposent sur des murettes de banco; ils peuvent également se réfugier 
dans les entrelacs de vanneries de paniers-cages . ce qui constitue en 
plus une occasion de dissémination. 

A.persicus a été signalé dans les habitations humaines; il s~agis
sait d 0 un parasitisme dû à la présence des volailles , car l'homme n'était 
pas piqué la plupart du temps (DRAKE-BRDCKMAN , 1913; SERGENT & FOLEY, 1922; 
ANNECKE & QUIN, 1952; HOOGSTRAAL, 1956 p.67). 

Les récoltes personnelles faites à Kiffa (Mauritanie3_ sont · cons
tituées par des argas réfugiés sous des plaques de crépi d ' un mur de banco 
entourant une cour: les habitants de l_a maison plaçaient leur lit contre 
ce mur , sous un auvent . et se plaignaient d ' être piqués pendant la nuit; 
c'est d ' ailleurs de cette souche que KERREST (1960) a isolé des bacilles 
tuberculeux. 

CLIMATOLOGIE 

La distribution de A.persicus coïncide d'une façon caractéristi
que avec les zones tropicales et les zones voisines , à climat -sec et chaud. 
C' est là que 1 °espèce présente son maximum de densité , soit dans les condi
tions naturelles en Asie , soit en rapport avec les élevages de volailles , 
notamment en Afrique. Les pluviosités y sont toujours inférieures à 600 mm 
par an. A partir de cette distribution fondamentale , l'extension de 1 °espè
ce est limitée vers les régions tempérées par les facteurs thermiques, et 
en direction de l ' équateur , par l ' hygrométrie et la pluviométrie qui la 
conditionne. 

Si A.persicus est abondant dans les steppes sahéliennes, soma
liennes , etc, w et dans les savanes boisées tropicales et subtropicales 
d'Afrique , il se raréfie nettement dans les savanes boisées subéquatoriales , 
au point que sa récolte y est exceptionnelle; c ' est dans ces conditions que 
l ' introduction accidentelle à partir. des savanes subtropicales entraîne des 
enzooties de spirochétoses aviaires ch~z les volailles qui n ' étant jamais 
en contact avec l'argas ne sont pas prémunies. C' est l ' humidité atmosphéri
que à saturation , conséquente des fortes précipitations ou de la situation 
côtière. qui empêcne l ' existence de l ' espèce. 

Au ni veau des savanes tropicales et subtropicales. les ·climats 
de type océanique sont également défavorables à A.persicus , malgré la 
faible importance de la pluviométrie, compensée par l'humidité constante 
due aux vents marins; c ' est ainsi que A.persicus · est vraisemblablement 
absent de Dakar , alors qu ' il devient abondant au-delà de 50 km à l ' intérieur 
des terres. 
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Tant que les conditions climatiques sont favorables . l ' altitude 
en elle-même ne joue aucun rôle; A.pers i cus se retrouve à 6 000 pieds 
(1 800 m) au Sinaï (HOOGSTRAAL , 1956 p.71). 

Le caractère défavorable des zones côtières humides .so~s les 
latitudes intertropicales ne se retrouve pas dans les conditions prétropi
cales du type méditerranéen , chez lequel la proximité de la ·mer ne provo
que pas d ' élévation hygrométrique; c ' est a i nsi que A.persicus est présent 
et abondant dans les ports méditerranéens ou dans les agglomérations voi
sines de la côte . Maghreb . Levant , Egypte . côte de la Mer Rouge; le phéno
mène est analogue sur la côte du maquis du Cap . à climat et végétation de 
type méditerranéen. 

Au tot a l , dans les regions paléarctique et éthi opienne , A.pe r sicus 
est associé aux climats suivants : méditerranéen chaud (mésoméditerranéen 
accentué et thermoméditerranéen) , prétropical centrasiati que . tropical . 
subtropical; rarement avec le climat subéquatorial, 

DYNAMIQUE 

En .r a i son de l ' habitat de A. persicus dans des régions chaudes 
et de la situat i on ~bri tée du biotope par ticul i e r . quand i l s ' agit des 
poulaille r s et autres bâtiments domestiques , l ' act ivité de la tique peut se 
manifester toute l ' année dans les bas s es-cour s. C' est le cas dans les zones 
tropicales et subtropi cales .· 

Sous les climats tempérés prét r opicau x. le refroidi ssement hiver-
8al entraîne le repos de l ' es pèce , soit par immobi lisation des nymphes ou 
des adultes , soit par absence d ' ovogénèse ou d ' embryogénèse. 

En Afrique australe , on trouve to ute l ' année les argas~ui ~e 
déplace~t la nui t dans les ~poulaillers , ma i s les effets du parasitisme ~sont 
sur tout importants pendant le printemps austral (novembre-décembre), du 
fait des repas plus _r approchés et de s mues plus rapides au moment de la 
remontée thermiq ~e ~· en raison également de la naissance passive des larves 
après le jeûne hivernal des adultes (LOUNSBUR Y, 1903 , 261 , A.persicus ou 
A.walkerae). 

ROLE PATHOGENE 

Borrelia . anserina 

Argas per sicus est le vecteur naturel de Borrelia anserina; l ' in
fection est transstasiale et transovarienne (BRUMPT , 1909 , 285; 1909 , 174; 
BRUMPT & FOLEY , 1908; HINDLE , 1911; ,GALLI-VALERIO, 1909 et 1911). 
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Borrelia persica 

Argas _per~1çus peut être infecté · expéri~entalement avec Borrelia 
persica d ' Alectorobius (Theriodoros) tholozani (SOFHEV, 1930) . 

Bactéries 

Argas persicus peut être infecté · expérimentalement avec Brucella 
(REMENCOVA ; 1955) . Francisella pestis (FiADEEVA , 1932) . Pasteurella avisep
tica ( BASU ." 1930); il y a seulement .-surv;ïe . non transmission par piqûre. 

Argas ~ersicus a été trouvé spontanément infecté de Bacillus 
anthracis (DELPY & KAWEH , 1937) , de Mycobacterium tuberculosis (KERREST , 
1960). 

Aegyptianella pullorum 

Argas persicus transmet Aegyptianella pullorum par infection 
transstasiale ( BEDFORD & COLES , 1933; GDTHE , 1967; A. pe.rsicus ou A .walkerael. 

Anaplasma marginale 

Argas persicus peut transmettre expérimentalement A.marginale 
(HOWELL, STILES & MOE, 1943). Cet essai n ' a pas de signification épidémiolo
gique. 

Coxiella burneti 

Argas persicus peut être spontanément infecté de C.burheti 
(TENDEIRO , 1952 P:209; GIRDUD & YASSEMI , 1952 ; CHUMAKDV, 1954). 

Wolbachia 

Les tubes de Malpighi d'Ar~as persicus ou -d ' une espèce .voisine 
sont naturellement infectés par une Wblbachia (CDWDRY; 1'"926 , 817; 1976 , 147; 
micro-organisme , Afrique australe; A.persicus ou A.walkerae). 

Chlamydia psittaci 

Argas persicus s ' infecte expérimentalement avec Ch.psittaci .par 
repas sur la membrane chorio-allantoidienne de l ' embryon de poussin infecté, 
ou par inoculation parentérale (TERSKIKH & AKHUNDOVA . 1972). 

Virus de la fièvre jaune . 

Argas persicus .a ' infect~ expérimentalement avec le virus de-1~· -· 
fièvre jaune; celui-ci · survit · 6 jours chez la tique . après le repas infec
tieux (DAVIS , 1933). 
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Virus de Quaranfil 

Il n ' y a _pas d ' infection spontanée .des . Argas persicus avec le 
virus de Quaranfil en Egypte; l'infection expérimentale est difficile à 
obtenir (1/25 essais)(KAISER, 1966, 964; 1966 , 976). 
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ARGAS (PERSICARGAS) STREPTDPELIA KAISER , HOOGSTRAAL & HDRNER, 1970 

Cette espèce semble fréquente sur les tourterelles d ' Afrique; 
elle existe très certainement en Ethiopie. ~lle est connue de Chypre et 
d'Egypte sur Streptopelia turtur, du Soudan sur Streptopelia decipiens . 
de Namibie sur diverses tourterelles (KAISER , HDOGSTRAAL & HDRNER, 1970); 
du Sénégal (CAMICAS, 1970, sur St~.turtur, Str.decipiens , Str.vinacea, 
Turtur abyssinica delicatula); référence personnelle du Tchad (Kidam -
NDJAMENA - sur Str.decipiens , 15/05/73); peut-être de Libye (TONELLI
RONDELLI , 1932, 106, ~ufra, 1 L d'Argasidé). 

Argas streptopelia héberge le virus d ' Abu Mina (groupe Dera 
Ghazi Khan) en Egypte (HODGSTRAAL , 1973). 

ARGAS (PERSICARGAS) THEILERAE HOOGSTRAAL & KAISER, 1970 

Argas theilerae, décrit de Kimberley (Cap) est associé au 
vautour Gyps africanus · qui est répandu dans toute l ' Afrique au sud du 
Sahara. Une larve de Maradi . (Niger) sur Ptilostomus afer (02/49) ( = MOREL, 
1958 , Argas persicus p.p.) présente la plus grande ressemblance avec la 
larve d ' Argas theilerae décrite par HDDGSTRAAL & KAISER (1970 , 205); s ' il 
s'agit effectivement de cette espèce, ceci indiquerait que sa distribution 
ne se limite pas à l'Afrique australe. Sa présence serait donc possible 
en Ethiopie. 

AR GAS ( SE CR 6 T AR GAS) TRANS GARI EPI NUS WHITE, 1846 

A.transgariepinus existe peut-être en Ethiopie; il est en effet 
signalé du Cap et du Transvaal (HDDGSTRAAL, 1957, 544; G.THEILER , 1962 
p.11), d ' Egypte et d'Espagne (HDDGSTRAAL, 1952 , 365; 1954 , 273) . d ' Italie 
(BERLESE , 1913; STARKDFF . 1958), d ' Israël (THEODOR & COSTA. 1960) , de 
Grèce (HOOGSTRAAL, UILENBERG & BLANC , 1967), de Suisse (AESCHLIMANN , 
BUETTIKER . ELBL & HDDGSTRAAL , 1965) , de France et d ' Algérie (BEAUCOURNU 
& CLERC, 1968), d ' Afghanistan (DUSBABEK , 1970). 

Argas transgariepinus est parasite de microchiroptères. Il s'in
fecte expérimentalement avec le virus de Ketarah par inoculation parenté
rale , mais ne transmet pas par piqûre (VARMA & CONVERSE , 1974). 
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CARIOS (CARIDS) FISCHERI (AUDOUIN . 1827) 

Sous le terme de Carias vespertilionis · sont ci té.s. des parasites 
chauves-souris insectivores d ' Afrique et d'Eurasie · palé.arctique de deux 
types morphologiques différents en ce qui concerne les nymphes et les 
adultes : 

a) Carias sp. au corps plus large que long (cf. fig.236 et 237 . p.156 et 
157 de FILIPPOVA . 1966); Union soviétique . Europe occidentale; des pa
rasites du Séné.gal sont conformes à ce type; comme Carias vespertilio
nis Latreille , 1796 a é.té. décrit en France , c ' est par ce terme qu ' il 
convient de dé.signer tous ces exemplaires. 

b) Carias sp. au corsp plus long que large (cf . fig.1-4 chez HOOGSTRAAL . 
1958 . 19); Egypte . Soudan . Kenya . Transvaal . Cap; Argas fischeri 
Audouin . 1827 ayant é.té. décrit d ' Egypte . ce terme dé.signe les exemplai
res conformes à ce type. 

La présence de Carias f i scheri est possible en Ethiopie , comme 
dans les autres pays d ' Afri que orientale . en rapport avec les microchirop
tères . d ' après les références d ' HOOGSTRAAL (1952 , 114; 1956 p.103; 1958 , 
19; Argas vespertilionis p.p.) pour l ' Egypte . le Soudan . le Kenya . le 
Transvaal , le Cap; au Proche-Orient . en Irak (HOOGSTRAAL & KAISER . 1958 , 
1-22 . Argas vespertilionis); des exemplaires d ' Afrique occidentale per son
nellement observés appartiennent à cette espèce : Mauri tanie (Kaé.di . 
19/06/58; Gleita - MBOUT - 14/ 06/58; Aioun el Atrous . 22/ 11/59) . Mali 
(Tombouctou , 1 F. 2 NN . coll. E.Brumpt = MARCHOUX & COUVY , 1912 , Argas 
vespertilionis p.p.; Bamako . 2 NN . coll. Rousselot = ROUSSELDT • . 1953 
p.119 . Argas vespertilionis p.p.; Oiré. 31/10/72). Il n ' est p~s p~ssible de 
tenir compte des autres ré.fé.rences d ' un Argas vespertilionis d ' Afrique 
sans reexarnen des spécimens en cause . quoiqu ' il y ait une forte vraisem
blance qu'il s ' agisse de C. fischeri en Afrique orientale et australe. 

' CARI OS ( CA RIOS) VESPERTILIONIS LATREILLE , 1796 

Toutes les ré.fé.rences d ' Europe occidentale concernent . vraisem
blablement cette espèce; il doit en être de même pour l ' Europe orientale 
et l ' Union soviétique. Un nymphe de Tunis . VU8 personnellement . (de COLAS
BELCOUR . 1933) est analogue aux spécimens de France , de même .que des 
ré.caltes de la zone côtière du Séné.gal (Hann - DAKAR· - · Sangal-is: anr - RUFISQUE -
Pire Goureye , Mbaké. , Tivaouane . Khombol , Kebemer , Bambey) . Dans ces condi
tions, il est peu vrai semblable que C.vespertilionis se retrouve en Ethiopie. 

Carias vespertilioni,s peut être infecté. · rtaturellement par 
Coxiella burnet i (ZHMAEVA & PCHELKINA . 1966). r 1 -- s~inf ecte expérimentalement 
du virus de Ketarah par inoculat i on pa r enté r ale (VARMA & CONVERSE . 1974). 
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CARIDS (CHIROPTERARGAS) BOUETI (ROUBAUD & COLAS-BELCDUR , 1933) 

DISTRIBUTION 

ETHIDPIE 

H REFERENCE ORIGINALE - HARRAR - Jilbo (Hurso) : grotte (1 N. 30/05/74), 

Carias boueti est signalé d ' un certain nombre de pays d'Afrique, 
le plus souvent dans des zones sèches ou arides : Egypte, Soudan. Kenya. 
Angola, Transvaal (HOOGSTRAAL. 1955, 579), du Mali (ROUBAUD & CDLAS-BELCOUR. 
1933; LAMDNTELLERIE. 1960); ou d'Asie : Israël (HDDGSTRAAL. 1955, 579; 
THEODOR & COSTA, 1960); Afghanistan (bUSBABEK, 1970), Turkménie et Uzbékie 
(FILIPPDVA & CHUNIKHIN, 1969), Malaisie (NADCHATRAM & KOHLS, 1963; N,WILSDN, 
1970). Références personnelles de Mauritanie (Kaédi, 16/11/,59; Gleita 
- MBDUT - 14/06/58; Aioun el Atrous, 22/11/59t Mali (Tombouctou, 1910, coll~ 
E,Brumpt = MARCHOUX & COUVY, 1912, Argas vespertilionis p,p,; Bamako, FF. NN, 
coll, Rousselet = ROUSSELDT. 1953 p,1 19, Argas vespertilionis p.p.; Oiré, 
31/10/72), Togo (Kombo - DAPANGD - 30/08/72). Bénin ( Dambouti - KOUANDE -
29/11/70), Centre-Afrique (Soulemaka : Hipposideros fuliginosus, 2 LL, 
08/04/63), Congo (Brazzaville, 5 LL, 15/03/10. CNm 1764), Les récoltes sont 
citées de chauves-souris insectivores (larves) ou de grottes (nymphes et 
adultes). 

CARIOS (CHIRDPTERARGAS) CONFUSUS (HDDGSTRAAL, 1955) 

La présence de Carias confusus est possible en Ethiopie sur les 
chauves-souris ou dans leurs grottes. car il est signalé d'Afrique (Egypte, 
Soudan, Kenya, Zaïre oriental, Rhodésie, Botswana, Transvaal, Orange, Natal, 
Leshoto, Cap) par HDDGSTRAAL (1955, 579), de Namibie (G,THEILER, 1962 p,7) 
d'Israël (THEODOR & COSTA, 1960), d'Afghanistan (NEMENZ. 1960; DUSBABEK, 
1970; T,S,DIAS, 1961, Argas afghanistaniensis). 
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OGADENUS BRUMPTI (NEUMANN , 1907) 

DISTRIBUTION 

ETHIDPIE 

:: NEUMANN (1907, 215); NUTTALL, WARBURTON, COOPER & ROBINSON (1908 p.30); 
MOREL & RDDHAIN (1973) - HARRAR - Vallée du Oakato (affluent du Shebelil 
terrier d'Hystrix cristata (CNm 1434, 2 MM, 4 FF. 1901, E,Brumpt legit). 

