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Neuros6cr6tion et r6gulation hydro61ectrolytique chez A r t e m i a  s a l i n a  ~ 

Neurosecretion and Hydroelectrolytic Regulation in A r t e m i a  s a l i n a  
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Laboratoire de Morphologie animale, Bdtiment Claude Bernard, Place Croix du Sud 5, B-1348 Louvc~in-la-Neuve (Bel- 
gique), 15 septembre 1975. 

Summary. The ac t iv i ty  of Artemia pro tocerebra l  med ian  neurosecre to ry  cells is s t imu la t ed  when  animals  are grown 
in media  whose  ton ic i ty  is lower t h a n  t h a t  of sea wearer.  The subs tance  l ibera ted  by  these  cells could regulate  the  
ton ic i ty  of the  in te rna l  medium.  

La morphologie  du syst~me neurosdcr4teur  d'Artemia 
salina a 6t6 d6erite par  LOCHHEAD et R E S N E R  2, BAID et 
I:~AMASWAM I a, ]-IENTSCHEL 4 et  KULAKOVSKII 5. Des 
p6ricaryones neuros6cr6teurs  sont  situ6s dans  le c6r6bron 
et  la chaine nerveuse  ven t ra le  e t  une s t ruc tu re  d ' a sp ec t  
neuroh6mal  p e n t  8tre observ4e dans  le pddoncule  oculaire 
en t re  la l amina  et  ta medulla .  Les cellules neuros4cr6tr i-  
ces les plus volumineuses  sont  dispos4es, au n iveau  du 
protoc6r6bron,  en deux  paires  sym6tr iques  de p a r t  e t  
d ' au t r e  du neuropi le  de l'oeil naupl ien.  Les cellules mddia-  
nes sont  unipolaires e t  p i r i formes;  les cellules lat6rales 
sont  unipolaires et  sph6riques.  Les axones  de ces cellules 
se d i r igent  vers  les connect i fs  p6rioesophagiens.  L ' ana lyse  

h i s toch imique  r6v61e que les produi t s  61abor6s pa r  ces 
deux types  de cellules son t  de na tu re  diff6rente6. 

La capaci t6 r emarquab le  de r6gulat ion osmot ique  exer-  
c6e pa r  l'Arlemia favorise l '6 tude de l ' inf luence des 
var ia t ions  de salinit6 sur son sys t6me neuros6cr6teur.  
Des individus  adul tes  males e t  femelles 7 au s tade  d ' in-  
t e rmue  X I I  ou X I I I  son t  plac6s duns  des solut ions de 
salinit6s diff6rentes,  pr6par6es s pa r t i r  d ' eau  de met ,  de 
fa~on h ob ten i r  5 mil ieux c o n t e n a n t  r e spec t i vemen t  9, 
18, 36, 70 et  140 g de sels pa r  litre. 10 individus  sont  
pr61ev6s darts chaque  milieu apr6s 4, 8, 12 et  24 h e t  
apr6s 2, 4 e t  8 jours.  Les man ipu la t ions  his tologiques sont  
pra t iqu6es  de fagon s tandardis6e  e t  le p rodu i t  de neuro-  
s6cr6tion est  mis en 6vidence, apr~s oxyda t ion  p e rman-  
ganique,  pa r  la colorat ion au bleu alcian et  la m6thode  de 
Mann-Dominic i .  

Apr6s 12 h de t r a i t emen t ,  l ' a spec t  des cellules lat6rales 
et  m4dianes  est  comparab le  chez t o u s l e s  an i mau x  
quelque soit  le milieu auquel  ils on t  6t6 soumis. Des grains 
de s6cr6tion occupen t  t o u t  le ey top lasme  qu' i ls  qu i t r en t  
pa r  l 'axone.  Les premi6res var ia t ions  cytologiques ap- 
para i ssen t  duns le sys t6me neuros6cr6teur  apr6s 24 h e t  
a f fec ten t  exc lus ivement  les cellules m4dianes.  Chez les 
an imaux  soumis h des mil ieux oh la concen t ra t ion  en 
sels est  sup6rieure 5~ 35 g/l, la charge en p rodui t  de s6cr6tion 
d iminue  p rogress ivement  d u r a n t  les 8 jours  de t r a i t emen t .  
Des vacuoles acidophiles  envah i s sen t  le cy top lasme  et  les 
cellules ne p r6sen ten t  plus de signe d 'ac t iv i t6  sdcr6trice. 
Chez les a n i m a u x  soumis h des mil ieux oh la concent ra -  
t ion en sels est  6gale ou inf6rieure "s 35 g/1, la charge en 
p rodui t  pers is te  et  la migra t ion  axonale  est  bien apparen te .  
La charge et  la migra t ion  de p rodu i t  de s6cr6tion sont  
d ' a u t a n t  p lus  impor t an t e s  que le milieu est  moins  con- 
cent rC Ces var ia t ions  cytologiques  se p rdsen ten t  de fa~on 
ident ique  chez t o u s l e s  individus  soumis ~ un m6me 
milieu, qu ' i ls  soient  mg~les ou femelles. 

