
 

ETUDE SUR LA MICROBIOLOGIE DU BENTHOS

(2e mernoire)

par J. BRISOU, Y. DE RAUTLIN DE LA Roy etH. JARRIAULT

(avec la collaboration technique de B. et M. MOULINS)

Depuis de tres nombreuses annees, les hygienistes, specialement les medecins, se sont
attaches aorienter I'etude des populations microbiennes des animaux marins, vers la recherche
des especes pathogenes pour l'homme.

Citer les principaux travaux effectues sur ce sujet deborderait le cadre de ce travail.

II faut noter cependant que les recherches ont porte principalement sur les bacteries des
coquillages, mollusques et, en general, animaux marins comestibles de la zone littorale. Preoccu
pation normale et logique puisque, d'une part, ces animaux ont de plus fortes chances d'etre
souilles que ceux du large et que, d'autre part, leur consommation abondante fait courir davan
tage de risques d'epidcmies.

Les germes des animaux benthiques sont donc moins bien connus que ceux des animaux
marins de la zone littorale. Nous nous sommes attaches uniquement dans ce travail al'etude des
animaux benthiques.

Par animaux benthiques, nous entendons ici les animaux vivant au fond de la mer, sur
Ie talus continental, a une profondeur comprise entre 100 et 500 metres, profondeur atteinte
de facon courante par les chalutiers actuels. Ces conditions imposent une distance de plusieurs
milles nautiques des cotes, au moins 10, soit 18 kilometres, le plus souvent davantage, 160 km
dans le golfe de Gascogne.

Parmi ces animaux, nous avons rencontre des especes sessiles (eponges, huitres, actinies),
des especes aautonomie limitee (echinides tels qu'oursins, etoiles de mer, holothuries, mollus
ques, gastcropodes, pagures), enfin des especes nettement mobiles mais, soit abyssales ou semi
abyssales, vivant habituellement sur le fond (poissons).

Cette derniere notion est evidemment sujette a controverses car les mceurs des poissons
ne sont pas toutes encore parfaitement connues.

Tous ces animaux ont en commun la caracteristique de vivre en profondeur et adistance
des cotes. Ils pourraient, a priori et dans certaine mesure, variable selon leur degre d'organi
sation et leur mode de nutrition, constituer un reflet de la population. bacterienne presente en
ces lieux. Certains mollusques filtrent en effet des quantites considerables d'eau (I a 1,5 litre
par gramme et par heure), retiennent des particules en suspension et, par Ia, jouent Ie role de
« pieges » pour les bacteries, D'autres especes arenicoles ou geophages presentent un interet
analogue ,alors que la flore intestinale d'especes plus organisees serait differente de la population
bacterienne environnante.

L'etude des bacteries vivant chez la classique association « pagure-actinie» presente
un interet theorique manifeste.

Beaucoup d'animaux simples ne se nourrissent que par filtration, et ne se comportent
pas de facon passive. Ils font un choix. Certains germes sont detruits alors que d'autres sont
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concentres dans diflerents organes, notamment I'hepato-pancreas et l'intestin chez les mollusques
bivalves par exemple.

II demeure done une certaine proportion de bacteries vivantes que l'on peut qualifier
de « flore commensale » deja etudiee par nons-memes et TYSSET et collaborateurs en Mediter
ranee, ainsi que par CHAKROUN.

Tous les etres vivants possedent une flore commensale avec laquelle s'etablit un equilibre.
Les representants du benthos ne peuvent echapper a cette loi tres generale, meme s'il s'agit
d'animaux peu organises.

II est aussi evident que cette population commensale n'est pas d'une composition rigou
reusement fixe et qu'elle varie, dans certaines limites physiologiques, selon la nature de l'apport
alimentaire introduisant des bacteries diverses.

Nous ne pouvons dans ces quelques pages exposer les details techniques. Seuls seront
resumes les resultats de I'enqucte.

Resultats,

Nous avons effectue 185 prelevernents sur 128 animaux, L'examen a I'etat frais des
cultures en milieu liquide a permis de reconnaitre la presence de Spirilles aussi bien chez les
Spongiaires, que chez les stellerides, holothurides, gasteropodes, lamellibranches surtout Ostrea
cochlear, et les pagures, mais pas chez les poissons. Ils representaient jusqu'a 10 % de la popu
lation. bactericnne totale. Ces spirilles pouvaient atteindre 20 f.L de long et posseder jusqu'a
12 ou 15 tours de spires, la diminution habituelle etait de 8 a10 f.L avec 5 a7 tours de spires. II a
ete possible _de les retrouver dans les subcultures mais non de les obtenir a I'etat de souches
pures. L'examen a I'etat frais a aussi montre la predominance des especes mobiles et la tres
grande frequence des vibrions qui, presents de facon quasi constante, representaient souvent
la fraction la plus importante de la population bacterienne.

