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Vouée depuis l a  c r é a t i o n  de 1'ORSTOM aux seu le s  é-budes 

d'Entomologie médicale, n o t r e  s ec t ion  groupe maintenant, à l ' i n t é r i e u r  

d 'un  même Comité Technique, des Microbio logis tes ,  des Pa ras i to lugues ,  des 

Entomologistes médicaux. Ce n ' e s t  en r é a l i t é  s u * à  l a  f i n  de l a  présente  

année qu'acgevera sa formation l e  premier Pro t i s to logue .  

Depuis quelques années cependant, j * a i  é t é  amené, par  l ' o r i e n -  

t a t i o n  m&me de mes recherches,  2, su iv re ,  t ou t  au long  de l e u r  cyc le ,  des 

p r o t o z o a i r e s  (hem,)sporidae) é t u d i é s  d 'abord-  chez leurs vec teu r s  inver-  

t é b r é s .  I1 s 'agidsai t  en p a r t i c u l i e r  des I lasmodiums de Thamnomys r u t i -  

lans (2. b. k i l l i c k i  e t  I?. x. l en tum) ,  d 'Atherurus a f r i c a n u s  (P. a t h e r u r i )  

e t  de Lyssonycter is  angolensis_ (E. voltaY$zm) 

-- - 
I_ - - - -- 3 

' Ce f a i t ,  l a  prochaine a f f e c t a t i m  8. Brazzav i l l e  du jeune Pro- 

t o z o o l c g i s t e  FREZIL,  renda.it f o r t  i n t é r e s s a n t e  l a  p o s s i b i l i t é  que nous 

o f f r a i t  l e  III G . I .  de PrJ tozoologie  de prendre contac t  avec;: nombre de 

P ro t i s to logues  é t r a n g e r s  e t  singulièrement avec ceux t r a v a i l l a n t  ou ayant 

t r a v a i l l é  sur l e s  mêmes s u j e t s  que nous. 

Ma p a r t i c i p a t i o n  au Congrès de Léningrad f u t  proposée par l e  

Comité Technique de Microbiologie,  P a r a s i t o l o g i e ,  Entomolugie médicale l e  

28 novembre 1968, L'accord d é f i n i t i f  de l a  D i r e c t i c n  Générale de 1'ORSTOM 

in te rvenant  l e  l e r  a v r i l  1969. En dépi t  de mon i n s c r i p t i o n  t a r d i v e  l a  . 

communication que j e  d é s i r a i s  p ré sen te r ,  au nom de Madame I. LANDAIL- e t  au 

mien propre,  put ê t r e  i nc lue  au Prugramme du Congrès, 
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CALENDRIER DU CONGRES 

l e r  j u i l l e t  1969 - Départ de Paris-Le Bourget par  I l lyouchine  

llAeroflot Ir à 10h50. 

Arr ivée 8. LBningraC, v i a  Moscou, à 22 h e u r e s  

(heure l o c a l e )  

Logé à l ' h a t e l  rlOctobrell v e r s  24 heures. 

2 j u i l l e t  - Matin enregistrement e t  remise des  documents. 

14h00 Séance p lkn iè re  d 'ouverture  du Congrès - 
Discours  du Prés ident .  

14h50 - Rapport du 'rof. P.C.C. WRNHAM sur %truchureT1 

e t  fonc t ion  du cytostome chez l e s  Sporczoaires .  

15h50 - Rapport du Prof. MOSKOVSKI 1rl?rob18me de l ' e s -  

pèce e t  prutozoologief1,  

3 e t  4 j u i l l e t  - Communica,tions de 09h00 12hOO e t  de 14h00 & 18h00. 

5 j u i l l e t  - Communications de 09hOO à 12hOO. 
(samedi) 

Dimanche 6 j u i l l e t  - A c t i v i t é s  l i b r e s .  

7 au 9 j u i l l e t  - Communications de 09hOO à 12hOO e t  de 14hOO B 1 8 h O O .  

10 j u i l l e t  - loh00 à 13h00 - Séance p l é n i è r e  de c lBture .  

1 2  j u i l l e t  - Départ de Léningrad par I l lyouchine  llAeroflot 't  09h30. 

Arr ivée & Paris-Le Bourget à l l h 3 0  ( l o c a l e ) .  
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INFORMAT IONS GENERALES --__ u--- -.-- -- 

Toutes l e s  séances du Congrès ont l u  l i e u  au P a l a i s  Tauride 

au 47 de l a  r u e  Voinov. Les congres s i s t e s  é t a i e n t  lcgéo dans deux h a t e l s  

("Octobrer* e t  "Sovie ts f1)  d roh  d e s  c a r s  81n tour i s t7T ,  

t a i e n t  de v ingt  minutes en vingt  minutes. 

l e u r  usage, par- 

Au Pala& Tauride avaient  é t é  prévus tous  l e s  s e r v i c e s  : 

Change, Se rv ice  médical d 'urgence, Bureau de Pos t e s  e t  té léphones (y 

compris l i g n e s  i n t e r n a t i o n a l e s )  

I n t e r p r è t e s ,  Vente de Souvenirs,  ouvrages e t  revues s c i e n t i f i q u e s ,  e tc . . .  

Cantine e t  Buf fe t ,  Bureau f l I n t o u r i s t T T ,  

Les séances p l é n i è r e s  eurent l i e u  dans l e  "Grand Thé$trel* o h  

é t a i t  prévue u n e . t r a d u c t i o n  simultanée en Russe, Anglais ,  F rança i s ,  

All emand. 

Les communications é t a i e n t  groupées en s e c t i o n s  qui  s e  par- 

tageagent ,  o u t r e  l e  Grand t h é â t r e ,  qua t r e  a u t r e s  s a l l e s  p l u s  p e t i t e s *  Les  

communications f a i t e s  dans l e  Grand t h é â t r e  béné f i c i a i en t  de l a  t raduc-  

t i o n  simultanée en q u a t r e  langues. Dans l e s  a u t r e s  locaux l a  t r a d u c t i o n  

é t a i t  f a i t e  seulement en Russe e t  en Anglais.  Toutes l e s  s a l l e s  é t a i e n t  

Qquipées pour l a  p r o j e c t i o n  des d i a p o s i t i f s  e? l e  Grand t h é â t r e  d i s p o s a i t  

en o u t r e  d'un Bpiscope e t  d'un p ro jec t eu r  pour vues t ranspa.rentes  2 1  x 27 

cm. Notons que c e s  d i v e r s  a p p a r e i l s  é t a i e n t  f o r t  l o i n  de donner satis- 

f a c t i o n .  

La  s a l l e  II s e r v a i t ,  ap rès  l e s  s e s s ions ,  de s a l l e  de pro- 

j e c t i o n  pour l e s  f i l m s  s c i e n t i f i q u e s .  
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. PROGRAMME CULEJUREL 
---1?110--1 I _- - ---z-*- 

4 Nous ont é t é  o f f e r t s  : 

- Un concert 8. l a  grande s a l l e  de l a  Philharmonie, 

r 

- Le tou r  de Léningrad en autocar  

- V i s i t e  du musée de l 'Hermitage,  

- Excursion & Petrodvoretz ,  

- Eanquet de c l 8 t u r e  au P a l a i s  Tauride. 

A l ' x c a s i m  du Congrès s e  t ena ien t  l a  réunion du Comité 
-i: 

exécxt i f  de l a  ffSociety o f  Protozoolbgis tsV1 e t  un d îne r ,  a in s i  que l a  

réunion annue l l e  . su iv ie  du d îner  amical de l a  flSociety o f  P r o t c z o o l o g i s t s t i .  

COMPOSITION DE LA COMMISSIDN INTERNATIONALE DE PROTOZOOLOGIE 
~ ._ -_u - .k---- 

URSS  * Prof.  G. POLJANSKY 

Membres Drœ 1.B-  RAIKOV 

BELGIQUE Prof.  J e  J A D I N  

TCHECOSLOVAQUIE Prof.  O. JEROVEC 

7 TCHECOSLOVAQUIE Prof ., J . \IBISER 

DANEMARK Prof .  E o  ZEUTHEN 

FRANCE Prof .  9-P.  GRASSE 
t, 

FRANCE Prof .  P. de PUYTORAC 

R.F. ALLEMANDE Prof.  K.G. GRELL 

GRDE-BRETAGNE Prof.  PœC. C .  GARNHAM 

GRDE-BRETAGNE D r  R.S. BRAY 

I N D E  Prof .  B.R, SESHACHAR 
m 

ISRAEL Prof A o ZUCIiERMAN 

ITALIE Prof, T GBIPPA-FRANCESCHI 

(Léningrad) Pré s i  dent 

(Léningrad) 

(Anver s ) 

(Prague ) 

(Prague ) 

(Copenhague) 

( P a r i s )  (absent)  

(Clermont-Ferrand) 

(TÛbigen) 

(Londres) 

(Londres) 

(Delhi ) 

(Jerusalem) 

(Gènes) 
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J A P O N  Prof .  S .  I N O K I  (O  saka) 

POLOGNE Prcf.  Z. RAABE ( V a r s o v i e )  

U.S .A.  Prcf. BOM, H O N I G L I E R G  ( A m h e r s t )  

U.S .A.  Prof .  R.W. HULL {Tallahassee) 

U.S.A. P ro f .  R.F.‘ N I G R E L L I  (Brooklyn) 

C O M P O S I T I O N  D U  C O M I T E  N A T I O N A L  D’ORGANISATION - -u. - 
Pr 6 si  dent PrcJf. G. P O L J A N S K Y  

V i c e - P r é s i d e n t  Prof .  A.S .  T R O S H I N  

Prof. A.A.  STRELKOV 

Prof. E.M. C H E I S S I N  

S e c r é t a i r e  D r .  I .B. RAIKOV 

M e m b r e s  Prof. I . V .  ABRAMOV ; M r  I . A .  V A N I N  ; 

Prof .  V O A .  VINOGRADOV ; Prof .  I . G .  GALUZO ; 

Prof.’ M.M. GOLLERBACH ; Prof .  D.N. S A S S U K H I N ;  

Mr I .N .  K I S S E L E V  ; Er S.G. KORNEYEV, 

Prof. N.A. ROLABSRY ; Prof .  A D A ,  MARKOV ; 

Prof .  S.’D.’ MOSHKOVSKY ; Prof.  MOA.  S U S S A J E V  ; 

Prof .  V o l ? ,  N I E O L J U K  ; M r  A.A,  ROVNYAKOV ; 

Dr L.N. S E R A V I N ;  D r  K.M. SUKHANAR ; 

D r  S .S. SCHULMAN ; M r  G.G. CHAKHMAKHCHEV. 
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

A- Séances p l é n i è r e s  - - - - - - - - -  
1 C$tologie e t  Cytochimie 

2 U l t r a s t r u c t u r e  

3 Morphogénése e t  Cycles év , ) lu t i f s  

4 Génétique e t  Cytogénétique 

5 Biochimie e t  phys io logie  

6 Ecologie e t  Adaptations.  

B- Sec t ions  s p é c i a l i s é e s  - - - - - - - - - - -  
1 Cytologie  e t  Cytochimie 

2 U l t r a s t r u c t u r e  

3 Morphogénése e t  Cycles é v o l u t i f s  

4 Génétique e t  Cytogénétique 

5a Biochimie e t  Physiologie  

5b Systkmes locomoteurs 

6a Ecologie e t  Adaptatiüns des  P ro tozoa i r e s  l i b r e s  

6b Ecologie e t  Adaptations des  P ro tozoa i r e s  p a r a s i t e s  e t  

R e l a t i o n s  Hthe-Parasite 

Morphologie e t  Phys io logie  de c e r t a i n s  Pro tozoai res  p a r a s i t e s  7 

8 Taxonomie 

9 Types e t  conservat ion des  souches 

10 Evolut ion e t  Méthodulogie. 
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Comme &. l ' o r d i n a i r e ,  l e s  r a p p o r t s  p ré sen té s  sur  thèmes 

appruuvés par l e  Comité d ' o rgan i sa t ion ,  d i sposa ien t  de t r e n t e  minutes ; 

Iss cummunications sur  s u j e t  l i b r e  de quinze minutes y compris l a  d i s -  

cussion. Dans l 'ensemble l e s  h o r a i r e s  prévus ont é t é  respec tés .  