L'Artemia main t i en t  son milieu in te rne  hypo ton ique  
par  r ap p o r t  au milieu ex te rne  h routes  les concen t ra t ions  
de ce dernier  sup6rieures ~ une concen t ra t ion  correspon-  
d a n t  ~ une sotut ion de 9 g de sels par  litre. Le milieu 
in te rne  de l ' an imal  dev ien t  h y p e r t o n i q u e  5. des concent ra -  
t ions  ex te rnes  inf6rieuresS, L I1 semble  que le t a u x  de 

Aspects des cellules neuros6cr4trices m6dianes d'Artemia salina 
apr&s 6levage pendant 8 jours dans un milieu eontenant 140 g de 
sels/1 (A) et 9 g de sels]l (B). Coloration au bleu aleian apr~s oxydation 
permanganique. 
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salinit6 du milieu const i tue un s t imulus  pour  les cellules 
m6dianes. L 'ac t iv i t6  cellulaire et  la l ib f ra t ion  du produi t  
de neurosfc r f t ion  sont  s t imulfs  f a n s  les  mi l i eux  peu con- 
cent r fs  e t  inhibfs  dans les mil ieux plus concentrfs .  La  
percept ion des s t imuli  de na tu re  osmot ique  pourra i t  
~tre assurfe par  les <~ organes r6ceptenrs de la cavit6 ~> ~0, voi-  
sins des cellules mfdianes.  Le produi t  pour ra i t  agir sur 
l ' excr f t ion  de sels n e t  favoriser  leur r f t e n t i o n  dans le 
mil ieu interne.  Le fair que l'Artemia soft un <~rfgulateur~ 
hypo-osmot ique  laisse supposer qu ' i l  t i re  son origine d 'une  
esp~ce adap t f e  p r imi t i vemen t  k l 'eau douce ~. L 'exis tence  
d 'une  r fgu la t ion  hormonale  assurant  en mil ieu diluf,  la 
rgtent ion de sels dans le mil ieu in terne  pour ra i t  d~s lors 

~tre un reflet  de cet te  origine. Ceci serai t  ell accord avec les 
observat ions  de K~MENO~o et  TULLIS la qui  cons ta ten t  la 
prfsence  d 'un  facteur  neuroendocr in ien  a u g m e n t a n t  
l ' inf lux de sodium dans le milieu interne de Crustacfs  
d ' eau  douce et  l 'absence de ce facteur  chez des esp~ces 
marines.  
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Sur la pr6sence de glycoprot6ines dans les grains fi microtubules  des cellules s6cr6trices paragoniales 
de Drosophila melanogaster Meig. 

Glycoproteins in the Microtubular Granules of the Paragonial  Secretory Cells in Drosophila melano- 
gaster Meig. 
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Summary. Cytochemical  observat ions  of the  paragonial  mic ro tubu la r  granules dur ing the  first  2 weeks af ter  emergence 
have  shown the  u l t ras t ruc tura l  localizat ion of g lycoprote in  in per ipheral  or central  matr ices  by  periodic acid- thio-  
carbohydrazide-s i lver  prote inate  method  (PATAg). The microtubules  do not  appear  to conta in  glycoprote in  moiety .  
The funct ional  significance of the  components  of paragonial  secretion is discussed. 