H REFERENCE COMPLEMENTAIRE - HARRAR - Jilbo (Hurso) : grotte (1 N, 30/05/74). 

Og.brumpti doit exister dans les grottes et terriers qui servent 
de refuge aux porcs-épics, aux phacochères et aux damans, dans les steppes 
masai et les savanes à fourrés. 

En Afrique orientale et australe, il est connu du Soudan, du 
Kenya, de l'Ouganda, de Tanzanie, du Mozambique, du Transvaal, du Cap, de 
Namibie; il existe au sud de l'Egypte. En Afrique occidentale, il est 
signalé de Nigeria et du nord du Cameroun; il est présent en Mauritanie 
(références personnelles : Kaédi : gro~te à damans, 16/11/59, 1 N, parmi de 
nombreux Carias vespertilionis; Aioun el Atrous : chaos rocheux à damans, 
2 NN, 22/11/59). 

HABITAT 

En raison de son habitat, moins isolé que dans le cas des Argas 
ou des Carias, Dg.brumpti diffère de ces derniers par une certaine dépen
dance vis-à-vis dei zones naturelles, ce que traduit sa distribution. Il 
habite d'une façon caractéristique les steppes boisées xérophytes, qu'elles 
soient sahéliennes, somaliennes, masai ou australes, ainsi que dans les 
steppes sud-désertiques somaliennes. 

MICRDHABITAT 

C'est en raison de son contact direct avec le sol et de son carac
tère xérpphile accusé, que Dg.brumpti ne peut se retrouver que dans les 
régions les plus sèches d'Afrique, aux limites .:des possibilités d'existence 
d'un arthropode. Le microclimat de ces gîtes est plus ou moins directement 
en relation avec le macroclimat extérieur; les biotopes sont en général 
relativement ouverts et peu abrités, si ce n'est de l'effet immédiat des 
précipitations. Ce seront des grottes plus ou moins importantes, des abris 
sous roches, certains terriers à large ouverture, sur les hauteurs ou sur 
les pentes, en situation dominante plutôt que dans les fonds. Dg.brumpti se 
tient à quelques centimètres sous la surface du sol, dans le sable ou la 
poussière sèche ou sous les feuilles; il est absent si le sol contient de 
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l ' humus ou du guano; on le trouve par tamisage , comme , comme les Drni
thodoros , Alveonasus et Theriodoros , non comme les Argas et les Carias. 
Il est nécessaire cependant de signaler qu ' une nymphe de premier §ge a 
été récoltée en Mauritanie · sur la muraille d ' une grotte· ·sc .. histeuse, en 
même temps que de nombreux Carias vespertilionis. Les habitats divers ne 
sont jamais exclusifs dl une seule espèce d 0 hôte; Og.brumpti se nourrit 
sur tous les vertébrés qui y séjournent et qui passent à la portée de la 
tique; dans les gites importants ce sont de grands mammifères , phacochè
res, carnivores , etc .• · dans les petites galeries sous roche ou les chaos, 
ce seront assez souvent des dama~s ou des reptiles. 

WALTON (1958 , 570) trouve Dg.brumpti sous de petites excava
tions de roches , dans · le sable sec à 1 °abri de la pluie · directe , sauf 
dans les .endroits où s 0 accumulent -des mati ères organiques; le · site .en . 
général est exposé au vent et aux intempéries; à 1 °intérieur de ces abris, 
il enregistrait une température de 102° F ( 39°C) et une humidité relative 
de 20 p .100. 

HOOGSTRAAL & KAISER (1957 , 29 ) signalent la possibilité d'exis
tence de 1 °espèce dans des zones extrêmement arides du sud de .l ' Egypte , 
sur des hauteurs , dans des régions à végétation très rare g dans ces 
grottes , les visites de vertébrés . sont exceptionnelles · (rongeurs, héris~ 
sons ou reptiles)J les populations de Og.brumpti , qui y ont été .observées, 
étaient très faibles , en comparaison de celles de régions voisines rece
vant quelques pluies et pourvues d 0 une certaine végétation , aux abords des 
ouedi ou en steppes boisées. 

Les récoltes originales de E.Brumpt avaient été faites dans des 
abris sous roches calcaires où débouchaient des terriers de porcs-épics; 
les tiques se tenaient dans la poussière pendant le jour, et il était 
impossible d'en trouver; les prélèvements ont été effectués la nuit, au 
cours des déplacements des tiques à la surface du sol (NUTTALL, WARBURTON, 
COOPER & ROBINSON , 1908 , 95). 

Les récoltes de Kaédi !Mauri tanie) et de Jilbo (Ethiopie) , ont 
été faites au-dessus du sol , dans des crevasses de · la paroi de la grotte, 
dans les mêmes conditions que Carias f i scheri et Carias boueti. 

ROLE PATHOGENE 

Hepatozoon argantis des damans . 

Hep.argantis effe~tue son cyc le sporogonique chez Og.brumpti, 
qui est son intermédiaire naturel (GARNHAM , 1954). 
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DGADENUS (AVIADGADENUS) PEUSI (SCHULZE , 1943) 

Og.peusi est parasite de Passériformes à nids sur les falaises, 
Hirundo daurica rufula et Sitta neumayeri, en Grèce (SCHULZE, 1943). 

Hirundo daurica et d'autres hirondelles de falaises existent en 
Ethiopie; Og.peusi devrait y être recherché. 

Dg. (Aviaogadenus) peringueyi (Bedford & Hewitt, 1925), décrit du 
Trans kei e-:r-connu du Cap et du Transvaal, inféodé au x nids de Petrochelidon 
spilodera principalement et de Campethera abingtoni, est une espèce très 
voisine d'Og.peusi, ou peut-être la même. 

Og.peringueyi héberge le virus de Chenuda (groupe Kemerovo) 
(TAYLOR, HURLBUT, WDRK, KINGSTO~ & HDDGSTRAAL, 1966), 
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DRNITHDDDRDS PORCINUS WALTDN, 1962 

DISTRIBUTION 

ETHIDPIE 

:: BRUMPT (1901, D.moubata); MOREL & RDDHAIN (1973) - HARRAR - Dire Dawa 
(5 MM, 4 FF, 4 NN, 1SD1, coll. E.Brumpt); Bioka~ oba (2 FF, 04/1901 , 
coll. E. Brumpt). 

~ BRUMPT (1908, D.moubata); MOREL & RDDHAIN (1973) - HARRAR - Dire Dawa; 
Biokaboba; Jildessa; Harrar (1 F, 15 NN, 1901, coll, E.Brumpt); vallée 
du Yerer. 

MENNDNA & MDDUGNO (1937 , O.moubata) - Province du Harrar. 

FRANCHINI (1927, O.moubata) - ERYTHREE. 

NIRD (1935 , D.moubata) - Agordat; Barka; Tessenei; Barentu. 

STELLA (1940 , D.moubata) - Agordat; Tessenei; Ghinda, 

:: BERGEON & BALIS (1974 , O.moubata) - BAGEMDER - Gondar 
( 4 MM, 06/67). 

SOMALI 

DRAKE-BRDCKMAN (1913 , Ô.moubata) - Bulhar. 

ANDERSON (1947 , O.moubata) - Commun au nord du Somali. 

LOVETT (1956, D.moubata) - Burao; _Ddweina; Hargeisa. 

RDDIND (1922 , O.moubata) - Itala : récurrente à tiques. 

FRANCHINI (1927, D.moubata) - Audegle 

MASSA (1936 , D.moubata) - Mogadishu. 

sol de cabane 

NIRD (1935 , D.moubata) - Afgoi; Audegle; Genale; Brava; Bulad; Bulo Burti; 
Johar; Uejit; Lugh Ganane. 

STELLA (1940 , D.moubata) - Références de NIRO; Eil; Uroghei; Mereg; 
Mustabil; Bur; Mogadishu; Alessandra; Hoddur; Harardera; Sihet. 

G.THEILER (1962 p,14, D.moubata) - Références de NIRO. 

Les Drnithodoros d ' Ethiopie et du Somali appartenant au groupe 
d'D,moubata représentent très certainement l'espèce O.porcinus, ceci en 
fonction des déterminations ef fectuées sur le matériel d'E.Brumpt prove
nant du Harrar . 

Le risque d ' erreur ne vient pas de confus i on entre O.moubata et 
D.porcinus, mais entre ce groupe et O.savighyi, not amment en ce qui concer
ne le nord du Somali, 
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O.porcinus a été récemment identifié au milieu d ' un groupe 
d ' espèces très voisines morphologiquement . celui d ' O.moubata , mais dis
tinctes également par leur distribution , leur écologie et leurs hôtes. 

WALTON (1962) mentionne O.p.porcinus et O.porcinus domesticus 
du Zaïre (Oriental ), du Kenya , du Soudan , de l ' Ouganda, de Tanzanie , du 
Malawi , du Mozambique , du Botswana et du Transvaal. L' espèce existe à 
Madagascar o0 elle a été importée et représente toutes les références 
antérieures à celle d ' UILENBERG (1963) sous le nom d ' O.moubata. 
:, Références complémentaires du Centre-Afrique (Soulemaka , Hipposideros 
fuliginosus , 1 N, 08/ 04/63) , du Zaïre au Katanga (Kiniama , 3 FF , 1930 , 
coll. E.Brumpt , Schwetz legit; Sandoa , 2 MM , 3 FF , 5 NN , 1923, coll. · 
E.Brumpt) , du Zaïr~ qriental (Semliki , 4 MM , 5 FF , 6 NN, 1911 , MHNP) , de 
Tanzanie (Kilimandjaro . 6 MM , 6 FF , 2 NN , 1905 , MHNP = NEUMANN , 1907 , 
O.savignyi; Mpapwa , 1 M, 3 FF , 1 N. 1928 , coll. E.Brumpt) , de l ' Ouganda 
(Entebbe, 7 FF , 25/01/1904 , CNm 1341 ) . 

La distribution du véritable O.moubata selon WALTDN (1962) est 
la suivante : Angql~~ _Keny~ , Tanzanie . Zambie , Malawi , Mozambique , 
Transvaal , Botswana , Namibie. Les e xemplaires de :,NEUMANN (1901 , 
O.savignyi caecus p.p.) , qui ont été revus , sont des O. moubata s.str. 
Angola (Landana , 1 F, CNm 1334; Benguela , 3 MM , 8 FF , 2 NN , CNm 1336) , 
Tanzanie (Mikesse , 2 MM , 5 FF , 1 N, CNm 1337) , Zambie (Haut Zambèze , FF , 
NN , MHNP , Foà legit) , Transvaal (Pretoria , 3 FF , CNm 1339) . Namibie 
(Waterberg . 6 FF . 35 NN , CNm 1339). ~ Références complémentaires du Congo 
(MM , FF , NN , 13/ 02 / 31 , coll. E.Brumpt) , du Gabon (Franceville , MM . FF , NN , 
coll. Rousselot) , Angola (Sao Antonio do Zaïre , porcherie , 4 MM , 7 FF , 
2 NN, 1923; Luanda : porcherie , 3 MM , 5 NN , 22 / 07/23; Huambo : porcherie 
(1 F, 2 NN , 1923; coll. E.Brumpt) . du Zaïre (Zambi , MM . FF , NN , Institut 
Pasteur Paris= RDUBAUD , 1916), de Rhodésie (Lealui , MM , FF , NN , 1912 , 
MHNP) , du Rwanda (Butare , MM , FF . NN , 02 / 75). 

Appartiennent encore à ce groupe : O.apertus , de terriers de 
phacochères ou de grottes à porcs-épics . au Kenya et au Botswana (WALTDN . 
1962) et O.compactus , parasite des tortues du Cap (WALTDN , 1962). La 
référence de ~NEUMANN (1901 , O.savignyi caecus p.p.) du Namaqualand (2 FF , 
1900 , CNm 1338) représente O.compactus. 

HABITAT 

Les récoltes de D. porcinus dans la nature se situent dans les 
savanes boisées subtropicales rhodésiennes , la mosaïque forêt~savane 
côtière orientale, les savanes boisées tropicales australes (Botswana ~ 
Transvaal); lorsque les récoltes ont eu lieu dans les savanes boisées . 
pubéquatoriales d ' altitude ou dans des formations de montagne , elles se 
situaient à proximité des zones précédemment indiquées; tout ceci semble
rait représenter l ' aire d ' origine de . l ' espèce. Les ornithodores du Bahr el 
Ghazal (Soudan) proviennent de la plaine d ' inondation du Nil. 
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Les observations d ' ornithodores domestiques correspondent aux 
zones d ' habitat de la forme sauvage; cependant . des régions normalement 
défavorables peuvent être également infestées dans les conditions domes
tiques; il s ' agit de régions très humides : savanes boisées équatoriales 
orientales d ' altitude , communautés de montagne. intérieur de la mosaïque 
forêt-savane côtière orientale; ou de régions très sèches : steppes boi
sées xérophytes somaliennes et masaï; dans ce dernier cas , les populations
sont peu abondantes et surtout localisées dans des zones favorables encla
vées , en altitude ou sur le bassin des cours d ' eau . ou encore sur la · 
bande côtière; les O.moubata sensu lato pourraient être vraisemblablement 
rattachés à O. porcin·u-s dans toutes ées steppes xérophytes. 

La mosaique · forêt-savane congolienne fournit des récoltes de 
O.moubata s.str. à l ' ouest , de O.moubata s.str. et O.porcinus à l ' est 
(Kasai , Katanga).; l ' installation dans les habitations a dû se faire à 
partir des savanes boisées voisines , angoliennes et rhodésiennes, où exis
tent des populations simples ou mixtes analogues. 

O.moubata s.str. et O.porcinus ont une aire commune dans leurs 
distributions respectives; ce sont les savanes rhodésiennes subtropicales 
et austr.ales tropicales. 

MICROHABITAT 

La forme sauvage de O.porcinus habite les terriers d ' oryctéropes , 
de phacochères ou de porcs-épics; elle e xiste également dans les .cavités 
des troncs de baobabs occupés par les phacochères , les porcs-épics ou les 
pangolins géants; ces biotopes naturels sont en moyenne altitude (660-1 650m) 
au-dessus , la température est trop basse et l ' humidité relative trop élevée 
(WALTON , 1962 , O.p.porcinus). Dans les terriers , les ornithodores se tien
nent au niveau de l ' entrée et s'éloignent rarement de celle-ci à plus de 
6-7 pieds (1 , 80 m - 2 , 10 m); à ce niveau, la température moyenne constatée 
dans des terriers au Tanganyika, .. est de 75°F-77°F (24°C-25°Cl~t l'humidi
té relative . de 77 - 83 p.100 (WALTON , 1957 , O.moubata souche C). Les condi
tions d ' existence des ornithodores du SoLldan doivent différer notablement 
de celles-ci , pu1squa . les terriers des phacochères où ils ont ~té trouvés 
sont situés dans · la · zone d ' inondation du Nil (HOOGSTRAAL , 1956 .p~121 , 
O.moubata). En laboratoire le microclimat optimal correspond à 24°C par 
72 p.100 ·d ' humidité relative (WALTON , 1958 , O.moubata , souche C). 

Diverses souches d ' ornithodores ont pu s ' adapter aux conditions 
particulières que leur offrait l'habitat humain; les caractéristiques micro
climatiques du gîte ont permis à l ' ornithodore de s ' établir dans des .ré
gions dont le climat général leur serait , dans d'autres circonstances . 
défavorable; il peut donc exister des populations domestiques très éloignées 
de leur zone d ' origine et isolées écologiquement de celle-ci en l ' absence 
de toute population sauvage dans les environs immédiats. 

Les préférences trophiques et les caractères généraux des divers 
microhabitats de l ' ensemble des populations de O.porcinus mettent en ·Bvi
dence plusieurs populations dont il est possible de préciser les particula
rités ~ 
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- population typiquement anthropophile d ' altitude , hygrophile (montagnes 
du centre du Kenya , souche A de Walton); 

- population anthropo-ornithophile , thermo-hygrophile (savanes boisaBs 
de semi-altitude de Tanzanie); 

- population anthropo-ornithophile , thermo-xérophile (savanes boisées de 
Tanzanie . en bordure des steppes masaï ou îlots enclavés . souche B de 
Walton); 

- population typiquement ornithophile , thermo-hygrophile (végétation 
côtière du Kenya et de Tanzanie , souche B de Walton) . 