Dans l a  p r a t i q u e  seu le s  d e s  communicatiuns i n s c r i t e s  aux 

s e c t i o n s  6b e t  7 présenta ien t  pour nous de l ' i n t é r ê t .  >Tous y a jou te rons  

l e  r a p p o r t  du Prof ,  MOSHKOVSKY "Problème de l ' e s p è c e  e t  protczoologiel t  

pour son 1 i n t é r ê t  j "philosophiquei* e t  quelques t ravaux p résen té s  dans 

d ive r ses  sec t  ions.  

PARTICIPATION INTERNATIONALE 
3 --I_ 

Trente  s i x  pays ava ien t  envoyé des r e p r é s e n t a n t s  s o i t  au 

t o t a l  s i x  cent quarante  e t  un s p é c i a l i s t e s  p a r t i c i p a n t s  au Congrès dont 

p l u s  de de l a  moit ié  (352) é t a i e n t  des r e s s o r t i s s a n t s  des quinze 

Républiques de l 'Union Soviét ique.  

Les pays l e s  p l u s  abondamment r e p r é s e n t é s  é t a i e n t  : 

352 

72 

51 

30 

- POLOGNE 25 

- URSS  

- U.S.A. 
- GRaNDE-BRETAGNE 

- FRANCE 

e tc .  . . 



- 8 -  

FïLMS SC LENT I F I Q D E S  
uY_1u_l-----. 

D'exce l l en t s  f i lme  ont é t 6  p r o j e t é s  dans l a  s a l l e  II o h  l a  

chaleur  é t a i t  malheureusement rapidement in tenable .  Dans l e s  s e c t i o n s  

q u i  nous i n t é r e s s e n t ,  nous avons no té  : 

- Toxoplasmoses animales (I.G. GALUZO - U R S S )  

- The i l e r io se  du b é t a i l  

- L a  l i b é r a t i o n  des  spo rozo ï t e s  d 'Eimeria t e n e l l a  

l e u r  c u l t u r e  en c e l l u l e  (T.R. S H I B A L O V A  e t  A.M. 

- U t i l i s a t i o n  du microscope 8. laser pour l a  p u r i f  

(N.A. ROMBBICY- U R S S )  

- i n  v i t r o  e t  

KOROLEV- URSS ) 

c a t i o n  de 

c u l t u r e s  mixtes  de coccodies d'a.nima.ux domestiques. 

- Le mouvement chez quelques C i l i e s  e t  F l a g e l l é s  (en p a r t i c u l i e r  

chez quelques Trgpanosomatidae). 

(S le igh  M.A. aad  H o l w i l l  M. E.J. Grande-Bretagne). 

RESUME D E  QUELQUES COMMUNICATIONS 
--_I 

- Transmission de Plasmodium a t h e r u r i  8. d e s  rongeurs  

t o i r e .  Morphologie comparée chez Atherurus,  Calomy 

Sour i s  blanche 

ADAM J.P. e t  LANDAU I. 

de labora,- 

? 

Les au teu r s  ont t e n t é  l a  t ransmiss ion  d'une souche de 3 

Plasmodium a t h e r u r i  i s o l é e  au Congo ( B r a z z a v i l l e ) ,  8. d e s  animaux de 

l abora to i r e .  L c r s  d 'une première t e n t a t i v e ,  l e s  Muridés : Hgbomgs 

u n i v i t t a t u s  e t  R a t  b lanc ,  e t  les C r i c e t i d é s  : Zggodontomys l a s i u r u s ,  

--a* OryzomE n igr ipes , ,  se sont montrés r é f r a c t a i r e s .  Par con t r e  l e  passage 

a é t é  r é u s s i  d'emblée chez l e  Gr i cé t id6  Sud.-Américain Calomyo t a l l o s u s  

a i n s i  que c'nez l a  Sour i s  blanche e t  l e  Hamster doré spldnectomis6s. 

L 'adapta t ion  d e  la souche à des animaux non splénectomisés a e n s u i t e  

é t é  obtenue. 
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La morphologie du p a r a s i t e  chez l e s  animaux de l a b o r a t o i r e  

e s t  t rès  d i f f é r e n t e  de c e l l e  q u ' i l  p resente  chez son h a t e  n a t u r e l .  Reino- 

cu l6  5 un AthGrure s a i n ,  il reprend sa morphologie normale. 

Dans l a  na tu re  l a  t ransmiss ion  de - P.  a t h e r u r i  e s t  f a i t e  pa r  

Anopheles ca ron i  e t  sans doute a u s s i  icA:--.hamoni.  - 

- ETUDE COPiPARATIVE DE DIFFERENTES SOUChES DE Plasmodium berghei  

BAFORT J. (Belgique) 

A l a  s u i t e  de l ' i so l emen t  de nouvel les  souches de - P. berghei  

e t  l a  d e s c r i p t i o n  de p l u s i e u r s  nouvel les  sous-espèces, il 6 t a i t  ev iden t  

qu'une etude approfondie de l a  schizogonie t i s s u l a i r e  e t  de l a  sporogonie 

des "anciennes" souches de ce p ro tozoa i r e  s e  r6vGlai.t ind ispensable  pour 

é t a b l i r  d'une manière d 6 f i n i t i v e  l e s  c a r a c t è r e s  propres  du groupe --- berghki.  

Dans c e t t e  e tude nous avons pu G t a b l i r ,  en nous basant  s u r  l e s  

c r i t s r e s  de c l a s s i f i c a t i o n  connus que l e s  c a r a c t è r e s  d i f f e r e n t i e l s  du - P. 

- b. y o e l i  e t  du - I  P. b .  l c i l l i c k i  I son t  ident iques  3 ceux des souches ou r a c e s  

de - -  P. b .  berghei ,  o r i g i n a i r e s  de l a  l o c a l i t é  typique E l i s a b e t h v i l l e .  

- C Oi@4EI\ITA I RES : 

Les au teurs  belges  sont  à peu près  s e u l s  à s o u t e n i r  c e t t e  t hè -  

s e  à l ' e n c o n t r e  des chercheurs f r a n g a i s  e t  a n g l a i s  qu i  es t iment  q u ' i l  

s'agit de sous-espsces parfai tement  d e f i n i e s ,  p e u t - ê t r e  même d ' e sg ikes .  

- SOME PRYSIOLOGICAL ADAPTATIONS OF ThE MILARIAL PLkSi\liODIUM 

BALL G . H .  (U.S.A.) 

Le plasmodium de l a  malar ia  e s t  donni3 c o m e  un exemple d'un 

des nombreux organismes p a r a s i t e s  qui  se d6veloppent a u s s i  b ien  chez l e s  

animaux à sang chaud que chez l e s  animaux 2 sang f r o i d .  
..* 
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Les adaptations que de tels parasites doivent subir dans le 

cours normal de leur vie peuvent $tre très importantes physiologiquement 

mais cet aspect du parasitisme, considéré chez un seul parasite n'a été 

quroccasiunnellement étudié. 

I1 résulte des études au microscope Blectronique que le spwo- 

zo'ite de la malaria possède un 6quipemen.5 o3mplet d'organites : les fonc- 

tions de quelques uns d'entre eux seulement Bont connues de façon précise. 

Lorsqu'il est introduit dans le système circulatoire d'un vertébré ou ses 

tissus, l'adaptabilité du sporozoïte est nettement limitée. 

Qénéralement, il disparaft du système vasculaire en un temps 

relativement bref et péngtre dans les cellules du système lymphoide-macro- 

phage ou encore reticulo-endothelial (paludismes aviaires) ou les cellnles 

parenchymateuses du foie (paludismes des mammifbres). 

Apparemment les sporozoïtes ne sont pas adaptés en mgme temps 

vivre dans le sang ou dans les erythrocytes ou bien ils sont incapables 

de résister 8. l'ingestion par les cellules des tissus. La première hypo- 

thèse semble plus probable, bien que les stades les plus $gds du parasite 

semblent pouvoir exilster seulement dans le sang. 

La. fonction de la phase préerythrocytaire n'est pas &aire, 

puisque 1' infection peut-ê%se produite simplement par transfusfwn san- 

guine Bans apparition d'un cycle préerythrocytique. 11 est possible que la 

phase préerythrocytique fournit une protection pour les skades normaux de 

déveluppement qui 8. c s  moment ne sont pas encore adaptés 8. lutter avec 

l'environnement hostile du système circulatoire. Ordinairement, après seG- 

lement un petit nombre de génératisns assexuées dans les dellules exté- 

rieures au courant sanguin, le plasmodium de la malaria devient remarqua- 

blement bien adapté physiologiquement 8. vivre et à, se reproduire dans un 
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h 

mil i eu  primitivement inamical pour l u i .  C 'es t  peut-être  qu'un nouveau 

système biochimique s ' e s t  développé ou b ien  que l e s  i n h ì b i t i o n s  du fonc- 

tionnement du système d é j à  e x i s t a n t  peuvent & t r e  l i b é r é e s  avant que l a  

pers i s ta .nce  e t  La reproduct ion so ien t  p o s s i b l e s  dans l e  sang, Dépendant 

de l ' e s p è c e  de plamadrfium, l ' i n v a s i o n  du système c i r c u l a t o i r e  peut ê t r e  

ou non accompagné p a r  l a  p e r t e  de l a  o3.paoité pour l e  p a r a s i t e  de pour- 

s u i v r e  sa reproduct ion d a n s  l e  mi l i eu  exoery throcyta i re .  Dans quelques 

c a s  l e  t r a n s f e r t  s e  produi t  seulement dans l e  sens des c e l l u l e s  des 

t i s s u s  v e r s  l e  sang, t a n d i s  que pour d ' a u t r e s  plasmodiums, l e  t r a m f e r t  

peut s e  produi re  dans l ' u n  ou l ' a u t r e  sens. Dans l e s  expériences i n  v i t r o  

il a été b i e n  montré au moins c e r t a i n e s  des exigences biochimiques de l a  

phase e ry throcyt ique  du cyc le  du plasmodium. Geci a en t r a fné  une campa- 

r a i s o n  d e s  e ry throcytes  p a r a s i f é s  e t  non p a r a s i t é s  a u s s i  b ien  qu'une 

étude des plasmodia qu i  ont i t é  r e t i r é s  des c e l l u l e s  de lqho^te.  Des 

é tudes  semblables des exigences biochimiques des s t a d e s  exo-erythrocy- 

t a r s e s  ont é t é  préc ieuses  pour l a  comparaison. Xes s t a d e s  e ry th rocy t iques  

des pla,smodiums doivent, s ' adap te r  2 v i v r e  dana un h8te  d t ranger  dont i l s  

ne s e  sont d l a b o r d  pas b ien  accommod6s. 

Quelques-uns de c e s  changements sont sans  doute de n a t u r e  

géné t ique ,  e t  sont comparables aux modi f ica t ions  d e  l a  r é s i s t a n c e  aux 

agen t s  chimiothérapiques. Dans quelques cas ,  des plasmodiums peuvert$ 

v i v r e  dans l e s  e ry throcytes  d ' h b t e s  6trmgers zinon des embryons 9gés ou 

de t r è s  jeunes animaux m a i s  i l s  sont incapables  de s e  maintenir  chez 

l ' h b t e  p l u s  &d. Les modi f ica t ions  physiologiques q u i  sont  a s soc iées  

l ' a p p a r i t i o n  des gamdtocytes sont  inconnues, b i en  qu'on a f t  l a  l i s t e  c - 2 . ~  

quelques-uns d e s  f a c t e u r s  qu i  f a v o r i s e n t  la formakion des gametes dans 

l e s  microgamétocytes. Le passage d'un ver t éb ré  homeotherme 5 un moustique 
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p o i k i l o t h e r m e  implique des changements re la t ivement  enormes de P ' envi- 

ronnxncsnt auxquels apparemment s e u l s  l e s  gam6tocytes sofit prepargs 2 

?.ut ter  '?iochimFquement . 
Bien que l 'environnement de l 'es tomac d'un moustique s o i t  

t rès  d i f f e r e n t  de c e l u i  du sang d'un v e r t é b r é ,  c e t t e  d i f f e rence  néanmoins 

n ' e s t  probablezent  pas s u f f i s a n t e  pour p o r t e r  immgdiatement s u r  l e s  ga- 

m4tocytes en développement puisque l ' e x f l a g e l l a t i o n  s e  p rodu i t .  

