
indique Marie Dumont- Donn6e le matin,
elle avance Ia phase; en milieu d'aprds
midi, elle ne fait rien; le soir, elle pro-
voque un delai de phase." A Ia suite de

ce d6calage, chaque suJet devait de nou

veau subir une s6rie de tests de vigilance
puis un dernier 40 heures de routine
constante avant de pouvoir reprendre
sa libert6. oGrAce a la routine constante,
explique t elle, nous pouvons d6finir Ia

phase de I'horloge biologique. En effet,
si les rythmes circadiens auxquels sont
soumises certaines variables physiolo-
giques sont 96n616s par I'horloge avec
une periode approximative de 25 heures,

ils sont par contre synchronises sur une

periode de 2,1 heures par des 6l6ments
externes comme la photoperiode. En

supprimant tout repdre temporel et donc
tout synchronrseur (routine constante),

il est possible de demasquer l'horloge
et de mettre en evidence sa v6ritable
phase. >

Pour <visualiser> cette phase, Marie

Dumont a utilis6 Ie rythme de temp6
rature corporelle, connu pour suivre i
Ia lettre les mouvements de l'horloge.
En mesurant la varration de l'heure d

laquelle 6tait atteinte Ia temp6rature
mrnimale chez chacun de ses sujets, il
lui 6tait alors possible de d6terminer Ie

decalage exact de la phase de leur hor-
loge biologique provoque par I'exposi-
tion e une lumiere vive.

Au cours de cette 6tude, differentes
caracteristiques du sommeil ont 6t6

mesurees par 6lectroenc6phalogramme.

Lanalyse de ces caraclerisliques ainsi
que celle des resultats obtenus avec les

tests de vigilance avant et aprds I'expo-

sition a la lumidre, ont permis a Marie

Dumont de determiner les effets du de

calage de phase de l'horloge biologique
sur le sommeil et la vigilance.

<Nous avons 6t6 surpris des r6sultats
pr€liminaires, indique Marie Dumont.
Nous nous attendions d ce que certains
stades du sommerl li6s a I'horloge bio-
Iogique, comme le sommeil paradoxal
(cinquidme stade du sommerl, corres-
pondant a la p6riode de r6ve) sorent per

turbes par Ie d6calage de phase. Mais il
n'en est rien et seule une augmentation
de Ia latence au sommeil a 6t6 observ6e

chez les individus expos6s d la lumidre

vive en fin de journee. Ces resultats
nous indiquent tout d'abord que Ies dif
f6rentes caracteristiques du sommeil
ne reagissent pas de la m€me fagon aux
variations circadiennes. Les perturba-
tions du sommeil observ6es chez les
personnes Agees ne sont donc pas uni-
quement dues a un decalage de phase

de leur horloge biologique. Nous avons

encore de nombreux resultats d analy-
ser, mais il est tout d fait possible, con-
clut Marie Dumont, que la tolerance aux
changements circadiens puisse varier
avec l'Age."

Trois ans plus tard, un nombre incal-
culable de nuits blanches plus loin et cinq
kilos en moins, Marie Dumont continue
sa course contre l'horloge assistee de

ses quatre 6tudiants aux cycles supe-
rieurs. I es donn6es obtenues grice aux
tests de vigilance effectu6s avant et
aprds Ia perturbation de l'horloge lui
ont ouvert une porte sur un nouveau
champ d'6tude:<ll semble que la Iu
midre vive puisse avoir un effet stimu-
lateur, independant du processus cir-
cadien, explique-t-elle. Les sujets expo-

ses e la lumidre vive Ie matin presentent

une vigilance accrue durant Ia journ6e,

tandis que les sujets expos6s le soir affi
chent une baisse de vigilance Ie lende-
main.> Effet reel ou artefact, Marie Du,

mont essaiera sous peu de confirmer
cet effet stimulateur de la lumiere vtve
d la fois chez des sujets sains et chez

des sujets hypersomniaques, c'est e

dire pr6sentant une somnolence diurne
anormale.

En collaboration avec des psychia-
tres du Departement de psychiatrie de

I'h6pital du Sacr6 CGur et de I'hopital
Louis Hippolyte-Lafontaine, Marie Du-

mont veut egalement tester I'effet sti-
mulateur de la lumidre vive chez des
individus souffrant de d6pression sai-
sonnidre. Et I'enjeu est de taille I Carac-

terise par des perrodes de d6pression
apparaissant l'automne et l'hiver, et dis-
paraissant au cours du printemps et de

l'6t6, le <d6sordre affectif saisonnier> a

largement ete traite par exposition a la

lumidre vive. "Lhypothdse la plus en

vogue, explique Marie Dumont, est que

les personnes souffrant de d6pression
saisonnidre regoivent moins de lumidre

en hiver, ce qui entraine un d6calage

de la phase de Ieur horloge biologique
et des perturbations de I'humeur. Une

exposition a la Iumiere vive resynchro
niseralt leur horloge, r6glant ainsi leurs
probldmes d'humeur.> Cette hypothdse
demeure cependant controversee. GrAce

d leur projet de recherche, Marie Dumont

et ses collegues espdrent entre autres
d6montrer que I'efficacite de la photo-

therapie pourrait 6tre due dans certains
cas a un effet stimulateur de Ia lumidre
et non a une action directe sur I'horloge
biologique.