Apres coloration de Gram, on constatait le tres fort pourcentage de bacilles Gram negatif,
en moyenne 70 a80 %.

On fut aussi frappe par la frequence des spheroplastes et des levures.

Dans un certain nombre de circonstances, on constatait l'absence totale de culture en
milieu a l'eau douce alors que la croissance etait tres abondante en milieu a l'eau de mer. Dans
ces cas, la population microbienne totale etait uniquement halophile stricte, avec absence com
plete d'especes de type halophile facultatives ou dulcaquicoles, Dans l'ensemble, cette popula
tion composee exclusivement d'halophiles stricts est de 12,5 % avec des ecarts importants
selon les groupes zoologiques : spongiaires I I 0/0, actiniaires 36 0/0, holothuries 5 0/0, stellerides
5 %, crustaces 4 0/0, gasteropodes 27 %, lamellibranches 6 %, poissons 26 %. Ceci confirrne
la predominance des especes halophiles.

Dans un seul cas on a rencontre une population strictement dulcaquicole. II s'agissait
de cultures effectuees a partir de I'hepato-pancreas d'un gastcropodc, Ranellagigantea, provenant
de 380 metres de profondeur dans la zone du cap de Pefias, a 20 kilometres de ·la cote la plus
proche. II est rare de rencontrer dans de telles conditions une population microbienne a 100 0/0
dulcaquicole,

L'activite physiologique des populations microbiennes offre un grand interet ecologique.
II faut cependant tenir compte d'une possible inhibition temporaire ou permanente d'une ou
plusieurs activites enzymatiques; elle peut etre due, soit a des phenomenes de competition
entre des especes microbiennes differentes, soit ala presence de glucose ou d'autres substances,
meme aI'etat de traces. Or le fragement d'animal qui sert d'inoculum peut apporter en meme
temps le glycogene et les enzymes qui le degradent en glucose.

Sur le plan de I'activite enzymatique, une observation principale se degage de cette en
quete : en milieu a l'eau de mer, l'activite enzymatique est beaucoup plus importante qu'en
milieu a l'eau douce. L'ecart le plus significatif est observe pour la production d'indole, constatee
respectivement dans 70 et 13 % des cas, sur les 185 groupes effectues, Nous retrouvons la un
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phenomene connu.celui de I'influence du CI Na sur le pouvoir indologene, MAILLOUX et TYSSET,

entre autres, l'ont mis en evidence surdes souches pures. Nous Ie retrouvons avec des popula
tions microbiennes complexes.

Le pouvoir proteolytique est tres important, 93%, en milieu marin contre 56% en milieu
doux. Le taux de 100 %en milieu marin est observe chez les holothuries et les decapodes.

La production d'H2S est encore plus marquee: 97 et 60 %, le taux de 100 % est atteint,
toujours en milieu aI'eau de mer, chez les actiniaires, les holothuries, les lamellibranches et les
poissons.

Le pouvoir glucolytique est aussi tres eleve : 92 et 80 % avec 100 % chez les lamelIi
branches en milieu marin.

La reduction des nitrates et la lipidolyse se situent a un niveau eleve, respectivement de
83 et 8 I % en milieu a l' eau de mer, et de 55 et 48 % en milieu a l' eau douce.

On conceit aisement I'interet pratique d'une telle population microbienne; elle inter
viendra tres activement dans les phenomenes de putrefaction des animaux marins, y compris
ceux destines a la consommation, phenomene deja mis en evidence chez les poissons par GIA

NELLI.

L'ureolyse est frequente : 75 et 58 %, alors que la chitinolyse est moins repandue :
36 et 5 0/0. Dans ce dernier cas, on constate une difference d'activite considerable selon Ie milieu.

Enfin, la degradation du lactose est un phenornene moins frequent dans ces populations
bacteriennes cultivees en milieu marin.

Nous avons tente de mettre en evidence des relations entre, d'une part, I'activite physio
logique de la population microbienne, en particulier I'ureolyse et la chitinolyse et, d'autre part,
des groupes zoologiques, des zones de prelevements ou les profondeurs. Nous n'avons ren
centre aucun rapport manifeste.