?our l es  Plasmodiums mammaliens e t  a v i a i r e s ,  un des p l ~ r s  

grands changements r é s u l t a n t  de 1 i i nges t ion  pa r  un moustique e s t  l e u r  

soumission 2 un j e u  entièrement nouveau de paramètres thermiques. Puis-  

q u ' i l  ne d ispose  pas de temps pour s'adap3rJ.r-z l e  plasmodium, t a n d i s  

q u ' i l  v i t  au repos e t  immobile chez l ' o i s e a u  oiï l e  mammifère, d o i t  a v o i r  

un ensemble de mécanisme physiologique p r ê t  2 fonc t ionner  a u s s i t ô t  gut  il 

e s t  ? r ans fe rg  à basse temp6rature dans l 'es tomac du moustique. Pour  au 

moins une espPce de plasmodium Ev ia i r e ,  l a -  l i m i t e  inSerieUre de dévelop- 

pement e s t  j u s t e  au-dessus de 1 8 "  c .  Cependant, l e  p a r a s i t e  une f o i s  i n -  

g4r6  p a ï  l e  moustique e s t  capable de r é s i s t e r ,  b ien  que seulement pour  de 

re la t ivement  cour tes  pér iodes d ' expos i t i on  2 des températures a u s s i  bas- 

s e s  que 4 o t enpé ra tu res  que l e  moustique peut  r encon t re r  dans la na tu re  * 

N6anmoins, après  3 j o u r s  de dGveloppement, l e s  Plasmodia son t  d6jà  adap- 

t 4 s  2 r g s i s t e r  à une tempgratrrre de 4"  pendant 2 3  j o u r s .  De mGme l e  para- 

s i t e  $ chez l e  moustique, a c q u i e r t  seulement gra.due1lement l a  facul'cg de 

v i v r e  e t  de se  reprodui re  ii des temp6rZtures approchant c e l l e s  qu'il 

t r o u - c  chez l ' h ô t e  v'ertebrg à saiig chaud. Les gamétes ou l e s  zygotes d!e 

- P ,  . r e l i c t t i n  --- o n t  une f a i b l e  to l é rance  aux hautes  t enpé ra tu res  : t e l l e  que 

35". ~e-ttcr: t o l é rance  your 3 5 " ,  augmente à mesure que ].e c y c l e  sporogoniqi 

se pcursu.it chez l e  moustiq,ue, t a n t  e t  s i  b ien  que les  sporozoi tes  dans 

l e s  glandes s a l i v a i r e s ,  s o n t  capables  de conserver l e u r  i n f e c z i v i t é  à 

e 
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c e t t e  température durant deux semaines. L 'adapta~t ion du plasmodium 2. 

l r i n t é r i e u r  du rnoustique pour l e s  hautes  tempéra,tures de 1 1 h 8 t e  a v i a i r e  

e s t  cependant t e l l e  que s e u l  l e  sporozoi te  e s t  a p t e  pour l e  t r a n s f e r t .  

Un type  t r è s  important d 'adapta , t ion physiologique, dans l ' h i s t o i r e  natu- 

r e l l e  du p a r a s i t e  de l a  malaria,e,  e s t  un changement dans son équipement 

an t igéniqne .  Puisque c e t  aspect  e s t  l'objet d'une étude adéquate dans 

d ' a u t r e s  communica,tions de ce Congrès, il ne s e r a  pas  exaniné i c i .  

- CHANGES I N  P'IORPHOLOGY AND PHYSIOLOGY OF P1aemoijiur.i berghei  ASSOCIETED 
PI d $'s--v.~.--~ a.--.---*-- - --- 

WITH DRUG-RES ISTANCE 
-_.--c_l-m_-- 

R. HOWELLS and W. PETERS (Grande-Bretagne) 

"L ' acqu i s i t i on  de l a .  r é s i s t a n c e  à l a .  chloroquine par  une sou- 

che de - Plasmodium - -- berghei  e n t r a h e  des  changements de l a  morphologie du 

pa.ra.si te e t  de sa. p r é d i l e c t i o n  pour l e s  jeunes c e l l u l e s  - hôtes.  Une ré-  

duc t ion  de 13. t a i l l e  des  grains de pigments chez l e s  p a r a s i t e s  r d s i s t a . n t s  

aux médica.ments peut ê t r e  assoc iée  d'une p a r t  avec l e  paras i t i sme des  

jeunes r e t i c u l o c y t e s  e t  de 1 ' a .u t r e  à l ' u t i l i s a t i o n  de substra. t  a u t r e  que 

l 'hémoglobine, m a i s  l e s  normocytes occupés p a r  l e s  p a r a s i t e s  d 'une SOU- 

che ch loroquino-rés i s tan te  possède a u s s i  de p l u s  p e t i t s  g r a i n s  de pigment 

que l e s  p a r a s i t e s  d'une souche sens ib le .  Dans une souche r é s i s t a n t e  à l a  

primasquine cependant, des  normocytes h a b i t é s  par  des  p a r a s i t e s  posskdenh 

a.uta.lzt d'hoemozoine que des p a r a s i t e s  s e n s i b l e s  au  médicament. Des para-' 

s i t e s  de l' 'une e t  l ' a u t r e  d e s  souches r é s i s t a n t e s  d i f f è r e n t  des  formes 

s e n s i b l e s  aux médicaments par  un nombre p l u s  grand de vacuoles alimen- 

t a i r e s  e t  des systèmes de membranes cytoplasmiques. L ' a s soc ia t ion  de cytm- 

chrome-oxydases avec c e s  de rn iè re s  suggère que c e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  peu- 

vent & t r e  r e l i é e s  & l ' a c t i v i t é  r e s p i r a t o i r e  du ps ra . s i t e  : dans une autre;  

espèce d.e plasmodium l ' i n g e s t i o n  d'hémoglobine par  des p a r a s i t e s  semble 

. 
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se faire par un cytostome. Une souche de - P. berghei rgsistante au cyclo- 

guanil possède cinq diff6rences morphologiques avec la soucïie parentale 

sensible. Bien d'autres données comparatives ont &té rassemblées sur les 

effets des médicaments antimalariques : chloroquine, primaquine et cyclo- 

guanil, sur llultrastructure et l'activité des cytochrome-oxydases et 

autres systèmes oxydants des souches mentionn6es plus haut. 

- NATURAL COURSE OF MALARIAL INFECTIONS OF HUMAN ORIGINA IN THE NIGHT 

MONKEY (Aotus trivergatus) - 

"Plus de 50 "singes nocturnes" furent infectes, par inocula- 

tion de sang, avec Flasmodium falciparum, P. - -  vivax et - F.  malariae.L16vo- 

lution de la parasitémie due à chaque espèce fut étudiee. La parasitémie 

des infections induites par passage en serie (à  partir alun seul isole- 

ment) peut être diviséeen deux phases : l6re, une période d'adaptation 

et ZSme, une période de parasitémie pr6visible. I1 en résulte l'idee que 

la valeur de l'adaptation montrée par les divers isolements de la niênie 

souche de parasite est variable. Durant la seconde phase, les infections 

2 - -  P.  falciparum sont aiguës et explosives avec une parasitémie dépassant 

souvent 50 % alors que celles 2 P. vivax et - P. nalariae sont plus cnro- 

niques avec des parasit6mies dBpassant rarement 5 %. La r6ponse hématolo- 

gique du singe nocturne aux infections par paludismes humains est aussi 

determinee par des modifications des propri4tés chimiques du sang. La 

réponse des anticorps à l'infection, d6cGl6e par  le test indirect des an- 

ticorps fluorescents, par le test de l a  fluorescence des anticorps par 

les antigènes solubles et par le test de l'hémagglutination indirecte, 

suggère que ces Systemes hôte-parasite peuvent avoir un intérêt dans 

l'étude de la reponse immunitaire des espèces de paludismes humains. , 

-__II 
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Les modifications pathologiques induites par le paludisme à P. falcipa- 

rum chez le singe nocturne apparaissent comme largeiient dues 3 l'anémie 

rgsultant de l'infection. 

- 

- Trypanosoma rangeld A STERCOMRIAN SPECIES IN ThE PROCESS OF ADAPTA- --'- 
T'ION TO THE SALIVARIAN PATTERN OF DEVELOPMENT 

C.A. hOARE (Grande-Bretagne) 

l'Les trypanosomes des mammifères sont répartis en deux sec- 

tions distinctes : 

- 1") Stercoraires représentes par des especes dont le déve- 
loppement complet chez le secteur est confiné au tube digestif et dont la 

transmission se fait par contamination. 

- 2 " )  Salivaires représentés par des esp6ces, dont le déve- 

loppement complet a lieu dans le ppboscis e t  (ou) les gzandes salivaires 

de la tsEtsé vectrice, et qui sont transmises par inoculation. 

Tandis qu'il est probable que les Stercoraires descendent 

de Trypanosomatidae nonog6nétiques parasites d'insectes, l'évolution du 

type salivaire est inconnue. 

Cependant, parmi les formes du groupe Lewisi il est une es-  

pGce, - T. rangeli, dont le dgveloppement chez le vecteur et le mode de 

transmission combinent les caractgristiques à la fois des Stercoraria et 

des Salivaria. Ce trypanosome donc Sournit un terne de transition entre 

les deux groupes. T.  rangeli est un parasite non pathogbe de 1'norr;nie et 

d'autres mammifères en Amerique du Sud, o t ~  il est transmis par des Tria- 

tomes > singuliZrement Rhodnius prolixus. Chez le vecteur ce trypanosome, 

toujours dans l'infection initiale, se tient dans le tractus alimentaire 

013 scln développement e s t  identique à celui des Stercoraires typiques. 

Par la suite, les flagellés peuvent penétrer dans la cavité genérale de 

- - 

LI_- 
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l ' i n s e c t e  oil i l s  poursuivent l e u r  ddveloppeuent dans l'hemolymph4, e t  

l e s  g landes  s a l i v a i r e s .  Cependant l e  cyc le  e x t r a - i n t e s t i n a l  e s t  un phé- 

nomkne incons tan t  dont l ' é t ab l i s semen t  r é u s s i  dépend : 

- 10) des d i f f é r e n c e s  dans l a  s4ponse 8. l ' i n f e c t i o n  pr6sentde 

par l e s  d i v e r s e s  espèces e t  souches ( r a c e s  géographiques) de t r i a tomes ,  

e t  20) des v a r i a t i o n s  dans l ' a p t i t u d e  des d i v e r s e s  souches dn 

p a r a s i t e  se  développer dans l'hnemncoele. L ' i nc lus ion  de l 'haemocoele 

e t  des  glandes s a l i v a i r e s  dans l e  cyc le  v i t a l  de T. - c _  r a n g e l i  n ' e s t  a i n s i  

pas pleinement t o l é r é e  par l e  vec tau r ,  ce qu i  indiqr,e que l ' a d a p t a t i o n  

mutuel le  e n t r e  l ' i n s e c t e  e t  l e  p a r a s i t e  n ' a  pas encore a t t e i n t  son équi- 

l i b r e .  

LE ROLE DES BACTERIES DANS LE ~ CYCLE DES PROTOZOAIRES PARASITES 
-. P - - - - - = 3 = ~ - = - ~ z 7 - - Z c = .  . 