Mais cette Iumidre a t-elle deSa 6t6

mesu16e? Et si effectivement les pro
blemes d'humeur r6sultent d'un d6ca-

lage de phase de l'horloge biologique,
celui-ci est-il effectivement relie a une

diminution de Ia quantit6 de lumidre
reque /. Etrangement, ces questions qui

permettraient de valider certaines hypo-

thdses avancees sur Ies causes et Ies

mecanismes de la depression saison-

nidre, n'ont pas encore trouve de 16-

ponse" Mais cela ne saurait tarder.." car

Marie Dumont est deja sur Ie coup et

sur bien d'aulres encore.

I
f

ri l,l I il;J$r,,1, 1, 1r

VALERIE BOLLIET



F

o
z
ts

d
tso
=

SERIE DE CRENOUILLES

LEOPARDS PRESENTANT
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PESTICIDFS,

Le d6clin de l'empire amphibien

DES DOIGTS ABSENTS, UNE PATTE PLUS COURTE OU DECENEREE... LA PRE-

urinr rrunr ou LoN vERIrlr f EFFET DES pESTTCTDES suR DES popuLATroNS

D'AMpHIBIENS EN MTLTEU NATUREL NoN MANrpule , ooNrur oes REsulrars

IUQUIerarurS. (DANS ruOS ECHRTTILLONS, 7 P. CENT DES GRENOUILLES ONT

DE TELLES oeTORvaTIoNS>, DIT LE BIOLOGISTT loEI BONIN, DU SERVICE

CANADIEN DE LA FAUNE. MAIS LE POURCENTAGE N'EST PAS IMPORTANT, EX

PLIQUE-T-lL, CAR n,lf fr,Ie S'lL INDIQUE vent d'un globule rouge d un autre chez

un m6me individu. <Ce n'est vraiment
COMBIEN D'INDIVIDUS ONf SURVECU pas normal>, commente Ie g6n6ticien

Tim Sharbel, de I'Universite McGill, qui

aux malformations, il ne dit pas com- a effectu6 les tests. Encore une fois, Ies

bien en sont morts. Ld oir aucun pesticide grenouilles des etangs qui ne reqoivent
n'est utilis6, les biologistes ne trouvent pas de pesticide semblent saines.

d peu prds jamais de malformations Quelles sont les cons6quences de cette

chez les grenouilles destructron d'ADN ? Aucune co116lation

Les pesticides semblent aussi d6- n'ayant 6t€ observ6e avec les malforma-
truire I'ADN des grenouilles. Prds des tions externes, Tim Sharbel devra pour-

champs de pommes de terre, mais aus suivre les 6tudes en laboratoire et notam-

si de mais, la quantit6 d'ADN varie sou- ment v6rifier si les cellules sexuelles

sont touch6es. < Si elles Ie sont, c'est toute

la descendance qui peut 6tre affectee,
dit il. Je suis inquiet.>

Ces travaux s'inscrivent dans un con-

texte de declin planetaire de l'ensemble

des amphibiens. En effet, depuis quelques

annees. la lisle des extinctions regio-
nales s'allonge assez pour que certains
chercheurs sonnent I'alarme. Les tra-
vaux de Jodl Bonin et de Tim Sharbel

ont d'ailleurs ete presentes au congres
annuel du groupe de travail canadien sur

Ie declin des populations d'amphibiens.
De lA A accuser les pesticides d'6tre

responsables du d6clin global des am-
phibiens, il n'y a qu'un pas... que les deux

chercheurs refusent de franchir. D'abord,
parce qu'il y a de nombreux autres sus-
pects. Dans une expErience c6ldbre, une

6quipe de l'Universit6 de l'Oregon a sou-

mis les ceufs de diff6rentes espdces de

grenouilles d une radiation ultraviolette:
parmi l'6chantillon, les espdces qui ont
et6 les plus affect6es sont justement
celles qui sont consid6r6es en d6clin.
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D'autres chercheurs fouillent egalement
l'hypothdse d'une 6pid6mie d'un virus.
( Mais pour plusieurs espdces, la princi-
pale menace, c'est la perte d'habitat>,
croit Jodl Bonin. L6talement urbain et
le meilleur drainage des champs font
disparaitre de nombreux etangs ou vi-
vaient des grenouilles, observe-t-il.

De toute fagon, avant d'accuser les
pesticides ou n'importe quoi d'autre de

causer un d6clin global des amphibiens,
il faudrait d'abord posseder des preuves

satisfaisantes que les amphibiens d6-

clinent vraiment. Or, ces preuves, per-
sonne ne les a.

En effet, m€me quand il est clair que

les populations sont en chute libre, Ies

biologistes ne peuvent conclure a un
dEclin de l'espdce: il est normal que les
populations d'amphibiens fluctuent
6norm6ment. <Ces animaux se repro-
duisent dans I'eau, explique'Jo€l Bonin.