Il s ' agit dans tous ces cas des populations domest i ques nommées 
par WALTON (1962 , 83), O.porcinus domesticus; la forme sauvage dénommée 
par le même auteur souche Cou O.p.porcinus se retrouve sur l ' aire de 
distribution des quatre souches domestiques , mais sa distribution est plus 
précise en regard de la climatologie générale, 

a) Populations anthropophiles d ' altitude 

Dans les régions d ' altitude d ' Afrique orientale . et notamment 
au Kenya , O.porcinus infeste les huttes entre 1 500 et 2 750 m. Il est 
absent des huttes à sol humide tassé par les piétinements des animaux 
domestiques , et où le lit des habitants est placé sur une construction en 
bois; il est présent par contre lorsque l ' homme habite seul dans les pièces 
et quand le lit est fait sur une banquette d ' argile , avec un foyer .au milieu 
de la hutte; les tiques sont alors situées dans les craquelures - de la ban
quette exposée au feu , mais n ' existent pas dans les parties froides et ' 
humides de l ' habitation; les conditions optimales semblent être alors de 
84 p.100 d'humidité relative et de 22°C. La suppression de ces banquettes 
et leur remplacement par des lits de bois ainsi que l'arrosage du . sol ont 
supprimé la tiqu~; la température était alors inférieure à 22°C et l ' humi
dité relative supérieure à 90 p.100 (WALTON , 1957 , O.moubata . souche AJ. 

Dans ces régions fraîches et humides d ' altitude , les pourcemta-· 
ges d ' infestatio~ des habitations sont voisins , que les poulets .soient . 
présents ou non; le niveau numérique .de la population d ' ornithodor.es n ' est 
pas affecté pa~ les variations . de celle des volailles domestiques , et c'est 
l ' homme qui représente la '. sobrce principale de nourriture (WALTON . -1962 , 
O.porcinus domesticus p.p.). 

b) Populations anthropo-ornithophiles thermo-hygrophiles 

Les populations anthropophiles ou intermédiaires .de l ' ouest .et 
du sud-ouest du lac Victoria se trouvent dans des conditions microclimati
ques voisines , à l ' intérieur des huttes , la température moyenne est un peu 
plus élevée , et atteint 78°F (25 , 5°C); l ' humidité relative varie selon les 
régions. 
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Dans les régions humi des et chaudes de moyenne alt i tuds de 
Tanzanie , les ornithodores sont plus abondants en présence de poulets . 
mais l'orni thodore ,se nourri t sur l ' homme ou s ur le poulet , selon les 
disponibilités d ' hôte. 

22 9 

Il existe un rapport inverse entre l ' or ni~hophi lie et l ' humi 
dité du biotope; dans les microclimats humides les ornithodores sont plus 
nombreux en l ' ~bsence des ois~au x; ~ar 88 p.100 d ' humidité rel~tive ~ les 
tests sérologiques indiquent seulement 5 p.100 des tiques gorgées sur le 
poulet; par 78 p.100 d ' humidité relative , les tests indiquent une valeur 
de 20 p.100; par 71 p.100 d ' humidité relative . 21 p.100 des tiques se 
sont gorgées sur poulets. 

c) Populations anthropo-ornithophiles t hermo-xérophiles 

Dans les ilots de savanes bo i sées , au mi lieu des steppes masaI 
de Tanzanie ou en bordure de celles-ci , e xistent des ornithodores dont 
les préférences trophiques sont comparables à celles des O.porcinus du 
sud du lac Victoria . mais qui se situent dans des microclimats beaucoup 
plus secs , étant donné le climat général qui règne dans la rég i on. 

Bien que l ' hygrométrie y soi t très faible , elle se place à 
l ' intérieur des variations compatibles avec l ' existence de l'espèce , 
telles qu ' on ,peut le constater également sur la côte du Kenya. Cette sou
che xérophile de O.porcinus montreune préférence nette dans ses repas pour 

·1es volailles; dans la pl upart des cas sa présence dans les huttes est liée 
~ celle du poulet et sa localisation précise correspond au lie~ oIT se 
tiennent habituellement les ciii~ci~x ; les ornithodores sont alo r s .le plus · 
souvent trouvés à une certaine hauteur du sol , dans les angles - des ,.pièce~ 
(WALTON, 1957 , O. moubata p.p.; 1962 , O.porcinus domesticus p.p.)~ Dans 
une région voisine de Tanzanie , il a _été fait des constatations analogues; 
le degré d ' infestation des huttes n ' était pas en rapport direct avec · 
l'existence des poulets , mais dans les cas où ceu x-ci étaient préseRt~~~ 
les tiques étaient très localisées à l ' intérieur des habitations, dans les 
endroits où se tenaient les oiseaux pour passer la nu i t (KNOWLES & TERRY , 
1950 , Q,moubata) . 

. Les ornithodores des populations qui manifestent aussi bien de 
l ' anthropophilie que de l ' orni thophilie peuvent s ' abriter· dans de-s ·1.oc:a :
lisations différentes , en fonction des préférences trophiques ou ·des dis
ponibilités d ' hôtes . selon les diver ses part i es de l ' habitation où .se 
tiennent plus habituellement· l ' homme ou le poulet. Dans la plupart des-" cas , 
en rapport avec les différences d ' hygrométrie déjà indi quées entre le sol 
ou les murs , les · tiques s ' abritent dans la .muraille et présent~nt une · ten- · 
dance ascensionne l le t r~s · nette; elles atte i gnent parf ois 0ne hauteur qui 
rend possible leur .parasi t isme sur _les - chauves ~souris - (WALTON , 1957 , 
O.moubata p.p.; 1962 , a ~pcircinus domesticus p.p.). 

Les O.porcinus d ' Erythrée , _du Harrar et du nord du Somali font 
certainement partie de ces populat i ons xérophiles. 
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d) Populations typiquement ornithophiles . thermo-hygrophiles 

' Les ornithodores de la végétation côtière basse du Kenya et de 
Tanzaniè'., présentent une particularité remarquable du point de vue de~ 
préférences trophiques; ils sont pratiquement indépendants de la présenc·e 
de l ' homme dans les huttes et prennent leur repas de sang presque 8nique~ 
ment sur les volailles. L' ensemble de .la zone est chaud et très humide; · 
environ 30 p.100 · des huttes y sont infestées; l ' ornithodore est absent de 
l ' intérieur du pays quand cesse la végétation côtière et que le sol devient 
gréseux. 

Lorsque le climat général devient plus sec. et que l ' bwmidité 
relative diminue . l ' infestation par les ornithodores deme~rs importantB 
tant qu'il y a des poulets (WALTON , 1962, O.porcinus domesticus p.p;), 
Les conditions microc1imatiques correspondant à cette souche .ornithophile 
sont inverses apparemment de celle des ornithodores d ' altitude du · Kenya; 
dans ce dernier cas, il s ' agit d ' un climat humide et frais , tandi5 · que sur 
la côte la chaleur et l ' humidité sont plus élevées; les diverses popula
tions de la souche .typiquement ornithophile sont absentes en~dessous de 
71°F (21 , 5°C) et aa~dessus de 93 p,100 d ' humidité relative (WALTDN, 1957, 
O.moubata, souche B; 1962 , O.porcinus domesticus p.p.). 

Dans les régions basses ~ humides et chaudes , l ' existence de 
l ' ornithodore est dépendante de celle du poulet; en présence de cet hôte, 
71 p.100 des huttes sont infestées; en son absence , 38 p.100 seulement des 
huttes présentent des tiques; dans ces conditions. le poulet représente la 
source principale de nourriture de l ' ornithodore. Il y a donc renversement 
complet de la situation , du point de vue écologique et trophique,. par · rap
port à ce qu ' elle est en altitude. Quand les poulets sont présents, · les 
tiques sont également abondantes à toutes valeurs de l ' humidité relative, 
faibles ou élevées; en l ' absence des volailles , les ornithodores sont plus 
abondants aux faibles humidités relatives. 

Les D.porcinus du sud du Somali appartiennent certainement - à ces 
populations , en r~ison de la continuité entre les savanes côtières de 
Tanzanie , du Kenya , et celles du cours inférieur du Jwba et du Shebeli, 

Qualités ~hysiques des sols et humidité relative 

L'irrégularité de la distribution de D.porcinus. malgré -les 
conditions favorables que lui propose l'habitation humaine, oblige -à consi
dérer le rôle possible des sols. du point de vue mécanique ~u physieo~ 
chimique. Dans l ' ensemble , ce sont les . sols meubles qui sont favorables 1 -

à très forte proportion de sable , mais contenant également ~Re certaine 
quantité d ' argil~ et de matières organiques qui fixent l'humidité. les · 
roches dures sont évidemment impropres à fournir un habitat à - l'ornithodore; 
bien que dans les habitations . les sols de terre battue présentent le même 
caractère de dureté . la t i que peut disposer d ' autres types de gîtes favo
rables. 
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Sur la côte du Kénya . l'ornitbodore _est abondant dans les sédi
ments quaternaires. mais il est absent des _graviers gréseux; ·, en altitude , 
sur le mont Kenya, les terrains favorables . sont . dérivés de · roches volcani
ques tertiaires. tandis què · la tique disparait .des sa~les fi~s provenant 
des gneiss et schistes précambriens (WALTON , 1957). 

Certains sols de Tanzanie (Geita , Kabamal semblaient impropras 
à la survie de l ' ornithodore par leurs propFiétés abrasives, qui _lésaieAt 
la cuticule imperméable de la tique et entrainaient sa .mort par évapm:-·a
tion; ces terres étaient utilisées.par . les habitants du pays · pour le 
crépissage des murs et les infestations générales dans les .hwttes - ainsi
traitées étaient moins importantes qu ~ailleurs. En .fait, il sem~le _sartoat 
que ce sont les - possibilités de rétention d ' humidité de la roche qui sont 
en jeu; au cours de plusieurs observations . l'humidité relative , à ce .ni
veau dans les huttes était de 76-81 p.100; il.se trouve que · c ' es.-t , entre 
ces valeurs que les . infestations naturelles par O.porcinus sont les moins 
importantes, quand . les matériaux servant au crépissage des murs sont d'une 
autre nature (WALTON . 1957 , O.moubata). 

Les humidités relatives , · compatibles avec l ' existence des diver
ses populations de O.porcinus peuvent aller de 50 à 95 p.100; la courbe 
de fréquence présente deux maximums , l ' un à 66-69 p.100 et l ' autre à 85-87 
p.100; ces points correspondent respectivement aux conditions optimales 
relatives au développement de la souche ornithophile en l ' absence de -poulets. 
et de la souche -anthr.opophile , que les poulets soient présents ou absents. 
Dans le cas de la souche ornithophile en présence de poulets , la courbe de 
fréquence des ornit~GdGres en fgnctibn de l ' humidité relative . ne se p~ésen
te pas en forme de -cloche , mais en plateau . entre 50 p.100 et 90 · p.100 
d ' humidité relative; ce résultat est en accord avec l ' observation cGurante 
de l'infestation des huttes à hygrométrie très diverse , tant qu ' y vivent · 
des poulets; c'est la suppression de l'hôte préférentiel qui .fait manifes~ 
ter à 1

1
' ornithodore lei exigences précises indiquées en début de paragraphe. 

Ce fait . permet d ' interpréter également la distribution étendue des tiques 
ornithophiles alors que les -anthropophiles ont une distribution beaucoup 
plus restreinte; Les deux souches sont parfois séparées géographiquement , 
mais peuvent cohabiter ailleurs comme en Tanzanie , où les populations sont 
mêlées dans la même région. ce qui rend difficile la mise en évidence de 
l ' une et de 1 °autre. 

L'analyse des rapports entre l ' ornithophilie et le microclimat 
fait l'objet de l ' importante publication de WALTON (1957, O.moubata p.p.). 

Il est remarquable que O.porcinus est typiquement ornithophile 
sous des climats chauds tandis que l ' anthropophilie . exçlusive ne ae mani
feste que dans des conditions relativement fraŒches, Cefte adaptation .est 
peut-être le fait d ' une différence de races ou de iouches; il serait pos
sible, d'autre part ~- de mettre en parallèle les différences de températu
res corporelles entre l ' homme et l ' oiseau avec la température moyenne des 
microclimats dans lesquels l 'orni thodore se dirige vers · 1 ° un ou 1:·1 autre 
de ces hôtes; dans les · biotopes chauds , la tique serait plus · attirée par 
le vertébré . qui présente la température la plus élevée , par rapport à 
celle du milieu. · 
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CLIMATOLOGIE 

D. porcinus est absent des regions très humides (à pluviométrie 
annuelle dépassant 60 inches , soit 1 500 mm), dans les régions très 
sèches , l ' espece est également absente ou sa distribution est sporadique . 
lorsque les pluviosités annuelles sont inférieures à 20 inches (500 mm), 
comme dans les Somalis ou autour du Kalahari. Ce sont des régions d ' ail
leurs où de légères modifications du microclimat des habitations infestées 
rendraient celui-ci impropre à l ' ornithodore . Entre ces valeurs extrêmes , 
il existe plusieurs climats compatibles avec l ' existence de O.porcinus . 
mais ils peuvent correspondre à deux types de distribution ~ 

a) région moyennement humide , à pluviosités annuelles de 20-40 inches 
(500-1 000 mm) (Tanzanie , Zambie) ; 

b) region humide . à pluviosités annuelles de 40-60 inches (1 000-1 500 mm) 
(côte du Kenya et de Tanzanie , à climat chaud; Mozambique en partie . 
à climat chaud; hauteurs d ' Afriqu~ ·orientale et périphérie des grands 
lacs , à climat relativement frais ; bassin du Congo à climat humide et 
chaud). 

Les observations au Kenya et en Tanzan~e , coïncident donc avec 
l ' affrontement des deux zones. L' absence d ' O.po~inus de régions entière~ 
d ' Afrique orientale ou australe doit être rapportée à des facteurs géolo
giques défavorables ou au type d ' habitat humain et d ' utilisation de cet 
habitat . 

Ces généralités sur la climatologie sont dues à WALTDN (1957 , 
D.moubata p . p.) , ainsi que les détails suivants concernant les souches. 

La souche sauvage de O.porcinus existe dans des régions de plu
viosités moyennes , recevant de 40 à 50 inches par an (1 000-1 250 mm); ces 
exigences correspondent aux nécessités naturelles de l ' espèce dans une 
aire que l ' on peut supposer originelle et normale par rapport à la souche 
domestique. 

Sur les montagnes du Kenya . entre 5 000 et 7 000 pieds (1 500-
2 100 ml , les pluviosités annuelles sont en moyenne de 50 inches (1 250 mm) 
et peuvent atteindre 120 inches (3 000 mm); la souche anthropophile d ' al
titude de O. porcinus est présente dans les habitations situées dans les 
zones recevant dans l ' ensemble 30-50 inches de pluies annuelles (750 -
1 250 mm); avec l ' augmentation des pluviosités , les pourcentages d ' infes
tation des hu~tes diminuent (jusqu ' à 55 inches annuels , 1 375 mm). 

Au sud-ouest du lac Victoria . la souche anthropophile-ornitho
phile est distribuée dans une région à pluviosités annuelles analogues . 
de 30 à 55 inches (750 - 1 375 mm) , à une altitude de 4 000-5 000 pieds 
(1 200-1 500 ml , dans le Bukota et dans la savane boisée dense au sud ·du 
lac , ainsi que sur la côte et dans les îles , Le Shinyanga , par contre -
est plus sec , reçoit en moyenne 30 inches par ~n (750 mm) , et les ornitho
dores présentent une ornithophilie déjà marquée ; les pluviosités sont 
encore plws faibles dans les enclaves de savanes boisées du centre de la 
Tanzanie (Oodom~) et sont inférieures à 30 inches. Le parallélisme entre 
la climatologie et la distribution des souches anthropophiles et anthropo
ornithophiles est évidemment comparable à celui qui est mis en évidence 
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en ce qui concerne le microhabitat . en raison de la dépendance du micro
climat par rapport au climat général, 

La souche ornithophile de la côte de Kenya-Tanzanie existe . 
dans les régions recevant de 40 à 50 inches de pluies annuelles (1 000-
1 250 mm). à température extérieure plus élevée qu ' à propos des cas pré~ 
cédents . qui se situent en altitude;. les ornithodores sont absents des . 
zones sèches voisines , quand diminue la pluviosité et que change la végé
tation; ils disparaissent également quand les 50 inches annuels (1 250 mm) 
sont dépassés. 