J, B. JADIN (Belgique) 
l 
i s  

Quand nn envisage l a  v i e  d e s  p ro tozoa i r e s ,  on peut c o n s t a t e r  

surà  un moment donné de l e u r  cyc le  e t  p a r f o i s  dans t o u t e  l ' e n t i é r e t é  de 
1 

c e l u i - c i ,  c e s  p rn tozoa i r e s  v ivent  en communauté avec l e s  b a c t g r i e s .  Nous  

n 'envisagerons dans c e t  exposé que l e s  p ro tozoa i r e s  p a r a s i t e s  de l ' h o m e .  

e t  des  animaux, en a t t i r a n t  davantage l ' a t t e n t i o n  sur  ceux q u i  sont pa- 

t b g è n e s .  Ce r t a ins  p ro tozna i r e s  sont des p a r a s i t e s  des  c a v i t é s  n a t u r e l l e s  

ou des 'organes en r e l a t i o n  d i r e c t e  avec ce l l e s -c i .  Les cocc id i e s  q u i  s e  
1 

ddireloppent dans l e  tube d i g e s t i f  ne peuvenk r é a l i s e r  leur cyc le  que si  

e l l e s  sont en présence d'une f l o r e  bac tér ienne  complexe qui  l e u r  appm- . 

te.?? l e x  Bléments simples ind ispensables  h 1' 61abora.tion d e  l e u r  cons t i -  

t uan t  * 

Après l ' éc la tement  du kys-te, j 'gtmoeba h i s t o l y t @  phagocyte 

l e s  b a c t é r i e s  de l ' i n t e s t i n .  Bien que c o m " s a l e ,  e l l e  peut r é a l i s e r  t ou t  

son c y c l e  au s e u l  dépens d e  c e t t e  f l o r e  bact&-ienne, Pour deveni r  pa.tho- 

gène, e l l e  empruntera 8. l 'hémoglobine des g lobudes  rouges q u ' e l l e  phago- A 
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c y t e  l e s  a c i d e s  aminés qu i  l u i  fOurr&ssent son pouvoir pathogène ; mais 

sans  l e s  b a c t é r i e s  e l l e  n ' au ra  pas  accès  'à son v é r i t a b l e  c a r a c t è r e  d ' ami -  

be  pathog'ene. PHILLIPS e t  s e s  co l l abora t eu r s  (1955 e t  1959) ont pu mon- 

t r e r  que sur 73 cobayesfl&El%free" i n f e c t é s  avec Entamoeba h i s k o l y t i c g ,  

aucun ne p r é s e n t a i t  de modi f ica t ion  pathologiqne de l e u r  muqueuse, n i  

dlamibes, alors que 35 animaux conventionnels montraient des u l c é r a t i o n s  

typique s. 

On sait cependant que si  l e s  b a c t é r i e s  fourn issent  au  pro- 

t i s t e  des  p r o d u i t s  que ce lu i - c i  ne peut é l abore r  s e u l ,  ce  beso in  n u t r i -  

t i o n n e l  peut e t r e  a s su ré  par des  t i s s u s  frais.  C'est  a i n s i  que LAMY 

(1948) a pu r é a l i s e s  l a  c u l t u r e  pure de l 'amibe pathogène, parasi-ke des 

Ophidiens, Entamoeba invaden? (RHODAIN, 1934) en subs t i t uan t  des  b roya t s  

d 'organes ou d'embryon frais 2 l a  f l o r e  bac tér ienne  monosperme n é c e s s a i r e  

& l a  c ro issance  de c e t t e  amibe. Ce t t e  no t ion  e s t  d ' a i l l e u r s  conforme au 

fa i t  que dans l ' a b c è s  du f o i e ,  l e s  beso ins  n u t r i t i o n n e l s  des  amibes sont 

satisfaits en l ' absence  de t o u t e  b a c t é r i e  (DESCHIENS, 1965). S i  on exa- 

mine au microscope un f r o t t i s  color6 de l ' e x s u d a t  p é r i t o n é a l  d 'un rongeur 

contaminé par  des Trichomonas, on peut observer l a  présence de b a c t é r i e s  

dans l e  protoplasme de ce pro tozoai re .  L e s  b a c t é r i e s  servent d ' a l imen t s  

aux Trichomonas e t  l e u r  fou rn i s sen t  l e s  substances de c ro issance  q u ' i l s  

ne syn thé t i s en t  pas  eux-memes. On sait d ' a i l l e u r s  que t o u t e s  l e s  bacté-  

r i e s  ne sont pas f avorab le s  a u  développement des  Trichomonas, a i n s i  

Pseudomonas aeruginosa entrave l a  m u l t i p l i c a t i o n  de 3 T. hominis (HOGUE, 

1928). Les c u l t u r e s  axéniques de Trichomonas de pigeon é tud iées  pa r  

STABLER e t  c o l l .  (1964) perdent rapidement l e u r  pouvoir pathogène. Mais 

dans t ous  c e s  exemples, i l  s 'agi t  de p ro tozoa i r e s  dont tou t  l e  cyc le  se  . 

passe  presqu'exclusivement au contact  des b a c t é r i e s .  

- 
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Chez l e s  trypanosomidés, comme chez. l e s  plasmodidés, ce  n ' e s t  

que chez l ' a r th ropode  vec teur  que l e  p a r a s i t e  e s t  au contact  des bacté-  

r i e s .  Les Trypanosoma du groupe - S t e r c o r a r i a  de HOARE (1964) font  l e u r  

c y c l e  B travers tou t  l e  tube d i g e s t i f  de l ' i n s e c t e  : chez l a  puce pour  

- Ti' l e w i s i ,  chez l e  t r ia tome pour - T.  c r u z i .  C 'es t  en absorbant l e s  fe'ces 

contaminés de l a  puce que l e  rat s ' i n f e c t e  e t  c ' e s t  en déposant l e s  f é c e s  

i n f e c t é s  de 2. c r u z i  métacyclique-. sur l e s  muqueuses que l e s  t r i a tomes  

t ransmet ten t  T. - -  c r u z i  à l'homme ou 8, l ' an imal .  Une grande p a r t i e  de 

l ' é v o l u t i o n  de c e s  trypanasomes va donc s 'accomplir  dans l e  tube diges- 

t i f  du vecteur  dont l a  f l c r e  e s t  complexe e t  oh on peut r econna î t r e  des 

Pseudomonas, des Flavobacterium e t  des  coques. Quaat  aux Trypanosoma 

s a l i v a r i a  de HOARE l e  s i t e  o Ù  l e s  transforma,tions s 'accomplissent  peut 

var ier .  I1 peut ê t r e  l i m i t é  au probosc is  (2. v i v a x ) ,  s ' é t e n d r e  au  tube 

d i g e s t i f  a.vec r e t o u r  au  proboscis  (2. congolense) ou s ' e f f e c t u e r  8. tra- 

v e r s  l e  tube d i g e s t i f  en envahissant $es  glandes s a l i v a i r e s  (2. b r u c e i ) .  

I c i  des é tudes p l u s  approfnndies sont ind ispensables  m a i s  nous avons r e -  

t rouvé  d é j à  des Pseudomonas e t  des b a c t é r i e s  dans l e  contenu de l ' i n t e s -  

t i n  e t  l e  l i q u i d e  s a l i v a i r e  des g l o s s i n e s  por teuses  d e  Trypanosomes. 

-- 

Les le ishmanies  ont un comportement comparable 8, c e l u i  des  

trypanosomes. Les le ishmanies  du groupe S t e r c o r a r i a ,  des  animaux à sang 

f r o i d ,  s e  n u l t i p l i e n t  sous forme Leptomona,s 8, t r a v e r s  t ou t  l e  tube d i -  

gest i f  du phle'botome e t  sont t ransmises  avec l e s  germes qui  l e s  entou- 

r e n t ,  t a n d i s  que pour l e s  S a l i v a r i a ,  ap rès  un développement dans l ' i n t e s -  

t i n ,  l e s  Leptomonazi s'accumulent dams l e  pharynx de de p e t i t  i n s e c t e  p i -  

queur.  

Les  trypanosomes comme l e s  le ishmanies  sont s u s c e p t i b l e s  de 

p u i s e r  l e s  cytochromes que l ' m  re t rouve  dans l e u r  protoplasme (LWOFF, 

1934 ; Von BRAND, 1951 ; FULTON, JOYNER, 1949)  chez l e s  b a c t é r i e s  e t  I 
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notamment l e s  Pseudomonas du sol, si  répandus dans l e s  g î t e s  l a r v a i r e s  

des ar thropodes  vec teurs .  

Les plasmodidés présentent  un i n t é r ê t  t o u t  s p é c i a l  dans l e u r  

&volu t ion ,  ca,r on peut aisément e n t r e t e n i r  des  c u l i c i d e s  e t  des  anophèles 

en l a b o r a t o i r e  e t  l e s  souches de Plasmodium des  rongeurs c o n s t i t u e n t  un 

m a t é r i e l  remarquable pour c e s  inves t iga t ions .  

Rappelons cependant que l e s  b a c t é r i e s  jouent un r81e e s s e n t i e l  

non seulement au cours  du cyc le  du p ro tozoa i r e ,  mais paxce q u ' e l l e s  f o u r -  

n i s s e n t  aux c u l i c i d e s  l e s  a c i d e s  aminés n é c e s s a i r e s  à l e u r  dBveloppement. 

F,n ayant recours  aux i so topes ,  nous avons pu marquer des  

Pseudomonas e t  des  col i formes i s o 1 6 s  à par t i r  de Culex autogènes q u i  se  

m u l t i p l i e n t  dans l e s  f o s s e s  sep t iques  e t  nous avons re t rouvé  l e s  a c i d e s  

aminés marqués au Carbone!&da.ns t o u s  l e s  organes des  Culex. Des obser- 

va.t ions comparables ont pu ê t r e  r é a l i s é e s  chez l e s  Stegoayes (BISOUX, 

1967). C 'es t  en i n s t i t u a n t  une s é r i e  de recherches chez l e s  Anopheles 

s tephens i  ou quadrimacula?tus que nous a.vons pu c o n s t a t e r  qu'en nour r i s san t  

des  l a r v e s  e t  des  a.dultes avec des Pseudomonas marqués au  Fe 59 ou au 

C 1 4  que I t o n  pouvait r e t rouve r  l e s  a c i d e s  aminés i s s u s  de c e s  b a c t é r i e s  

da.ns l ' e n t i é r e t 6  de c e s  t ransmet teurs  du paludisme. E t  c ' e s t  a l o r s  que 

nous avons entrevu l e  r a l e  que pouvaient jouer c e s  b a c t é r i e s  ( J A D I N ,  

1965).  Pour les Pseudomonas - à r é a c t i o n  cytochrome-oxydase p o s i t i v e  q u i  

sont s i  souvent au contact  des  p ro tozoa i r e s  au cours  de l e u r  évolu t ion ,  

AMBLER (1963) a. pu Btabl i r  l a  séquence complete des  ac ides  aminés d u  cy- 

tochrome C 551 de Pseudomona,s f luo rescens .  Quatre-vingt-deux a c i d e s  a m i -  

nés sont a s s o c i é s  à, l 'hème formant une seu le  chafne pept idique o h  f igu-  

r e n t  l ' h i s t i d i n e ,  l ' a c i d e  glutamique, l a  l y s i n e ,  l a  g lyc ine  e t  d i v e r s  

a u t r e s  a c i d e s  aminés, q u i  peuveiy'S, i n t e r v e n i r  dans la  s t r u c t u r e  des  a c i d e s  
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nuclé iques  des  sporozoi tes .  Aussi avons-nous pu observer,  dans l e s  

oocystes  e t  dans l e s  sporozoi tes  des  P. berghei  a.yant évalué chez des  

a.nophèles qui  ava ien t  absorbé des  b a c t é r i e s  marquées, l a  presence d 'ac i -  

des  aminés i s s u s  d e s  b a c t é r i e s .  C 'es t  en assoc ian t  c e s  not ions  e t  l'in- 

f luence  de l a  température,  qu i  pour l e s  Plasmodium berghei ,  ne d o i t  pas  

dépasser 21OC, que nous avons compris l ' importance de l a  f l o r e  microbien- 

ne du tube d i g e s t i f  des  anophèles. Par a i l l e u r s ,  l e s  coques, l e s  Pseudo- 

monas aeruginosa,  l e s  pneumobacilles de F r i ed lande r ,  dès  q u ' i l s  sont en 

contac t  du sang absorbé par l ' i n s e c t e  tuent  ce lu i - c i  en quelques heures.  