Dans le meme but, on a compare I'activite physiologique des populations microbiennes
provenant d'animaux vivant en association done dans les memes conditions ecologiques mais
appartenant a des especes zoologiques diflerentes. C'est Ie cas de la classique association « actinie
pagure » souvent completee par la presence d'un ver ou d'une eponge, ou des deux. On constate
alors que les populations microbiennes different selon les animaux d'une meme association. On
a pu observer, sur une actinie, une population composee a 100 % d'halophiles stricts alors que
chez lepagure associe, l'inoculum fournissait une culture abondante en milieu a l'eau douce,
indice d'une population differente comprenant au moins des halophiles facultatifs.

Cette etude bacteriologique des associations animales montre donc bien que cbaque espece
animale possede une population microbienne differente de celIe de son associee. Ceci confirme la
notion de population bacterienne commensale propre achaque espece animale, sujette cependant
a des variations individuelles.

Cette population commensale pourra bien sur subir des fluctuations imposees par la
population ambiante, en particulier dans les eaux polluees, mais elle n'en sera pas le reflet inte
gral. Merne les animaux les moins organises, meme ceux de type nutritionnel microphagique,
opereront, dans certaines limites, un triage et possederont une flore commensale particuliere
qui se rapproche de la flore dite intestinale riche en proteolytiques, ureolytiques, glucidolytiques,
reductrices, indologenes, sulfhydrogenes,

Conclusion.

Cette etude porte sur 185 groupes physiologiques effectues a partir de 128 animaux
marins appartenant a 7 embranchements zoologiques, differents et preleves entre 130 et
450 metres de profondeur dans des zones de peche des chalutiers rochelais, c'est-a-dire dans la
partie mediane du golfe de Gascogne et au large des cotes septentrionales et occidentales de
l'Espagne.
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Cette consideration des groupes physiologiques a permis d'explorer, en milieu a. l'eau de
mer et en milieu a. l'eau douce, le comportement biochimique de la population microbienne
globale des prelevements vis-a-vis de la gelatine, des nitrates, du glucose, du lactose, de I'uree,
de la chitine, des lipides ainsi que leur pouvoir sulfhydrogene et indologene,

On constate une predominance massive des bacilles Gram negatif, la frequence des
vibrions et celIe des spirilles, la rarcte relative des microcoques et des bacilles Gram positif.
Malgre un milieu assez peu favorable a. leur developpement, les levures sont souvent presentes.

Les especes halophiles predominent, Dans 12,5 % des cas, on rencontre meme une popu
lation exclusivement composee de bacteries halophiles strictes, mais il faut considerer que, meme
au large et a. ces profondeurs, on rencontre des especes dulcaquicoles strictes.

L'activite biochimique de ces populations microbiennes est toujours plus marquee en
milieu a. l'eau de mer qu'en milieu a. l'eau douce. Les ecarts les plus significatifs sont constates
dans le pouvoir indologene (70 contre 13 %) et la chitinolyse (36 contre 5 %). .

En milieu a. l'eau de mer, ces populations sont donees d'activites proteolytique, putre
fiante, glucolytique, reductrice de nitrates, lipidolytique et ureolytiqucs intenses. Elles sont en
effet comprises entre 93 et 75 %. En milieu a. l'eau douce, les reactions positives sont encore
elevees puisque comprises entre 80 et 48 o~ mais en moyenne inferieures de la moitie a. celles
observees en milieu marin. Cette notion presente un interet pratique indiscutable puisque les
analyses de routine prescrites pour la surveillance des fruits de mer ne comporte que des epreuves
en milieux tres selectifs et a. l'eau douce. Les populations commensales passent donc le plus
souvent inapercues,

Des comparaisons effectuees entre les diflerents animaux d'une meme zone de preleve
rnent, et en particulier de I'etude des associations animales du type « actinie-pagure», il ne
ressort pas de relation evidente entre les populations microbiennes et une zone geographique
donnee. II semble que la population microbienne du milieu ambiant n'exerce qu'une influence
Iimitee sensible seulernent dans les zones tres fortement polluees, Les especes animales paraissent
operer une selection microbienne pour leur propre compte. II en est merne qui concentrent
certaines especes bacteriennes et possedent alors une flore commensale plus riche en certains
groupes zoologiques.

Laboratoire de Microbiologie. Ecole nationale de Medecine de Poitiers.
C.R.E.O. La Rochelle.

(avec la participation du chalutier « Pelago »).
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