Les différences nettes observées entre les souches des montagnes 
du Kenya et celles de la côte , existent également en Tanzanie, mais le 
passage régulier d ' un type climatique à l ' autre rend progressives les mo
difications de l ' écologie et des préférences d ' hôte des ornithodores~· dans · 
quelques régions, comme les monts Usambara , deux souches différentes habi
tent en plaine ou en altitude , et coexistent dans la zone moyenne. 

ROLE PATHOGENE 

Borrelia duttoni 

Les O~porcinus du Harrar sont spontanément infectés de B.duttoni 
(BRUMPT , 1908 , 432; BERGSMA . 1928; D.moubata). 

En Tanzanie et au Kenya . les souches anthropophile et ornitho~ 
phile sont spontanément infectées à 1 p.100 par B.duttoni; les ,ppéfé r ences 
d ' hôte de la première en font un excellent _vecteur; au contraire . avec la 
souche ornithophile . malgré l ' abondance des D.porcinus dans les habitations, 
l ' endémie de récurrente humaine est faible ~WALTDN. 1957; 1958; D.moubata 
souches A et B). 

Virus de la peste porcine africa-ine 

Le virus de la- peste porcine africaine infecte spontanément les 
D.porcinus dans les terriers de phacochères; l ' infection est transstasiàle 
et transovarienne. O.porcinus est le réservoir naturel du virus (PLOWRIGHT . 
PAR-KER&, PEIRCE , · 1969 . D.moubata; PLDWRIGHT . PERRY & PEIRCE , 1970 , O.mouba
ta porcinus). Le virus peut également passer par le spermatophore, du mâle 
è la femelle (87 , 6 p.100 d ' infection par voie séminale)(PLOWRIGHT , PERRY & 
GREIG, 1974). 

De 50 à 100 p.100 des phacochères du Kenya et de Tanzanie présen
tent des anticorps précipitants du virus de la peste porcine (HEUSCHELLE 
& COGGINS , 1969). 
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ORNI.:fHODOROS SAVIGNYI (AUDOUIN, 1827~ 

DISTRIBUTION 

ETHIDPIE 

PAVESI (1883); NEUMANN (1896) - ERYTHREE - Anseba riv.; Lebkha riv.; Septara. 

NIRO (1935) - ERYTHREE - Tessenei; Barentu. 

STELLA (1938) - ERYTHREE - Asmara; Bisha. 

STELLA (1940) - ERYTHREE - Agordat; Wakai; Tessenei. 

TONELLI-RONOELLI (1930) - ERYTHREE - Wakai : Lepus capensis ( 1 N, 30/03/23) . 

BRUMPT (1908; 1936) - HARRAR - Biokaboba; Warof. 

G,THEILER (1962 p.17) - ERYTHREE - Lebkha riv.; Barka riv , ; Serowe; Tessenei . 
- HARRAR - Dagabur; Sassabaneh. 

BERGEON & BALIS (1974) - ERYTHREE - Asmara : zébu (3 MM, 04/65). 

!: REFERENCES COMPLEMENTAIRES - HARRAR - Meta : sable (FF, NN, 04/74); El 
Bahe (Harawa) : sable (MM, FF, NN, 09/75). - BALE - El Kere : sable (1 N, 
07 /68). 

AFARS & ISSAS 

~ NEUMANN (1922) - Djibouti (2 MM, 2 FF, MHNP). 

STELLA (1940) - Djibouti; Dbok. 

~ REFERENCES COMPLEMENTAIRES - Djibouti : parc è bétail (7 FF, 2 NN, 
04/03/64), piquant sur homme (1 N, 05/69). 

SOMALI 

POCOCK (1900); NEUMANN (1922) - Bularli. 

DRAKE-BROCKMAN (1913, O.moubata); HOOGSTRAAL (1956 p.124 = O.savignyi) -
Bulhar: dans les cours des habitations. 

BERLESE (1889, Argas chinzii) - Arambo. 

FRANCHINI (1927) - Audegle. 

TONNELI-RONOELLI (1930) - Garbuwein. TONELLI-RONDELLI (1932) - Mogadishu. 

NIRO (1935) - Obbia; Malka Re; Helisha; Audegle; Genale; Afmadu; Mahadei; 
Bulo Burti; Bulad; Afgoi; Mogadishu; Serenli; Dadama; Dujuma; Belet Uen; 
Mat 9goi; Itala. 
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STELLA (1940) - Références de NIRO; Bardera; Sahayero; Garbuwein; Badwen; 
Brava; Anale; Issa; bas Juba; Merka; Dafet; Wejit; El Walak; Lugh Ganane; 
Margherita; Hoddur; Tijeglo. 

G.THEILER (1962 p.17) - O.savignyi est certainement présent au nord du 
Somali, quoique les références précises manquent à ce sujet. Références de 
NIRD et de STELLA pour le sud. 

O.savignyi est présent dans le sable des zones arides d'Afrique 
Mauritanie, Mali, Niger, Nigeria, Tchad , Soudan, Ethiopie, Somali, Kenya, 
Tanzanie; Botswana, Namibie, Cap; Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte. Il 
existe au Proche-mrient 1 (Isra6l, ~Irak, Arébie; Yémen) jusqu'aù Pakistan, en 
Inde et à Ceylan. 

HABITAT 

O.savignyi est présent en Afrique dans les steppes boisées xéro
phytes sahéliennes-nord, dans les steppes boisées xérophytes somaliennes, 
dans les steppes subdésertiques saharo-sahéliennes, saharo-méditerranéennes 
et somaliennes; en Afrique australe, dans la steppe boisée xérophyte du 
Kalahari, dans la steppe subdésertique du Karroo; il existe également dans 
les steppes subdésertiques du Proche-Orient et d'Arabie; aux Indes, il se 
retrouve dans le désert du Sind et dans les régions arides de Ceylan. 

MICROHABITAT 

Les conditions d'existence locale de O.savignyi en Afrique australe 
ont été étudiées par G.THEILER (1963 • 212). L'habitat typique dans les 
steppes arides est constitué par le sable ombragé par les arbres, les 
buissons ou les rochers; c'est à cette ombre que viennent se reposer les 
mammifères sauvages. Il s'agit, le plus souvent, de Acacia haematoxylon, 
A.giraffae, Boscia albitruncata, Grewia flava. Le sable habité par O.savignyi 
est le plus souvent profond, et d'une grande étendue; dans certaines · régions 
montagneuses. le sable peut se présenter en surface réduite sur une faible 
épaisseur. Sur la plus grande partie du Kalahari, la couche de sable est de 
12-15 m, en particules fines, de réaction alcaline. L'ornithodore est absent 
des sols mêlés d'argile, dans les lacs de la Namibie ou dans les zones 
d'inondation des cours d'eau temporaire. 

L'existence de O.savignyi est liée à celle de l'ombre; il se 
trouve sous les arbres dans la mesure où le sol est protégé du soleil; il 
est absent en dehors de l'aire ombragée, quant la température au sol dépasse 
un certain moment 130°F (54,5° C). L'ornithodore est enfoncé plus ou moins 
profondément quand il est au repos, à partir de 3 jusqu ' à 9 inches en 
général (7,5-22,5 cm). 

Malgré la rapidité des repas, la dispersion de la tique dépend 
des déplacements de ses hôtes; en raison du caractère épars de la couverture 
arborée, il n'est pas possible à l'ornithodore de franchir seul les zones 
sans ombre; en Afrique australe, les mammifères sauvages jouent certainement 
un rôle important de ce point de vue. 
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O.savignyi peut infester les enclos à bétail ou les alentours des 
habitations où existent des mammifères domestiques. Il ne peut le faire que 
lorsque le fumier au sol n ' est pas abondant; cet élément agit, soit d'une 
façon mécanique par son épaisseur, soit par humidification du sol, soit par 
apport de dérivés organiques. 

En Afrique occidentale, la présence de O.savignyi est également 
dépendante de l'existence de sable; l'ornithodore n'est pas rencontré dans 
les zones latéritiques, les bassins des cours d'eau et les bas-fonds en 
général. Dans la nature, il se tient dans le sable à l'ombre de certains 
arbres, le plus souvent des Acacias ou des Balanites. Il est particulièrement 
abondant autour des puits et des points d'étape des caravanes. Son existence 
est liée à celle du bétail. Il est possible que le dromadaire joue un rôle 
particulier dans sa dispersion; l'aire de distribution de l'ornithodore est 
d'ailleurs comparable à celle du mammifère; en raison de la rapidité du 
repas de la tique, il ne semble cependant pas que le dromadaire ait pu 
intervenir directement dans la dissémination de O. savignyi; il semble que le 
phénomène se soit produit dans certaines circonstances, par transport de 
l'ornithodore dans les sacs ou les bagages des caravanes; il est, en effet, 
très facile d'observer les tiques qui cherchent à s ' abriter dans tous les 
replis des tapis, des tentes ou des sacs, lorsque ces objets sont à terre. 

Dans les agglomérations, l'espèce existe dans tout endroit fréquenté 
par le bétail, aussi bien dans les cours des maisons, sur les places des 
marchés, à l'ombre des murs ou sous des auvents; dans ces conditions, O.savignyi 
pique aussi bien l'homme que les animaux domestiques . 

O.savignyi a été parfois signalé dans les habitations humaines 
(DRAKE-BRDCKMAN, 1913); il s'agissait peut-être de l ' extérieur des maisons, 
ou d'une confusion avec un ornithodore du groupe de O.moubata. 

CLIMATOLOGIE 

En Afrique australe, les zones infestées de O.savignyi reçoivent 
moins de 16 inches de pluies annuelles (380 mm) en S . W. Africa, moins de 
20 inches (500 mm) au Botswana et au nord de la province du Cap; il est 
absent des régions à climat subtropical CG.THEILER, 1963 , 212): 

En Afrique occidentale et centrale, sa distribution correspond à 
des zones recevant moins de 500 mm de pluies par an; cette valeur correspond 
aux limites de sa distribution en Afrique orientale, et sur tout le pourtour 
du Sahara. 

Dans les regions côtières, l'humidité atmosphérique joue également 
un rôle, même si les pluviosités sont faibles; dans le désert du Namib et 
du Namaqualand, l'humidité relative peut atteindre 60-80 p.100 sous l'influence 
des vents océaniques, alors qu'elle est au maximum de 5 p.100 dans le 
Kalahari; O.savignyi est nettement plus abondant dans cette dernière zone. 

L'humidité est nettement défavorable au maintien de cet ornitho
dore. Quelques observations à ce sujet sont fournies par G,THEILER (1 963 , 

212). Le sable par lui-même joue un rôle régulateur, et en son absence, 
la mort de la tique est rapide à la température ordinaire; dans des colonnes 
de sable de 5 inches (12,5 cm), la survie est plus longue; elle est normale 
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dans des colonnes de sable de 12 inches (30 cm) humidifiées à la base. Dans 
les sols mouillés, la régulation de l'absorption d'eau par l ' ornithodore ne 
se fait plus et celui-ci enfle et meurt sous l'effet de l'absorption exagérée; 
il semble que le mécanisme corresponde à une inhibition musculaire, qui 
empêche la tique de quitter l'endroit défavorable et qui paralyse la fermeture 
des stigmates. O.savignyi semble s'accomoder des feux de brousse, après 
lesquels on retrouve des tiques vivantes dans le sol; la survie est analogue 
après brûlage des bouses sèches avec du pétrole dans les enclos à bétail, 

DYNAMIQUE 

Les activités saisonniere et journalière ont fait l'objet d'obser
vations de G.THEILER (1963 , 212) ~ en Afrique australe. O.savignyi est 
surtout actif pendant les mois secs; pendant les mois pluvieux, quand le sol 
est humide, l'ornithodore est immobilisé dans le sol où ses mouvements sont 
gênés, alors qu'il se déplace rapidement dans le sable sec; de même, l'acti
vité est plus grande en saison chaude qu'en hiver. 

Les facteurs qui déterminent les ascensions de la tique à la 
surface du sol ne sont pas exactement connus; il pourrait s'agir de stimuli 
mécaniques, lors du passage des animaux, ou de stimuli thermiques, par 
élévation de température au cours de la journée ou présence d ' un animal couché 
au sol à l'endroit où se tiennent les tiques; en laboratoire, à température 
constante et en l'absence de vibrations, la montée des ornithodores à la 
surface des colonnes de sable ne présente ni rythme, ni continuité en rapport 
avec la faim. Dans la nature, les tiques répondent à toute vibration du sol 
et apparaissent à la surface très peu de temps après l'arrivée d'un hôte 
éventuel, homme ou animal; les petits animaux ne provoquent pas habituel
lement de déplacement (poulets ou petits chiens). O.savignyi se gorge aussi 
bien la nuit que le jour; cette double possibilité est en relation avec la 
présence des hôtes dans un site favorable à l'activité de l'ornithodore, 
d'une façon temporaire ou permanente et à certaines heures seulement en 
fo~ction de leur comportement propre. Les animaux sauvages peuvent se reposer 
aussi bien le jour que la nuit sous les arbres infestés. En ce qui concerne 
les animaux domestiques, les observations sont contradictoires au sujet du 
repas nocturne des ornithodores, étant donné que c'est pendant la journée 
seulement que ces derniers ont l ' occasion de quitter le bétail, 

En Afrique occidentale, d'après la constitution même des récoltes 
et les rapports des éleveurs, il semble que la saison pluvieuse marque 
nettement l'activité saisonnière de O.savignyi; pendant cette dernière 
époque, l'activité semble irrégulière, en raison de l'humidité locale au 
niveau du sol; d'autre part à ce moment les troupeaux sont extrêmement 
dispersés. A la suite de la saison des pluies, les adultes sont relativement 
peu nombreux dans les sites infestés; le fait a été personnellement observé 
dans le sud de la Mauritanie et est en accord avec l'opinion générale des 
éleveurs; il est vraisemblable que la saison des pluies marque la fin de 
l'existence d'un très grand nombre de tiques, et que le stade le plus 
résistant soit constitué par les oeufs; en novembre-décembre, les récoltes 
comportaient surtout des nymphes du 1er et 2ème stades, Au cours de la 
saison sèche, et selon la fréquence des occasions de repas, la croissance 
de la tique peut se dérouler plus ou moins rapidement. Les infestations 
intenses sont surtout observées en saison chaude; la sécheresse du sol et 
les fortes températures permettent à ce moment le maximum d'activité; il 
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faut ajouter que pendant toute cette saison, il existe des rassemblements 
de troupeaux plus importants, soit du fait des obligations de vaccination, 
soit pour la recherche des pâturages et des points d'eau qui se font plus 
rares. 

ROLE PATHOGENE 

Borrelia anserina 

O.savignyi ne transmet pas B.anserina dans les conditions expé 
rimentales (CATANEI , 1929). 

Borrelia duttoni 

O.savignyi s'infecte expérimentalement avec B,duttoni (BRUMPT , 
1908, 577; DRAKE- BROCKMAN, 1913). 

Borrelia sp. 

O.savignyi peut être infecté expérimentalement, mais pour une 
courte durée, avec B,hispanica et B.persica (NICOLLE, ANDERSON & COLAS
BELCOUR (1930) et avec B.venezuelensis (BRUMPT, 1922). Il ne s'infecte pas 
avec B.recurrentis du pou (NICOLLE, BLAIZOT & CONSEIL, 1913). 

Trypanosoma cruzi 

O.savignyi peut s'infecter expérimentalement avec Tr .cruzi et 
conserver l'infection (BRUMPT, 1922 p.273; 1949 p.1127). 

Virus de Sindbis 

O.savignyi s'infecte expérimentalement par piqûre avec le virus 
de Sindbis et le transmet expérimentalement par piqûre (TAYLOR, HURLBUT, 
WORK & KINGSTON , 1955). 

Virus de Wad Medani 

O.savignyi peut être infecté par inoculation parentérale avec 
le virus de Wad Medani (TAYLOR , HOOGSTRAAL & HURLBUT, 1966) . 