- LE D I A G N O S T I C  DE LA TRYPANOSOMIASE AFRICAINE A T. . gambiense PAR L'IMMU- 

NOFLUORESCENCE (COMPARAISON DE DIFFERENTS ANTIGENES) - 
M. WERY e t  S m  WERY (Belgique) 

Des a n t i c o r p s  pnt é t 6  régulièrement m i s  en 6vidence chez des  

malades pa r  immunofluorescence en méthode i n d i r e c t e .  Au cours de l a  mala.- 

d i e ,  l e s  a n t i c o r p s  apparaissent  e t  s è  maintiennent à des  t aux  a l l a n t  de  

1/83 5 1/800, a.ussi longtemps que l e  p a r a s i t e  se  t rouve dans l 'organisme.  

Après t ra i tement  ayant amen6 l a  guér i son ,  l e  t aux  des  an t i co rps  r e v i e n t  

progressivement à l a  normale dans l e s  mois q u i  suivent .  La méthode s ' e s t  

montrée t r è s  spéc i f ique  e t  f i d è l e ,  l e s  sérums de s u j e t s  non trypanosonés.  

ne sont jamais p o s i t i f s  à 1/20, 

I1 es t  t o u t e f o i s  important de c h o i s i r  un an t igène  polyvalent  

car nous a.vons t rouvé de grandes d i f f é rences  de s e n s i b i l i t é  parmi l e s  

d i f f é r e n t e s  souches de Trypanosomes du groupe b ruce i  que nous avons u t i -  

l i s é e s .  De p l u s ,  comme on pouvait  s ' y  a t t e n d r e ,  l ' a n t i g è n e  se  comporte 

tou t  à f a i t  différemment suivant  q u ' i l  provient  d'un rat qu i  ne se dé- 

fend pas OU d 'un la.pin qui  e s t  bon producteur d san t i co rps .  
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Pour l e s  c o m m u n i c a t i o n s  dont  j e  m e n t i o n n e  ci-dessous l e  t i- 

t r e ,  j e  possède l e  t e x t e  in-extenso ou un large résumé que j e  t i e n s  à la .  

d i s p o s i t i o n  d e  ceux de m e s  co l lègues  q u i  s ' y  i n t é re s se ra i en t .  

- CULTURE I N  V I T R O  D E S  P A - U S I T E M "  DU P A L U D I S M E  : S I M I E N  ET HUMAIN. 

W.A. S I D D I Q U I ,  J.V. S C H N E L L  e t  Q.M. GEIMANN (U.S .A. )  

- LES HEMOGREGARINES D E  REPTILES ET LEUR EVOLUTION 
_c 

E.V.  K R O S I L N I K O V  ( U R S S )  

- U T I L I S A T I O N  DU M I C R O S C O P E  A L A S E R  POUR P U R I F I E R  D E S  C U L T U R E S  

MELANGEES D ' O O C Y S T E S  D E  C O C C I D I E S  D ' ANINAUX DOMESTIQUES 

L.R. D A V I S  ( U . S . A . )  

- E T U D E S  D U  NOYAU D E S  O O C Y S T E S  D E  S P O R O Z O A I R E S .  

E . O .  CANNING e t  M .  A W A R  ( G r a n d e - B r e t a g n e )  

- LA P I C N O C Y T O S E  CHEZ LES P R O T O Z O A I R E S  - DONNEES S T R U C T U R A L E S  

C .  NOIROT-TIMOTHEE (France) 

- ULTRASTRUCTURES ET LEURS F O N C T I O N S  DANS LE C Y C L E  V I T A L  D E S  

TRYPANOSOMES A F R I C A  I N S  

K. W ICKERMANN ( G r a n d e - B r e t a g n e )  

- L f  ULTRASTRUCTURE D E S  FORMES V E G E T A T I V E S  D E S  S P O R O Z O A I R E S  

E .  V I V I E R  (France) 

- ETUDE D E  LA P I C N O C Y T O S E  C H E Z  LES TRYPANOSOMIDAE 

- C R O I S S A N C E  D E S  PLASMODIUMS I N  V I T R O  : P R O G R E S ,  P R O N O S T I C  

ET P H Y S I O L O G I E  

I . W .  SHERMAN (U.S.A.)  

- B I O L O G I E  D E  Thelohania, --e- sp. ,  UNE M I C R O S C O P O R I D I E  P A R A S I T E  D E S  

LARVES D ' U N  MOUSTIQUE S A N G U I S U G E  A M A R I E  ( U R S S )  --. u_ 

P . A .  L A R E N T I E V ,  G . L .  K H A L I U L I N  e t  S.L. TVANOV ( U R S S )  
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- ROLE DES CARNIVORES SAUVAGES ET DOMESTIQUES DANS ,LA. C I R C U L A T I O N  

DU TOXOPLASME DANS LA NATURE 
V.  F. N O V I N S Q Y A  ( U R S S )  

1. 

- THELOHANIA, ESPECES INFECTANT LES MOUSTIQUES 

J. WEISER e t  H; EDVIN 

- DEXELOPPEMENT DE QUELQUES PIROPLASMIDES CHEZ LA TIQUE VECTRICE 

P. N. LEE ( U R S S )  

- PERSISTANCE DE L'AGENT DE LA BABESIOSE OVINE CHEZ LA TIQUE VECTRICE 

A .  A. MARKOV e t  I. V a  ABRAMOV ( U R S S )  

- SffJj QUELQUES FACTEURS DETERMINANT LE MAINTIEN DE TRYPANOSOMA C R U Z 1  

SOUS FORME LEISHMANIENNE EN CULTURE ACELLULAIRE (A 28O C )  

D. L e  RAY e t  E. VILLAERT ( B e l g i q u e )  

- CULTURE EN MASSE DE TRYPANOSOMIDAE PATHOGENES 

G. S .  ZILBERBLAT (URSS) 

- THEILARIA PARVA : LE DEVELOPPEMENT DU PARASITE DANS LES GLANDES - 
SALIVAIRES DU VECTEUR ET UNE TECHNIQUE POUR !'RECOLTERrr LES - 

IrELEPIENTS" INFECTANTS. 

R. E. PURNELL ( K e n y a )  

BRAZZAVILLE, l e  9 Novembre 1970 

J. P. ADAM 
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- A N N E X E -  - 

TEXTE I N  EXTENSO D,E LA CONFERENCE DU ?ROI?. CH. D. MOCHKOVSKI -..-- - 
LE PROBLEME DE L'ESPECE ET LA, PROTOZOOLOGIE 

I- Ce r a p p o r t  succède k c e l u i  que j ' a i  eu l 'honneur de pré- 

s en te r  à l a  séance d ' inaugurat ion de n o t r e  premier Congrès. C ' e s t  l a  né- 

c e s s i t é  de donner d e s  preuves & l ' a p p u i  de l ' indépendance du Groupe des  

P ro tozoa i r e s  e t  a u s s i  à en f i x e r  l e s  l i m i t e s  q u i  m'avait  poussé à f a i r e  

l e  rapport  de 1961. 

Le s u j e t  de c e l u i  que j e  présente  an jourd 'hu i  r e s s o r t  de l a  

n é c a s s i t é  de met t re  de l ' o r d r e  dans c e s  m8mes l i m i t e s .  

Pour m e t h e  d e l t o r d r e  d a n s  un groupe quelconque de formes v i -  

van te s ,  il f a u t  l e s  r é p a r t i r ,  se lon  l e s  espèces. Or, il se  t rouve  qu'une 

assez  grande q u a n t i t é  de chercheurs  pensent que l a  not ion  d 'espèce ne 

peut pas  ê t r e  a.ppliquée aux Pro tqzoai res .  D'après  c e s  chercheurs ,  c e t t e  

no t ion  ne peut p a s  ê t r e  appl iquée aux "formes de v i e  primitives1' .  

Le mycnlogue CHIFERRI é c r i v a i t ,  il y a un t iers de s i è c l e  : 

"En s ' a b a i s s a n t  de p l u s  en plus dans l e  royaume des  organismes microsao- 

piques on perd de p l u s  en p l u s  l a  p o s s i b i l i t 6  de déterminer avec p réc i -  

s i o n  les espèces ; e t  un moment v i e n t  o Ù  l ' o n  ne r e t rouve  que l e  chaos'!. 

L tappl ica4t ion  de l a  no t ion  d 'espèce aux microorganismes ne 

p r é s e n t a i t  il y a seulement une d i za ine  d'années qu'un macromythe. E t  : 

c ' e s t  jusqu 'à  présent  qu'on d i s c u t e  s ' i l  e s t  poss ib l e  d 'appl iquer  l a  no- 

menclature de Linné aux v i r u s .  Ernest  FRINGSHEIN n i e  d'une façon ca.tQgo- 

r i q u e  l a  p o s s i b i l i t é  d ' app l ique r  l a  not ion  d 'espèce spécialement aux F l a -  

gellés. Les pa r t i s ans  de l a .  doc t r ine  de l ' e s p è c e  biologique,  dont il s e r a  

ques t ion  p l u s  l o i n ,  ne nous  pe rbe t t en t  d 'appl iquer  l a  not ion  d 'espèce 

q u ' à  une p a r t i e  r e s t r e i n t e  des  Pro tozoai res .  

i 
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I1 y a quelque temps, un co l lègue  américain,  chercheur éminent, 

t â c h a i t  de me prouver q u ' i l  n ' e x i s t a . i t  pas d 'espèces  8. l ' i n t é r i e u r  du 

groupe des  Leishmania. I1 m'assura i t  en même temps que l a  forme zoonoti-  

que Leishmania t r o p i c a  major  se  t ransformai t  presque immédiatement en f o r -  

me urba ine  Leishmania t r o p i c a  minor. EX n 'es t -ce  pas  à cause du chaos o Ù  

s e  t rouvent  c e s  pauvres Leishmanies que peut ê t r e  réalisé un t e l  sau t  

brusque d'un groupe à l ' a u t r e  ? 

II- La confusion oÙ se  t rouve l e  problème de l ' e s p è c e  chez l e  

P ro tozoa i r e  e s t  l i é e  8. l a  confusion o h  se  t rouve l e  problème de l ' e s p è c e  

en géne'ral. Ce r t a ins  a u t e u r s  n i en t  la c a t é g o r i e  espèce trouvant que c e t t e  

de rn iè re  n ' e s t  qu'un produi t  i r r é e l  de l a  pensée humaine, e t  q u i  ne peut 

même pas $ t r e  déterminé. En meme temps c e s  chercheurs  nous renvoient  

assez souvent 8. DARWIN lui-même. O r ,  il e s t  i ncon tes t aMe ,  que l ' e s p è c e  

p r é s e n t a i t  une r é a l i t é  pour DARWIN. A part une exp l i ca t ion  h ce s u j e t  don- 

née dans une l e t t r e  'bien connue, la p o s i t i o n  p r i s e  par DARWIN r e s s o r t  

dis t inctement  du  t i t r e  de son oeuvre mag i s t r a l e .  En 1942, J U L I A N  HUXLEY 

émet t a i t  l a  suppos i t ion  su ivante  : IfSi DARWIN é t a i t  en v i e ,  remplace- 

r a i t - i l  dans l e  t i t r e  de son exposé c l a s s i q u e  l e  terme-espèce par  groupks 

b io logiques  discont inus" .  I1 semble peu probable que DARWIN eut  accepté  

c e t t e  propos i t ion  ; de même que c e l l e  d e  remplacer dans ce t i t r e  l e  mot 

l lo r ig ine l l  par c e l u i  ' fd 'or igineSf ' (au p l u r i e l ) ,  Car a lors  il a u r a i t  f a l l u  

enlever  l e  sous t i t r e ,  dans l eque l  DARWIN soul igne l e  r81e unique de l a  

s é l e c t i o n  n a t u r e l l e  dans l ' o r i g i n e  des  espèces.  

