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I. INTRODUCTION
Situé entre une région subdésertique  au Nord et une région fore:<.-

tigre au Sud, le Sénegal est caractérisé par une succession de i,cv

nes phytogéographiques délimitees  grossiercment  par le trac6 dee

isohyètes. Ces zones définies par TROCHAIN  (3) sont présentees

ci-après,ainsi que la physionomie de leur végetation  et certains

traits des climats auxquels elles sont soumises.

- Domaine sahélienw------w-m---m--
. Secteur sahélo-saharien : steppe contractée, pluviométrie an-
nuelle comprise entre 200 et 400 mm ;

. Secteur sahélo-soudanien : steppe arbustive de transition ;

400 < p < 600.

Sur la facade maritime de cette zone se trouvent les Niayesj
véritables reliques de forêt guinéenne.

- Domaine soudanienm-Y.wI---s.YI----I-

0 Secteur soudano-sahélien : savane arbustive ou arborée ;

600 < p < 1 000

. Secteur eusoudanien : savane boisée ; 1.000 < p < 1 200

* Secteur soudano-guinéen : forêt claire ; p > 1 200

La réduction drastique de la pluviométrie pendant les années de

sécheresse a considérablement modifié les limites géographiques
de ces zones et les formations végétales correspondantes ont su-,

bi d'importants changements aussi bien qualitatifs que quanti-ta-,

tifs.

Pendant cette période de sécheresse, de minces cours d'eau et dc-s
vallées mortes on-t succédé aux réseaux hydrogeographiques jadis

bien développés,et  dont les nombreuses ramifications pénétraient
loin à l'intérieur des terres avec un; végétation riveraine denw.
Cette végétation lice  aux stations & hydromorphie prolongée,s'es-:
raréfiée faute d'une humidité suf-fisante  du so.l,et  à cause d'une
exploitation abusive par lYhomme.
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L'une des consequences  directes de l'évolution dos caractéristi-

qucs  climatiques et vég5tales pour les differents  écosystèmes  pas"
toraux est la modification de l@habitat des especes animales dont

les arthropodes.

Les tiques sont très sensibles aux variations des facteurs eco-

logiques qui influent sur leur répartition géographique. Ces
facteurs peuvent être à l'origine de l'élimination d'une espèce

au niveau d'un territoire devenu inadequat ou agir sur la d;3nsi.&.
te de ses populations.

Parallèlement à ces aléas que lion peut noter dans la distribu-

tion des vecteurs, se ~OC+? le problème de l'épidémiologie des
maladies que ces acariens transmettent,

II. PRINCIPE DE REPRESENTATiON  DE LA DISTRIBUTION DES TIQUES

Afin d'illustrer l'evolution  de la répartition gcographique  des
tiques inféodées au bétail, quelques indications sont données

sur leur distribution effective avant la sécheresse, ainsi que
sur les localités où elles ont e-té récoltées 9 la suite d'une
decennie pendant laquelle la pluviometrie  était inférieure à 1;;
normale. Cette méthode offre la possibilité de prkvoir  la rein.-

festation de certaines rcgions en cas de retour à une PlUViOTilG-

trie régulière ou dPune remise en eau de vallees dess&chees,
grâce à la création d'ouvrages  hydrauliques.

L'unit6 utilisée pour établir les cartes de distribution est le
degr&-carré  qui, à la latitude du SGnegal équivaut à un carre de

105 km de côté. Il devient ainsi possible de situer plus aisement
les différentes espèces de tiques au sein de zones phytogéographi-
ques dont les climats correspundants conditionnent la présence ou
l'absence de ces acariens.
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III. VARIATIONS DANS LA DISTRTBUTION DES TIQUES
AmbQyatntm va&kgatumFabricius : Tique vectrice  de la Cowdriose et

des theilérioses  2 Thek&.kk  rntiuti  (THEILER, 1906)  et 7%. V&~;&&X
(UILENBERG, 19641,  cztte espece est également suspectée au S&e-

gal de transmettre les ehrlichioses  bovine et ovine,et les ana,-,

plasmoses des ruminants domestiques (carte 1).

La distribution de cette tique avant la secheresse  intéressait
tout le domaine soudanien, les Niayes et le domaine sahélierl,  en

particulier, le cours du fleuve SenGgal.  La répartition géogra-
phique a peu évolué, même si on note une baisse importante des

populations localisées près du fleuve.

Boapki.i3.a  deca&atLatub Koch : Tique impliquée dans la transmission

de la Piroplasmose bovine à &zbch.u  b&em.hx  Smith et Kilbornn,

1893 et de lvanaplasmosc  bovine à An.aplu..&ma  mWq.ina&.

La répdrtition de cette espece concernait principalement les zo-a
nes suivantes :

- les Niayes,
- le secteur sahélo saharien le long du fleuve,

- et secondairement ltf secteur soudano-sahélien.

Les récoltes actuelles ne sont réalisées que dans les Niayes et
quelques rares individus dans le secteur soudano-sahélien (1)

(carte 1)
BaaplLLtuh  $z.igy.l : Espece supposee assurer la transmission de Sa.-

b&a  b.Lgtin.u dans son aire de répartition. Elle est vicariante

de B.decc&ha;tus  dans les secteurs eusoudanien et soudano-guir&en où elle
est actuellemnt  localisée.