Toxicose 

Des troubles generaux d'intoxination par la salive d'O.savignyi 
peuvent se produire quant les piquûres sont très nombreuses : oedème en 
plaque, sanguinolent; adynamie, prostration, puis chute et mort en moins 
de 6 heures (KASSOUM KONE, 1949), 
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APPENDICE REFERENCES SUPPLEMENTAIRES DE DISTRIBUTION 

Les résultats de .récoltes récentes de tiques n ' ayant pu prendre 
place dans les chapitres consacrés à chaque espèce , sont mentionnés dans 
cet appendice (collecteurs :_ P.Deslandes , alentours de Dire Dawa; J.Thal , 
réserve de l ' Awash). · 

AMBLYOMMA CDHAERENS 

- HARRAR - Gelemso : bovin (87 MM, 26 FF , 08/02/76), 

AMBL YOMMA GEMMA 

- HARRAR - Dire Dawa : dromadaire (43 MM . 10 FF , 12/02/76), zébu (3 MM, 
12/02/76); Tedecha Roba : zébu (5 MM . 05/02/76), 

AMBLYOMMA VARIEGATUM 

- HARRAR - Dire Dawa : dromadaire (1 M, 12/02/76); Tedecha Roba : zébu 
(7 MM , 2 FF, 05/02/76) , chèvre (1 N, 03/02/76); Gelemso : bovin (2 MM, 1 N, 
08/02/76) J 

HAEMAPHYSALIS ACICULIFER 

- HARRAR - Gelemso : bovin (1 M, 08/02/76), 

HYALOMMA DROMEDARII 

- HARRAR - Dire · oawa : dromadaire (48 MM, 30 FF, 12/02/76), zébu (3 MM, 
12/02/76). 

HYALOMMA TRUNCATUM 

- HARRAR - Di r e Dawa : dromadaire (1 M, 12/02/76), chèvre (2 MM , 2 FF , 
04/02/76). 

RHIPICEPHALUS · EVERTSI EVERTSI 

- HARRAR - Dire Dawa : chèvre (1 M, 03/02/76). 
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RHIPICEPHALUS PRAVUS 

- HARRAR - Dire Dawa : chèvre (2 FF, 03/02/76); Tedecha Roba zébu 
(3 MM, 2 FF, 05/02/76). 

RHIPICEPHALUS PULCHELLUS 

- HARRAR - Dire Dawa : dromadaire (73 MM, 41 FF, 12/02/76), zébu (71 MM, 
38 FF, 12/02/76), chèvre 1 M, 2 FF, 2 NN, 04/02/76); Tedecha Roba : zébu 
(6 MM, 1 F, 05/02/76), chèvre (2 MM, · 2 NN, 03/02/76), mouton (4 NN, 
03/02/76); Bichomé chèvre (1 M, 25 NN, 03/02/76); Gelemso : bovin ( 1 M, 
1 F, 08/02/76). 

RHIPICEPHALUS SANGUINEUS 

- HARRAR - Dire Dawa : chien (MM, FF, 01/02/76). 

RHIPICEPHALUS SULCATUS 

- SHOA - Welenchiti : Canis aureus (1 F, 23/01/76); Ghion : Lepus capensis 
(3 MM, 28/01/76); réserve de l'Awash : Gyps sp. (1 F, 23/01/76) . 

/ 
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Par sa situation de part et d'autre de la vallée du Rift, l'Ethiopie 
participe des sous-régions occidentale et orientale de la région biogéogra
phique éthiopique, qui comprend toute l'Afrique au sud du Sahara. 

Des exemples du rôle de limite faunistique joué par la grande 
faille d'Afrique sont fournis par les distributions respectives d'Aponomma 
flavomaculatum à l'ouest et d'Ap.exornatum à l'est; par celles d'Haemaphysalis 
houyi à l'ouest et d'Hm.calcarata à l'est. 

Il est cependant difficile de tirer des conclusions générales sur 
la faune des tiques d'Ethiopie, car en fait c'est surtout la partie du terri
toire de ce pays situé à l'est de la vallée du Rift qui est bien connue de 
ce point de vue, c'est à dire les provinces de l'est et du sud. 

On c9nstate que dans ce secteur, la faune des tiques est analogue 
à celle, bien connue, du Kenya et de la Tanzanie. 

Les espèces caractéristiques des zones sèches ou arides de faible 
altitude (750-1750 m) dans ces trois pays sont Amblyomma gemma, A.lepidum, 
A.falsomarmoreum, A.sparsum, les Hyalomma sp. (H.dromedarii, H.impeltatum, 
H.marginatum rufipes, H.truncatum), Rhipicephalus pulchellus, Rh.pravus, 
Rh.armatus, Rh.simus, et toute la série des Argasidae. 

Cependant les steppes subdésertiques somaliennes constituent un 
secteur caractéristique. La plupart des espèces précédemment citées y 
existent, mais il s'y trouve en plus trois espèces apparemment représen
tatives et endémiques de cette zone : Hyalomrna erythraeum, H.punt et Rhipi
cephalus camicasi. 

Dans les zones d'altitude semi - humides (1750-2500 m), les espèces 
communes à ces pays sont Amblyomma variegatum, A.cohaerens et Boophilus 
decoloratus. En revanche Rhipicephalus appendiculatus est absent d'Ethiopie, 
alors qu'il se retrouve aux mêmes altitudes au Kenya, en Tanzanie, au Rwanda, 
au Burundi et au Kivu. 

En ce qui concerne les communautés forestières de grande altitude 
(2000-3000 m), les seuls éléments communs aux pays cités sont Haemaphysalis 
aciculifer et Hm.parmata, et vraisemblablement des Ixodes, mais les espèces 
de ce genre n'ont pas été recherchées méthodiquement en Ethiopie. Les 
différences portent sur les Rhipicephalus : Rh.bergeoni caractérise cet 
étage en Ethiopie; Rh.bequaerti, Rh.hurti, Rh.jeanneli, Rh.longus, sont 
représentatifs des massifs montagneux d'Afrique équatoriale orientale. 

Les tiques des savanes occidentales nilotiques à Oxytenanthera 
sont mal connues par un petit nombre de récoltes dispersées; les espèces 
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inventoriées ne sont guère caractéristiques. Leur appartenance au système des 
steppes et savanes proprement occidentales sera établie si on y trouve 
Hyalomma impressum, H.nitidum, Rhipicephalus guilhoni, Rh.muhsamae (fréquent) 
ou Rh.senegalensis. 

Chez les espèces à genres communs à l'Afrique occidentale et orien
tale, on remarque des différences plus ou moins accusées entre les habitats 
dans les sous-régions respectives 

Rhipicephalus muhsamae des steppes sud-sahéliennes ou des savanes 
nord-soudaniennes, se retrouve dans les prairies d'altitude semi-humides 
d'Ethiopie. 

Rh.sulcatus est normalement répandu dans les savanes sud-soudaniennes 
et guinéennes; il est très peu abondant et localisé au sud du Sahel, où il 
est d'ailleurs remplacé par Rh,guilhoni; or il semble relativement abondant 
dans les formations boisées riveraines au milieu des steppes masai, là où on 
s'attendrait à trouver Rh.guilhoni ou un vicariant de cette espèce. 

Haemaphysalis houyi et son hôte régulier Xerus erythropus sont 
surtout abondants dans les savanes sèches et au Sahel en Afrique occidentale; 
en Afrique orientale, ils se retrouvent en altitude semi-humide, et ce sont 
Hm.calcarata et Xerus rutilus qui occupent les zones arides de faible altitude. 

Les Amblyomma sont dans une situation limite au sud du Sahel, sauf 
dans les formations riveraines; les . steppes masai sont la zone de distribution 
normale d'A.gemma, d'A.lepidum, et A.variegatum n ' en est pas absent; dans 
les savanes sèches à fourrés voisines, A.lepidum a sa distribution normale 
et A.variegatum peut y être localement abondant. 

Il n'y a aucun Rhipicephalus dans les formations ouvertes sahéliennes; 
Rh.pulchellus est pratiquement l ' espèce la plus abondante des steppes xéro
phytes masai et somaliennes. 

Les connaissances sont encore très insuffisantes en ce qui concerne 
la dynamique saisonnière des · tiques, ainsi que l'abondance relative des 
espèces selon les régions et les facteurs qui les déterminent. 

Les quelques données à ce sujet correspondent surtout aux époques 
de passage des collecteurs. On sait ainsi que Rhipicephalus pravus, Rh.simus 
et Rh.sulcatus sont fréquents en août-septembre dans la basse vallée de 
l'Orne; que Rh.pulchellus est abondant à l'est du lac Shamo, dans les alentours 
de Negele et de Jijiga , en mai - juin, Les récoltes de Rh,bergeoni se situent 
en grande partie au mois de juin, parce que c ' est l ' époque où on a recueilli 
des tiques dans le Chercher; étant donné le climat à cette altitude, il est 
vraisemblable que Rh.bergeoni est en activité toute l'année du fait de la 
répartition régulière des pluies. Il en est de même en ce qui concerne 
Amblyomma variegatum, A. cohaerens et Boophilus decoloratus dans les prairies 
d'altitude. 

Dans les zones arides du sud de l ' Ethiopie, il est vraisemblable 
que la dynamique saisonnière des tiques est fonction des deux époques de 
pluies; il y a peut-être deux saisons d ' activité. Dans la plaine afar au 
contraire, il n'y a qu'une courte saison pluvieuse; l ' activité des tiques 
doit s'y manifester en conséquence. 
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AGENTS PATHOGENES TRANSMIS PAR LES TIQUES 

Les références d'auteurs concernant les relations entre l'agent 
pathogène et la tique sont mentionnées seulement dans les chapitres traitant 
de chaque espèce de tique et des agents pathogènes qu'elle transmet. 

BABESIIDA DES BOVINS 

Babesia (Babesia) bovis ( = B.berbera, B,argentina) 

B.bovis est connu d'Ethiopie (BERGEON, 1968), Son vecteur vraisem
blable en Afrique au sud du Sahara doit être Boop~ilus decoloratus. 

Babesia (Piroplasma} bigemina 

B.bigemina, souvent mentionné en Ethiopie (MARTOGLIO, STELLA & 
CARPANO, 1911; DI OOMIZIO, 1917; GAODLA, 1948 p.131 et 136; TAFESE, 1972; 
BERGEON, 1968), doit être aussi fréquente que son vecteur Boophilus decolo
ratus; en ·fait la piroplasmose semble rare chez les adultes, surtout 
observée chez les veaux, à l'occasion de leur primo-infection. La piroplas
mose représente en revanche un danger pour les bovins importés d'une région 
indemne de Boophilus et de piroplasmose. 

Haematoxenus veliferus 

Ce Theilériidé peu ou non pathogène est transmis au bovin par 
Amblyomma variegatum. Il existe certainement en Ethiopie, vraisemblablement 
confondu avec Theileria mutans. 

Theileria mutans 

Th.mutans est connue depuis longtemps en Ethiopie (CROVERI, 1930; 
GAOOLA, 1948 p.132; BERGEON, 1958; CHANG, 1969; OIOIERJEAN & OWEN, 1972; 
TAFESE, 1972) et au Somali (MARTOGLIO, 1911), Elle ·est certàinement aussi 
répandue que son vecteur Amblyomma variegatum. Son action pathogène est 
ordinairement inapparente, mais peut être occasionnellement d'une certaine 
gravité. Th.mutans apparait le plus souvent comme parasite de sortie lors 
d'une infection intercurrente. 

Ainsi dans le foyer mentionné à Nachro (Wollo) (WANG & LIN, 1965); 
les veaux ont présenté une morbidité de 900/1000, une mortalité de 300/1000; 
les adultes étaient peu touchés; les animaux présentaient une forte anémie 
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et une parasitémie à une Theileria, peut-être mutans; mais les auteurs 
ajoutent qu'on observait également morbidité et mortalité chez les moutons, 
Il semble bien qu'on ait eu affaire avec une Th,mutans effectivement, mais 
que la gravité des phénomènes cliniques était redevable à un autre agent, 
peut-être Cowdria ruminantium, justement du fait que bovins et moutons 
étaient atteints. 

Theileria annulata (= Th.dispar) 

L'agent de la theilériose méditerranéenne a été signalé des zones 
basses et moyennes d'Erythrée, sur les bovins importés le plus souvent car 
très sensibles, sous le nom de Th,parva (CARPANO, 1912), A l'époque on 
n'avait pas différencié les deux theilérioses pathogènes. En Erythrée, on 
ne connaît que Hyalomma anatolicum excavatum, mais il est possible que 
H.a.anatolicum y existe, comme au Soudan, et c'est le vecteur naturel de 
Th.annulata. Il faut donc s'attendre à trouver, ou retrouver Th,annulata 
dans les zones basses et chaudes d'Ethiopie, avec le grand danger qu'elle soit 
présente sur le bétail local ou surtout importé. 

La Theileria dispar mentionnée d'Hirna (Chercher, Harrar) (BERGEON, 
1968; DIDIERJEAN & OWEN, 1972) est d'interprétation difficile. Le Chercher 
n'est absolument pas une zone où puisse subsister le vecteur de Th.annulata. 
Il pourrait s'agir de Th.parva, mais la morphologie en est différente, et 
surtout Rh.appendiculatus est absent. Comme le bovin parasité n'est mentionné 
que comme présentant des signes cliniques de piroplasmose, et que l'examen 
de sang a montré une association entre Babesia berbera (= B.bovis) et cette 
Th,dispar, le plus vraisemblable est de conclure que les signes cliniques 
relevaient de B.bovis, et que la Theileria était une parasitose de sortie 
redevable à Th,mutans. 

Dans le bassin méditerranéen, les vecteurs naturels de Th.annulata 
sont Hyalomma d.detritum (maquis méditerranéen) et H,a.anatolicum (steppes 
du Proche-Orient ou d'Asie centrale). Les vecteurs expérimentaux sont H.asia
ticum, H.anatolicum excavatum, H.dromedarii, H.detritum scupense, H.m.margi
natum, H.marginatum turanicum; aucun d'eux, sauf H.dromedarii partiellement) 
n'a le cycle monotrope diphasique ou triphasique nécessaire à la transmission 
d'une Theileria. Rhipicephalus bürsa ni est un vecteur ni naturel ni expéri
mental. 

Theileria parva 

La theilériose d'Afrique orientale à Th.parva est suspectée en 
Ethiopie, mais n'y a jamais été signalée d'une manière irréfutable. On 
s'attend à trouver Th.parva en Ethiopie en se fondant sur ce qui se passe 
en Afrique orientale équatoriale de semi-altitude. Dr, les conditions éco
logiques sont assez différentes entre les deux zones, ceci matérialisé 
par le fait que Rhipicephalus appendiculatus est présent dans les prairies 
et savanes équatoriales d ' altitude, et absent des prairies subtropicales 
d'Ethiopie. C'est la conclusion la plus importante de la présente étude. 
Par voie de conséquence, on peut espérer que Th.parva n'existe pas sur le 
plateau éthiopien; d'ailleurs, si elle y existait, elle ne serait pas 
passÉBinaperçue et on ne se poserait pas la question de savoir si elle est 
présente : elle constituerait l'obstacle majeur à l'élevage, comme elle le 
fait en Afrique équatoriale d'altitude. 
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Un certain nombre d'espèces de tiques peuvent être vectrices de 
Th.parva dans les conditions expérimentales : Hyalomma a.anatolicum, H.drome
darii, H.truncatum, Rhipicephalus c~pensis, Rh.compositus, _~· 
Rh.carnivoralis, Rh.jeanneli, Rh.pravus, Rh.pulchellus, Rh.simus; pour 
certains, leur type cyclique les empêche de jouer un rôle eff~ctif dans les 
conditions naturelles; pour d'autres, la différence entre leur distribution 
et celle de Th.parva indique qu'ils ne peuvent être impliqués dans sa 
transmission. 

D0 après des expérimentations récentes, Rh.evertsi n ' est pas vecteur 
de Th.parva. 

BABESIIDA DU BUFFLE AFRICAIN 

Theileria barnetti 

Th,barnetti est transmise expérimentalement, et naturellement selon 
toute vraisemblance du fait de la spécificité d'origine de cette tique pour 
le buffle noir, par Amblyomma cohaerens. 

Theileria lawrencei 

Th,lawrencei est transmise normalement de buffle à buffle par 
Rhipicephalus appendiculatus, de buffle à bovin selon les circonstances, de 
bovin à bovin difficilement, dans des conditions expérimentales particulières. 

BABESIIOA DES PETITS RUMINANTS 

Babesia (Babesia) ovis 

La babésiose du mouton existe dans presque tout le nord du Somali, 
de même que Rhipicephalus e.evertsi, son vecteur naturel au sud du Sahara 
(EDELSTEN, 1975). B.ovis doit également exister en Ethiopie en fonction de 
la diffusion du vecteur. 