J U L I A N  HUXLEY recommande de ne p l u s  envisager l e s  u n i t é s  des 

taxonomistes,  comme absolues, e t  d i s t i n c t e s .  I1 a.dmet une s é r i e  dé mBca- 

nismes, q u i  se t rouvent  B l a  base de r u p t u r e s  du continum unique d e  la 

v i e  ; e t  en même temps l a  s é l e c t i o n  n a t u r e l l e  n ' e s t  pour l u i  qu 'un f a c r  

- .I 
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t e u r  dont l e  r Q l e  n ' e s t  que de r en fo rce r  l e s  r é s u l t a t s  obtenus par un de 

c e s  mécanismes. D 'au t res  comme, par  exemple, CAIN n'admettent pas  de 

r u p t u r e s  dans l e  l 'dendrite d e  l ' évo lu t ion ' '  e t  pensent que l e s  r u p t u r e s  

e t  l e s  h i é r a r c h i e s  des formes sont c o n s t r u i t e s  a r t i f i c i e l l e m e n t  pa r  l e s  

taxonomistes. E t  e n f i n ,  c e r t a i n s  a u t e u r s  n i e n t  l a  not ion  concrè te  de 

l ' e s p è c e  d'un a.utre po in t  de vue. Ces a u t e u r s  t rouvent ,  que " seu l s  l e s  

i nd iv idus  e x i s t e n t  réellement1'  dans l a  na tu re  e t  c e c i  malgré l e  f a i t  que 

c e t t e  thèse a. é t é  r e j e t é e  en 1749 par  BUFFON lui-même 3 Ilun ind iv idu  de 

quelque esnece q u ' i l  s o i t  n ' e s t  r i e n  dans l ' un ive r s " .  Les espèces  sont 

l e s  s e u l s  ê t r e s  de la .  nature" .  

Des pré tendants  a.u r ô l e  de successeurs  3, l ' e spèce  de Linné ap- 

p r a i s s e n t  c e s  d e r n i e r s  temps. Les p l u s  a c t i f s  sont l e  Déme, l e  Phenon 

e t  l ' e s p è c e  biologique. 

III- L e s  a.uteurs du terme-Déme supposent que l a  not ion  'tespbcerl 

peut ê t r e  remise aux musées archaiques à l a  merci des  taxonomistes no- 

menc la tu r i s t e s .  Ces au teu r s  proposent pour  l e s  recherches conc rè t e s  ex- 

pér imenta les  de c o n s t r u i r e  un Systeme d ' u n i t é s  g u i  correspondent à des 

c a r a c t è r e s  p r é c i s  : gamodème, nosodème, serodème e t c .  C e t t e  ProPos i t ion  . 

e s t  approuvée par c e r t a i n s  pro tozoologis tes .  Mais c o m m e ~ d ' a p r & s ; l s s  dé-  

mi s t e s ,  l e s  l i g n e s  se lon  l e s q u e l l e s  on peut déterminer l e  Dème s ' e n t r e -  
coupent ,  ce  syst6me ne peut ê t r e  u t i l i s é  pour une c l a s s i f i c a t i o n .  ! 

I V -  Les au teu r s  de l a  taxonomie numérique r en ien t  l ' e s p è c e  en ' 

meme temps que t o u s  l e s  a u t r e s  taxons,  e t  mettent à l e u r  p lace  une hié- 

r a r c h i e  de phenons que l'on peut d i s t i ngue r  l e s  uns des  a u t r e s  seulement. 

par 1 I Q c h e l l e  de ressemblance. Ces g rada t ions  que l ' o n  compte d ' a p r è s  

l 'ensemble des  c a r a c t è r e s  d e s  ind iv idus  ou des  groupes e t  q u i  sont ex- 

primés en nombres, sont l e s  s e u l s  c r i t è r e s  o b j e c t i f s  de c l a , s s i f i c a t i o n  

. 
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que s e u l s  l e s  "taxonomistes numériques" possèdent,  e t  c ' e s t  c e l a  q u i  l e s  

d i s t i ngue  de t o u s  l e s  a u t r e s .  Ces p r é t e n t i o n s  n 'ont pas  de base.  L a  quan- 

t i t é  de  c a r a c t è r e s  morphologiques e t  a u t r e s  que présente  un ind iv idu ,  

e s t  i n f i n i e .  De ce f a i t ,  il e s t  pratiquement impossible d 'englober  tous  

l e s  c a r a c t è r e s ,  come  l ' e x i g e  l e  p r inc ipe  d ' A D A N S O N ,  qu i  s e  t rouve 8. l a  

base de l a  taxonomie numérique. Ce p r inc ipe  exige a u s s i  que t o u s  l e s  ca- 

r a c t è r e s  a i e n t  l a  même va leur  d ' o Ù  de g rosses  f a u t e s .  D ' au t r e s  f a u t e s  

sont dues 8. ce que l e s  taxonomistes numériques ne veulent  pas t e n i r  ~ 7 - - - - - I  

compte du pa ra l l6 l i sme  e t  de l a  convergence des  c a r a c t è r e s ,  ce  qu i  amène 

l e  rapprochement de formes 6loign6es ( f a u t e  de premier o r d r e )  n i  t e n i r  

compte de la  covaria. t ion des c a r a c t è r e s  ce q u i  é l a r g i t  l a  "d is tance"  en- 

t r e  l e s  formes proches ( f a u t e  de deuxième o r d r e ) .  Les deux exigences du 

p r inc ipe  d 'ADANSON,  envisagées ensemble, sont démenties par  l a  t h é o r i e  de  

l ' i n fo rma t ion ,  8. l ' a i d e  d e  l a q u e l l e  a é t é  démontré un p r inc ipe  c o n t r a i r e  

selon l e q u e l  l e s  ob je t6  sont dis t ingue 's  p a r  l e  nombre l e  p l u s  p e t i t  de 

c a r a c t è r e s  q u i  possèdent l e  p o i d s  maximum ( p r i n c i p e  des s i g n a t u r e s ) .  La  

taxonomie numérique e s t  c a r a c t é r i s é e  par  une s é l e c t i o n  désordonnée d e s  

c a r a c t è r e s ,  par  l'emploi. de d i f f é r e n t e s  méthodes pour e f f e c t u e r  l ' a n a l y s e  

q u a n t i t a t i v e  de l a  "d is tance"  e n t r e  l e s  formes e t  a u s s i  pour e f f e c t u e r  

l ' a n a l y s e  des  nombres obtenus. A l o r s ,  les chercheurs  a r r i v e n t  8. d e s  ré- 

s u l t a t s  absolument d i f f é r e n t s  en analysant  l e s  mêmes formes. Mais l e  pê- 

ché e s s e n t i e l  de l a  taxonomie numérique e s t  de f a i r e  perdre  à la, forme , 

v ivan te  son a.spect i n t é g r é ,  de t ransformer l r i n d i v i d u  simplement en un 

sac de c a r a c t è r e s  i s o l é s .  

Pour l e s  ta,xonomistes numériques l ' e s p è c e  perd l a  s i g n i f i c a -  

t i o n  d'une forme q u a l i t a t i v e  spéc ia le  du monde v i v a n t ,  d r o Ù  r e s s o r t  un 

a u t r e  Peché grave de l a  taxonomie numérique notamment l a  d6ne'ga.tion de ' 
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t o u t e  nomenclature (même de c e l l e  de Linné) a i n s i  que l a  des t ruc t ion  non 

seulement de l a  no t ion  d'espèce ma.is a.ussi de t o u t e  systématique des  f o r -  

mes v ivan te s .  Cependant, c ' e s t  l a  nomenclature d e  Linné qui s e  t rouve  

& t r e  & la .  base de l a  connaissance du monde v ivan t  e t  c ' e s t  l e  binome de 

Linné q u i  e s t  l e  po in t  de départ  d'une c l a s s i f i c a t i o n  e t  qu i  ind ique  aux 

sys témat ic iens  l a  d i r e c t i o n  à su iv re .  

L'emploi des  ordina. teurs  é l ec t ron iques  ouvre sans aucun doute 

des  p o s s i b i l i t é s  nouvel les ,  nota,mment pour conserver ,  ana lyser  e t  d é l i -  

v r e r  une quan t i t é  énorme d' informa,tions comprenant e n t r e  a n t r e s  l e s  don- 

nées  morphomdtriques, pour déch i f f r e r  l e s  p a t t e r n s  des  o b j e t s  e t  des  grou- 

pes ,  pour t rouver  l e s  vo ie s  opt imales  de recherches  d'une s o l u t i o n ,  pour 

modeler l e  processus de l ' é v o l u t i o n ,  e t c .  Mais dans l e  domaine de l a  taxo- 

nomie l ' u sage  d e s  c e s  o rd ina teu r s  e s t  d i s c r é d i t é  par l ' a b u s  qu'en f o n t  l e s  

taxonomistes eux-mêmes. 

V- L'espèce biologique de DOBZHANSKY (ne pa.s confondre avec 

l ' e s p è c e  biologique de KHOLODVSKY, 1910), ne t i e n t  compte que d fune  par- 

t i e  de l ' h é r i t a g e  de Linné, notamment des  formes amphimictes. L e s  par t i -  

sans de c e t t e  t h é o r i e  ne veulent  pas  employer l a  no t ion  d 'espèce pour l e s  

ê t r e s  q u i  ne s e  mul t ip l i en t  p a s  bipazentalement.  

I l s  enlèvent a . ins i  à l ' e spèce  son a t t r i b u t  e s s e n t i e l ,  son 

u n i v e r s a l i t é ,  e t  par-dessus c réent  un chaos dans l e  système des  formes 

v ivan te s .  Ce r t a ins  p a r t i s a n s  de l a ,  no t ion  de l ' e spèce  biologique t e l  que 

TIMOFEIEFF - RESSOVSKY e t  s e s  co l labora , teurs  (dans un l i v r e  é d i t é  c e t t e  

année) vont encore p l u s  l o i n  ; i l s  s ' app rê t en t  à exclure  de l a  c a t é g o r i e  

"espèce" non seulement l e s  formes agames, mais t o u t e s  formes q u i  s e  sont  

succédées l e s  unes aux a u t r e s  a x  cours  de l ' h i s t o i r e  de l a  t e r r e .  Ce,tte 

p ropos i t i on  f a i t  perdre  A, l a ,  no t ion  d 'espèce t o u t  son contenu, c a r  en 
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cont inuant  l e u r  raisonnement on a r r ive ra .  sans doute 8. n ' avo i r  p l u s  l e  

d r o i t  d ' appropr ie r  l a  no t ion  d'espèce même aux formes contemporaines. 

V I -  L ' i n t roduc t ion  de l a  no t ion  d 'espèce biologique p résen te  l a  

tendance de d i v i s e r  l ' e s p è c e  en ''formes p a r t i c u l i è r e s ' ' ,  d ' hypos ta s i e r  

s e s  appec ts  p a r t i c u l i e r s  : de l ' a p p a r i t i o n  de no t ions  t e l l e s  qu'espèce 

taxonomique, géné t ique ,  nominale, évo lu t ive ,  non dimensionnelle,  mult i -  

dimensionnelle,  c ryp t ique ,  e t c .  Une t e l l e  d i v i s i o n  de l a  not ion  d 'espèce 

nous ra .ppel le  comment l e s  aveugles é t u d i a i e n t  l 1 é l é p h a n t .  L'un d 'eux pré- 

%endai t  que l ' é ldphan t  e s t  un poteau, l ' a u t r e  que c ' e s t  un câble .  Mais 

l ' é l é p h a n t  n e  peut ê t r e  r é d u i t  h un de s e s  a s p e c t s ,  n i  ne peut p r é s e n t e r  

l a .  somme mécanique de tomtes s e s  p a r t i e s .  I1 e x i s t e  comme une f1 in t6g r i t é11  

e t  en qua , l i t é  d ' i nd iv idu  il f a i t  p a r t i e  d 'un système p ius  corq lexe ,  comme 

p a r  exemple c e l i i  de l ' e s p è c e  Loxodon a.fricanus,. Ce t t e  espèce,  c o m e  

t o i t e  a u t r e ,  e s t  un ob je t  biologique non moins concret  que l ' i n d i v i d u  

Bléphant, mais avec c e t t e  d i f f é rence  que l ' e s p è c e  e s t  une i n t é i r i t é  c o l -  

l e c t i v e .  