Elle a également coexisté avec  8. decalanatub  dans les Niayes (carte 11

/e(1. . . .
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6.  anntiti  : Ce ~aapk&A  est le vecteur de la Firoplasmose bovin:2

en Amerique, sa présence a été signalée naguère dans les Niayes

ainsi que dans les secteurs eusoudanien et soudano-

guinéen. Il semble avoir disparu de ces régions (carte 1).

ff~u&~mma  $huflc& : cette espèce eurytope et a valence écologiquè

élevee se trouve dans les domaines sahélien et soudanien avec

une variation d'abondance entre les différents secteurs. La séche-
resse n'a pas modifié sa repartition (carte 2).

Ii. m.  hufgppn : cette espèce existait sur tout le territoire avant

les modifications climatiques. Sa presence  semble plus discrète

maintenant dans le domaine sahélien (carte 2).

f f .  hlp&Lz;tut;i  :la distribution de ce Hyakkmma  se limitait au para-

vant au secteur sahélo-saharien, maintenant son aire de réparti-

tion intéresse l'ensemblti  du domaine sahélien (carte 2).

ff, iq?heAiUm : espece endémique il y a quelques années dans les

secteurs soudano-sahélien et soudano-guinéen ainsi que les Niayk:s-;5

elle n'est observée de nos  jours que dans cette dernière région
et la zone limitrophe méridionale (carte 21,

H. cfkonedti  :espèce  inféodée au dromadaire ; le domaine saharo

africain constitue son habitat. Elle se retrouve egalement  dans

les régions méridionales frt?quentées  par les camelides  (carte  21,

fi.  ïmurr1 c Espèce tres rare. Sa prdsence nsa G-te signalée que
dans le secteur eusoudanit?n, au niveau de Kédougou (carte 2).

Rh. Q. ~wtil : vecteur de Th&ktiu ovAd, agent de la Theileriose
benigne du mouton et de babuia  (L~U& agent de la Piroplasmose
équine. Elle est suspecté@ de transmettre E/&-.k&a  crvifl~.

La distribution de cette espèce concerne toutes les zones phyto-
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géographiques précédemment définit-s avec cependant des variations

dans l'abondance. Dans les Niayes où elle était rare, il y a q!.it:l-

ques années, elle y devient très commune (carte 3).

Rh. gf&%ati : appartenant essentiellement au domaine sahélien et ?

la partie septentrionale du secteur soudano-sahglien,  cette espPc:~
'C -t entrain de remplacer Rh. &kc&ti au niveau de plusieurs local..j  _

tes (carte 3).

Rdl.  aencgahcGl&i6 : l'habitat de l'espece au Sénégal est véritable-

ment les secteurs eusoudanien, soudano-guinéen et les Niayes bic::

que dans cette dernière region, la population devient actuellemer

très reduite (carte 3).

Kk.  .i&Lil~~ua  : espèce du domaine soudanien, dont les populations
sont de plus en plus importantes parallelement  à 19accroissement

de la pluviométrie  annuelle (carte 3).

T!
i,.:1.

' I,..  ..,.,) I
;,.:ik.  i,r,k+c.  ,

C:ET‘"r  I., 7 .--  1 -Y e/-
1. -' - - -- .. -'

.-..  ._ JTrs  la Vallee du fleuve Senégala.

ainsi qu'au niveau des secteurs soudano-sahelien  et soudtino-
guinéen (carte 3).

Rh. &&ktiti  :la distribution normale de l'espece interesse le do,-,
maine soudanien mais grâce à des facteurs micro-climatiques favv-.
rables, on la retrouve dans les Niayes et le long du fleuve SenG-

,yal,

IV. IMPLICATIONS EPIDEMIOLOGIQUES
Les variations dans la répartition géographique et le niveau des
populations des differentes espèces de tiques engendrent souvent
des deséquilibres dans la coexistence entre les hôtes, les vec-

teurs et les agents pathogènes. Les consequences  de la sécheres:\
se traduisent en premier lieu par une productivité faible des -2,
turages et par une réduction importante des vecteurs qui assuren
dans les conditions naturelles une immunisation réguliere  du ch;;r:>
tel vis-à-vis des principales affections.
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L'absence prolong6e de contact entre le betail et les agents p"t?t..:-

gènes ist à l'origine des differentes  ipizooties  notées dans l<s:

moiti6 nord du pays, en l'occurrence les mortalit&s  causées par
l'anaplasmose  bovine et diverses infections virales suite à la

reintroduction  ou à la prolifération subite d'espèces vectrices;

CGNCLUSION
La répartition gaographique  des tiques et le niveau des populations

des différentes espèces svnt très dépendants des facteurs clim;:ti-

ques qui connaissent :lctuellement  des fluctuations importantes ?:&u.
niveau de la zone intertropicale, Cette instabilite  entralne soi!-
vent un bouleversement dans la distribution de ces acariens ~II--

gendrant par la même occasion de nouvelles situations epidémis:--
logiques,

L!amt?nagement  du territoire et la r+.?alisation d'ouvrages  hydrau-

liques peuvent egalement être à l!originti  de modifications ecol..:-.

giques ayant une repercussion  sur cette distribution,

Aussi est-il neeessaire.de  situer la répartiticn  géographique?

et les situations 6pidemiologiques  correspondantes dans un co:1~

texte susceptible d*évoluer.
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WESUiME

La distribution des diff&rentes  espèces de tiques du bétail

au SénGgal est présentSe  par les auteurs. La r&partition
gkcgraphique  de ces acariens est sujette à des variations,

en relation avec les modifications ecologiques. Ce proces-
sus instable a des &percussions sur les divers elements

de lfépidémiologis  des maladies transmises par les tiques,

qui mgritent d'être kvaluées de façon periodique.