Babesia (Piroplasma) motasi (= Piroplasma ovis) 

B.motasi du mouton est signalée d'Artishek (Jijiga) au Harrar 
(R.V.C.E.R.T,, 1971) et du nord du Somali, où sa distribution est moins 
étendue que celle de B.ovis (EDELSTEN, 1975). 

Le vecteur naturel de B,motasi en Afrique au sud du Sahara n'est 
pas encore identifié; il ne semble pas qu'il puisse s'agir de Rh.e.evertsi, 
du fait en particulier de la différence entre les distributions au Somali 
entre les B,ovis et B,motasi, Il faudrait suspecter Boophilus decoloratus. 

Haematoxenus separatus 

Hmx .separatus du mouton est transmis par Rhipicephalus e,evertsi, 
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Theileria hirci 

La Theileria pathogène du mouton, Th,hirci, n'est pas connue 
d'Afrique au sud du Sahara, sinon du nord du Soudan; sa distribution touche 
le bassin méditerranéen; un vecteur naturel reconnu est Hyalomma a.anatolicum 
(précisément présent au nord du Soudan ) ; il faut également suspecter Rhipi
cephalus bursa. 

Theileria avis 

La theilériose bénigne du mouton est signalée de nombreux pays 
d'Afrique; en ce qui concerne l'Ethiopie, elle est connue en Erythrée 
(MARTDGLID. STELLA & CARPANO, 191 1 , Theileria sp.) . 

Son vecteur naturel en Afrique ~st Rhipicephalus e.evertsi et 
Rh.evertsi mimeticus: Rh,b ursa joue l e même rôle dans le bassin médi t erranéen . 

BABESIIDA DES RUMINANTS SAUVAGES 

Theileria gorgonis de Connochaetes taurinus albojubatus (gnou or iental) 

Rhipicephalus appendiculatus s ' infecte avec la Theileria du gnou, 
mais n'a pas encore donné de résultats positifs expérimentaux de transmission. 

Theileria (Cytauxzoon) taurotragi de Taurotragus ory x (élan de Derby) 

Rhipicephalus pulchellus peut présenter des infections salivaires 
naturelles à Th.taurotragi, Rh.appendiculatus s ' infecte expérimentalement 
et son infection salivaire peut être mise en évidence, mais il n'a pas 
fait l'objet d'essais de transmission à l ' é l an. 

BABESIIDA OU DROMADAIRE 

Theleria camelensis 

Décrite du Turkestan (YAKIMOV & SDKHOR, 1917), cette Th.camelensis 
a été retrouvée en Egypte (MOHAMMAO, 1935; NAGATY. 1947) et en Erythrée 
(FRULLINI, 1938). Elle ne semble pas pathogène. Son vecteur naturel doit 
être Hy.alomma dromedarii, cf. GATT RUTTER (1 96 7) et RICHARD (1975) . 
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BABESIIDA DES PORCINS 

Babesia (Babesia) perroncitoi 

En Afrique, B.perroncitoi est rarement mentionné3 (Mali, Centre
Afrique, sur le porc). 

Babesia (Piroplasma) trautmanni 

B.trautmanni a été signalée relativement souvent (Guinée, Guinée
Bissau, Côte-d'Ivoire, Centre- Afrique, Zaïre, Kenya, Tanzanie, Rhodésie), 
sur le porc, mais aussi sur le potamochère. 

Les vecteurs des Babesia des porcins sont mal connus; en Europe, 
Rhipicephalus turanicus transmet expérimentalement; en Europe et en Afrique, 
quelques Dermacentor et Rhipicephalus sont soupçonnés d'être vecteurs. 
Parmi les tiques couramment trouvées sur les porcins en Afrique, il y a le 
plus souvent des Rhipicephalus; du fait que les porcins sauvages sont ' 
infectés et sont vraisemblablement à l'origine des babésioses du porc domes
tique. il faudrait précisément porter les recherches vers Rh.planus, Rh. 
complanatus, Rh.cuspidatus. 

BABESIIDA DES EQUINS 

Babesia (Achromaticus) equi ·c= Nuttallia equi) 

B.equi existe certainement en Ethiopie, comme partout en Afrique, 
du fait de la présence de son vecteur naturel au sud du Sahara Rhipicephalus 
e.evertsi. 

On connaît un certain nombre de vecteurs expérimentaux de B.equi 
Hyalomma dromedarii. H.anatolicum excavatum. H.m.marginatum, Rhipicephalus 
sanguineus en Afrique; le cycle évolutif de certains n'est pas adapté à la 
biologie de B.equi; la diffusion de Rh.e.evertsi et ses qualités de vecteur 
font qu'il n'est pas nécessaire de faire intervenir d ' autres tiques pour 
comprendre l'épidémiologie de la babésiose à B.equi en Afrique. 

Babesia (Piroplasma) caballi 

B.caballi est peu souvent signalé en Afrique au sud du Sahara. 
Ses vecteurs naturels en Eurasie paléarctique sont Dermacentor marginatus 
et D.reticulatus dans les zones tempérées, et Hyalomma m.marginatum dans 
la sous-région méditerranéenne. Parmi les vecteurs expérimentaux de B.caballi 
présents en Afrique, il y a Hyalomma dromedarii~ H.anatolicum excavatum, 
Rhipicephalus sanguineus; leur diffusion est trop limitée ou localisée pour 
qu'on puisse supposer qu'ils interviennent effectivement; par analogie avec 
le vecteur dans le bassin méditerranéen, il faudrait suspecter qu'au sud du 
Sahara ce rôle est tenu par Hyalomma marginatum rufipes, qui est préci
sément répandue dans la zone du cheval et du zèbre, caractérisée par sa 
sécheresse ou son aridité et dépourvue de glossines. 
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BABESIIDA DES CARNIVORES 

Babesia (Achromaticus) gibsoni 

B,gibsoni est un parasite ordinaire des carnivores sauvages 
d'Afrique, du bassin méditerranéen et d'Asie tropicale (chacals, loups, 
renards) et est constaté parfois chez le chien. Rhipicephalus sanguineus en 
est un vecteur expérimental; il en est peut -être le vecteur naturel dans 
sa zone de distribution normale, ainsi que d'autres Rhipicephalus, Rh, 
sulcatus et Rh.simus entre autres, ou les Haemaphysalis du groupe de Hm, 
leachi, ~-

Babesia (Piroplasma) canis 

B,canis est souvent pathogène pour le chien domestique en Ethiopie, 
infecté le plus souvent dans les zones tropicales par Rhipicephalus sanguineus, 
da ns des conditions domestiques, mé i s aussi par Haemaphysalis leachi s.str. 
(comme il arrive à Addis Abeba) ou par des espèces voisines. 

B.canis est signalé3d'Addis Abeba (BERGEON, 1968), de Gondar (HO, 
WANG, WU & TEKLEMARIAM, 1969), de Dire Dawa (DIDIERJEAN & OWEN, 1972), de 
Debre Zeit. 

BABESIIOA DIVERS 

Babesia (Achromaticus) meri de Psammomys obes us 

Transmise par Alectorobius (Theriodoros) erraticus sonrai, 

Babesia (Achromaticus) merionis (= Nut t al ~ia danii, N,adleri) de Meriones 
shawi, M,libycus, M.erythrourcs 

Transmise de stase à stase par Hyalomma anatolicum excavatum, 
H,aegyptium, H,dromedarii, Rhipicephalus sanguineus, Rh,turanicus. 

Babesia (Achromaticus) thomasi des damans 

Infecte naturellement Rhipicephalus distinctus. 
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PROTOZOAIRES DIVERS 

Hepatozoon canis 

Hep.canis est fréquent chez les carnivores sauvages tels que les 
chacals et les hyènes; son intermédiaire pour le chien est Rhipicephalus 
sanguineus. 

Hepatozoon argantis 

Hep.argantis des damans a comme intermédiaire Ogadenus brumpti. 

Leishmania donovani 

L.donovani n'est pas transmise par Rhipicephalus sanguineus; il 
y a tout au plus possibilité de survie dans l'intestin de la tique. 

Trypanosoma theileri 

Il semble, à l'heure actuelle, que les tiques interviennent 
directement dans le cycle de Tr.theileri; les formes d'évolution chez la 
tique avaient été nommées Crithidia hyalommae ou Cr.christophersi; des 
infections naturelles sont connues chez Hyalomma a.anatolicum, H,d, 
detritum, Boophilus decoloratus, Rhipicephalus pulchellus, Rh,sanguineus; 
H4dromedarii et Rh.sanguineus s'infectent expérimentalement par inoculation 
parentérale (cf. BURGDDRFER, SCHMIDT & HDOGSTRAAL, 1973), 

BACTERIALES 

Borrelia sp. 

Argas persicus est le réservoir et le vecteur naturel de Borrelia 
anserina des volailles domestiques, 

Alectorobius (Theriodoros) srraticus sonrai est infecté par B. 
merionesi (Maroc), B.crocidurae (Afrique occidentale), B,dipodilli (Kenya) 
et par une Borrelia de ce même groupe en Egypte. 

Drnithodoros moubata et O.porcinus sont les vecteurs naturels de 
B.duttoni qui peut infecter expérimentalement 0,savignyi et Al.(Ther.) e. 
erraticus. 

Al. (Ther.) e,erraticus est infecté par B,hispanica, qui peut 
infecter expérimentalement O.moubata, O.savignyi, mais non Al,erraticus 
sonrai, 
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B, theileri·, agent de la borréliose bénigne des herbivores domes
tiques, est transmise pa;r BoophilLJs deco;Loratus, a: annulatus, B. mi.croplu.s, 
Hyalomma dr 6medarii et Rhipicephalus e,evertsi, ' 

Bactéries diverses 

Bacillus anthracis peut infecter expérimentalement Argas persicus 
et Ornithodoros moubata. 

Brucella sp. peu~ inf~cter spontanément Hyalomma a.anatolicum et 
H.m.marginatum. 

Corynebacterium pyogenes peut compliquer les lésions de fixation 
d'Amblyomma variegatum , Rhipicephalus appendiculatus et Rh,e,evertsi, 

Corynebacterium .pr e:isznocardi peut infecter les lésions de piqûre 
d'A.variegatum. 

Dermatophilus congolensis, agent de la dermatophilose ou strepto
thricose, est favorisé dans ses effets pathogènes par la présence d'A. 
variegatum. 

' .. , 1 

Escherichia coli peut infecter spontanément Hyalomma a.anatolicum, 
H.dromedarii, Rhipicephalus sanguineus, 

Francisella pestis peut su r vivre dans l ' intestin d'Argas persicus. 

Francisella tularensis se retrouve spontanément dans l'intestin de 
Hyalomma m.marginatum. 

Mycoplasma mycoides a été isolé d ' Amblyomma pomposum et de Boophilus 
decoloratus gorgés sur bovins infect és. 

Mycobacterium tuberculosis a été décelé dans une infection spontanée 
chez Argas persicus. 

Nocardia farcinica semble s'implanter sur les lésions dues à 
A.variegatum. 

Pasteurella multocida peut e xpérimentalement infecter Argas persicus 
et Amblyomma variegatum. 

Salmonella sp. peut spontanément infecter Alectorobius (Theriodoros) 
erraticus sonrai (S.thompson), Argas arboreus (S.typhimurium), Ornithodoros 
moubata (S.enteritidis, S.typhimurium), Rhipicephalus sanguineus (S,enteritidis, 
S,paratyphi). 
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RICKETTSIALES (cf,HOOGSTRAAL, 1967, 377; HAIG, 1955) 

Anaplasma marginale 

Boophilus annulatus, B,decoloratùs, B,microplus transmettent 
A.marginale d~ns les conditions naturelles, non pas de génération è géné
ration en fonction du cycle monophasique des vecteurs, mais par le jeu du 
faible pourcentage d'adultes è jeun qui tombent accidentellement du premier 
hôte au cours de leurs déplacements; en effet A.marginale ne semble pas 
pouvoir infecter les tiques par la voie transovarienne. 

De très nombreuses espèces de tiques ont servi è la transmission 
expérimentale d'A.marginale, aux Etats-Unis et en Europe; parmi les espèces 
qui concernent l'Afrique, on peut citer : Hyalomma anatolicum excavatum, 
Rhipicephalus bursa, Rh.sanguineus, Rh,simus, Argas persicus. 

Anaplasma centrale 

Il est transmis dans les mêmes conditions qu'A.marginale par 
Boophilus decoloratus. 

Anaplasma avis 

A.avis ne semble pas signalé d'Afrique, mais il y existe vraisem
blablement; son vecteur devrait y être Rhipicephalus e.evertsi, du fait que 
ce rôle est joué principalement par Rh,bursa dans le bassin méditerranéen, 

Aegyptianella pullorum 

Son vecteur naturel est Argas persicus. 

Chlamydia 

En Afrique et dans le bassin méditerranéen, des Chlamydia ont été 
isolées d'infections spontanées des tiques suivantes : Boophilus annulatus, 
B,decoloratus, Haemaphysalis du groupe de Hm,leachi, Hyalomma a.anatolicum, 
H,marginatum rufipes, H,truncatum, Rhipicephalus turanicus, Ornithodoros 
moubata. 

Chlamydia psittaci peut infecter expérimentalement Alectorobius 
coniceps maritimus et Argas persicus. 

Cowdria ruminantium 

Cowdria ruminantium est une rickettsiale qui semble jusqu'è 
aujourd'hui strictement africaine; les ruminants domestiques et sauvages y 
sont tous réceptifs et en constituent les réservoirs, La transmission est 
assurée essentiellement par les Amblyomma, par infection transstasiale; 
l'infection transovarienne ne se réalise pas chez C.ruminantium contrai
rement è ce qui se passe chez Coxiella et Rickettsia, Ses vecteurs sont : 
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A.hebraeum, A.gemma, A.lepidurn , A.pomposum et A, variegatum; leur aire 
globale de distribution recouvre toutes les savanes d ' Afrique et déborde 
sur les steppes sahéliennes, masai et australes. 

Du fait de l'extension des vecteurs, la Cowdria est présente 
partout sur le bétail; ses manifestations pathologiques sont cependant /;-- ) 
réduites sur les animaux locaux, par le jeu de la prémunition; les primo- ~ 
infections en revanche peuvent être spectaculaires , aiguës et mortelles sur 
les jeunes et tous ruminants non prémunis; c'est pour cela que la maladie 
présente une particulière gravité pour les animaux importés; de même chez 
des 'troupeaux régulièrement traités cont_re les tiques, mais qui ne le son~ 
plus pendant plusieurs semaines pour des raisons diverses. ;,r 

La cowdriose est signalée à plusieurs reprises d'Ethiopie 
(TARANTINO, 1939 et 1940; GADDLA, 1948 p,200; BERGEON , 1968; KRUG, 1972); 
les cas cliniques touchent surtout les animaux importés de races sélection
nées. Dans les données disponibles au laboratoire vétérinaire de Debre Zeit, 
les diagnostics positifs de décalques de cerveaux sur lame concernent princi
palement des vaches ou des veaux dans les laiteries des environs d'Addis 
Abeba, ou de la zone Nazaret et Koka. 

Au nord du Somali, la cowdriose ovine n ' est rencontrée que tout à 
fait à l'est, dans le triangle Nabaded-Hargeisa-Salahli, ce qui correspond 
au seul secteur à Amblyomma, 

Ehrlichia sp. (agents des ehrlichioses ou monocytoses rickettsiennes) 

Ehr.bovis est transmise par Hyalomma a.anatolicum et Rhipicephalus 
appendiculatus; peut~être par Rh.e.evertsi. 

Ehr.ovina est transmise par Rh.bursa dans le bassin méditerranéen 
et par Rh.evertsi au sud du Sahara. 

Ehr,canis a comme vecteur Rh.sanguineus, infecté ~ar la voie 
transstasiale ou transovarienne. 

Eperythrozoon sp. 

Le~ Eperythrozoon sont ordinairement transmis par des Anoplou~es. 
Néanmoins on a signalé des · possibilités de transmission par des tiques, pour 
Ep.wenyoni du boeuf (Hyalomma a.anatolicum), pour E~.ovis du mouton (H.m. 

:marginatum, Rh.bursa). 