- 

L'espèce peut ê t r e  c a r a c t é r i s é e  comme un ensemble dyna-mique 

formé au  cours de l l é v o l u t i o n .  Get ensemble r ep résen te  un t o r r e n t  d ' ind i -  

v idus  q u i  s e  mul t ip l i en t  e t  s e  succèdent,  q u i  ont une o r i g i n e  commune e t  

un génome ( spéc i f ique )  c a r a c t é r i s t i q u e  e t  conformément un aspect  phénoty- 

pique commun, qu i  s e  r épè ten t  chez l e s  descendants e t  qu i  occupent un 

c e r t a i n  t e r r i t o i r e  dans l e s  l i m i t e s  duquel i l s  sont l i é s  & une ou quel-  

ques n i ches  écologiques.  En q u a l i t é  de système, l ' e s p h c e  possède sa p r u -  

p r e  composition, son propre p o o l  génét ique,  sa propre s t r u c t u r e ,  ses  

r é a c t i o n s  p a r t i c u l i è r e s  aux f a c t e u r s  du mi l i eu ,  son propre chemin de v i e ,  

sa dynamique i n t é r i e u r e ,  son propre mécanisme de consol ida, t ion,  sa pro- 

p r e  h i s t o i r e .  Les popula.tions q u i  font p a r t i e  de l ' e s p è c e  (de s e s  v a r i é -  

t é s  e t  de s e s  r a c e s )  sont i n c l u e s  dans c c r t a i n s  systèmes (biogèocènoses).  
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VII- On trouve à l a .  base de l a  d i f f é r e n c i a t i o n  des espèces  l a  

q u a n t i s a t i o n  du génome de l ' e s p è c e  spécif ique.  Les génotypes des  i n d i v i -  

dus sont  à l e u r  toug quantise's. L a  cor ré la , t ion  e n t r e  l a  q u a n t i s a t i o n  des  

génotypes ind iv idue l s  e t  c e l l e  d u  génome de l ' e s p è c e  peut ê t r e  expl iquée 

8. l ' a i d e  d'une ana logie  (quoique t r è s  formel le  e t  assez  l o i n t a i n e ) ,  no- 

tamment p a r  l ' a n a l o g i e  avec l a  cor ré la . t ion  e n t r e  l e s  atomes e t  l e s  élé- 

p a t $  '-.6 himiques. 

On peut comparer l ' i n d i v i d a  h l ' a tome,  l e  génotype aux noyaux 

atomiques, l ' e s p è c e  h 1'616ment chimique, l a  v a r i é t é  8, l ' i s o t ? P e , o u  nu- 

c l i d e ,  l e s  taxons au-dessus de l ' e spèce  aux groupes e t  aux pér iodes  dzu 

système pér iodique des  BlémentS. On peut pousser c e t t e  analogie  p l n s  l o i n  

e t  comparer l e  degré du polymorphisme de l ' e s p è c e  avec l e  nombre d ' i s o t o -  

pes d ' u n  élément chimique j on peut p a r l e r  a i n s i  de pleia.des e t  d 'essaims 

d 'espèces ,  e t c .  En poussant encore p l u s  l o i n  c e t t e  ana logie  on p o u r r a i t  

d r e s s e r  des p a r a l l è l e s  e n t r e  l e  nombre d ' i nd iv idus  appartenant  à une es- 

pèce e t  l e  c l a r k  d 'un Blément e t  a u s s i  e n t r e  l e s  a r k a l e s  de l ' e s p è c e  e t  

l e s  r ég ions  de r é p a r t i t i o n  des  BlémentS. Toutes c e s  ana logies  ne présen- 

t e n t  naturel lement  qu'un i n t é r ê t  t r è s  r e s t r e i n t  e t  purement heuristique..: 

e t  d ' a u t r e  c Q t 6  ne doivent pa,s & t r e  u t i l i s é e s  comme argument avanta.geux 

p a r  l e s  rdduct ionnis tes .  

Le génome de l ' e s p è c e  e s t  formé au cours  de l a  s é l e c t i o n  na.tu- 

r e l l e  dans cer ta , ines  condi t ions  du mil ieu.  Les ind iv idus  sont formés 

d 'après  l e s  progra.mmes de l e u r s  génotypes q u i  présenten t  eux l e s  va r i an -  

t e s  du génome d e  l ' e spèce .  Les p a r t i c u l a r i t é s  des  modif icat tons phénoty- 

piques dépendent non seulement des  condi t ions  du mi l i eu ,  mais a x s s i  de . 

l ' o r g a n i s a , t i o n  in t r in sèque  de  l ' e s p è c e  ( v a r i é t é ,  r a c e ,  populat ion) .  

. 

On peut a i n s i  d i r e  da.ns ce  sens que chez l e s  formes q u i  s e  

m u l t i p l i e n t  p a r  généra t ions  dans des  cond i t ions  n a t u r e l l e s ,  l ' e s p è c e  e s t  
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composée d ' ind iv idus  ( e t  p l u s  précisément de l e u r  popula.tion) mais que 

l ' i n d i v i d u  e s t  formé par  l ' e s p è c e  e t  q u f i l  n ' e x i s t e  paas d ' i nd iv idus  hors 

l ' e spèce .  

Ainsi  on peut a u s s i  d i r e  que l a .  no t ion  d 'espèce,  e t  c e c i  con- 

formément à l a .  nomenclature de Linné, d o i t  ê t r e  a.ppliquQe à t o u t e s  l e s  

formes v i v a n t e s  de t o u s  l e s  niveaux de l ' o r g a n i s a t i o n  à commencer par l e s  

v i r u s  jusqu 'à  X'homme. 

VIII- Le. consolida.t ion de l ' e s p è c e  comme i n t é g r i t é  syst6ma.ti- 

que e s t  g a s a n t i e  p a r  un ensemble de mécmismes q u i  sont B l e u r  t o u r  l i é s  

à l a  dyna.miquea.intBrieure' de l ' e spèce .  

L 'assor t iment  de c e s  mécanismes, a i n s i  que l e  degré d ' i m p o r -  

t ance  que prend chacun d'eux d a n s  d i f f é r e n t s  groupes de formes organiques,  

peuvent v a r i e r  assez considérablement. La conso1ida.t i on  de l ' e s p è c e  e s t  

basée sur l ' e f f e t  s t a b i l i s a t e u r  (normal i sa teur ,  c a n a l i s a t e u r )  de l a  sé- 

l e c t i o n  n a t u r e l l e .  

L'importance de ce mécanisme e s t  b i e n  p l u s  grande chez les 

u n i c e l l u l a , i r e s  que chez l e s  m u l t i c e l l u l a i r e s  ; chez l e s  formes hap lo ides  

par rappor t  aux d ip lo ides  e t  sur tout  par  rapport  aux formes polyplo ides  

ou polygénomiques ; e l l e  e s t  b ien  p l u s  grande chez l e s  formes agames par 

rappor t  aux formes gamiques. Delà ,  l e  f a i t  que l e  r a l e  s t a b i l i s a . t e u r  de 

l a .  s é l e c t i o n  n a t u r e l l e  e s t  su r tou t  très prononcé chez l e s  Protozoa e t  no- 

tamment dans la. p a r t i e  des  P ro tozoa i r e s  à l a q u e l l e  l a  not ion  d 'espèce n e  

peut p a s  ê t r e  appliquée d 'après  l e s  adhérents  de l a  t h é o r i e  de l ' e s p è c e  

biologique.  

L ' i n t é g r a t i o n  de l ' e s p è c e  peut ê t r e  f avor i sée  par  des  pro- 

cessus  t e l s  que l ' i n d u c t i o n  des enzymes par des  p r o d u i t s  é laborés  par 

l e s  c e l l u l e s  e t  s e c r é t é s  dans l e  mi l i eu  e x t é r i e u r ,  t e l s  que la .  formation 
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d'homotelergons, ou que l 'échange de complexes macromoléculaires q u i  peu- 

vent s e r v i r  à l a  morphogénèse. 

Un c e r t a i n  poids  peut avo i r  l a  complémentation biochimique 

des  f o n c t i o n s  des  ind iv idus  a i n s i  que l e u r  a c t i v i t é  commune qu i  condi- 

t ionne  l e  mil ieu.  

L'amphymixis n ' e s t  qu'un des mécanismes p a r t i c u l i e r s  d e  l a  

consol ida, t ion de l ' e spèce .  I1 e s t  l o i n  d ' ê t r e  un ive r se l .  Dans beaucoup de 

groupes un échange de déterminantes géné t iques  fondamentales e t  supplé- 

mentaires  (pa r  exemple des  épisomes) peut ê t r e  e f f e c t u é  p a r  l a  méromixie 

ou l 'échange des noyaux v é g é t a t i f s .  La p o s s i b i l i t é  d'un échange p a r t i e l  

de déterminantes génét iques chez l e s  Pro tozoai res  e s t  démontrée par  exem- 

p l e  B l ' a , i d e  du marqueur de l a  rds i s ta .nce  envers l e s  médicaments chez l e s  

a.gents du paludisme e t  l e s  trichomona.des e t  chez c e s  de rn iè re s  ?i l ' a i d e  

a u s s i  du marqueur de l a  pathogdnici t6 .  Chez c e r t a i n s  Pro tozoai res  on 

observe l a .  fus ion  d ' i nd iv idus  v é g é t a t i f s  a i n s i  qu'un échange de noyaux 

v é g é t a t i f s  ( ax  moins au cours  des expér iences) .  

Le pêché fondamental de l a  t h é o r i e  de l ' e s p è c e  biologique 

c ' e s t  de f e t i c h i s e r  l e  r a l e  de l a  m u l t i p l i c a t i o n  b i p a r e n t a l e  dans l ' i n % é -  

g r a t i o n  de l ' e s p è c e .  L a  no t ion  d 'espèce biologique e s t  devenue une i d o l e  

que l ' o n  d o i t  a .ba t t re .  Le même d e s t i n  d o i t  ê t r e  c e l u i  des i d o l e s  p l u s  pe- 

t i t e s  ,dont nous avons p a r l é  plus hau t ,  notamment l e s  "formes p a r t i c u l i è -  

r e s  de l 'espèce' ' .  Car l ' e s p è c e  e s t  un ensemble unique. 

L a  premihre 6ta.pe de l ' é t u d e  de l ' e s p è c e  c ' e s t  l a  détermina- 

t i o n  de son volume, c ' es t -à -d i re  l a  déterminat ion de t o u t e  l a .  d i v e r s i t é  

d e s  formes possédant l e  génome c a r a c t é r i s t i q u e  de l ' e spèce .  En détermie 

nant l e  volume des  espèces,  on d o i t  t e n i r  compte du niveau de l e u r  plas-. 

t i c i t é ,  de l ' ampl i tude  de l e u r s  v a r i a t i o n s  géné t iques ,  épigénomiques e t  
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modificationnelles qui se rencontrent dans toute la gamme des va.ria.tions 

possibles du milieu a.u sein de leur niche dcologique. On doit aussi te- 

nir compte de toutes les particularités des rela.tions intra,spécifiques 

et intrapopulationnelles, qui 8. leur t o u r  jouent un rale dans la forma- 

tion de l'individu. 

Xes méthodes, qui sont actuellement employées dans l'alfata- 

xonomie contemporaine, ont pour but de voir si llindividu en question 

possède le génome caractéristique de l'espèce donnée. Le plus souvent 

cette définition n'est qu'indirecte, étant effectuée d'après des carac- 

tères phénotypiques. Mais dans des ca.s compliqués, une étude directe de 

la composition du génome spécifique est absolument indispensable pour 

établir la relation entre le génome de la forme envisagée et le type du 

génome de l'espèce donnée. A l o r s  deviennent indispensables des méthodes 

caryologiques, des méthodes de la. génétique expérimentale, l'étude de la 

structure et de la complémentarité de 1IADN e t  ARN des formes à comparer 

et de l'hybridisation de ces acides. 