Au cours des derni~res annfes  on a montr6  que les 
glandes accessoires males des Insectes ont  des fonctions 
diverses et  impor tan tes  1. Chez Drosophila, les 6tudes 
u l t ras t ructura les  des cellules sfcrf t r ices  paragoniales  s-6 
entreprises depuis la d fcouver t e  du pept ide  sexuel  l ibfr6 
par  ces glandes 7, s ont  r fv f l6  qu'el les  61aborent de volu-  
mil ieux grains de sfcrdtion 5 microtubules  (<~corps 
f i lamenteux~ ~) dans lesquels, seules des prot f ines  ont  
6t6 dfcel fes  jusque-15 par  la t echnique  d ' ex t rac t ion  enzy- 
mat ique  sur coupes ul traf ines 4, ~. 

Nous pr fsentons  ici les r f su l ta t s  concernant  ta recher-  
che des polysaccharides en ul t racytochimie .  

Matdriel et mdthodes. Les glandes sont  p r f l evfes  sur des 
males de souche Sauvage au cours des 15 premiers jours 
de la vie imaginale et  I ixfes  darts le g lu ta ra ld fhyde  
2% dans Ie t a m p o n  cacodyla te  p H  7,4. Apr~s pos t f ixa t ion  
au t f t r o x y d e  d 'osmium,  lea pisces ont  6t6 d f shydra t f e s  
et  incluses en Epon.  Les coupes ul traf ines on t  6t6 t ra i t fes ,  
soft par  l ' a c f t a t e  d 'u ranyle  et  le c i t ra te  de plomb, soft 
par  la technique  ~ l 'acide per iodique- th iocarbohydrazide-  
p ro t f ina te  d ' a rgen t  (PATAg) d'apr~s TI~I~RY 9. 

Rdsultats. Darts les cellules s fcr f t r ices  paragoniales  
deux types  de grains de s fc r f t ion  peuven t  6tre dis t ingufs  : 
le type  A ~ mat r ice  p f r iph f r ique  de densit6 modf r f e  et  le 
type  B caractgris6 par  une impor tan te  mat r ice  p f r iphf r i -  
que claire. 

La  m f t h o d e  de P A T A g  utilis~e pour la mise en 6vidence 
des polysaccharides mont re  que les grains 5 microtubules  
de type  A mani fes ten t  une ne t te  r fac t iv i t6  apr~s 72 h de 
t r a i t emen t  ~ la th iocarbohydraz ide  (TCH) (Figures I e t  
2). Par  contre, avec une br~ve incubat ion  de 24 h par  la 
TCH (Figure 3), seule la matr ice  centrale  des grains est 
m a r q u f e  d ' u n  faible d @ f t  d 'argent .  Si l 'on prolonge le 
t r a i t emen t  ~ la T C H  (48 h) on cons ta te  dans les grains de 
t y p e  h u n  marquage  f lect i f  mais faible du r fseau micro- 

fibrillaire de la matr ice  p f r iphf r ique ,  ainsi que du ma-  
tdriel matr ic ie l  centra l  et  des microtubules .  Le m a x i m u m  
de r fac t iv i t6  des trois cons t i tuants  des grains est a t t e in t  
apr6s 72 h de t r a i t emen t  & la TCH. 

Cependant ,  les p r fpara t ions  de contr61e oxydfes  
l 'eau oxygSnfe  en remplacement  de l 'acide per iodique 
r fv~lent  la presence d 'un  ne t  d fp6 t  d ' a rgen t  localisf  au 
niveau des microtubules  et  d ' un  16ger marquage  de la 
mat r ice  centrale.  Dans  les autres p r fpara t ions  t fmo ins  
(acide p f r i o d i q u e - p r o t f i n a t e  d 'argent)  les grains se sont  
mon t r f s  ent ibrement  d fpourvus  de d f p 6 t  d 'argel l t .  

Discussion et conclusion. Les r fsu l ta t s  obtenus avec la 
r fac t ion  de P A T A g  conf i rment  au n iveau u l t ras t ruc tura l  
les donnfes  de la cytochimie  classique m o n t r a n t  que  les 
grains 5 microtubules  renferment  un composan t  poly-  
saccharidique v ra i semblab lement  lift 5 des protf ines .  E n  
effet, la r fac t iv i t6  des grains au tes t  de P A T A g  concorde 
6 t ro i tement  avec celle du P A S  et  r fv~le que la r fac t ion  
faussement  posi t ive  des microtubules  exclut  5 leur 
n iveau l 'exis tence d 'un  composant  glucidique ou g lyco-  
p ro t f ique  cy toch imiquemen t  dfcelable.  Par  contre,  le 
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