Coxiella burneti ; 

C.burnetil a des voies de circulation très variees; parmi celles-ci, 
les tiques peuvent constituer des agents d'entretien sur les animaux, de 
conservation ou de contamination indirecte pour l'homme , 

Des infections spontanées ont été mises en évidence chez Amblyomma 
nuttalli, A.paulopunctatum, A.splendidum, A.variegatum, Aponomma flavomacu
latum, Haemaphysalis leachi, Boophilus annulatus, B,decoloratus, B.microplus, 
Hyalomma a.anatolicum, H.anatolicum excavatum, H.dromedarii, H.m.marginatum, 
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H.truncatum, Rhipicephalus cuspidatus, Rh,sanguineus, Rh.senegalensis, 
Rh.simus, ·Rh,muhsamae, ceci pour l'Afrique au sud du Sahara . Les Argasidés 
peuvent être infectés expérimentalement (Argas persi cus, Ornithodoros 
moubata), ou naturellement (Argas vespertilionis). 

Rickettsia canari 

Les tiques sont les _agents normaux de conservation et de transmis 
sion de Rickettsia conori, Des infections spontanées ont été constatées chez 
de nombreuses espèc~s de tiques dans le monde entier; en Afrique, ce sont : 
Amblyomma cohaerens, A.gemma, H,hebraeum , A. lepidum, A.variegatum, _Boophilus 
annulatus, B,decoloratus, Haemaphysalis du groupe de Hm , leachi, Hyalomma 
albiparmatum, H.marginatum rufipes, H,rhipicephaloides, H,truncatum, Rhipi
c~phalus appendiculatus, Rh.e.evertsi, Rh.guilhoni, Rh , pravus, Rh,pulchellus, 
Rh,sanguineus!_. Rh,simus. L'infection expérimentale a été obtenue chez Ornitho
doros moubata. 

Rickettsia prowazeki 

L'agent du typhus épidémique peut infecter les tiques dans les 
conditions expérimentales : Amblyomma vari~gatum, Hyalomma asiaticum, H,a, 
anatolicum, H.dromedarii, H,marginatum rufipes, Rhipicephalus e . everts-r:-
Rh.simus, Dermacentor andersoni, O.reticulatus, Argas persicus, Alecto
robius [Theriodoros) tholozani, Alveonas~s lahorensis, Drnithodoros moubata. 

Des infections spontanées rapportées à R.prowazeki ont été 
mentionnées chez Amblyomma cohaerens, A,lepidum, A,variegatum, Hyalomma margi
natum rufipes, H. rhipicephaloides, H.truncatum . Devant les difficultés ou 
les échecs rencontrés dans les essais de répéter les faits, il est plus 
prudent de supposer qu'il s'agissait de R,conori, 

Wolbachia 

Des rickettsiales symbiontes de tiques ont été observées chez 
Amblyomma hebraeum, Boophilus ·decoloratus, B,annulatus, B.microplus, Haema
physalis du groupe · Hm, leachi, Hyalommà -truncatum, Rhipicephalus appendicu- . 
latus, Rh.e.evertsi, Rh,pulchellus, Rh,sanguineus , Rh.simus; le symbionte 
d'Argas arboreus a été nommé W.persica. Ces organismes sont également connus 
de tiques américaines : Amblyomma americanum, Dermacentor andersoni (W.derma
centrophila), D.variabilis. 

... 
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VIRUS 

Pour des développements plus précis sur les relations entre les 
virws et les tiques. il faut · se reporter à HDOGSTRAAL (1966, 26 1; 1973, 
349). 

Il n'est proposé ici qu'une lis t e des virus infectant sponta 
nément les tiques d'Afrique; si l ' infection expérimentale seule est 
connue, le fait est indiqué. 

Abréviations des noms generiques : A, = Amblyomma; Al. = 
AleciDrd:iius; B. = Boophilus; Hm. = Haemaphysalis; H, = Hyalomma; O. = 
Drnithodoros;-Rh. = Rhipicephalus. 

Abu Hammad (Dera Ghazi Khan) 
1 

Abu Mina (Dera Ghazi Kan) 

Bahig (Tete) 

Baku (Kemerovo) 

Bandia (Qalyub) 

Bhanja (hors groupe) 

Chenuda (Kemerovo) 

Chorioméningite lymphocytaire 

Crimée 

Crimée - ~ongo 

Oera Ghazi Khan 

Ohori 

Ougbe (Ganjam) 

Fièvre jaune 

Jas , 

Kadam (B) 

Ketarah 

Argas hermanni 

Argas s t reptopelia 

H.m.marginatum, H,margina t um rufipes 

AL (~.) c . coniceps; ~- (~.) coniceps maritimus 

Al,( The r iodoros) erraticus sonrai 

A,variegatum. B.decoloratus, H.truncatum 

Argas hermanni, Ogadenus peringueyi 

A,variegatum, Rh.sanguineus (expérimentalement 
sui vie sans multiplication) 

B,annu l atus, H,a,ànatolicum. H.m.marginatum 

A,variegatum, B.decoloratus, H,impeltatum, 
H,m,rufipes, H,nitidum, H.truhcatum, 
Rh. pulchellus 

H.dromedarii 

H,dromedar ii, H,m , marginatum 

A. lepidum, A.variegatum, B,decoloratus, 
H.m.rufipes, H,truncatum 

B,microplus, Rh.sanguineus, Argas persicus, 
O.moubat a (expérimentalement : survie) 

A.variegatum, B, decoloratus 

Rh, pravus 

Carias pusillus (spo ntanément); 
Argas arboreus, Argas hetmanni, A,transga
Fiepinus, Carias vespertilionis (expérimen~ 
taleme nt ) 
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Nairobi 

Nyamanini 

Peste porcine africaine 

Pretoria (Dera Ghazi Khan) 

Qalyub 

Quaranfil 

Rage 

Sindbis (A) 

Soldado (Hugues) 

Thogoto 

Wad Medani 

Wanowrie 

West Nile (B) 

Zirqa (Hugues) 

HELMINTHES (FILAIRES) 

Rh,appendiculatus (vecteur naturel); 
A.gemma, A.variegatum, Rh,e,evertsi, 
Rh,pravus, Rh,pulchellus, Rh,simus 
(expérimentalement) 

Argas arboreus 

0 . porcin us, Al. ( Theriodoros) e. erraticus 

Argas africolumbae 

Al, (Theriodoros ) erraticus sonrai 

Argas arboreus , Argas hermanni ( sponta 
nément); Argas persicus (expérimentalement) 

Rh.sanguineus (expérimentalement : survie 
limitée) 

Argas arboreus, O.moubata (expérimenta 
lement) 

~-(Al.) capensis, ~- (~.) denmarki 

A,variegatum, B.decoloratus, H.a.anato
licum, H.truncatum 

Rh.sanguineus, B,microplus, H,a.anatolicum, 
H.marginatum isaaci (spontanément); 
O.savignyi (expérimentalement) 

: , H.impeltatum, H.marginatum isaaci 
/ 

Argas hermanni, H,m,marginatum (sponta
nément); Al,(Theriodoros)e.erraticus 
sonrai, Argas arboreus, 0,moubata (expé
rimenta le ment ) 

Al. (Al.) muesebecki 

Les microfilaires de Dipetalonema reconditum, Dip , grassii . Di p . 
dracuncuculoides (parasites du chien) présentent le plus souvent une simple 
survie dans le tube digestif de Rh,sanguineus, parfois un début de dévelop
pement; Dirofilaria immitis ne présente qu'une simple survie. 





ROLE PATHOGENE PROPRE DES TIQUES 

PARALYSIES 

Rhipicephalus e.evertsi est quelques fois responsable de 
paralysies enzootiques chez les agneaux. 
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Quelques cas de paralysie ont été signalés chez l'homme, dus 
à la fixation d'adultes de Hyalomma truncatum ou Rhipicephalus simus; 
il semble qu'il s'agisse d'un phénomène mécanique lié à un oedème ou une 
congestion locale plutôt qu ' une intoxination proprement dite d ' un tronc 
nerveux. 

TOXICOSES 

Hyalomma truncatum provoque en Afrique australe une intoxina
tion générale déterminant une diathèse cutanée dénommée sweating sickness 
ou dishydrose. 

Lors d ' infestations massives. Rhipicephalus appendiculatus et 
Drnithodoros savignyi sont parfois responsables d'intoxinations , se 
traduisant par des oedèmes plus ou moins étendus. aggravés de nécroses 
ganglionnaires (Rh.appendiculatus) ou de troubles généraux entraînant la 
mort (O.savignyi). 





DISTRIBUTION DES TIQUES ET ZONES DE VEGETATION 

EN ETHIOPIE 
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Les points de récoltes de tiques en Ethiopie sont très inéga- 
lement répartis. Pour la plus grande part , ils se situent au centre, -au 
sud et è l'est .(provinces de · Shoa ~ Harrar, Sidamo, Gemu Gofa), Même dans 
ce secteur , les provinces d ' Arussi et . de Bale .. sont mal connues. Les au
tres provinces de l ' ouest ow du nord n'ont fait l'-objet que de collee·tions 
dispersées. Les publications des auteurs italiens fournissent des réfé
rences, mais leur ancienneté rend beaucoup de leurs identifications dou
teuses. Dans cette situation , il n'est pas possible de proposer .des cartes 
de distribution des tiques d ' Ethiopie pour chaque espèce; le travail 
serait prématuré et sujet è des révisions ultérieures. 

Le plus utile d'ailleurs , pour comprendre la distribution d ' une 
tique et l ' épidémiologie des affections qu'elle transmet , c ' est d'établir 
des relations entre .cette distribution et les diverses zones de végéta
tions , dans leur totalité ou dans certaines de leurs parties se~lement, . 
dans lesquelles la tique est établie. C' est pourquoi la carte de .la .dis
tribution de la végétation doit servir de base è l ' étude de la .répartition 
des tiques. Les données générales proviennent d ' AUBREVILLE & collab. (1959). 
Les définitions des diverses zones phytogéographiques d ' Ethiopie .s ' en ins
pirent pour la plu~ grande part (avec des renseignements complémentaires 
sur le tapis graminéen et la climatologie) , ainsi que . la carte de la végé
tation proposée dans la présente étude. 

La complexité de la géographie physique du massif étbiopien et
l'intrication des diverses zones de végétation qui en résulte rend souvent 
malaisée l ' appréciation des affinités phytogéographiques d ' une espèce , · 
ceci aggravé du fait que les ongulés domestiques ou sauvages au cours · de 
leurs déplacements sur des pentes ont l ' occasion de traverser plusieurs · 
zones de végétation différentes, ou des formàtions particulières aG milieu 
d'elles , dans un temps assez court : les tiques récoltées sur de tels ani
maux proviennent en fait de plusieurs zones distinctes. 

Les chiffres indicatifs des définitions des zones de végétation 
sont ceux de la carte générale de la végétation en Afrique au sud du Sahara 
par · AUBREVILLE .& collab. (1959) . 

Les données pluviométriques et phytogéographiques concernant 
l ' Ethiopie sont figurées sur les cartes n°11 et 12 de la présente étude. 

Le tableau (p . 267) est une synthèse sur la distribution des 
tiques en Ethiopie par rapport aux zones de végétation. 
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COMMUNAUTES INTERTROPICALES DE MONTAGNE D' AFRIQUE (3) (1 + 5) 

Alti~ude entre 2 000 et 3 000 m; mélange de forêts sempervi
rentes de montagne et de prairies de montagne. 

Les prairies de -montagne s ' étagent de 1 800 è 2 500 m. recevant 
des pluviosités annuelles de 1 000· è .2 000 m; le tapis graminéen .esLéle
vé (1 m ~ Themeda triandra . Loudetia simplex . L.kagerensis . Brachyaria sp.) 
le type ~ur se trouve sur les hauteurs du Kivu . du Rwanda e~ du Burundi. 
associé è des étendues plus ou moins i~portantes de forêts de montagne. 
Il en est de même sur les massifs éthiopiens. 

Les communautés de montagne non différenciées · se distribuent0 .en 
deux séries : d ' une part sur divers sommets , le long de la frontière entre 
le Soudan et l'Ouganda , entre les savanes nord-soudaniennes et les .ste~pes 
masai, d ' autre part , en flots plus ou . moins importants au milieu des sava
nes boisées rhodésiennes ou tropicales australes , au sud de la .Tanzanie, 
è l'est du Katanga , le long du lac Nyassa et le long de la frontière entre 
le Mozambique et la Rhodésie; un flot enfin est situé au nord du Transvaal 
et au Natal . près de la . frontière .avec le Zuzuland. 

La forêt · dense sempervirente de montagne (n°1 1 diffère de la 
forêt basse équatoriale par sa composition floristique (genres Juniperus . 
Podocarpus . Dlea . Dcotea, Schefflea et Pittosporum) et par l ' abondance 
des bryophytes épiphyte~. 

Les communautés afro-alpines · (n°4 de la carte · d ' AUBREVILLE·& 
collab. , 1959) ne se rencontrent·. qu ' au-dessus de 3 000 m; elles sont · ca
ractérisées par des_ Senecio sp .. ·. et Lobelia sp. arborescents , des Alchemil
la sp. et Helichrysum sp. arbustifs. Elles sont en rapport avec les commu
nautés forestières d ' altitude sur les massifs d ' Ethiopie, du Kenya, du 
Kilimandjaro , du Rwa~da _et ~u Burundi. 

Les formations d'altitude des massifs d ' Ethiopie, du .Rwanda 0 e~ 
du Burundi doivent · être considérées è part. Les flots forestiers y sont · 
étendus. donc plus commodes è délimiter sur carte . en regard ~es prairies 
de montagne; ils constituent des communautés proprement forestières · (mo
saïque forêt-prairie è boisements exclusifs ou dominants). La distinction 
entre communautés forestieres et· prairies de montagne est nécessaire dans 
l'étude des corrélations entre la · distribution des tiques et l ' u~e ou . 
l'autre de ces formations. 

A l ' heure actuelle . la prairie de montagne gagne de plus en ~lus 
sur la f orêt dans les communautés de montagne en -Afrique. du fait du dé
boisement intens~f et de la mise en culture , si bien .que lês formations 
for~stières sont de plus en plus dégradées. 

Tiques ca~àctéristiqu~s des communautés forestières d'altitude 

- Rhipicephalus be~geoni . Haemaphysalis aciculifer, Hm.parmata. 
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PRAIRIES SUBTROPICALES DE MONTAGNE O' ETHIDPIE (5 e) 

Altitude de 1 750 à 2 500 m, Climat tropical chaud; température 
du mois le plus froid supérieure à 15°C; saison sèche de longue ou moyen
ne durée , à 100 - 150 ou 150-200 jours biologiquement secs par an. 

Tapis gramir:iéen·- de ·- rnoins de 1 m de hauteur. à Pennisetum schim
peri , P,clandestinum, Hyparrhenia· hirta . H.schimperi , Andropogon abyssi
nicus, Exotheca abyssinica. 

' Les régions d 0 altitude du .sud-ouest de 1 °Arabie (Yémen . Hadra-
maut ). sont très comparables au plateau éthiopien , mais le climat présente 
une variante , avec deux saisons sèches- annuelles. 

Sur les prairies d 0 altitude d ' Ethiopie et du YemenD les pluvio
sités annuelles vont de 500 à 1 000 mm; elles peuvent atteindre 2 000 mm 
sur le massif occidental d ' Ethiopie, 

A 1 °intérieur des prairies de montagne d'Ethiopis~ existent des 
îlots plus ou mo i ns étendus de forêt dense sempervirente de :montagne , et 
qui font partie des communautés forestières de montagne, 

Les prairies de montagne d ' Ethiopie sont en contin~ité avec les 
savanes tropicales nilotiques à bambous à l ' ouest (21) et les savanes a 
fourrés sempervirents à la périphérie du massi~ amhara et du massif arussi
bale (1 4) , qui séparent ces prairies des steppes masaI. C' est la .zone qui 
est la plus fortement transformée par la mise en culture , si .bien qu~ · l~~ 
alentour s des agglomérations présentent un faciès considérablement dégradé , 
au x caractères microclimatiques modifiés et dont la faune va _se tr6uVer · 
finalement très différente de son équilibre originel, notamment en ce qui 
concerne les tiques (exemple du plateau shoa dans un rayon de 50 km autour 
d ' Addis Abeba). 

Tiques çaractéristiques _des prairies subtropical~s d'altitude : 

- Amblyomma cohaerens . 0 A.variegatum; espèces d ' accompagnement · : Boophilus 
decoloratus . Rhipicephalus e.evertsi , Rh.simus. 
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SAVANES BOISEES TROPICALES O' ETHIDPIE .A FOURRES SEMPERVIRENTS (14) 

Altitude de 750 à 2 DQD m. Type climatique sec . à 750-1 000 mm
de pluies annuelles réparties e~ une saison (trois mois) autour du massif 
abyssin . en deux saisons . (3-5 mois au total) au sud et à l ' est du massif 
aruss i-bale. 