Deux ou trois ann6es avec moins de

precipitations, et la population est d6-

cim6e. Puis deux ou trois bonnes ann6es

peuvent 6tre suffisantes pour 16tablir
les populations initiales.> Seule une ex

tinction regionale est donc un signe si-

gnificalif de declin de I'espece.

Le cas des amphibiens qu€b6cois il
Iustre bien la difficulte a cerner une ex-

tinction regionale. Le travail consiste d

comparer la distribution actuelle d'une
espece avec sa distribution pass6e. C'est

cette dernidre qui pose un probldme:
au Qu6bec, les donn6es historiques sont

d peu prds inexistantes pour toutes les

espdces sauf une, Ia rainette faux-grillon.
Des inventaires effectues en i992 et
1993 indiquent que cette espdce est dis-
parue de l'Estrie, bien qu'elle soit encore

abondante dans I'Outaouais, voire com-

mune dans certaines regions des Etats-

Unis. <Pour toutes Ies autres espdces
qu6b6coises, on ne saura jamais si de

nombreuses extinctions r6gionales ont
eu lieu>, dit Joel Bonin. Ou si plusieurs

salamandres ou grenouilles sont au con-

traire en pleine expansion.

DIRECTEUR DU SERVICE D'EPILEPSIE

DE LINSTITUT ET HOPITAL NEUROLO-

GIQIIL Dl MON IRLAL. S'ISI AIPLIQUIA

TI qI tR L'tI I ICA( IIL DLI MLDILAMTN I

chez une certaine categorie de personnes

6pileptiques dont les crises sont engen-

dr6es par les s6quelles de deux patholo
gies du d6veloppement. la scl6rose tu-
b6reuse et les desordres de migration
neuronale.

Depuis une dizaine d'ann€es, aucun
nouveau medicament pour le traitement
de l'6pilepsie n'etait apparu au Canada,

alors m6me que Ies trartements offerts
ne parvenaient pas d contr6ler les crises

d'environ 25 p. cent des personnes 6pi

Ieptiques. Marion Merrell Dow (Canada)

inc., une des cinq plus importantes entre-
prises pharmaceutiques au Canada et

dont le sidge social est situ6 a Laval, a
donc fait I'evenement en langant sur Ie

march€, sous le nom commercial de Sa-

bril, le vigabatrin. Le Sabril a 6t6 mis au

point en France au cours des ann6es 70,

mais parce qu'on croyait qu'il engendrait

certaines complications hematologiques,

des 6tudes cliniques n'ont 6t6 entreprises

au Canada qu'd partir de 1991. <C'est fi-
nalement en mars 1994 que le vigabatrin
a regu l'approbation de Sant6 et Bien-Otre

social Canada pour son utilisation chez
les personnes 16fractaires aux traitements

classiques >, precise Ie docteur Luc Va-

chon de Marion Merrell Dow (Canada) inc.

Contrairement aux m6dicaments
classiques qui ont et6 d6velopp6s plutot
de fagon empirique, le vigabatrin est
I'aboutissement d'une d6marche scien-

tifique bien orient6e, visant d augmenter

la concentration d'acide gamma-amino.

butyrique (GABA) au niveau du systeme

nerveux central (SNC). Rappelons que le

CABA, un des principaux neurotrans-
metteurs inhibiteurs du SNC, a 6t6 d6-

couvert par les docteurs Elliot, de I'lnsti-
tut et H6pital neurologrque de Montr6al
et Van Gelder, de l'Universit6 de Montr6al.

Ces deux chercheurs, qui soupqonnaient

un d6s6quilibre GABAergique chez cer-

tains patients epileptiques, ont conqu

une mol6cule capable d'inhiber I'enzyme

responsable de Ia d6gradation du GABA,

Ia GABAIransaminase.

Le Sabril est avant tout reconnu pour

son efficacit6 dans le traitement des

crises d'6pilepsie partielle, c'est-d-dire
celles oi Ia d6charge 6lectrique exces-

sive est limitee d une r6gion circonscrite
du cerveau, ainsi que dans Ie contr6le
des convulsions du nourrisson appel6es
(spasmes infantiles> ou <syndrome de

West>, une forme particulidre d'6pilep-
sie rencontr6e durant [a premidre ann6e

de vie des enfants. Or les spasmes in

Le vigabatrin,
un antiepileptique

recent
LE VICABATRIN, UN NOUVEAU MEDICAMENT ANTIEPILEPTIQUE QUI EST PARTI-

CULIEREMENT BIEN TOLERf ET QUI SE REV.LE EFFICACE CHEZ UN BON NOMBRE

DE PERSONNES EPILEPTIQUES REFRACTAIRES AUX TRAITEMENTS CLASSIQUES,

EST DESORMAIS OFFERT AU CANADA. LE DOCTEUR FREDERICK ANDERMANN,

', 
r,l I i:{,Qr rl ,, ir

ETIENNE DENIS



ffi
n