L'enregistrement de nouvelles espèces ne peut être réalisé 

qu'& condition qu'il soit prouvé que le génome des formes étudiées ap- 

partient un nouveau type spdcifique. Des formes, qui ne se distinguent 

que par un seul caractère, ne peuvent être décrites comme espèces nou- , 

velles même si ces caractères déterminés génétiquement jouent un rale , 

pratique primordial ; par exemple le caracthre pathogène d'un protiste, 

ou bien la résistance des plantes au f r o i d .  Des caractères présentant um 

intérêt spécial pour la médecine, l'kcologie, la médecine vétérinaire, 

les sciences agricoles et autres, ne sont a.ssez souvent détermine's que 

par des caractères spécifiques qui dépendent d'un seul locus. Par exem- 

ple une inversion de chromosomes ou autres dévia.tions peu prononcées du 
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génome ne change p a s  sa s t r u c t u r e  e s s e n t i e l l e  c a r a c t é r i s t i q u e  pour une 

espèce quelconque, 

C e r t a i n s  c a r a c t è r e s  importants  peuvent dépendre de détermi- 

nantes  supplémentaires l o c a l i s é e s  hors  du genome ; e t  on t rouve c e l a  non 

seulement chez l e s  Procaryotes  maais a u s s i  chez l e s  Eucaryotes,  y compris 

l e s  Pro tozoai res .  I1 f a u t  aussi t e n i r  compte des  données nouvel les  q u i  

témoignent q u ' i l  e x i s t e  des l i a i s o n s  in t imes  de c a r a c t è r e s  génomiques e t  

écogénomiques e n t r e  des formes v i v a n t e s  a u s s i  d lo ignées  que l e  sont l e s  

v i r u s  e t  l e s  phages, l e s  b a c t é r i e s  e t  l e s  p l u r i c e l l u l a i r e s .  On commence 

même actuellement 2i é t u d i e r  c e s  1 ia . i sons  dans l e  but  de t rouves des  v o i e s  

pour r é a l i s e r  une t ransformation a c t i v e  des  c a r a c t è r e s  e s s e n t i e l s  de di-  

v e r s e s  f o r m e s  v i v a n t e s ,  à commencer par l e s  v i r u s  e t  par l e s  b a c t é r i e s ,  

jusqu'aux Eucaryotes supér ieurs  ; y compris l'homme. 

X- Une c a r a c t é r i s t i q u e  complète de l ' e s p è c e  d o i t  comprendre son 

analyse comme un système. C'est  l e  s u j e t  de 1 'E idqlogie .  Voici  un aperçu 

t r è s  schématisé du contenu de 1 'E idologie .  

Aspect phénoménologique : é t a t  numérique de l ' e spèce  ; a r e a l e ,  

n iches  Qcologiques,  a.bonda.nce e t  fr&uence dans d i f f é r e n t e s  p a . r t i e s  de . 

l ' a r e a l e ,  composition par  s t ades ,  âge,  sexe ; fo rmes  s p é c i a l i s é e s  ; va- . 

r i a b i l i t é  phénotypique ( a t t e n t i o n  f a i t e  à l a  v a r i a b i l i t é  c l i n a l e ,  e t c . ) . :  

S t r u c t u r e  de l ' e s p è c e  : d i v i s i o n  de l ' e s p è c e  en v a r i é t é ,  r a c e s ,  

populat ions ; organ i sa t ion  de populat ions - d i v i s i o n  en f a m i l l e s ,  colo- 

n i e s ,  troupea.ux, agréga.t ions temporaires ,  e t c . ,  l e  pool génét ique e t  l a  . 

d i s t r i b u t i o n  de gènes ; types  e t  fréquence des a b e r r a t i o n s  chromosomaeles, 

e t c .  
Aspect fonc t ionnel  : modus v ivendi  de l ' e s p è c e  ; sa r é a c t i o n  

normale p a r  rappor t  aux f a c t e u r s  du mi l i eu  ; r a p p o r t s  des ind iv idus  dans 
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l e s  l i m i t e s  de l ' e s p è c e  ; adap ta t ions  mutue l les  des  ind iv idus  ; mécanis- 

mes d e  consol ida t ion  de l ' e s p è c e  e t  de son homéostase ; l e s  r a p p o r t s  avec 

l e s  a .utres  espèces ; l e s  processus épizootologiques,  e tc .  

Dyna,mique de l ' espèce  : n a . t a l i t 6 ,  m o r t a l i t é ,  l ongév i t é  moyenne, 

dynamique d e s  cohor tes ,  f écond i t é ,  âge de maturat ion,  migra t ions ,  d i s -  

pers ion  e t  concent ra t ion  des  ind iv idus  ; phénologie de l ' e s p è c e  ; var i a -  

t i o n s  numériques e t  v a r i a i i o n  de l a  d e n s i t é  des  popula.tions ; dynamique 

génét ique ,  fréquence de l ' a p p a r i t i o n  des  mutations. 

Aspect évo lu t i cnne l  : r a p p o r t s  phylogénétiques,  h i s t o i r e  de 

l ' e s p è c e ,  de sa d i spe r s ion  e t  de sa. d i f f é r e n c i a t i o n  in t r insèque .  

X I -  Les cons idé ra t ions  géné ra l e s  q u i  sont exposées dans c e t t e  

conférence e t  dans l e  résumé publ ié  s ' é t enden t  à t o u t e s  l e s  formes v i -  

van te s ,  y compris l e s  7rotozoa.ires.  

Ainsi  nous a r r i v o n s  à l a  conclusior, q u ' i l  e s t  impossible de 

d i v i s e r  l e s  Protozoa.ires en formes auxquel les  on peut appl iquer  l a  no t ion  

espèce e t  en formes auxquel les  c e t t e  no t ion  e s t  inappl icable .  

I1 n 'y  a. a u s s i  a.ucune r a i s o n  pour  ne pas  pouvoir l e u r  app l i -  

quer l e  binomen de Linné. 

L a  d i f f é r e n c i a t i o n  d e s  espèces de Pro tozoai res  d o i t  ê t r e  

a u s s i  s t r i c t e  que c e l l e  des  a u t r e s  formes v ivantes .  L 'e idologie ,  ou 

sc ience  de l ' e s p è c e ,  e s t  également applica.ble a.ux Pro tozoai res .  

D'axtre  par t ,  il e s t  a.bsolument nécessasire  d 'ana lyser  du 

point  de vue des  données nouvel les  de l a  génét ique e t  de l ' e i d o l o g i e  gé- 

n é r a l e  l e s  tra.vaux superbes de 1 '6co le  de J E N N I N G S  e t  SONNEBORN, d e s  

écoles de BEALE e t  c e l l e s  de DOGIEL e t  de POLIAWSKY sur  la ,  géné t ique  e t  

l a  d i f f é renc ia , t i on  des  espèces des  c i l i é s .  
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On ne doit pas envisager le rapport entre le problème de 

l'espèce et la. protozoologie seulement du point de vue de l'importance 

de la notion d'espèce pour la Protozoologie. Un autre aspect présente 

aussi un intérêt réel - c'est la portée que revêt le développement de la. 
protozoologie pour la. compréhension du concept d'espèce et aussi de la 

possibilité d'utiliser les objets protozoologiques pour l'étude des pro- 

blèmes eidologiques généraux et particuliers, 

Bien connu est le r81e joué par les bactéries et les bacté- 

riophages dans la solution de problèmes cardinaux de la génétique, y 

compris les problèmes de la. génétique des populations qui se trouvent 

être très proches de ceux de l'eidogénétique. Les Protozoaires se trou- 

vent par l'organisation de leur biomonade au même niveau que les organis- 

mes multicellulaires. C'est pourquoi ils présentent un modèle très appro- 

prié pour  les études eidogénétiques des Eucaryotes, car des modèles des 

vi rus  et des bactéries ne peuvent pas servir ce but. 

C'est surtout par la. diversité incomparable de l'organisation 

de l'appareil nucléaire des Protozoaires et aussi par la structure de 

leur cellule que ces organismes présentent une valeur spéciale pour ces 

études. 

Une série de particularités des Protozoaires présente un in- 

térêt spécial pour l'eidologie g&Grale, pour le problème de la spéciali- 

sation. Ce sont ; l'amplitude énorme de la variabilité individuelle des 

protistes et en particulier la. variabilité de la taille de l'individu 

dans certains groupes ; la passibilité de la répression des caxactères 

indiquant l'espèce (et même des taxons supérieurs, jusqu'aux classes) et 

aussi de la reversion de ces caractères après un changement du milieu , 

(Na.egleria, Va,elkamphia, Tetramitus, etc). CJest aussi la possibilité 



- 36 - 
d'une m u l t i p l i c a t i o n  cont inue 8. des niveaux d i f f é r e n t s  de l a  d i f fé renc ia , -  

t i o n  de l a  c e l l u l e  (Trypanosomidae). C 'es t  l a  convergence de cer ta . ines  

s t r u c t u r e s  chez des  formes é lo ignées  m a i s  que c e r t a i n e s  cond i t ions  écalo- 

g iques  rapprochent (Toxoplasma., Ea?mLd&m, Sa.rcoc,yst.is) ; c '  e s t  l a  pos+:- 

s i b i l i t é  de se  m u l t i p l i e r  ap rès  la. p e r t e  d'une p a r t i e  e s s e n t i e l l e  d 'une 

grande organel le  (Kinetoplastida,) .  C ' e s t  la p o s s i b i l i t é  chez l e s  infu-  

s o i r e s  de réunion de deux indiv idus  sous une membrane unique e t  l a  mul t i -  

p l i c a t i o n  de t e l s  i nd iv idus  doubles pendant une pér iode prolongée ; c ' e s t  

l a  formation sympatrique d 'espèces  sur  un l a r g e  t e r r i t o i r e ,  qu i  e s t  l i é  

au pa ra l l é l i sme  de n i ches  écologiques d i f f é r e n t e s  des  espèces e t  sous- 

espèces  des  p a r a s i t e s  du paludisme d e s  rongeurs d 'Afrique Cent ra le  e t  

Cccidentale .  C ' e s t  la r é p a r t i t i o n  c l i n a l e  des  souches de P. vivax q u i  e s t  

l i é e  au grasdient des  températures  moyennes e t  A, l a  durée de l ' é t é  (sou- 

ches  c a r a c t é r i s é e s  par  une incubat ion à l o n g  terme, &. court  ferme, ou 

type  double C i t  incuba,t i o n ) .  

- 

XII- J e  ne p u i s  terminer  mon rappor t  sans  présenter  encore un 

a,spect de l a  l i a i s o n  q u i  e x i s t e  e n t r e  l a  protozoologie  e t  l e  problème de 

1 espèce. 

Selon des  témoignages a u t o r i s é s ,  c ' e s t  pendant une c r i s e  de palu- 

disme que WALLACE a é t 6  a.mené à l ' i d é e  d 'une f o r c e  n a t u r e l l e  q v i  d i r i g e  

l ' é v o l u t i o n .  L a  f i è v r e  qu i  l ' a  l i b é r é  de l a  kout ine  quot idienne a permis 

8. son i n t e l l e c t e  scruta . teur  d'6la.borer l e  p r i n c i p e  de l a  s é l e c t i o n  natu- 

r e l l e .  D'un a u t r e  c8 t6 ,  DARWIN a. acqu i s  l e  repos  qu i  l u i  é t a i t  n é c e s s a i r e  

pour l 'énorme e f f o r t  crQa.teur qu i  a abou t i  à l a  c l a s s i f i c a t i o n  de l ' o r i -  

g ine  d e s  espèces grâce à une m a l a d i e  prolongée q u i  l'a déliw-6 d e  l a  né- 

c e s s i t é  de ga , sp i l l e r  son temps e t  son Bnergie par  l a  v i e  mondaine e t  l e s  

réunions  s c i e n t i f i q u e s .  
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Le regretté Professeur ADLER, pour qui notre congrès précé- 

dent était le dernier, a. présenté, il y a beaucoup d'années, ses consi- 

dérations 8. savoir que DARWIN souffrait d'une forme chronique de la, ma.1a.G 

die de Chagas. 

Ainsi  OQ voit que les représentants de deux classes de Proto- 
(sic) 

zoaires ont directement contribué à. la, solution du grand enigme de l'es- 

pèce. 