Ces formations sont constituées d ' une végétation dense d ' ar
brisseaux sans épines et à feuilles coriaces , ou épineux à feuilles char
nues; la strate herbacée · y est discontinue. Les essences dominantes ·sont 
Acokanthera schimperi ,. Buxus hildebrandtii , des Euphorbia sp. cactiformes 
et des Dracaena sp .. Ce type de végétation occupe une zone intermédiaire 
entre la steppe boisée masaf et les prairies de montagne d ' Ethiopie , à la 
périphérie des massifs Éthiopiens. 

Tiques caractéristiques des savanes à fourrés : 

- Amblyomma lepidum ~ A~falsomarmoreum, A.sparsum; espèces d ' accompagnement : 
A.variegatum, Boophilus decoloratus , Hyalomma m.rufipes , H.truncatum . 
Rhipicephalus e.evertsi , Rh.pravus , Rh.pulchellus , Rh.simus, Rh.sulcatus , 
Rh.planus. 

SAVANES BOISEES TROPICALES NILOTIQUES A DXYTENANTHERA (21) 

Altitude de 500 à 2 000 m. à l ' ouest du massif éthiopien. Type 
climatique moyen, recevant de 750 à 1 500 mm de pluies annuelles , répar
ties sur 8-10 mois. 

La forêt claire est constituée par des petits arbres à feuilles 
caduques , Boswellia papyrifora . Combretum sp . • Terminalia sp. , Maytenus sp.; 
l'élément caractéristique est constitué par les bambousaies à Dxyte nanthera; 
il existe une strate végétale inférieure de sous-arbrisseaux et d ' herbes 
vivaces. 

Tapis graminéen à dominante d ' Hyparrhenia : H.filipendula, 
H,arrhenobasis , H.elongata . H.rufa , H.cymbaria , H.altissima. 

Les savanes nilotiques à Dxytenanthera tiennent à l ' ouest du 
massif amhara la place des fourrés sempervirents qui entourent chaque mas
sif , notamment sur -les versants orientaux. Au milieu de ces savanes à bam
bous , existent des ·enclaves d ' étendue variable de prairies de montègne sub
tropicales , de steppes boisées xérophytes , ou de fourrés s~mpervirents le 
long du cours supérieur_ du Nil Bleu ou du Takaze. 

Les savan~s tropicales à bambous se situent exact~ment ~ur le 
bassin du Nil ~leu et de ses affluents . du Baro et de l ' Akobo , à une alti
tude supérieure à 500 m. 
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Tiques caractéristiques des savanes nilotiques à bambous : le 
petit nombre de réfŒrences concernant cette zone ne permet pas d ' en défi
ni~ les espèces représentatives; y .ont été trouvées . : Amblyomma ~lepidum. 
A.variegatum, Bob~hilus·'. decolqratas , Hyalomma m.rufipes , H. truncatum. 
Bhipicephalus e.evertsi; peut-§tre Haemaphysalis houyi . 

SAVANES BOISEES TROPICALES NORO-SOUOANIENNES (20 n) 

Altitude faible ne dépassant. pas 500 m. Climat t r op~cal chaud 
accentué . à 150-200 jours biologiquement secs par an; climat relativement 
sec , à pluviosités annuelles de 750-1 000 mm répartis sur 3-4 mois pluvieux . 

Essences dominantes : Adanson i a digitata , Bombax sp. , Sterculia 
sp. , Terminalia sp. , Pterocarpus erinaceus , Combretum glut i nosum; su~ 
argile , Acacia polyacantha . A.sieberiana. 

Tapis graminéen à dominante d ' Andropogon : A.gayanus , A.pseuda
pricus , A.chevalieri , A.tectorum; au nord , le passage vers le~ steppes 
xérophytes fait apparaitre Cenchrus biflorus , qu i supp l ante alors les 
Andropogon. 

Les savanes boisées tropinales no rd-soudaniennes existent du 
Sénfegal jusqu ' au sud-est du Soudan , où elles consti tuent les savanes tropi
cal~s de la plaine d'inondation du Nil; ce sont elles qu i rejoignent les 
savanes tropicales nilotiques à Dxytenanthera de l ' ouest de l ' Ethiopie (21) . 
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STEPPES BOISEES XEROPHYTES MASAI (25 n) 

Altitude de 500 à 1 750 m. Climat subdésertique chaud atténué , 
à 200-250 jours biologiquement .secs par an; pluviosités annuelles de 
500-750 mm réparties sur ;3-5 mois pluvieux , en deux saisons. 

Eléments arborés à feuilles caduques , ou epineux . en distribu
tion éparse ou rassemblés ~en forê~ claires ou en galeries; genres repré
sentatifs : Acacia sp . • Commiphora sp. Les formations boisées peuvent 
être denses dans les bas-fonds. 

Tapis graminéen à dominante de Chloris roxburghiana. 

En Afrique orientale . le voisinage des steppes masai avec les 
savanes boisées subéquatoriales d ' altitude met en présence deux végéta
tions et deux types climatiques contrastés , dont les limites sont fonction 
de la configuration géographique , des bassins fluviaux et de l ' altitude 
des massifs montagneux du Kenya et de Tanzanie. Cette absence ·de transi
tion est particulière à la région considérée; ailleurs, en Afriqu~ . et 
notamment da~s l ' ouest-africain , il existe une ou deux zones intermédiaires 
entre les steppes xérophytes et les savanes subéquatoriales; en l'occurence 
ce sont les savanes tropicales nord-soudaniennes et les savanes subtropica
les sud-soudaniennes. 

Ce phénomène permet de comprendre les possibilités de confusion 
au sujet de l ' origine exacte des tiques prélevées sur les animaux domes 
tiques et sauvages qui ont l ' occasion de se déplacer entre les steppes et 
les savanes proches d ' Afrique orientale; un même hôte pourra présenter si
multanément des tiques récoltées dans ces deux zones de végétation très 
différentes. 

En Tanzanie , existe , dans la zone d ' Usukuma-Serengeti i · uni -steppe 
de faible étendue , dont les conditions sont intermédiaires entre celles 
des steppes masai et celles des savanes rhodésiennes; elle est figurée .sur 
la carte (25 v) . mais ne fait pas l ' objet d ' une rubrique spéciale; elle est 
peuplée simultanément des tiques caractéristiques des deux zones précitées. 

Ce type de zone intermédiaire est tenu en Ethiopie par les savanes 
tropicales à fourrés sempervirents (14). 

C' est sur les versants orientaux des massifs que les steppes 
masai s ' élèvent le plus haut et se poursuivent par les savanes nilotiques 
à bamb~us (21) et les fourrés sempervirents d ' Ethiopie (14) , ou par-les 
savanes subtropicales de Tanzanie (18) . 

Tiques caractéristiques des steppes xérophytes masai _. : 

- Ogadenus brumpti . Amblyomma gemma . Hyalomma marginatum rufipe~. - H.impelta
tum, H.truncatum, Rhipicephalus pravus , Rh,pulchellus; espèces d'accompa
gnement : Argas persicus , Argas · arboreus . Carios boueti, Drnithodoros 
porcinus , Amblyomma lspidUm; d_ans les formations riveraines : Amblyomma 
falsomarmoreum . A.sparsum,.· Rhipicephalus armatus , Rh.e.eve·rt-sî·. Rh.longi
coxatus . Rh. si mus . Rh. sulcatus·. · ·Haemaphysalis spinulosa; spécifique et 
localisée : Haemaphysalis calcarata. 
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STEPPES BOISEES XEROPHYTES SAHELIENNES NORD (25 sn) 

Altitude faible de D à 500 m. Climat subdésertique chaud accen
tué à 250-300 jours biologiquement secs par an; pluviosités annuelles de 
250-500 mm réparties sur moins de 3 mois. 

Arbres .caractéristiques 
Commiphora sp. 

Acacia seyal , Balanites aegyptiaca , 

Tapis graminéen · à -dominante de Cenchrus : C.biflorus, C.ciliaris, 
accompagnement ·de Eragrostis· tremula . E.pilosa . Aristida pallida , A.longi
flora, A.mutabilis. 

Les steppes sahéliennes nord existent depuis la Mauritanie jus
qu ' au nord de l'Ethiopie; elles sont traversées par la végétation riverai
ne de la boucl,e du Niger , du nord du lac Tchad et du Nil . 

STEPPES BOISEES XEROPHYTES SAHELIENNES SUD (25 ss ) 

Altitude de D à 500 m. Climat subdésertique chaud accentué , à 
200-250 jours biologi quemen t secs par an; pluviosités annuelles de 500-750 
mm réparties sur 3-4 mois. 

Arbres épineux ou à feuilles caduques , à feuillage fin ou réduit; 
les éléments ligneux sont espacés ou réunis en galeries le long des cours 
d ' eau; espèces dominantes : Acacia seyal , Commiphor a sp. , Balanites aegyp
tiaca, Faidherbia albida , Combretum cordofalum. 

Tapis gra~iriéen ··à Céncrhrus biflorus , C.ciliaris , Aristida stipoi
des, A.mutabilis , · Aipallida , A.longiflora , Eragrostis tremula , E.pilosa , 
Spor.obolus variegatum, Schoenfeldia gracilis. 

! 

Les steppes boisées sahéliennes sud , ou sahel soudanien , existent 
depuis la Mauritanie et le Sénégal jusqu ' au Soudan , ou elles rejoignent les 
savanes nilotiques à Dxytenanthera de l ' ouest de l ' Ethiopie . Elles sont 
localement traversées par le bassin du Sénégal , le sud du lac Tchad avec 
l'embouchure du Logone et du Chari; toutes ces -zones riveraines présentent 
alors une végétation caractéristique et un microclimat particulier, qui 
diffèrent des conditions générales de l ' ensemble de la région. 
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STEPPES BOISEES XEROPHYTES SOMALIENNES (25 so) 

Altitude de 200 à 1 000 m. Climat subdésertique chaud accentué , 
à 250-300 jours biologiquement secs par an; _pluviosités annuelles de 125 -
350 mm répartis sur moins de 3 mois. 

La végétation arborée est constituée par les mêmes genres ou les 
mêmes espèces que ~ans le cas des steppes boisées sahéliennes nord, avec 
abondance de Acacia sp. et Commiphora sp. 

Tapis graminéen à Chrysopogon aucheri quinqueplumis. 

Les steppes xérophytes somaliennes occupent la plus grande partie 
du Somali , une partie de l ' Ethiopie (Ogaden) , le nord et l ' est du Kenya; 
elles constituent des îlots autour du lac Natron (Kenya-Tanzanie) et au 
centre de la Tanzanie (Oodoma-Itigi) . 

Tiques caractéristiques des steppes xérophytes somaliennes : 

- Drnithodoros savignyi , Hyalomma dromedarii , Rhipicephalus pulchellus; 
espèces d ' accompagnement : Hyalomma anatolicum excavatum, H.impeltatum. 

STEPPES SUBDESERTIQUES SOMALIENNES (31 so ) 

Type voisin des steppes subdésertiques saharo-sahél.i.ennes ; · css
formations constituent des îlots distincts le long de la côte d ' Erythr~e . 
des Afars & Issas, de la côte du Somali ; il en existe également une grande 
surface à l'intérieur des steppes somaliennes du nord et du nord-est du 
Kenya , autour du lac Rodolphe et du cours moyen de la Tana. 

Le tapis graminéen est dominé par les Chrysopogon sp. , au Kenya 
et au Somali . notamment par Ch.aucheri quinqueplumis~ en .Erythr.~e · et ·- dans 
les Afars & Issas . ce sont les Aristida sp. qui jouent ce rôle. exactement 
comme dans les steppes subdésertiques saharo-sahéliennes. 

Tiques caractéristiques des steppes subdésertiques somaliennes 

- Ornithodoros savignyi , Hyalomma e'rythraeum, H.punt . Rhipicepna·lus cami
casi; espèces d ' accompagnement : Hyalomm9 dromedarii , H.impeltatum, 
îî:a'natolicum excavatum. 
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IO'N 

ECHELLE 

D 5 DO km 

s o• 





s o• 

CARTE N°12 ZONES DE VEGETATION 

Communautés forestières de montagne 
Se Prairies subtropicales de montagne 
14 Savanes tropicales à fourrés 
20n Savanes tropicales nord-soudaniennes 
21 Savanes trqpicales à Ox;rtenanthera 
25m Steppes xérophytes masai 
25sm Steppes xérophytes somaliennes 
25sn Steppes xérophytes sahéliennes nord 
25ss Steppes xérophytes sahéliennes sud 
31sm Steppes subdésertiques somaliennes 

IO'N 

ECHELLE 

0 500 km 
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82 
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fig.7 

fig,B 

113 

114 

127 

134 

ERRATA et ADDENDA 

Ligne au lieu de 

6 APONOMA 

29 tous les stades 

11 ,,, rajouter à la fin de la phrase 

24 

28 

32 

27 

5 

les divers stades 

Didalebel 

zèbes 

les autres mammifères 

il faut supposer 

Lire 

APONOMMA 

toutes les stases 

entre les isohyètes des 
625 et 1 000 rrm de pluies 
annuelles. 

les diverses stases 

Didaleben 

zèbres 

les mammifères 

il faut supposer qu'il 
s'agit 

9 Smire Samre 

20 sur bovins sur bovins 

31-32 ongulés rongeurs ongulés et de rongeurs 

33 Gruiformes - Gruiformes) 

37 s'infeste s'infecte 

23 C.bruneti C.burneti 

32 Hm.aciculifer Hm.rugosa 

4 ••• rajouter MOREL (1965, 215). 

21 Mauritanie. Mauritanie). 

6 Bagemder; Rosaires Bagemder: Roseir9s 

4 du point de vue hygrométrie du point de vue de 
l'hygrométrie 

6 ce massif le massif 

17 n'indiquent ne marquent 

8 localisées précisées 

14 soemmiringi soemmeringi 

1 Godwin Gobwin 

8 immatures préimagos 

19 au lièvre sur lièvre 

6 Rh,compositum Rh.compositus 

2 Rh,lunutatus Rh,lunulatus 

32 Soriidae, Macroscolididae Soricidae, Macroscelididae 

29 tous les stades toutes les stases•· 

9-10 .................... à supprimer . ...................... . 
14 .•••.. rajouter: Rwanda, Burundi. 



138 

142 

154 

167 

173 

178 

184 

186 

195 

200 

203 

215 

219 

219 

237 

237 

242 

251 

299 

302 

303 

321 

carte n°3 

18 

22 

17 

22 

3 

47 

24 

30 

21 

16 

24 

25-26 

2-3 

27 

44 

46 

5 

28 

16 

les stades préimaginaux 

la synonimie 

pholéoexophiles 

(Achromatique equi 

SHORT, 1936 et 1964 

Tragelaphus buxtonni 

MOREL & VASSILIAOES {1963) 

sticte 

Sc.bruneus 

Chlamydia psittaci 

LAURET 

Chlamydia psittaci 

parasites chauves-souris 

reexamen 

le stade 

stades 

espèces . à genres 

Chlamydia psittaci 

regard 

les stases ~réimaginalss 

la synonymie 

pholéo-exophiles 

C Achromati e _'.,'.:} equi 

SHORTT, 1936 et 1973 

Tra&elaphus buxtoni 

Morel & Vassiliades. 1963, 

stricte 

Sc.brunneus 

Chlamydia ornithosis 

LAURENT 

Chlamydia ornithosis 

parasites de chauves-souris 

réexamen 

la stase 

stases 

espèces ou genres 

Chlamydia ornithosis 

regard 

30 ••••• rajouter la rêférence suivante: 

MOREL (P.C.) & BALIS CJ . )(1976) - Description de Rhipicephalus 
bergeoni n.sp. (Acariens. Ixod1da) des montagnes d'Ethiopie. 
Rev.Elev.Méd.vét. Pays trop •• 29 (2) : 141-148. 

2 ••••• rajouter la référence suivante: 

11 

MOREL (P.C.), MOUCHET (J.) & RDDHAIN (F.)(1976) - Description 
de Rhipicephalus camicasi n.sp. (Acariens. Ixodida) des 
steppes subdésertiques de la plaine afar. Rev.Elev.Méd.vét. 
Pays trop •• ~ (4) : à paraitre. 

Bhanja 

Chalaiaka 

Bhanja arbovirus 

Chalalaka (8°43'N. 40°13'E) 
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